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Introduction 
 

                  « P o a le e t j ai eu to t, il  a i gt a s, d e t ep e d e ette s ie 

de recherches ; elles asso isse t a ieillesse, et je se s de plus e  plus u au poi t de ue 

pratique elles ne serviront à rien : un courant énorme et rapide nous emporte ; à quoi bon 

faire un mémoire sur la profondeur et la rapidité du courant ? » Ainsi écrivait Hippolyte Taine 

à son ami Gaston Paris quelques mois avant sa mort, laissant inachevé Les Origines de la 

France contemporaine. Lassitude ou lu idit , sa s doute les deu , Tai e s i te oge su  

l i t t d u e telle œu e, su  so  de e i  et su tout su  l e seig e e t u elle laisse a à la 

postérité. Puissions-nous, à notre niveau, apporter une réponse à cette question en 

démontrant que Les Origines ont déclenché, non seulement un intérêt universel, mais des 

prises de position passionnées et paradoxales, des polémiques soutenues et argumentées, des 

o t o e ses i essa tes, e  tous les as ja ais d i diff e e. Cet i t t e s est ja ais 

démenti pendant les quarante ans que dure notre étude, dépassant largement le cercle des 

historiens et des politiques, son succès public retentissant a certainement contribué à 

dia olise  so  auteu . ‘ie  e p disposait Tai e à de e i  l histo ie  adul  pa  les uns, 

d test  pa  les aut es, ie , si e est u e pa faite i d pe da e d esp it, u e apa it  

intellectuelle hors norme, apte à embrasser toutes les sciences de son temps, et qui décide, 

o t e toute logi ue, à u  o e t d a ati ue de l histoi e de F a e, de s i te oge  su  les 

causes de la décadence de son pays.  

                    Co e il a t  ai tes fois p t , l hu iliatio  de “eda , l i asio  

alle a de ui la p olo ge, la ho te de l o upatio  ue su li e la Co u e de Pa is, so t 

autant de causes à sa décision de dépasser ses études philosophiques ou littéraires pour se 

o sa e  à e u il est o e u de o e  de l histoi e, ais ui d passe la ge e t le ad e 

strictement historique. Taine cherche avant tout à comprendre et donc à expliquer, comment 

la France contemporaine, celle qui vient de subir la défaite, dont le régime vient de basculer 

da s u e d oute hu ilia te, a pu e  a i e  da s l tat où elle se t ou e. Pou  lui, l ide e, 

la seule explication, les origines de la France contemporaine se trouvent dans la Révolution 

f a çaise. C est l h itage olutio ai e ui est e  ause, est et h itage u il o ie t de 

d a al se , de diss ue  pou  e  d esse  u  ila  i dis uta le. Toutes les i stitutio s ui fo t 

la France de 187  oie t leu s o igi es da s l E pi e, lui-même issu de la Révolution. Refaisant 
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la le tu e de l histoi e à l i sta  de To ue ille, Tai e, e  o  d te i iste, a e he he  les 

auses de la ‘ olutio  da s la o a hie d a ie  gi e. 

 

                    Se consacrant entièrement et exclusivement à cette entreprise, 

abandonnant tous ses projets antérieurs, telle cette histoire de la littérature allemande sur le 

modèle de son étude à succès de la littérature anglaise, il va y consacrer plus de vingt ans de 

sa ie, depuis la fi  de l a e  jus u à sa o t e  , laissa t so  œu e i a he e. 

Bie  u il e soit pas histo ie  de fo atio , l histoi e e lui est pas i o ue, a a t fl hi 

sur sa méthode et  son écriture de nombreuses années auparavant. Il fait perdurer, en 

quelque sorte, la tradition de ses prédécesseurs du XIXe siècle qui voyait les littéraires 

s ado e  à l histoi e. Mais il a  appo te  u e igueu , u e thode ou elle ui fo t des 

Origines la première histoire « scientifique » de son temps. Si la forme est originale, le fond ne 

l est pas oi s, a  au o e t où le gi e pu li ai  se et e  pla e a e  les diffi ult s 

ue l o  o aît, Tai e e et e  ause so  h itage, la ‘ olutio  F a çaise. “i la thode 

apporte son lot de d t a teu s, de s epti ues ou d ad i ateu s ats, le essage d li  

divise profondément une classe politique en mal de légitimité et en quête de racines. Ce 

message tombe à un moment où la société française se transforme en profondeur, connaît 

des mutations fondamentales, cherche des assises à une construction hésitante et fragile. Les 

Origines o t joue  u  ôle de atal seu  d id es, edist i ue  des a tes i e tai es, e ett e 

en question des convictions hasardeuses, en un mot déranger. Elles dérangent car si elles 

e ette t e  ause u  e tai  o e d id es ta lies, elles a e t d u  ho e au  

tale ts ultiples e tes, ais do t les œu es p de tes se laie t e pose  des id es 

différentes. Un libéralisme affiché conjugué à un anticléricalisme revendiqué pouvait laisser 

oi e à u  pa ti p is da s la d oite lig e d u e petite so i t  lai e et i d pe da te sous 

l E pi e. C est o aît e Tai e de le lassifie  sous u e ti uette st i te et t oite, alo s 

que son particularisme se caractérise par u e totale i d pe da e d esp it o jugu e à u  

p is total des juge e ts hâtifs. Nous au o s l o asio , da s ot e tude, de le ifie  à de 

nombreuses reprises. Si Taine se montre sensible aux compliments sincères et aux critiques 

argumentées, il est parfaitement indifférent aux sollicitations ou reproches qui lui sont 

ad ess s et e odifie e  ie  sa o duite e s ils p o ie e t d a is he s. A la le tu e 

d u  a ti le ou d u  ou ie  o e ta t ses li es, il peut fl hi , se pose  des uestions 

sur tel ou tel argument soulevé, il ne cède jamais à la tentation de modifier ou de supprimer 
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une affirmation quelconque. Sûr de ses connaissances, de ses recherches, de ses déductions, 

Taine, pourtant en proie au doute permanent, ne remettra jamais en ause so  œu e 

historique. Il doute de son enseignement, de son message, de son efficacité, jamais de son 

o te u.  C est u e do e pa ti uli e e t i po ta te à ete i  lo s u o  tudie la 

réception des Origines durant les années 1875-1893. Taine ne cède jamais à la pression, 

u elle soit a i ale ou ag essi e, politi ue ou o fessio elle. O  e  eut pou  p eu e le to  

des a ti les o sa s à so  œu e, ie  diff e ts ap s sa o t u a a t, les auteu s a a t 

pas à su i  le d sag e t d u e ise au poi t s e et i diate. “ il p e d la pei e, da s 

ses réponses à ses correspondants, de conserver une extrême courtoisie et une attention 

soutenue à leurs remarques ou à leurs suggestions, il utilise tous les ressorts de 

l a gu e tatio  pou  les ejete  et conserver sa ligne de conduite. Dépeint comme pessimiste, 

triste, inquiet voire pleutre par les uns ; droit, attentif, désintéressé par les autres ; Taine est 

l auteu  o t o e s  d u e œu e ui l est tout auta t et do t l i age est e o e ouill e de 

nos jours.  

                    Il nous a semblé intéressant, en se basant sur la réception des Origines 

à travers une littérature abondante, publiée non seulement de son vivant mais durant une 

i gtai e d a es ap s sa o t, de o t e  o e t so  œu re a été perçue, adulée ou 

d ig e, d tou e ou up e pou  e  fai e l i st u e t d u e id ologie de o at pou  

u  atio alis e e  u te de f e e d u e pa t, et le s ole d u e do t i e a tio ai e 

pou  la pe s e adi ale d aut e pa t. Tai e e s ta t la  da s l a e tu e histo i ue u à 

l âge de  a s, est u  ho e û  dot  d u  œu e litt ai e et s ie tifi ue i po ta te et 

e o ue u il ous appa tie t d app he de  pou  ieu  le e e  da s sa ou elle positio . 

La courte biographie que nous proposons est issue de Vie et correspondance, publiée à 

l i itiati e de sa fa ille, e  uat e to es, de  à . C est do  u e iog aphie offi ielle, 

e pu g e de e ui pou ait appa aît e de pe so el, ag e t e d u e o espo da e 

importante et variée, embrassant tous les sujets, et que Taine a entretenu avec ses multiples 

relations durant sa vie. Elle présente donc des lacunes, des omissions volontaires, que certains 

écrits contemporains parviennent à combler. 

 

 

                   Hippolyte Taine naît à Vouziers dans les Ardennes le 21 avril 1828. Son 

p e, a ou , à la sa t  f agile, eu t jeu e alo s u il a ue douze a s. Il de ie t i te e à 
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l i stitutio  Math  et suit les ou s du oll ge Bou o  à Pa is, sa e et ses deu  sœu s 

venant le rejoindre rapidement. Il fait de brillantes études dans ce qui deviendra le lycée 

Bonaparte et se lie très tôt avec Emile Planat (Le Marcelin de La Vie parisienne), Prévost-

Pa adol l a ad i ie , ou e o e Co elis de Witt ge d e de Guizot . E  lasse de 

philosophie, so  aît e Cha les B a d l i itie à la philosophie de Hegel alo s ue so  g a d-

père lui fait découvrir Condillac. Une abondante correspondance avec Prévost-Paradol traite 

du panthéisme de Spinoza. En octobre 1848, il est reçu premie  à l E ole o ale. E  t oisi e 

a e, il se p pa e à l ag gatio  de philosophie sous la di e tio  de Jules “i o  et d E ile 

Saisset. Contre toute attente, il échoue, le jury lui reprochant de critiquer le spiritualisme 

officiel  et une « dépense déplacée de talent. » A la rentrée scolaire suivante, il est nommé 

p ofesseu  suppl a t à Ne e s, poste u il o sid e o e u e hu iliatio . Ap s le oup 

d Etat du  d e e , l ag gatio  e  philosophie ta t supp i e, il efuse de sig e  

une déclaratio  d all gea e au p i e Louis-Napoléon et est noté révolutionnaire ( !..) pour 

a oi  fait l loge de Da to  e  lasse. E isagea t de p se te  u e ag gatio  de lett es, il e  

app e d sa supp essio  e  a il, alo s u il est ut  à Poitie s e  a s pour être, en fin de 

compte, nommé à Besançon comme professeur de sixième à la rentrée suivante. Jugeant cette 

o i atio  o e u e sa tio  pa  sa hi a hie et esti a t u il a au u  a e i  da s 

l e seig e e t, Tai e efuse le poste,  se et e  dispo i ilité et rejoint Paris. Il donne des 

ou s à l i stitutio  Ca -Demailly et va compter parmi ses élèves Emile Boutmy, futur 

fo dateu  de l E ole des s ie es politi ues, ui de ie d a u  a i p o he. Ela gissa t ses 

o aissa es, il suit des ou s d a ato ie et de ph siologie à l E ole de de i e, de 

psychologie à la Sorbonne, de zoologie et de botanique au Muséum et ceux des aliénistes à la 

Salpêtrière. Ces études se poursuivent quelques années et constituent la base de 

connaissances scientifiques solides et étendues qui vont lui servir plus tard pour écrire 

L’I tellige e. Pa all le e t, il se la e da s u e th se de litt atu e su  La Fo tai e u il  

soutient  le 30 mai 1853 et entreprend une critique du génie oratoire de Tite-Live, proposé en 

concours pa  l A ad ie f a çaise ais ui se a epo t  à l a e sui a te. Cette e 

a e, il to e alade, souff a t d u e la gite g a uleuse ui pe du e a toute sa ie et ui 

a l e e e  à sui e u e p e i e u e da s les P es. Il  s jou e a à de o euses 

ep ises. C est à ette o asio  u il it des otes de o age pou  la aiso  d ditio  

Hachette qui seront réunies en volume sous le titre Voyage aux eaux de Pyrénées publié en 

avril 1855. 
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                   Sa santé étant toujours fragile, il renonce à sa charge de répétiteur 

pour se lancer dans la critique littéraire. Le 1
er

 février 1855, il écrit son premier article dans la 

Re ue de l’i st u tio  pu li ue sur les caractères de La Bruyère. Suivent, dans cette même 

e ue, d aut es a ti les su  des auteurs  variés, de Michelet à La Rochefoucauld en passant par 

Macaulay et Guizot. Le 1
er

 août, il publie dans la Revue des deux mondes, un article sur Ciel et 

terre de Jean Raynaud. Enfin, un an plus tard, il donne une étude des Mémoires du duc de 

Saint-Simon pour le Journal des Débats. Cet a ti le a ue le d ut d u e olla o atio  

i i te o pue a e  e jou al jus u à sa o t. “o  Essai sur Tite-Live est publié en avril 1856. 

Parallèlement aux articles consacrés à la littérature anglaise, il publie, toujours dans les 

mêmes revues, des articles de philosophie sur Victor Cousin, Royer-Collard, Maine de Biran, 

Jouffroy. Tous ces articles sont réunis en volume sous le titre Les philosophes français du XIXe 

siècle en janvier 1857. Le livre fait sensation et lui vaut un grand succès littéraire. Si Jules 

Simon est enthousiaste, « le plus brillant, le plus spirituel, le plus profond et le plus malveillant 

des livres, » Sainte-Beuve se montre un peu plus réservé dans ses deux articles du Moniteur. 

En contre partie, il signale au public la qualité des autres ouvrages de Taine déjà parus, Voyage 

aux eaux des Pyrénées, La Fontaine, Essai sur Tite-Live. Ces deux articles se retrouvent dans le 

tome XIII des Causeries du Lundi. 

                  A vingt-neuf ans, Taine est reconnu, admiré, fêté. Il paye cher cette 

ha ge d tudes et s il a jugul  sa la gite il est i ti e d u e g a e d p essio  ui a du e  

deu  a s. Il a a do e tous ses t a au  e  ou s et it e  e lus. C est à ette po ue u il se 

fait lire par u  se tai e di e ses œu es  histo i ues do t les ua a te olu es de L’histoi e 

parlementaire de la Révolution française de Buchez et Roux, cités abondamment plus tard 

dans La Révolution. Co aissa t u  l ge  ieu  au d ut de l a e , il it si  grands 

articles sur Balzac dans Les Débats et fait la o aissa e d Elise de K i itz, de i e se tai e 

d He i Hei e, ui it sous le pseudo e de Ca ille “elde . Cette liaiso  ui a du e  

quelques années, est soigneusement passée sous silence par la famille Taine dans Vie et 

correspondance. C est pa ti uli e e t do agea le, da s la esu e où ette fe e  a jou  

un rôle important dans sa connaissance de la culture et la littérature allemandes. Taine 

eto e alade toute l a e  et esse toute a ti it . “ il a i e à gu i  de ette 

dépression, il en conserve une grande fragilité présente tout au long de sa vie, que les uns 

i te p te t o e de la t istesse, d aut es du pessi is e ou de la la olie. Il e s e  
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a he d ailleu s pas aup s de ses a is, o e il l it à de “u kau au ou s de l a e  : 

« Je suis las et je ai gu e de œu  à l ou age ; cependant il faut travailler, sans quoi on se 

ronge ; le spleen est toujours à ma porte, et quoique je tâche de le chasser et même de 

l trangler, il rentre souvent ; les aiso e e ts  fo t ie , est o stitutio el, et il 

e o te à l E ole ; en somme la machine est moindre que la volonté, voilà la cause. »
1
 On ne 

peut lire Taine  sans tenir compte de ce trait de caractère et comprend e so  œu e  sa s 

i t g e  so  pessi is e a solu. Bie  u il s e  d fe de à plusieu s ep ises da s sa 

correspondance, Les Origines e se aie t pas e u elles so t sa s et tat ps hologi ue 

pa ti ulie . C est u  juste etou  des hoses pou  u  ho e ui a voulu expliquer la 

Révolution française à travers le portrait psychologique de ses acteurs.  

 

                   Au d ut de l a e , Tai e et ou e peu à peu la sa t . Il 

remanie sa thèse sur La Fontaine et la troisième édition constitue presque un nouvel ouvrage. 

Pour donner plus de vie à son histoire de la littérature anglaise dont le plan est élaboré, il fait 

un séjour de deux mois en Angleterre. Comme à son habitude, il prend des notes sur ses 

impressions et renseignements recueillis qui seront réunies et refondues au début des années 

1870 sous le titre Notes su  l’A glete e. Pendant les trois ans qui suivent, Taine se consacre 

presque exclusivement à L’Histoi e de la litt atu e a glaise et participe à la vie mondaine 

parisienne. Il devient l hôte des jeudis de Mada e Be ti , fe e du di e teu  des Débats, où 

il fréquente Renan, Mérimée, Delacroix, Berlioz, Simon, et des vendredis de Madame Mohl. 

C est à ette po ue u il est eçu da s le salo  de la p i esse Mathilde do t il de ie t u  a i 

p o he jus u à leu  uptu e, e   ap s la pu li atio  de so  Napoléon.  Pendant cette 

p iode, il it u u  o e li it  d essais do t u  su  La Grèce ancienne de Victor Duruy 

et un sur le roman de Camille Selden, Daniel Vlady. Ce dernier article publié dans les Débats du 

2 août 1862 fut recueilli dans la 2eme édition des Essais de iti ue et d’histoi e et supprimé 

da s les sui a tes, o e s il fallait effa e  toute t a e de sa liaiso . Il s essaie au o a  

autobiographique à la manière de Stendhal auquel il voue un culte absolu, Etienne Mayran, 

u il a a do e au out de uel ues hapit es se jugea t i apa le d e  fai e u e œu e 

majeure. Paul Bourget lui jouera un bien mauvais tour en le faisant publier de nombreuses 

années plus-tard. En mal de revenus réguliers, il postule auprès des pouvoirs publics à deux 

                                                 
1 « Lettre de Taine à de Suckau le 22 avril 1866 », Vie et correspondance, t. II, Paris, Hachette, 4e édit., 1914, p. 
324. 
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hai es d e seig e e t, l u e  à l E ole pol te h i ue et l aut e à l E ole des Beau -arts. Des 

catholiques influents qui le jugent « ho e da ge eu  i u d opi io s pe e ses » 

empêchent sa nomination. Il faut redire ici que tous ses articles littéraires et philosophiques, 

ualifi s d a ti l i au , lui ale t u e putatio  li ale o  o fo iste.  Quel ues a es 

et uel ues œu es plus ta d, la putatio  s i e se a… 

                   En 1863, Taine publie « u e pei tu e a usa te et ha die des œu s 

du jour », s ie d a ti les su  le Pa is de so  te ps pou  La Vie parisienne de son ami Marcelin, 

sous le pseudonyme de Thomas Graindorge. Il participe aux diners du mardi dans le restaurant 

Magny présidés par Sainte-Beuve où il retrouve Renan, Berthelot, Théophile Gautier, Flaubert, 

George Sand, About, Scherer et les frères Goncourt. Pour en diminuer le prétexte intellectuel, 

Edmond de Goncourt en a fait un compte rendu célèbre dans son Journal ue Tai e a pas  

apprécié : « “i ous a io s ha g  ue de pa eilles platitudes, i es a is et oi  

serions allés trois fois. » G â e à l i te e tio  d a is ie  pla s, il de ie t e a i ateu  

d ad issio  à l E ole ilitai e de “ai t-Cyr, cha ge ui p se te l i t t de e l o upe  ue 

t ois ois pa  a . Peu de te ps ap s ette o i atio , Mg  Dupa loup, ue d O l a s 

publie un pamphlet intitulé Avertissement à la jeunesse et aux pères de famille dirigé contre 

les doctrines élaborées par Taine, Renan, Littré et Maury. Le journal des Débats prend la 

défense de Taine et de ses amis et la querelle fait grand bruit à Paris. Cet incident reflète les 

appo ts diffi iles de Tai e a e  les atholi ues da s les a es , ous au o s l o asio  

d e  epa le  ua d les elatio s o fli tuelles olue o t au fil de la pa utio  des Origines. Le 

changement sera radical. 

 

                   Années 1864-1866. Taine effectue un voyage de trois mois en Italie et 

visite Rome, Florence, Parme, Bologne, Venise. Co e il l a ait fait pou  ses o ages 

précédents, il prend des notes qui seront publiées plus tard  dans la Revue des deux mondes 

d a o d, puis e  olu e sous le tit e Voyage en Italie. Cette pendant cette période que paraît 

L’histoi e de la litt ature anglaise, so  œu e aît esse a e  Les Origines et qui lui a 

de a d  sept a s de t a ail. C est da s les uat e olu es de la Littérature anglaise u il faut 

he he  les ases de sa thode histo i ue u il a appli ue  plus ta d, ous  e ie d o s 

longuement. Que cette méthode ait été exposée dans un livre de critique littéraire va lui être 

ep o h  plus ta d, les iti ues e lui pa do a t pas le la ge des ge es. C est pou ta t la 

caractéristique essentielle de Taine, les différentes spécialités ta t ja ais loiso es, ais 
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toutes e ploit es au o  de la s ie e. C est da s la p fa e de la Littérature anglaise u il 

dessine les contours des Origines, œu e u il a pas e o e i agi e ais ui fait pa tie de 

ses préoccupations. Taine qui prése tait so  li e à l A ad ie f a çaise pou  le p i  Bo di , et 

bien que soutenu par Guizot et Sainte-Beuve, subit un échec orchestré par Cousin et 

Dupa loup. E  o to e , Tai e est o  p ofesseu  d esth ti ue et d histoi e de l a t à 

l E ole des Beaux-arts en remplacement de Viollet-le-Du  i ti e d u e a ale o hest e pa  

les l es. Il faut  oi  là l i te e tio  ie eilla te de Vi to  Du u , alo s i ist e de 

l i st u tio  pu li ue, et de la p i esse Mathilde. “es ou s o t du e  quelques années et 

rencontreront un franc succès auprès des élèves qui voient en Taine un novateur dans la 

o p he sio  de l œu e d a t. Ceu - i fe o t l o jet d u e pu li atio  e  olu e, e  , 

sous le titre Philosophie de l’a t. Comme on le remarque, en trois ans, Taine aborde trois 

dis ipli es diff e tes, la iti ue litt ai e, la litt atu e de o age, l histoi e de l a t. Il pu lie 

également à la même époque les Nou eau  essais de iti ue et d’histoi e, réunion des dix 

principaux articles parus de 1857 à 1864.  

 

                    Années 1867-1869. Taine se consacre pendant ces années-là 

exclusivement  à la rédaction de l’I tellige e. Pour ce travail, il est en relation avec des 

physiologistes comme Claude Bernard, Paul Bert ; des aliénistes comme Baillarger, Luys ; des 

mathématiciens comme Cournot, Bertrand ; des philologues comme Renan, Mohl, Bréal, 

Gaston Paris. Il donne au Journal des débats un nouvel article sur Camille Selden, avec laquelle 

il est encore lié, Mendelssohn et la musique allemande ainsi que Sainte Odile et Iphigénie en 

Tauride, qui inspirera Barrès pour son chapitre La pensée de Sainte Odile dans Au service de 

l’Alle ag e en 1905. Après avoir rompu avec Camille Selden, il rencontre chez le peintre Henri 

Leh a , la fille d u  a hite te pa isie  o u, Ale a d e De uelle. Il l pouse le  jui  . 

“es leço s su  l a t e  G e so t pu li es da s le Journal des débats ainsi que quelques 

articles dont La philosophie de Hamilton de Stuart Mill ou L’esp it ode e e  Alle ag e de 

Camille Selden, ou encore un article nécrologique sur Sainte-Beuve. Il voyage en Allemagne et 

en Italie en août 1869 et signe avec Renan une Lettre au Journal des Débats e  fa eu  d u e 

souscription pour ériger une statue à Hegel en Allemagne. Cette démarche résume sa dette de 

reconnaissance envers le penseur qui fut son guide toute sa vie. Au début de 1870, paraît à la 

librairie Hachette la première édition de L’i tellige e, œu e de fle io  pu e à la uelle il e 

p o ait u u e diffusio  o fide tielle : « Le livre sera lu par cent personnes en France et 
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auta t da s le este de l Eu ope. » Mon exemplaire personnel, dont la quinzième édition date 

de 1923, prouve le contraire. 

                    Le o de de Tai e s oule e  , o  seule e t a e  la hute 

d u  gi e au uel il s tait pa faite e t adapt , u e d faite esse tie o e u e 

hu iliatio , des t ou les olutio ai es ui la sui e t et u il e e pa -dessus tout, mais 

u e e ise e  ause d u  statut d e elle e ui lui tait u a i e e t e o u. Si Taine 

ha ge d o ie tatio  at i e à pa ti  de  et odifie do  so  i age, est aussi la 

perception de ses lecteurs qui changent, à la fois par une évolution générationnelle normale et 

par un bouleversement politique qui modifie les comportements. On peut donc cloisonner sa 

vie en deux parties distinctes, la première que nous avons évoquée et qui irait de 1828, date 

de sa naissance, à 1868, date de son mariage (nous y reviendrons), et 1870 ; la seconde, de 

1871 à 1893, date de sa mort. 

 

                    La brève évocation biographique que nous venons de faire appelle un 

certain nombre de considérations qui relient la « première » vie de Taine à la seconde. En 

effet, la première question à laquelle nous devrons répondre au cours de cette thèse est de 

sa oi  si le Tai e d ap s  est totale e t diff e t de elui d a a t ette date, o e le 

prétendent le plus souvent autant ses admirateurs que ses détracteurs pour des raisons 

évidentes et opposées. Quelques évènements doivent être retenus : 

                    - Lors de la Révolution de 1848, alors en classe de philosophie, il se 

désintéresse des évènements, contrairement à ses condisciples, et consacre son temps à 

l itu e d u  essai philosophi ue i titul  De la destinée humaine. La correspo da e u il 

adresse à son ami Prévost-Paradol ne traite que de ses interrogations métaphysiques et ignore 

superbement la Révolution et ses conséquences. Il confirmera son non-engagement dans sa 

préface de L’A ie  gi e et ses interrogations sur la politique : « Après avoir écouté les 

di e ses do t i es, je e o us u il  a ait sa s doute u e la u e da s o  esp it. Des otifs 

ala les pou  d aut es e l taie t pas pou  oi ; je e pou ais o p e d e u e  politi ue o  

pût se d ide  d ap s ses p férences. »
2
 L ho e û  de , t a ge  à la Co u e, est-

il si différent du jeune homme de 1848, indifférent à la Révolution ? 

                   - “o  he  à l ag gatio  e  aiso  de so  oppositio  au ou a t de 

pe s e de la hi a hie d alo s, les suppressions successives des agrégations de lettres et de 

                                                 
2 Taine (H.), L’Ancien régime, Paris, Hachette, 15e édit., 1887, p.I. 
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philosophie décidées par le nouveau pouvoir, sa nomination à Nevers en tant que professeur 

suppl a t puis à Poitie s a a t d t e ut  à Besa ço  poste u il efuse , e  fo t u  d çu et 

un rebelle à l U i e sit  et à l e seig e e t offi iel. Tout e i e pli ue la ge e t so  

e gage e t da s la atio  de l E ole li e des “ ie es politi ues et so  hapit e o sa  à 

l E ole da s le Régime moderne. 

                    - Professeur à Nevers, il refuse de sig e  la d la atio  d all gea e e  

faveur de Louis-Napol o  Bo apa te. Il efuse l id e du oup d Etat et de l ho e 

providentiel. Son portrait de Napoléon 1
er

 et sa iti ue de l E pi e its p es ue  a s plus 

tard en sont la parfaite illustration. 

                   - L allia e « du sabre et du goupillon » des d uts de l E pi e 

e fo e so  a ti l i alis e et sa fia e d u  Etat o ip se t. “i sa positio  su  l Eglise 

atholi ue olue a e  le te ps jus u à lui e o aît e u  ôle apital dans la société, elle ne 

ha ge pas ses o i tio s pe so elles jus u à lui fai e opte  pou  des o s ues selo  le ite 

protestant. 

                   - Sa soif de notoriété exprimée par la fréquentation des salons en vue 

de l E pi e, so  esoi  de e o aissa e, uoi u il e  dise, se istallise da s sa u te d u  

fauteuil à l A ad ie, i possi le a a t la pa utio  des Origines et l o lige à des 

compromissions peu glorieuses. 

                  - Son mariage, à 40 ans, renforce ses aspirations bourgeoises et 

o tise u  te p a e t u il a toujou s eu  et ue sa ie o dai e et sa liaiso  a e  Elise 

de K i itz o  fait ue diff e . 

                   - Ses voyages multiples ont renforcé ses aspirations anglophiles comme 

ses études philosophiques ont i flue  so  ad i atio  pou  l Alle ag e. Le t au atis e 

p ofo d esse ti lo s de la d faite f a çaise e  , e peut se o p e d e u e  p e a t e  

o pte l i flue e o sid a le de la ultu e alle a de su  Tai e, ue e soit e  litt atu e, 

en philosophie ou e  histoi e. Il faut se sou e i  u il se t ou ait e  Alle ag e juste a a t la 

déclaration de guerre, pour préparer un ouvrage sur la littérature allemande comparable à ce 

u il a ait fait su  la litt atu e a glaise. “a d isio  de s i esti  da s un ouvrage 

a itio a t d e pli ue  la d ade e f a çaise e peut t e duite seule e t au 

t au atis e li  à la d faite ilitai e fa e à u e Alle ag e o u a te. C est aussi u e 

e ise e  uestio  de toutes ses tudes e es jus u alo s. Pou  u  ho e qui ne vit que 

pour penser, le choc est considérable. 
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                    “ il se le pa faite e t plausi le de lie  la ie de Tai e d a a t  

à elle d ap s, de o state  ue ses id es politi ues de jeu esse e so t pas i o pati les 

avec celles de l âge û , ue sa atu e p ofo de s e p i ait d jà hez le jeu e pe seu , il est 

gale e t i t essa t de o state  da s ses œu es pu li es, la oh e e de ses id es ue 

beaucoup de ses contemporains feignent de découvrir à la lecture des Origines. Une deuxième 

uestio , o ollai e de la p e i e, peut t ou e  sa po se da s la le tu e de ses œu es 

p da t , Tai e s est-il i p o is  histo ie  du jou  au le de ai  ou s tait-il préparé en 

amont ?  

 

                   La Fontaine et ses fables est le premier ouvrage publié en 1853. Le 

texte a été remanié à plusieurs reprises au cours des trois premières éditions et dans celle de 

1861, il affirmait : « On peut faire de la critique littéraire une recherche philosophique. » Les 

lecteurs attachés à une pensée nationaliste trouveront la justification de leur admiration en 

lisant le premier chapitre de la première partie et intitulé L’esp it gaulois. Evoquant un voyage 

sur le Rhin en partant de la mer du Nord, il raconte ainsi son approche du sol français par 

l Alsa e : « Vous uittez le pa s à de i alle a d ui est à ous ue depuis u  si le. U  ai  

nouveau moins froid vous souffle aux joues ; le ciel change et le sol aussi. Vous êtes entrés 

dans la véritable France, celle qui a conquis et façonné le reste. Il semble que de tous côtés les 

se satio s et les id es afflue t pou  ous e pli ue  e ue est ue le F a çais. »3
 Si le sol est 

traité de cette façon, il en est de même pour la « race » française : « Telle est cette race, la 

plus attique des modernes, oi s po ti ue ue l a ie e, ais aussi fi e, d u  esp it e uis 

plutôt que grand, doué plutôt de goût que de génie, sensuelle mais sans grossièreté ni fougue, 

poi t o ale, ais so ia le et dou e, poi t fl hie, ais apa le d attei d e des id es, et les 

plus hautes, à travers le badinage et la gaieté. »
4
 Dès son La Fontaine, Taine affiche son amour 

du sol atal u il e faut pas o fo d e a e  u  atio alis e e a e . Co e t u  

atio aliste pou ait i e ue l Alsa e est à oiti  alle a de ? De même, cette notion de 

race française ne peut se lire que dans une interprétation culturelle attachée à la tradition. 

 

                                                 
3 Taine (H.), La Fontaine et ses fables, [1853], Paris, Hachette, 12e édit., 1892, p. 4. 
4 Taine (H.), op. cit., p. 18. 
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                    Le voyage aux Pyrénées est le deu i e li e de Tai e. C est u  

ouvrage de commande de la maison Hachette et sans doute est-il pas ai e t à l aise. 5
 Il 

poursuit néanmoins sa vision de la France et des français dans sa descriptions des pyrénéens : 

« Ici, les hommes sont maigres et pâles ; leurs os sont saillants, et leurs grands traits 

tourmentés comme ceux de leurs montagnes. Une lutte éternelle contre le sol a rabougri les 

femmes comme les plantes ; elle leur a laissé dans le regard une vague expression de 

la olie et de fle io . Ai si les i p essio s i essa tes du o ps et de l â e fi isse t pa  

modeler le co ps et l â e ; la a e faço e l i di idu, le pa s faço e la a e. U  deg  de 

haleu  da s l ai  et d i li aiso  da s le sol est la ause p e i e de os fa ult s et de os 

passions. »
6
 On retrouve bien là les théories de Taine sur le sol et la race défendues tout au 

long de sa vie, notion de race prise dans le sens culturel et que ses détracteurs (ou ses 

admirateurs) veulent faire passer pour un racisme ethnique. Une anecdote peut être 

rapportée à ce sujet. Dans une lettre écrite à Prévost-Paradol en 18 , alo s u il est à Ne e s, 

il o e te l t oitesse de ue des auto it s et l Etat d esp it du o ps e seig a t : « Exemple 

de la tolérance de ce pays : He a di ue , a ie  de l E ole o ale  ui  a t  suppl a t 

de h to i ue, a pas pu  este  pa e u il est juif. »7
 U  ho e ui s i dig e d u  

a tis itis e d Etat peut-il être qualifié de raciste ? 

 

                   Son Essai sur Tite-live date de . C est l A ad ie f a çaise ui e  

est à l o igi e, a a t sou is le sujet à o ou s e  4. Taine se lance dans le travail, sans 

enthousiasme excessif : « Ce Tite-Li e est gu e a usa t ; est u  ph aseu , ui e he he 

i le ai, i la ie, ais ui est o aliste et o ateu . Il a falloi  le loue  plus u il e le 

mérite. »
8
 Ses réflexio s su  l histoi e e so t pas sa s i t t, elles p figu e t sa issio  

future : « Co sid ez l histo ie  ui t aite l histoi e o e elle le ite, est-à-dire en 

science. Il ne songe ni à louer ni à blâmer ; il ne veut ni exhorter ses auditeurs à la vertu, ni les 

i st ui e da s la politi ue…Il a pou  de oi  et pou  d si  ue de supp i e  la dista e des 

temps, de mettre les lecteurs face à face avec les objets, de le rendre concitoyen des 

                                                 
5 Taine l’écrit à sa sœur : « Ce maudit livre me donne bien du mal. Je n’ai fait toute ma vie que des 
raisonnements, je suis habitué aux abstractions, il faut que je sorte de moi-même, que je change toutes les allures 
de ma pensée, que j’apprenne le style descriptif. » cité par V. Giraud dans H. Taine, Pages choisies, Paris, 
Hachette, 1909, p. 64. 
6 Taine (H.), Voyage aux Pyrénées, [1855], Paris, Hachette, 11e édit., 1887, p. 130. 
7 Taine (H.), « Lettre à Prévost-Paradol le 1er août 1852 », Vie et correspondance,  t. I, op. cit., p. 301. 
8 Taine (H.), « Lettre à Ed de Suckau le 11 avril 1853 », Vie et correspondance,  t. I, op. cit., p. 331. 
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pe so ages u il d it, et o te po ai  des e e ts u il raconte. »
9
 Il suffit de 

rapprocher ce texte de la préface de L’A ie  gi e pou  se o ai e ue elui ui l it 

en 1875, est très proche du jeune homme de 1856 : « Avec de telles ressources, on devient 

presque le contemporain des hommes dont on fait l histoi e, et plus d u e fois, au  A hi es, 

e  sui a t su  le papie  jau i leu s ieilles itu es, j tais te t  de leu  pa le  tout haut. »10
 

Nous découvrons dans son Essai  la première exposition des sa théorie de la « faculté 

maîtresse » u il  a développer amplement par la suite. 

 

                    Les philosophes classiques du XIXe siècle en France sont publiés en 

 et la olo t  de s e  p e d e au « spiritualisme officiel » est ide te. C est u e œu e 

pol i ue ui e p i e la a œu  de Taine vis-à- is de ses e seu s de l ag gatio . Il e s e  

a he pas o e il l it à sa sœu  e   : « J ai du plo  da s a a assi e, ais je e 

l pa pille ai pas g ai  pa  g ai  ; j e  a asse de tous ôt s pou  fai e u e elle ha ge de 

mitraille, et alo s, je tâ he ai de o  ieu  d e  la ousse  la figu e de la it  offi ielle. »11
 

L atta ue o t e Vi to  Cousi  est iole te et pou  ot e pa t i t essa te da s la esu e où il 

compare Cousin à Michelet : « M. Michelet sait ranimer les morts ; les sentiments éteints 

epa aisse t da s so  â e, il e d duit pas logi ue e t u e id e d u e aut e ; il ne construit 

pas noblement de larges périodes ; il essa e pas de o dui e guli e e t u  auditoi e 

d esp its pesa ts e s u e it  loi tai e ; il est pas aît e de lui-même ; il y a quelque 

hose de fi eu  da s so  i spi atio …O  e le juge pas, o  l ai e ou o  le hait, ou plutôt o  

sent avec lui et comme lui ; on quitte son siècle, on devient son contemporain ; on devient lui-

même. » 
12

 Cet hommage à Michelet sera complété plus tard dans les Essais de critique et 

d’histoi e, et l  toutefois d i o ie e  faisa t de elui- i plus u  pei t e ou u  po te u u  

historien. Nous savons par leur correspondance que Taine et Michelet entretenaient 

d e ellents rapports comme le montre cet échange, justement en 1857. A une lettre de 

Mi helet ui lui de a de s il a ie  eçu le Richelieu u il lui a ad ess , Tai e lui po d : « Je 

ai poi t eçu e o e, Mo sieu , le olu e ue ous e faîtes l ho eu  de off i . J e  suis 

resté à la Saint-Barthélemy à la fin des guerres de religion. Je vous remercie vivement à songer 

à un malade qui se rétablit lentement et vit à la campagne à la façon des arbres et des bêtes. 

                                                 
9 Taine (H.), Essai sur Tite-Live, Paris, Hachette, 1856, p. 30. 
10 Taine (H.), L’Ancien régime, op. cit., p. VIII. 
11 Taine (H.), « Lettre à Sophie Taine le 10 août 1852 », Vie et correspondance, t. I, op. cit., p. 304. 
12 Taine (H.), Les philosophes classiques du XIXe siècle, [1857], Paris, Hachette, 5e édit., 1882, p. 117-118. 



 

14 

Aujou d hui les ho es faits so t les jeu es gens. Vous le prouvez, Monsieur, par cette 

continuité de verve et par cette merveilleuse puissance de travail que nous admirons tous ; 

vous sortez plus vivant de la fournaise, nous y périssons. »
13Nous au o s l o asio  d o ue  

leurs échanges épistolaires, toujou s o diau , et il est pas i utile de soulig e  u au u e 

lettre de Taine à Michelet ne figure dans Vie et correspondance dont la publication commence 

e  . A ette po ue, la elatio  a i ale e t e Tai e et Mi helet e ite pas d t e 

relatée ! Un rapprochement des deux hommes nuirait aux intérêts de leurs admirateurs 

respectifs. 

 

                   “i Tai e pa le d histoi e da s les li es ue ous e o s de ite  alo s 

ue ela e se lait pas alle  de soi, il l a o de plus di e te e t dans les Essais de critique et 

d’histoi e data t de .  La f e e la plus e pli ite à l histoi e tie t da s so  tit e e 

puis u il l e p ei te à Ma aula  : Critical and historical essays. En dehors des essais consacrés 

à Sainte-Beuve, Saint-Simon, La Bruyère ou Madame de La Fayette, plusieurs textes retiennent 

notre attention dont la préface de la 2
e
 ditio  de  da s la uelle il o pa e l histoi e 

hu ai e et l histoi e atu elle : « O  pou ait u e  e t e l histoi e atu elle et l histoi e 

hu ai e eau oup d aut es a alogies. C est ue leu s deu  ati es so t se la les. Da s 

l u e et da s l aut e, o  op e su  des g oupes atu els, est-à-dire sur des individus 

o st uits d ap s u  t pe o u , di isi les e  fa illes, e  ge es et e  esp es. Da s l u e 

et da s l aut e, l o jet est i a t, est-à-dire soumis à une transformation spontanée et 

o ti ue…Il suit de là u u e a i e se la le à elle des s ie es atu elles est ou e te au  

sciences morales ; ue l histoi e, la de i e e ue, peut découvrir des lois comme ses aînées ; 

u elle peut o e elles et da s sa p o i e, gou e e  les o eptio s et guide  les effo ts 

des hommes ; que, par une suite de recherches bien conduites, elle finira par déterminer les 

conditions des grands évènements humains, je veux dire les circonstances nécessaires à 

l appa itio , à la du e ou à la ui e des di e ses fo es d asso iatio , de pe s e et d a tio . 

Tel est le champ qui lui est ouvert ; il a pas de li ites. »14
  Dans un essai consacré à 

Montale e t, Tai e ete ait les leço s ue ous do e l histoi e : « Chaque nation nous 

apparait comme une grande expérience instituée par la nature. Chaque pays est un creuset où 

des substances distinctes en des proportions différentes sont jetées dans des conditions 

                                                 
13 Lettre de Taine à Michelet le 23 juin 1857, Fonds Taine, B.N.F., naf 28420. 
14 Taine (H.), Essais de critique et d’histoire, [1858], Paris, Hachette, 2e édit., 1866,  p. XXVII. 
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particulières. Ces substances sont les tempéraments et les caractères. Ces conditions sont les 

li ats et la situatio  o igi elle des lasses. Le la ge fe e te d ap s des lois fi es, 

insensiblement, pendant des siècles, et aboutit ici à des matières stables, là-bas à des 

composés qui font explosion. »
15

 Ce texte ayant été écrit pour les Débats d a il , il 

o t e ie  ue Tai e, s il est pas histo ie , a u e o eptio  ie  p ise de l histoi e. 

 

                   Bien entendu, L’Histoi e de la littérature anglaise parue en 1864 

ep se te l œu e la plus i po ta te de Tai e a e  Les Origines de la France contemporaine. 

C est e li e, salu  pa  tous les iti ues, do t “ai te-Beuve) qui apporte une immense 

notoriété à son auteur. Entrepris en 1855 et paru en articles dans différents journaux et 

e ues, l ou age est pu li  e  t ois to es à la fi  , o pl t  pa  u  uat i e olu e 

sur Les Contemporains. L i t odu tio  du p e ie  li e est l e puis ue est da s elle-ci 

que Taine expose pour la première fois sa théorie de la race, du milieu et du moment. Nous y 

reviendrons dans notre chapitre sur la méthodologie historique de Taine en précisant que, 

bien que de nombreuses critiques lui reprochent cette méthode issue de la critique littéraire, 

Taine ne la suit pas vraiment dans les Origines. U e ph ase etie t su tout l atte tio  des 

o e tateu s et pe et à l A ad ie f a çaise de efuse  à Tai e le p i  Bo di  et à 

Dupanloup de se déchainer contre son auteur : « Que les faits soient physiques ou moraux, il 

i po te, ils o t toujou s des auses ; il  e  a pou  l a itio , pou  le ou age, pou  la 

véracité, comme pour la digestion, pour le mouvement musculaire, pour la chaleur animale. Le 

vice et la vertu sont des produits comme le vitriol et le sucre. »
16

 Il est significatif de noter que 

Tai e d di a e so  ou age à u  histo ie , e  l o u e e Guizot : «  L histo ie  de la 

Civilisation en Europe et en France est e o e aujou d hui hez ous le hef des tudes 

historiques, dont il a t  jadis le p o oteu . J ai oi-même éprouvé sa bienveillance, profité 

de sa o e satio , o sult  ses li es, et joui de ette la geu  i pa tiale d esp it, de ette 

a ti e et li ale s pathie a e  la uelle il a ueille les t a au  et les id es d aut ui, même si 

es id es e so t pas les sie es. C est pou  oi u  de oi  et u  ho eu  ue de d die  et 

ouvrage à M. Guizot. »
17

 

                                                 
15 Taine (H.), op. cit., p. 302. 
16 Taine (H.), « Introduction à l’histoire de la littérature anglaise », Revue germanique et française,  1er décembre 
1863, p. 33. 
17 Taine (H.), Histoire de la littérature anglaise, Paris, Hachette, 1864, t. I, p. 1. 
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                    Dire que Guizot ne partage pas les mêmes idées que Taine est un 

euph is e si o  se li e à la le tu e d u  courrier que le premier adresse à celui qui a fait 

son éloge : « Nous différons ici moins et plus que vous ne dites. Moins quant à la méthode 

d tude et de e he he de la it . Plus ua t à la p ati ue et au  sultats de ette 

méthode. Comme vous, je ne o ais, pou  attei d e la it , u u e thode o e et 

l giti e, l o se atio  des faits, de e u ils so t, de e u ils o tie e t, de leu s lois et de 

leu s o s ue es. “oit u il s agisse du o de e t ieu  ou de l ho e lui-même, des 

sciences naturelles ou des sciences morales, de la chimie ou de la psychologie, de la religion ou 

de l histoi e, e so t des faits ue l esp it hu ai  a de a t lui…Ce ue je ous ep o he, à ous 

et à ot e ole, est de e pas p ati ue  plei e e t et e a te e t cette méthode. Tantôt 

vous laissez de côté certains faits, vous ne les voyez pas. Tantôt, vous ne tenez nul compte des 

uns et vous ne tenez pas compte de tout ce que contiennent les autres. Et vos conclusions 

sont aussi incomplètes que vos observations. Votre science est inexacte comme votre étude. 

Vot e e eu  late su tout ua d ous essa ez d e pli ue , soit da s le o de e t ieu  soit 

da s l ho e lui- e, l e se le et le fo d des hoses. »18
 A la lecture de cette lettre, lier 

la méthode historique de Taine  à celle de Guizot peut sembler hasardeux !  

                    On ne peut passer sous silence son chapitre sur Macaulay, tant 

l histo ie  a glais se t de f e e à Tai e et u il ite a à plusieu s ep ises da s les Origines.  

« Rarement éloquence fut plus entraînante que celle de Macaulay. Il a le souffle oratoire. 

Toujou s, da s ses li es, la dis ussio  saisit et e po te le le teu …Cette a o da e de la 

pe s e et du st le, ette ultitude d e pli atio s, d id es et de faits, et a as o e de 

science historique va roulant, précipité en avant par la passion intérieure, entraînant les 

o je tio s su  so  passage, et ajouta t à l la  de l lo ue e la fo e i sisti le de sa asse 

et de son poids. »
19

 C est da s Ma aula  ue Tai e puise sa fo e historique et sa méthode, 

e pli ue , p ou e , o ai e, a u ule  les faits, aiso e , e po te  l adh sio  pa  

l lo ue e, auta t de o seils u il ett a e  œu e da s les Origines. Son déterminisme 

affiché dès Les fables se retrouve revendiqué comme condition à la « science ». 

 

                   Son Etude sur Carlyle publiée en 1864  constitue une référence de 

hoi  pou  tous eu  ui pe se t ue Tai e a ha g  e  se o sa a t à so  œu e histo i ue. 

                                                 
18 Lettre de Guizot à Taine, Fonds Taine, B.N.F., naf 28420. 
19 Taine (H.), op. cit., t. IV, p. 156. 
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Il faut a oue  ue so  juge e t p e ie  su  l Histoire de la Révolution française est 

surprenant : « Elle ressemble à un délire. Carlyle est un voyant puritain qui voit passer devant 

lui les échafauds, les orgies, les massacres, les batailles, et qui, assiégé de fantasmes furieux ou 

sanglants, prophétise, encourage ou maudit. »
20

  Tai e pe se ue Ca l le a pas o p is la 

‘ olutio  f a çaise pa e u il e o p e d pas la faço  de pe se  des F a çais i leu  

a i e d agi . Il e pose d jà e u il di a plus ta d su  la philosophie o duisa t à la 

Révolution, philosophie destructrice  empruntée à Rousseau : « La promesse en vogue était la 

p o esse du o heu  u i e sel…O  e pla e a l auto it  o o pue pa  l a a hie eff e. 

A quoi pouvait aboutir une jacquerie de paysans abrutis, lâchés par des raisonneurs athées. 

Ces furieux, ces ouvriers, ces jacques sans pain, sans habits, se battaient à la frontière pour des 

intérêts humanitaires et des principes abstraits. » 
21

 “ il i a la e hose da s La 

Révolution, une phrase nous apparait surprenante pour uel u u  ui de ie d a le 

pourfendeur de la Révolution : « La générosité sympathique de la Révolution française a fini 

pa  le is e du Di e toi e et pa  les a ages de l E pi e. »22
 C est gale e t da s et essai 

u il o pa e Ma aula  et Ca l le a e  Michelet : « Ils sont révélateurs ou poètes. M. 

Mi helet, hez ous, est le eilleu  e e ple de ette fo e d i tellige e et Ca l le est u  

Michelet anglais. » 
23

 Michelet écrit à Taine pour lui exprimer sa gratitude : « Mille 

remerciements, cher Monsieur, et merci aussi pour votre obligeante comparaison avec Carlyle. 

Seulement le procédé est autre : Il généralise avec une puissante imagination, mais je spécifie 

ou e essus ite u à e p i . Il  a pas u  ot à p e d e da s so  it su  la ‘ olutio  

française. »
24

 Serait- e Mi helet ui au ait fait ha ge  d a is Tai e à p opos de Ca l le ? 

 

                    Les ou eau  essais de iti ue et d’histoi e parus en 1865 contiennent 

u e s ie d a ti les les plus i po ta ts ue Tai e a pu li e e  e ues au cours des années 60. 

On y trouve notamment les essais sur Balzac, Racine, La Bruyère, Marc-Aurèle. Un article sur 

Ca ille “elde  figu ait da s les deu  p e i es ditio s et s i titulait Critique et roman. Il a 

été supprimé dans les éditions suivantes pour des raisons évidentes. Un article est 

pa ti uli e e t i t essa t pou  ot e tude puis u il s agit d u e iti ue du Jefferson, 

                                                 
20 Taine (H.), Etude sur Carlyle, Paris, Germer Baillière, 1864, p. 11. 
21 Taine (H.), op. cit., p. 165.  
22 Taine (H.), op. cit., p. 178. 
23 Taine (H.), op. cit., p. 61. 
24 Lettre de Michelet à Taine, Fonds Taine, B.N.F., naf 28420. 
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étude historique sur la démocratie américaine, de Cornélis de Witt, ami de longue date de 

Taine et gendre de Guizot. Son commentaire sur la Révolution française vue par Jefferson 

préfigure les Origines. « Il juge la Révolution française avec un bon sens parfait et des 

prédictions sûres : est u il a u u e olutio . Figu ez-vous des gens du monde et 

d a ad ie, pa s, poud s, beaux diseurs, gracieux, sensibles, qui munis de phrases et 

d l gies, essa e t de d fai e et de e o te  u e a hi e o e et o pli u e à la uelle 

ils o t ja ais is la ai  : voilà les Français du temps. »
 25

 Ces lignes sont pratiquement les 

mêmes ue elles ue Tai e i a  a s plus ta d da s l A ie  gi e…  

 

                    ‘ie  est ja ais loiso  hez Tai e et la le tu e de Voyage en Italie 

peut ous t e p ofita le, à pa ti  du o e t où l auteu  e se o te te pas de t adui e ses 

émotions de voyage. Nous savons que son livre est le fruit de notes récoltées lors de son 

séjour italien du 15 février au 10 mai 1864 et publiées en articles dans la Revue des deux 

mondes. On y trouve par exemple ses réflexions sur le catholicisme. On sait u à ette po ue, 

il passe pou  t e is ale e t a ti l i al. “o  œu e histo i ue, à t a e s les O.F.C., vont 

faire évoluer cette réputation au point de le voir aduler par les catholiques. A propos des 

glises o ai es u il isite, il dit : « Les édifices catholiques de ce pays glorifient, non le 

h istia is e, ais l Eglise. Ce ou eau atholi is e s appuie su  des suppo ts o eu  et 

tous solides : 

                  1- “u  l ha itude. L ho e a l i tellige e outo i e. “u   

pe so es, il  e  a pas  ui aie t l esp it de se fai e u e opi io  e  ati e eligieuse. La 

voie est toute faite : 97 la suivent.  

                  2- “u  le el o d e gulie  et l e t ieu  i posa t de l i stitutio . 

                  3- Sur la pompe et le prestige du culte. 

                  4- “u  l i agi atio  supe stitieuse.  

                  5- “u  l utilit  p essi e. Les gou e e e ts, les ge s ta lis, 

propriétaires et conservateurs y trouvent une police de surcroît, celle des choses morales. 

                 6- “u  la po tio  de e tu ui s  d eloppe. »26
 Il suffit de relire l’Eglise, 

écrite 25 ans plus tard, pour retrouver un jugement identique. 

 

                                                 
25 Taine (H.), Nouveaux essais de critique et d’histoire, [1865], Paris, Hachette, 6e édit., 1896, p. 146. 
26 Taine (H.), Voyage en Italie, [1866],  Paris, Editions complexe, rééd. 1990, t. I, p. 245-246. 
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                   Si Vie et opinions de Frédéric-Thomas Graindorge constitue une 

e eptio  da s l œu e de Tai e et e p se te ue l i t t, d ailleu s ie  el, de ous 

do e  u  ta leau des œu s de la so i t  pa isie e sous le se o d E pi e, il e  est pas 

de même sur La philosophie de l’a t. Paru dans sa version définitive en 1880, le livre est 

composé de cinq petits volumes publiés de 1865 à 1869, somme de ses cours dispensés à 

l E ole des Beau -arts. On y trouve des idées qui seront reprises plus tard dans les Origines. 

Pa  e e ple, Tai e e pli ue ue pou  o p e d e u e œu e d a t, il faut o aît e l tat 

d esp it et les œu s du te ps. L’A ie  gi e est déjà en filigrane dans cette affirmation : 

« La tragédie française apparaît au moment où la monarchie régulière et noble établit, sous 

Louis XIV, l e pi e des ie s a es, la ie de ou , la elle ep se tatio , l l ga te 

do esti it  a isto ati ue, et dispa ait au o e t où la so i t  o iliai e et les œu s 

d a ti ha e so t a olis pa  la ‘ olutio . »27
 On retrouve encore plus loin son jugement de 

la o a hie d a ie  gi e : « Cette brillante société ne dura pas, et ce fût son 

développement même qui causa sa dissolution. Le gouvernement, étant absolu, finit par 

devenir négligent et tyrannique ; de plus le roi donnait les meilleurs emplois et  les grâces aux 

seigneurs de sa cour, qui étaient les familiers de son salon. Cela parût injuste à la bourgeoisie 

et au peuple ui, s ta t fo t e i his, fo t lai s, fo t a us, se t ou e t plus puissa ts à 

esu e u ils de e aie t plus o te ts. Ils fi e t la ‘ olutio  f a çaise. »28
  

 

                  Enfin, le dernier livre de Taine publié avant Les Origines, date de 1870 

et est intitulé De l’I tellige e. C est u  li e t aita t de la ps hologie e p i e tale, 

empruntant aux philosophes Condillac, Stuart-Mill et Bain. Il est certainement à la fois son 

livre le plus complexe et le plus abouti. Les premières bases sont jetées dès son année de 

professorat à Nevers quand il avait projeté une thèse de doctorat sur la sensation et Taine y 

travaille régulièrement depuis cette date. Ses différentes modifications du texte au cours des 

éditions successives, démontrent son intérêt constant. Le livre prouve, si besoin était après 

l tude de ses œu es a t ieu es, o  seule e t l i t t ue Tai e po te à l histoi e ais 

u il peut t e o sid  o e histo ie  a a t e d e t ep e d e Les Origines.  

                   La lecture de la préface nous permet de justifier cette affirmation. Il 

o fi e e u il d o t ait d jà da s la Littérature anglaise que « la psychologie devient une 

                                                 
27 Taine (H.), La philosophie de l’art, [1880], Paris, Hachette, 19e édit., t. I,  1924, p. 8-9. 
28 Taine (H.), op. cit., t. I, p. 94. 
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science de faits, car ce sont des faits que nos connaissances. » il e pose e u il ett a e  

œu e da s les O.F.C., ce qui lui sera beaucoup reproché, à savoir la multiplication de faits 

significatifs pour démontrer et prouver : « De tous petits faits bien choisis, importants, 

sig ifi atifs, a ple e t i o sta i s et i utieuse e t ot s, oilà aujou d hui la ati e 

de toute science ; ha u  d eu  est u  sp i e  i st u tif, u e t te de lig e, u  e e plai e 

saillant, un type net auquel se ramène toute une file de cas analogues ; notre grande affaire 

est de savoir quels sont ses éléments, comment ils naissent, en quelles façons et à quelles 

conditions ils se combinent, et quels sont les effets constants des combinaisons ainsi 

formées. »
29

 Toute la méthode historique de Taine est contenue dans ces quelques lignes. Un 

peu plus loi , app o ha t le ps hologue de l histo ie , il it : « Celui ui tudie l ho e et 

elui ui tudie les ho es, le ps hologue et l histo ie , s pa s pa  les poi ts de ue, o t 

néanmoins le même objet en vue ; est pou uoi ha ue ou el ape çu de l u  doit t e 

o pt  à l a uis de l aut e. Cela est isi le aujou d hui, ota e t da s l histoi e. O  

s ape çoit ue, pou  o p e d e les t a sfo atio s ue su it telle ol ule hu ai e ou tel 

groupe de molécules humaines, il faut en faire la psychologie. Il faut faire celle du puritain 

pour comprendre la révolution de 1649 en Angleterre, celle du jacobin pour comprendre la 

Révolution de 1789 en France. »
30

  

 

                   Les exemples puisés dans les di  œu es ites e t e  et  

o t e t à l ide e ue, sa s ja ais a o de  le ge e histo i ue, Tai e poss de, a a t 

e d e t ep e d e les Origines de la France contemporaine, la statu e d u  histo ie , sa 

méthode, ses capacités, sa vision. Il e s est pas i p o is  histo ie  e  , il l est d jà a a t 

ette date. Qua d su ie t la gue e de , Tai e a  a s, u e dizai e d ou ages à so  

a tif, u  p estige o e aup s d u  pu li  ue ses diff e ts pôles d i t t di e sifie t, u e 

réputatio  d ho e u i e sel poss da t des o aissa es ultiples da s toutes les 

sciences, et pourtant il va remettre en cause ce statut en se lançant dans une entreprise 

hasa deuse da s la uelle il a plus à pe d e u à gag e . Pou  u  ho e epli  su  ses études, 

e ista t ue da s la pe s e, t a ge  à la passio  politi ue, dis et da s la ie pu li ue, et 

engagement dans une sorte de mission rédemptrice a de quoi surprendre et, effectivement, a 

surpris ses contemporains.  

                                                 
29 Taine (H.), De l’Intelligence, [1870], Paris, Hachette, 15e édit., 1923, p. 2. 
30 Taine (H.), op. cit., p. 20-21. 
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                   Dès les premières lignes de notre introduction, nous nous sommes 

posé la question de savoir si les quarante premières années de la vie de Taine étaient en 

oh e e a e  les i gt de i es et si so  œu e p oduite a o çait l œu e à e i . Nous 

avons esquissé une réponse que la suite de notre travail doit pouvoir confirmer. La place des 

Origines de la France contemporaine da s l histo iog aphie, la thode i o at i e ui les 

a a t ise, la th se u elles d li e t, la so e de t a ail u elles ep se te t pou  u  

ho e seul, le su s o e u elles e o t e t, la eptio  o t o e s e u elles 

e t aî e t, la fo tu e pa ado ale u elles d le he t, e  fo t u e œu e histo i ue ajeu e 

du XIXe siècle, au même titre que celle de Michelet. Si elle fut perçue comme telle au tournant 

des deu  si les, les o t o e ses et les pa tis p is u elles o t e t ai s, o t si guli e e t 

alt  sa post it  au poi t de ouille  o  seule e t le essage ais l i age e de so  

auteur. En vingt ans, Taine est passé du statut de philosophe rebelle, libéral, positiviste 

anticlérical, à celui de conservateur réactionnaire, vénéré par une droite nationaliste et 

atholi ue, ho i pa  u e gau he pu li ai e et adi ale. Co e t s est op e ette 

mutation, dans quelles circonstances, par quelles péripéties, avec quels acteurs, tel est le but 

de notre thèse. Sortie de son contexte, elle peut nous faire réfléchir sur le devenir de toute 

œu e histo i ue ou o , ua d elle de ie t l e jeu de o ats politi ues ui he he t plus 

à la up e  u à la se i , à la d ig e  u à la o p e d e. 

 

                   Les Origines de la France contemporaine se le t joui  d u e pla e 

pa ti uli e da s l histo iog aphie u i e sitai e. L œu e est e o ue pa  sa si gula it  

novatrice, sa ruptu e a e  le ou a t histo i ue ui l a p d , ais a u e le plus sou e t 

de o e tai es d fi itifs peu a es. Ce tes, depuis u e ua a tai e d a es, les 

ou a ts histo i ues so t a al s s a e  oi s d ost a is e ue du a t la ajeu e pa tie du 

XXe siècle et une étude sur Les Origines peut e pas t e soupço e d u e uel o ue 

tentative de réhabilitation. Pourquoi avoir choisi Taine sans avoir de but politique ni de parti 

pris avoué ? Sans aucun doute pour tenter de comprendre le décalage existant da s l itu e 

historique entre so  i te tio , sa alisatio  d u e pa t, so  i te p tatio   sa réception et sa 

possible récupération d aut e pa t. L œu e de Taine cristallise ces différents temps et mon 

ambition est de les exposer. 
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PLAN SUIVI 

 

Je me suis proposé de suivre un plan en cinq chapitres, qui, excepté le premier 

consacré à la lecture des Origines de la France contemporaine,  respecte une chronologie à 

mon avis indispensable pour la démonstration et la compréhension de la thèse.  

                    I. Résumé des six volumes des O.F.C. dans leurs éditions du XIXe siècle. 

Leu  pu li atio  s helo e su  p es ue i gt a s, de  à . Le p e ie  to e i titul  

l’A ie  gi e est u  ta leau de la o a hie d a ie  gi e, u e des iptio  des trois 

ordres, un essai sur les causes intellectuelles de la Révolution, une évaluation de la situation 

o o i ue de la F a e d a a t . Les t ois to es sui a ts po te t le tit e La Révolution, 

ha u  d e t e eu  a a t u  tit e diff e t, espe ti e ent L’A a hie, La Co u te ja o i e, 

Le Gouvernement révolutionnaire.  Le th e de leu s pa utio s est gulie  puis u elles o t 

lieu tous les trois ans, respectivement 1878, 1881 et 1884.  Il e s agit pas d u e histoi e 

narrative de la Révolution mais plutôt d u e i te p tatio  pe so elle du ph o e 

olutio ai e à t a e s u e tude ps hologi ue de ses a teu s. C est u e totale e ise e  

cause du dogme républicain, différent de la lecture contre révolutionnaire proposée par 

Maistre ou Bonald, qui a ue u e uptu e a e  les histo ie s ui l o t p d  tels Mi helet, 

Mignet ou Quinet. Le régime moderne, qui reste inachevé, est composé de deux volumes. Le 

p e ie , o sa  à l E pi e, d esse u  po t ait o osif de Napol o  er
, un tableau du 

régime impérial et de son héritage qui se perpétue tout au long du XIXe siècle. Le second, qui 

ne comporte que deux livres sur les quatre prévus, se veut un bilan des institutions de la 

F a e o te po ai e et t aite de l Eglise et de l E ole. Les deu  sui a ts que la mort de Taine 

a laissés e  suspe s  s atta haie t au  deu  sujets ui lui te aie t pa ti uli e e t à œu , 

l asso iatio  et la fa ille.  

                    Dans ce chapitre, nous nous appliquons à comprendre la méthode 

historique mise au point par Tai e, telle e t o igi ale et o at i e u elle a t  la sou e de 

multiples commentaires et polémiques. Elle est le fruit des réflexions que Taine a accumulées  

au ou s des its ue ous e o s d o ue  et ui o t jet  les ases d u e ita le 

méthode histo i ue, alo s ue eau oup  oit u u e t a spositio  de la iti ue litt ai e. 

Isolant les faits, Taine les analyse, les classe selon les catégories auxquelles ils appartiennent, 

les définit, et étudie leurs interdépendances pour mettre au jour le système qui les gouverne. 

Ces systèmes sont régis selon des lois comme le sont les lois de la nature. 
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                     Enfin, et le sujet est primordial car objet de controverses, nous 

a o do s l tude des sou es utilis es pa  Tai e. Nous sa o s u il a t a aill  seul pe da t 

vingt ans aux Archives et que ses choix ont suscité de nombreuses critiques. Méthode de 

travail,  transcription et références des documents, choix, justesse, toutes les recherches de 

Taine ont  été commentées, discutées, vantées ou d ig es, et o t fait l o jet de pol i ues. 

C est ie  so  t a ail d histo ie  ui de ie t le e t e du d at au d ut du XXe si le et le 

p te te d u  o at a ha  e t e sp ialistes ui a he t sous des ue elles te h i ues u  

enjeu politique capital. 

 

                    2. Genèse des Origines de 1871 à 1875 et leur réception de 1875 à 

. “ il est a uis ue Tai e e t ep e d l itu e de so  œu e histo i ue à la suite de la 

guerre de 1870, du désastre lié à la défaite, des évènements de la Commune de Paris, un 

e tai  o e de uestio s se pose t et appelle t des po ses ui ite t d happe  à 

une interprétation trop hâtive et partisane. Tout et son contraire ont été écrits à ce sujet et 

l tude des o e tai es du te ps pe et de e ett e e  ause u  e tai  o e d id es 

eçues. Les aiso s ita les de sa d isio  de se o sa e  e lusi e e t à l itu e d u e 

tude histo i ue à ut p dagogi ue so t, ie  ide e t, d o d e politi ue. Co e t et 

pourquoi Taine abandonne-t-il ses t a au  ui o t fait l esse e de sa ie jus u alo s, uitte 

une quiétude et une réserve qui lui convenaient, remet en cause une renommée enviable, 

auta t de uestio s au uelles ous ous effo ço s d appo te  des po ses à t a e s les 

interprétations de ses contemporains et de sa correspondance. Il faut lire la réception des 

quatre premiers tomes des Origines en gardant en mémoire cette donnée essentielle. A 

t a e s u e e ise e  ause des fo datio s d u e F a e e  de e i , Tai e p e d u e ou elle 

dime sio  et so t du o fo t p op e au  sou is pu e e t i telle tuels. C est le o e t où la 

République se met en place laborieusement et les partis politiques se livrent, à travers les 

écrits des journaux et des revues, des combats idéologiques.  

                     Il est certain que le premier tome des Origines o sa  à l a ie  

gi e, alg  l o igi alit  de sa th se, est elati e e t o se suel. Tai e est fid le à l i age 

que se font de lui les commentateurs et les articles qui lui sont consacrés sont conformes à ce 

u o  peut e  atte d e. Il e  est pas de e a e  les t ois to es sui a ts da s les uels 

Taine propose une lecture de la Révolution en désaccord avec la tradition républicaine  et qui 

o t e t aî e  u e s ie d a ti les passio s. La orrespondance que Taine entretient avec 
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des pe so alit s  d ho izo s diff e ts o stitue u  o pl e t apital au  te tes i p i s 

et apporte une lumière plus intimiste au débat. Force est de constater une totale 

redistribution des cartes dans la réception de La Révolution. Si les critiques républicaines sont 

o fo es à e u elles doi e t t e e  fa e d u  te te solu e t a ti olutio ai e, le 

ita le e i e e t ie t des atholi ues ui, e ha t s d u e p ise de positio  à la uelle ils 

e s atte daie t pas, ha ge t o pl te e t d attitude is-à- is de Tai e. L e e i d hie  

de ie t l alli  d aujou d hui. O  peut o sid e  l le tio  de Tai e à l A ad ie f a çaise e  

1878 comme le témoignage de ce revirement, surtout si on veut bien se rappeler son échec de 

1874, avant la parution des Origines. 

 

                    3. Le troisième chapitre traite de la période 1885 à 1893, date de la 

mort de Taine. Bien que le Régime moderne e soit pu li  e  olu e u e  , il pa aît e  

articles dans la presse dès 1887 et provoque le scandale dès le premier chapitre consacré au 

portrait de Napoléon. Le courroux de la princesse Mathilde et du prince Napoléon, qui marque 

le terme de leur amitié, est abondamment commenté dans la presse et nous vaut quelques 

beaux e e ples d h po isie et de pe fidie. Les hapit es sui a ts pe ette t à Tai e de 

d o t e  les faits d u  gi e auto itai e et e t alisateu  tout e  soulig a t les 

avancées positives et de dénoncer sa continuité dans les régimes qui lui ont succédé  jus u à 

l po ue o te po ai e. A u e po ue où les a uis i p iau  et olutio ai es e 

peuvent être remis en question, Taine fait de nombreux mécontents. Par contre, on assiste à 

la confirmation de la bienveillance manifestée depuis La Révolution par les catholiques 

o se ateu s ui h site t plus à loue  ses p ises de positio s. O  e  a la o fi atio  au 

moment de la célébration du Centenaire de la Révolution française, à travers tous les écrits 

publiés à cette occasion. Toutefois, et son silence lors de la célébration du Centenaire est 

éloquent, il semble bien que cette nouvelle donne ne trouble pas excessivement Taine, plus 

choqué par le livre publié en 1889 de elui u il o sid e o e so  fils spi ituel, Paul 

Bourget, qui dans Le Disciple tue le père en dénonçant la responsabilité morale du penseur sur 

ses élèves. Cette déception, conjuguée à une santé de plus en plus chancelante, influe sur le 

o al de Tai e ui doute de l utilit  et de l effi a it  de so  œu e. Il eu t a a t d a oi  

mené à bien le travail envisagé. Le dernier volume, qui devait comporter quatre chapitres 

o sa s espe ti e e t à l Eglise, l ole, les asso iatio s et la fa ille e  o pte 
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fi ale e t ue deu  et e se a pu li  ue l a e sui a te. “o te de testa e t so ial et 

politi ue, ils fe o t l o jet de o eu  o e tai es. 

 

                   4. Dans ce quatrième chapitre, nous traitons de la postérité des O.F.C. 

et de l olutio   de elles-ci dans les années qui suivent la mort de Taine. Dans un premier 

te ps, l étude se concentre sur les articles nécrologiques publiés en 1893, montrant 

l i po ta e du p estige do t il jouit e o e et o issa t à u  ge e plus o se suel ue 

pol i ue, à uel ues e eptio s p s. Les a es sui a tes, a u es pa  l affai e D e fus, 

oie t se adi alise  les juge e ts su  u e œu e ui, happa t à l e p ise de so  auteu , 

est livrée au public et surtout à ceux qui imaginent en tirer caution et profit. Par contre, et 

est i po ta t de le soulig e , Tai e est totale e t a se t de l Affai e, les ho es se 

réclamant de lui se répartissant équitablement dans les deux camps. Si on ne peut négliger un 

Joseph Le Bo , est su tout u  Mau i e Ba s ui, fo t d u e ad i atio  elle pout Tai e, 

e te d ie  e ploite  le pote tiel ui s off e à lui et, à pa ti  d u e œu e ou e te à toutes les 

i te p tatio s, sait t a sfo e  u e i spi atio  e  outil de p opaga de au se i e d u e 

id ologie. “i Bou get peut t e o sid  o e l h itie  di e t de Tai e, est ie  Ba s, le 

premier, qui e p iso e Tai e da s l i age fig e de sa post it . 

 

                   . Not e tude s a h e a e  les p e i es a es du si le ui oit u  

o de fi i . A u  o e t où la politi ue gou e e e tale s i fl hit ette e t à gau he pa  

une politique radicale anticléricale, la réaction conservatrice voit en Taine et dans les Origines 

de la France contemporaine des alliés objectifs susceptibles de conforter leur combat. Un 

e tai  o e d e e ts o t lieu à ette p iode, su  fo d de loi de “ pa atio  de l Eglise 

et de l Etat, o e la pu li atio  si ulta e de la o espo da e de Tai e et des œu es 

histo i ues de Jau s et d Aula d, de l i augu atio  de la statue de Tai e à Vouzie s. C est ai si 

que Taine, dix ans après sa mort, est mis sur le devant de l a tualit , po t  au  g o ies pa  

les u s, lou  au pilo i pa  les aut es. Ce o at se t aduit pa  la pu li atio  d ou ages ui, 

sous le ou e t de iti ues d u e œu e e t fois a al s e, he he t à p i e  l ad e sai e 

d a gu e ts fia les pou  ieu  le do i e . O  et ou e là les o s d Aula d, Co hi , 

Mathiez, Seignobos, ce qui démontre la montée en puissance des historiens dans le discours 

politi ue.  Ce hapit e se te i e pa  u  essai d app o he o je ti e de l i flue e de la pe s e 

tainienne su  Cha les Mau as da s les p e i es a es de l A tio  f a çaise. Bie  ue les 
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grands textes politiques de Maurras soient postérieurs à la première guerre mondiale, Trois 

idées politiques, La décentralisation et surtout Enquête sur la monarchie nous fournissent 

ati e à d le  l he eau des juge e ts o t adi toi es ue Mau as po te su  l œu e 

de Taine.  

 

                   De 1875 à 1914, la perception des Origines de la France contemporaine 

a bien évolué et dépasse largement le cadre normal du deveni  de toute œu e histo i ue. 

Notre ambition est de montrer pourquoi et comment elle échappe à son géniteur dès sa 

pu li atio   et ue l i age u elle a uie t, o  seule e t s loig e de la pe s e e de 

Taine, mais le fige à tout jamais dans une posture ui est à l oppos  de ses o i tio s 

profondes.                                                 

                  

                    Bien que concentrée sur la période 1875- , ot e tude a pu 

ignorer les travaux publiés sur Taine depuis ces dates. Les essais consacrés à Taine sont peu 

nombreux de 1914 à 1970. Signés par des philosophes, des littéraires, des sociologues ou des 

ps hologues, ils efl te t l u i e salit  de ses o p te es. Mais, et e est pas u  hasa d, 

deux livres seulement sur la douzaine parue en 50 ans traitent exclusivement des Origines. Le 

sujet semble trop sensible pour être abordé. 
31

  Cette ise au pu gatoi e de l histoi e tie t 

autant à une identification abusive à des héritiers autoproclamés dont la récupération 

délibérée l o t a gi alis  de faço  du a le u à u  ejet de la pa t d histo ie s oppos s à sa 

th se.  Ce i te d à d o t e  ue l œu e de Tai e peut t e so tie d u  ost a is e da s 

le uel l histoi e u i e sitai e te dait à la a to e . Depuis les a es , Les Origines de la 

France contemporaine ne semblent plus occultées. Symbole de cette nouvelle approche, 

François Furet écrit dans Penser la Révolution française : « La ‘ olutio  f a çaise e pli ue 

pas notre histoire contemporaine, elle est notre histoire contemporaine. » 
32

Des thèses sont 

consacrées à Taine, et en particulier celles de C. Evans,
33

 J.T.Nordmann,
34

ou E. Gasparini.
35

 

François Léger en fait la biographie. 
36

 A l o asio  de la l atio  du e te ai e de sa o t, 

                                                 
31 On trouvera dans la bibliographie les noms de M. Bégouën, J.P. Boosten, A. chevrillon, A. Cresson, F.T. 
Desthieux, R. Gibaudan, V. Giraud, H. Leroy, P.H. Petitbon, R.C. Roë, H. Rubow, R. Saint-René Taillandier. 
32 Furet (F.), Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, 1978, p. 16. 
33 Evans (C.), Taine, essai de biographie intérieure, Paris, Nizet, 1975. 
34 Nordmann(J.T.), Taine et la critique scientifique, Paris, PUF, 1992. 
35 Gasparini (E.), La pensée politique de Taine, Aix, P.U.d’Aix-Marseille, 1993. 
36 Léger (F.), Monsieur Taine, Paris, Critérion, 1993.  
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la B.N.F. lui consacre un important colloque. Dans les études sur la Révolution française, sur 

son historiographie, sur les courants historiques qui traversent le XIXe siècle, Les Origines 

et ou e t d oit de it . L a e t est da a tage is su  le ot  o ateu  de l œu e, su  so  

approche scientifique, que sur son contenu politique. Sans en faire une liste exhaustive, 

certains ouvrages ont retenu notre attention. En 1970, Alice Gérard écrit : « Philosophe-

historien, féru de la physiologie sociale à la mode, il se fait fort de donner, et le diagnostic, et 

les remèdes appropriés au mal français. Ce double parti pris idéologique et méthodologique, 

et u  te p a e t de o a ti ue efoul , fo t de ette so e, ie  plus ue l œu e-

modèle de la science sociale, la dernière des grandes synthèses subjectives du XIXe siècle. »
37

  

Pour C.O. Carbonell, « Tai e, seul et da s l i diff e e des histo ie s, essa a de o stitue  

l histoi e e  s ie es e p i e tales. Cha pio  de l a st a tio , g a d i e teu  des lois 

historiques, qui, devenu historien, collectionnera les mêmes faits et manipulera avec habileté 

les documents soigneusement analysés. » 
38

En 1983, pour Guy Bourdé et Hervé Martin, Taine 

« a p ô  u e histoi e e p i e tale et s est oulu le Claude Be a d de la s ie e 

historique. »
39

 La commémoration du bicentenaire de la révolution voit fleurir un certain 

o e d ou ages où Tai e e ait : Dans Le dictionnaire critique de la révolution française, 

Mona Ozouf 
40

voit dans les Origines « u e œu e à o t e-pente » au moment où la 

‘ pu li ue s i stalle. Taine est jugé par J. Solé « pessimiste, encore plus biologiste que 

sociologue »
41

alors que M. Vovelle qualifie les Origines d  « histoi e e gag e, d uditio  

positiviste. »
42

 Le dictionnaire historique de la Révolution française d A. “o oul parle de Taine 

comme voyant  « l histoi e o e u  p olo ge e t e p i e tal du positi is e et ui 

ressemblait à la physiologie. »
43

 Claude Digeon voit Taine comme le précurseur de la 

sociologie : « Pou  Tai e, l histoi e de ie t la s ie e des faits so iologi ues et est plus la 

servante de la philosophie politique. »
44

 Il est rejoint par Christophe Charle : « Taine se 

o sa e à l histoi e o  plus pou  fo de  la ps hologie ais pou  e  u e s ie e de la 

                                                 
37 Gérard (A.), La Révolution française, Mythe et interprétation, Paris, Flammarion, 1970, p. 62. 
38 Carbonell (C.O.), Histoire et historiens, Toulouse, Privat, 1976, p. 296. 
39 Bordé (G.) et Martin (H.), Les écoles historiques, Paris, Le Seuil, 1983, p. 152. 
40 Ozouf (M.), « Taine » dans Dictionnaire critique de la révolution française, F. Furet, M. Ozouf, Paris, 
Flammarion, 1988. 
41 Solé (J.), La Révolution en question, Paris, Le Seuil, 1988, p. 14. 
42 Vovelle (M.), L’état de la France pendant la Révolution, Paris, La découverte, 1989, p. 543. 
43 Soboul (A.), Dictionnaire historique de la révolution française,  Paris, PUF, 1989, p. XXII. 
44 Digeon (C.), La crise allemande de la pensée française, Paris, PUF, 1992, p. 251. 
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so i t , et do , o e Co te, pou  la o e  les gles d une politique scientifique. »
45

 

François Hartog veut retenir des Origines « l a alogie e t e l histoi e o e ps hologie et 

l histoi e atu elle. »46
 Oli ie  Du ouli  s i te oge su  la pla e de Tai e da s le ou a t 

historique : « Si la force de Taine est da s le s st ati ue et le s ie tis e de l a ie  li al 

du se o d E pi e, sa fai lesse e   git da s l a igüit  e de ses sou es 

intellectuelles au regard du discours historique conservateur encore très attaché à 

l a gu e tai e o aliste-catholique. »
47

 Lors du colloque de 1993 à la B.N.F., E. Leroy-

Ladurie peut dire: « L œu e de Tai e se a a t ise à la fois pa  l e pi is e et pa  la igueu  

scientifique avec laquelle elle aborde les phénomènes humains ainsi que le rôle primordial 

u il a o de à la psychologie quant à leur interprétation. »
48

 Pour Nathalie Richard : 

« L affi atio  de Tai e selo  la uelle l histoi e est a a t tout u  p o l e de ps hologie 

autorise à lire autrement son analyse de la Révolution française. » 
49

La lecture de ces ouvrages 

au uels il o ie t d e  ajoute  d aut es ue ous ito s da s la i liog aphie, ous a pe is 

de mieux cerner la problématique de notre étude. 

                                                 
45 Charle (C.), « La magistrature intellectuelle de Taine » dans Paris fin de siècle,  Paris, Editions du Seuil, 1998, 
p.118. 
46 Hartog (F.), Le XIXe siècle et l’histoire, Paris, Le Seuil, 2001, p. 127. 
47 Dumoulin (O.), Le rôle social de l’historien, Paris, Albin Michel, 2003, p. 349. P. 349. 
48 Michaud (S.), Taine au carrefour des cultures du XIXe siècle, Colloque organisé par la B.N.F. en 1993, Paris, 
B.N., 1996, p.17.   
49 Richard (N.), « L’histoire comme problème de psychologie. Taine et la psychologie du jacobin », Mil neuf 
cent, 2002. 
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SOURCES 

 

“i les sou es i p i es o stitue t l esse tiel de ot e o pus, le tit e e de 

la thèse les justifiant, les sources manuscrites apportent le complément indispensable et nous 

pe ette t d app o he  au plus p s la o eptio  et la ise e  œu e des Origines. Elles 

nous sont fournies par le fonds Taine de la Bibliothèque nationale. Les papiers personnels de 

Tai e, ses otes de t a ail, sa o espo da e, ses œu es o ig es de sa ai , o se s 

jus u e   da s la p op i t  fa iliale de Me tho  “ai t-Bernard, y figurent. Ils se 

composent de 45 cartons dont douze sont consacrés aux Origines de la France contemporaine 

et neuf manuscrits reliés. Nos recherches se sont polarisées dans deux directions :  

                      1. Les plans préparatoires, les notes prises dans ses  recherches 

archivistiques et dans sa bibliographie, les corrections apportées à ses manuscrits. Collectés le 

plus souvent sur des feuilles volantes, dans le plus grand désordre malgré leur classement  

sui a t les diff e ts to es de l œu e pa  M e Le Pa e , o se at i e du fo ds Tai e à la 

B.N., ils permettent de cerner au plus près son travail de recherche et de composition. 

Certaines réflexions, travaux préparatoires, plans successifs, sont recopiés dans de petits 

cahiers par sa propre fille. Ce sont ces cahiers qui sont reproduits en annexes dans Vie et 

Correspondance. On y t ou e gale e t les otes de ou s sui is pa  Tai e à l E ole de 

Sciences politiques dans les années 1874-1877, ainsi que deux carnets de statistiques sur la 

France contemporaine. Dans notre chapitre consacré aux sources de Taine, nous détaillons le 

conte u de ha ue a to . ‘ t ospe ti e e t, o  peut s i te oge  su  l i t t u au aie t 

suscité ces documents, véritables pièces à conviction dans le procès en érudition intenté en 

 pa  u  p o u eu  o  A. Aula d et do t l a o at tait A. Co hi  ! 

                      2. La correspondance. Le fonds Taine de la BNF conserve sa 

correspondance reçue de ses relations ou amis. Celle de la main de Taine à été publiée à partir 

de 1902 dans les différents tomes de Vie et Correspondance et fait l o jet d u  tri sélectif 

d id  pa  l auteu  lui-même ( ?) et opéré par ses proches. Un certain nombre de lettres a 

dispa u. Ce hoi  ous p i e à oup sû  d u e t a spa e e ie e ue da s la e he he de 

l authe ti it .  O  e peut alheu euse e t pas ua tifie  es a ues, si e est pa  

e e ple l a se e totale de toutes les lett es ad ess es da s les années 60 à Camille Selden  

qui nous ôte certainement des considérations importantes sur la culture et la philosophie 

allemandes. La correspondance dont nous disposons obéit, par sa composition et son écriture, 
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à un genre littéraire destiné à une publication future. Elle doit être lue et perçue en tant que 

tel et, à de rares exceptions, est exempte de simplicité ou de familiarité. Certes, celle des 

dernières années laisse pe e  u e e tai e hu a it  ui faisait d faut jus u alo s et ui 

donne à leur auteur une approche différente. 

                      La correspondance reçue par Taine est très importante. Elle émane 

de correspondants très divers, du plus célèbre au pa fait i o u. Nous a o s ete u ue les 

lettres datant de la période 1870-1893 et qui traitaient des Origines. Elles constituent un 

t oig age di e t su  la eptio  de l œu e, appo ta t des juge e ts, des fle io s, des 

réactions capitales pour notre étude et qui peuvent être croisées avec les réponses de Taine. 

Là encore, certains correspondants ont été supprimés, du vivant de Taine ou après sa mort, 

pou  des aiso s ide tes. Il est e tai  u au o e t où elles o t t  pu li es, l i age 

véhiculée de Taine se devait être exempte de tout témoignage compromettant. 

 

 

 

                    E  deho s de toutes les œu es de Tai e do t la le tu e est 

essentielle, les sources imprimées, capitales pour quantifier, évaluer, analyser la réception des 

O.F.C., so t de deu  o d es. D u e pa t, les a ti les pu li s da s les jou au  et les e ues, 

d aut e pa t les ou ages et essais pu li s p i ipale e t ap s la o t de Tai e. 

                      1. Articles de journaux et revues. Les articles des journaux sont, en 

général concis et écrits dans un style se voulant avant tout persuasif. Destinés à un lectorat 

acquis à une ligne politique propre au journal, ils ne sont que le reflet des idéologies défendus 

par les partis dont ils dépendent. Plus intéressant est de o state  l olutio  des opi io s au 

cours des années et des publications des différents tomes des Origines. Tel journal catholique, 

franchement hostile lors de la parution de l’A ie  gi e, devient favorable puis 

franchement admiratif au fur et à mesure de la publication des trois tomes de La Révolution. 

O  o state l olutio  i e se da s  les jou au  d o die e pu li ai e. Les a ti les des 

revues sont plus longs, plus argumentés, plus travaillés et, en général, échappent à un 

sectarisme trop appu . O  peut ele e  gale e t ue le to  d u  a ti le it pa  le e 

auteu  peut diff e   selo  so  olutio  pe so elle ou u il soit desti  à u  jou al e gag  

ou à u e e ue sp ialis e. Nous a o s s le tio  ue les a ti les t aita t de l œuvre 
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histo i ue de Tai e alo s u u  e tai  o e d essais o sa s à ses aut es œu es  

paraissent dans ces années-là.  

                                                   A. 1875-1884.  Ancien régime et Révolution : 63 

articles.                                                                   

                                                          

                                                    B. 1887-1893. Le régime moderne : 31 articles. 

Soit un total de 94 articles consacrés aux Origines du vivant de Taine. 

                                                    C. 1893-1900. 1)  Articles nécrologiques publiés en 

1893 : 60. 

                                                                             2)  Articles publiés de 1894 à 1899 : 36. 

 Soit 95 articles pour les sept dernières années du siècle. 

                                                    D. 1900-1913. 79 articles. 

Soit un total de 175 articles pour les vingt années qui suivent sa mort, presque le 

dou le du o e d a ti les pu li s de so  i a t e ui te d à d o t e  l i po ta e de 

l h itage tai ie   et l e jeu politi ue ui e  d oule. Le o e total des a ti les it s s l e 

donc à 269 rédigés par 195 auteurs. 

 

                    . U  e tai  o e d ou ages do t Tai e o stitue exclusivement 

le sujet ont été publiés au cours de nos années références. Certains sont consacrés à son 

œu e e  g al et do t les Origines o upe t u e pla e i po ta te, d aut es t aite t 

e lusi e e t de so  œu e histo i ue. Nous e  a o s ele  56 dont la publication 

s helo e de  à . Bie  e te du, e tai s de es li es ep e e t des a ti les 

publiés auparavant en revues. Ce hiff e d o t e, à l ide e, le ôle i e t jou  pa  

Tai e da s le d at d id es g a t au a efou  des deux siècles.                  

 

                   L a al se des do u e ts e  ot e possessio  e fo e pa  la 

correspondance échangée entre Taine et ses interlocuteurs, doit nous permettre de répondre 

à un certain nombre de questions concernant la réception des Origines et la fortune de Taine 

u u e i liog aphie i suffisa e t i l e auto ise pas. Les ua a te a s o e s pa  

ot e tude se d o pose t e  deu  p iodes ie  disti tes et d gale du e. La p e i e 

est caractérisée par les réactions im diates au  pa utio s su essi es de l œu e, la 
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deu i e, post o te , s appli ue à alue  sa desti e li e à des e jeu  ui la d passe t. 

Les p i ipau  poi ts d i te ogatio  pou aie t t e les sui a ts : 

1. Pour la période 1870-1893. 

                      Co e t les essais iti ues de l po ue e pli ue t-ils l e gage e t 

de Tai e, à uoi l att i ue t-ils, et en quoi leurs opinions divergent-elles? 

                     La réception des différents volumes des O.F.C. est-elle aussi 

schématique que la postérité nous a transmise ? 

                    En quoi Taine est-il responsable de ces différentes appréciations 

contradictoires ? 

                    L toile de Tai e ille-t-elle des mêmes feux en 1893 que vingt ans 

plus tôt ? 

2. Pour la période 1893-1914 : 

                Comment les contemporains définissent-ils les O.F.C. ? 

                Qu est e ui e pli ue la su ie des O.F.C. au tournant du siècle ?  

                 Comment deviennent-elles la f e e d u e ou a e politi ue 

nationaliste et, en conséquence pourquoi sont-elles au e t e d u  o at politi ue ui les 

dépasse ? 

                Taine mérite-il l ost a is e do t il a fait l o jet ou est-il la victime de ce 

combat ? 

 

 

               Le but de cette thèse est de répondre à ses interrogations. 
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CHAPITRE 1.  Les Origines de la France contemporaine 
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A. Le texte  
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L’a cie  régi e 

 

Nous avons étudié le texte de Taine dans un exemplaire de la quinzième édition 

de l’Ancien régime, in-8°, publié en 1887. Le livre comporte 528 pages, une préface de huit 

pages numérotées de I à VIII, plus quatorze pages de notes. Ces notes, qui ne se retrouvent 

que dans ce p e ie  olu e et ui e iste o t pas da s les aut es,  donnent des chiffres 

précis destinés à appuyer une démonstration  développée dans un des chapitres. Pour la 

p e i e, il s agit du o e des e l siasti ues et des o les e  F a e a a t . La 

deu i e o e e les d oits f odau  et l tat d u  do ai e f odal, p is pou  e e ple e  

1783. Dans la troisième, les chiffres portent sur la différence du revenu réel et du revenu 

o i al des dig it s et des fi es e l siasti ues. La uat i e ote t aite de l du atio  

des princes et des princesses à la Cour, en prenant des témoignages chez Barbier, Mme de 

Ge lis, M e Ca pa , Du o t d U ille. La dernière,  enfin, donne des hiff es de l i pôt 

direct de treize assemblées provinciales entre 1778 et 1787. Taine ne recommencera pas 

l e p ie e pou  les olu es sui a ts, jugea t peut-être que les précisions apportées dans 

les notes de bas de pages suffisaient, ou tenant compte des réactions des critiques à la 

publication qui ne les jugeaient pas indispensables à une démonstration déjà bien 

argumentée. A e  poi t doute , il he hait, pou  sa p e i e œu e histo i ue, u e 

l giti it  e  ati e d udition.                                     

          L’a ie  gi e comporte cinq li es d u  o e de pages se si le e t 

équivalent, respectivement de 106, 108, 116, 98, 98. De même, chaque livre  est divisé en 

quatre chapitres, pour les livres I, III, V, et seulement trois pour les livres II et IV.  Cette 

pagination rigoureuse se retrouve si on additionne les pages des livres I et II, 214 pages,  

chiffre comparable aux 214 pages des livres III et IV.  De même, les deux premiers livres vont 

totaliser le même nombre de chapitres (sept) que les deux livres suivants. Seul, le livre V, 

totalise quatre chapit es pou   pages. Ce est, bien sûr, pas un hasard, Taine l a oulu ai si. 

Cette p isio  est o fo e à sa thode ui fait de l histoi e u e s ie e au même titre que 

les mathématiques. Cette igueu  e se et ou e a da s au u  des aut es olu es, est 

pourquoi, on peut affirmer que ce premier tome des Origines est certainement le plus 

o fo e à l id e u il se faisait, à l po ue, de l histoi e. 

Le livre premier est intitulé : La structure de la société. Tai e fait le o stat d u e 

so i t  d a ie  gi e au  ai s du le g , des o les et du oi. “ ils a aie t fait la F a e, ils 
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en profitaient, 270 000 personnes bénéficiant de privilèges exorbitants, sans remplir les 

de oi s ui taie t li s à es p i il ges. Ils d tie e t la oiti  du o au e. Ce est pas, 

malgré tout, la condamnation pure et simple de la monarchie en tant que telle, mais plutôt la 

critique du fait que « l ha itude h ditai e » a pas su s adapte  au o de ou eau, a  « en 

fait d histoi e, il aut ieu  o ti ue  ue e o e e . »50
 Dès les premières pages, Taine 

e pose les id es u il a d fe d e tout au lo g de so  œu e histo i ue, la o da atio  

définitive de la politique de la table rase voulue par la Révolution. Prenant les exemples de 

l Alle ag e et de l A glete e, il pe se ue les a ie es hi a hies peu e t se ai te i  si 

elles savent se transformer et changer leur fonction militaire en fonction civile. En Angleterre, 

le système féodal transformé compose encore une société viable. Il rejoint ici Tocqueville : 

« Le peuple a glais est po t  pa  sa atu e à s o upe  des ati es du gou e e e t, le 

peuple français en est éloigné. »
51

   Il établit la distinction entre la petite noblesse de province 

vivant sur ses terres, isolée, ne jouant plus aucun rôle local et devenant la créancière des 

pa sa s, do  is e plus ta d pa  la a œu  de eu -ci, et la noblesse de Cour. Cette grande 

noblesse, aux fortunes et privilèges exor ita ts, e joue plus le ôle u elle de ait. Elle est 

coupée de ses racines et perd totalement de vue les réalités. Ne voyant pas la misère du 

pa sa , elle e l i agi e u à t a e s la isio  id lli ue des id es ou elles : « C est le o  

villageois, dou , hu le, se o aissa t, si ple de œu  et d esp it, fa ile à o dui e, o çu 

d ap s ‘ousseau… »
52

  P e a t l e e ple du d oit de hasse e e  sa s e gog e pa  les 

nobles et  qui ravage les terres cultivées, il explique la colère grandissante du peuple des 

campagnes. « Quand la souveraineté se transforme en sinécure, elle devient lourde sans 

rester utile, et, quand elle est lourde sans être utile, on la jette à bas. »
53

 Dans le dernier 

chapitre, Taine revient sur les services généraux que devraient rendre les privilégiés.  

Co t ai e e t à l A glete e, ou la o lesse pa ti ipe à la a he du pa s et se t de o t e-

poids, e est pas le as e  F a e où haut-clergé et haute-noblesse ne servent que leurs 

intérêts. Cela creuse un fossé infranchissable entre cette classe privilégiée et  celle 

représentée par la petite noblesse et le bas- le g , d où les o s ue es p isi les au  Etats 

G au . Tai e oit da s la p se e o sta te du le g  da s la F a e d a ie  gi e, 

l effi a it  de so  a tio  aup s du peuple, l e pli atio  du allie e t assif du se o d o d e 

                                                 
50 Taine (H.), l’Ancien régime, Paris, Hachette, 1887, p. 35. 
51 Tocqueville (A. de), L’ancien régime et la Révolution, Paris, Gallimard, 1967, p. 143. 
52 Taine (H.), op. cit., p. 65. 
53 Taine (H.), op. cit., p. 76.  
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au tiers-état, en comptant dans ses rangs 208 curés sur 300 députés de leur ordre. Ces curés 

« appo te t a e  eu  la d fia e et le au ais ouloi  u ils ou isse t depuis si lo gte ps 

contre leurs chefs. »
54

 C est ette affi atio , e a t d u  ho e à la putatio  

anticléricale, qui va surprendre et ravir agréablement les catholiques, en accordant à Taine, 

une attention qui ne sera plus mise en défaut. Suit une critique difficile à admettre par les 

l giti istes a p opos du o a ue. Le ‘oi, à l i age de so  a isto atie d sœu e, de ie t 

inutile et malfaisant. Comme la monarchie absolue avait institué le centralisme administratif, 

le s st e s e a e pa  l i apa it  du o a ue à fai e fa e à ses obligations. Taine résume 

la situation prérévolutionnaire e  disa t u a a t l oule e t fi al, la F a e tait d jà 

dissoute, les p i il gi s a a t ou li  leu  a a t e d ho es pu li s. 

 

Le livre deuxième est intitulé les œu s et les a a t es et les deux premières 

lignes écrites par Taine résument sa pensée : «  Un état major en vacances pendant un siècle 

et davantage, autour du général en chef qui reçoit et tient salon : voilà le principe et le résumé 

des œu s sous  l a ie  gi e. »55
  La des iptio  de la ie de Cou  à Ve sailles et l a e t 

su  l appa at et les d pe ses so ptuai es ui s  atta he t et Tai e p e d de o eu  

e e ples pou   stig atise  u e so i t  d ade te et i utile. C est u  th e u il a d jà 

traité, puisque dans son essai sur Saint-Simon, il écrivait : « Petits despotes pais, ils o t 

so g  u à o se e  les i justes p ofits du despotis e ; fai les et uisi les d a o d, ils so t 

restés nuisibles autant que faibles, désespérés et impopulaires, égoïstes contre leurs égaux, 

goïstes o t e leu s i f ieu s, ils o t poi t t ou  d appui da s la atio . »56
 Voulant 

encore une fois dénoncer la centralisation administrative voulue par la monarchie, il démontre 

la transformation des nobles en solliciteurs de charges qui les retiennent à Versailles. Citant 

l e e ple du Ca di al de ‘oha  ui eut ep odui e les fastes de la Cou  da s so  palais 

pis opal, est la futilit  et la a it  u il atta ue, l a t de i e du XVIIIe si le et la « vie de 

salon. » Taine reprend dans son Ancien régime des idées exposées vingt ans plus tôt, quand on 

sait que son Saint-Simon a été publié auparavant dans le Journal des débats en juillet 1856. 

« Les mémoires de Saint-Simon sont un grand cabinet secret, où agissent entassées sous une 

lumière vengeresse les défroques salies et e teuses do t s affu lait l a isto atie seule. » 
57

 

                                                 
54 Taine (H.), op. cit., p. 99. 
55 Taine (H.), op. cit., p.111. 
56 Taine (H.),  Essais de critique et d’histoire, Paris, Hachette, [1858], 15e édit., p. 292. 
57 Taine (H.), op. cit., p. 246. 
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La vie de salon, image raffinée du 18
e
 est pas u i ue e t l apa age de la 

F a e et se et ou e da s les aut es pa s eu op e s. Mais, d ap s Tai e, est l e ui qui 

g e e  Espag e alo s u e  Italie l a isto atie est tou e e s les a ts, et u e  A glete e 

et e  Alle ag e, l a isto atie est alle gi ue à la ultu e. Pas plus de goût pou  les affai es 

pu li ues ue pou  les affai es p i es, il  a pas de pla e pou  l i ti it  o jugale i pou  

l du atio  des e fa ts alg  la ode des id es de ‘ousseau. La ie illa te tou e autou  

des femmes, du savoir-vivre, de la gaîté des bals, des fêtes, de la peinture, de la 

littérature. « Le joli est partout. »
58

 Taine voit dans la comédie jouée en société qui devient le 

p i ipal di e tisse e t, u e p eu e de l i fa tilisatio  de la so i t . Cet a t de i e lui 

appa aît a tifi iel et ai . L id e de l ho e « sensible » apparaît dans La nouvelle Héloïse de 

Rousseau. Elle est relayée en littérature par Marmontel, Florian, Bernardin de Saint-Pierre, en 

pei tu e pa  G euze. L e e ple e  est Ma ie-Antoinette. « La sensibilité devient une 

institution. »  Mais pou  lui, ua d u e so i t  a plus d i tellige e i de olonté de lutter, 

elle s affai lit et se d sa e. Elle e o se e a ue so  sa oi -vivre qui ne lui servira à rien 

dans les épreuves à venir. Taine avait également développé cette affirmation dans son article 

des Débats  de 1858, quand il dénonçait la faiblesse de l a isto atie e ge d e pa  ette 

douceur de vivre : « Ce ue la so i t  d eloppe da s l ho e, est la fi esse ; elle fait des 

d li ats, est so  ite et so  to t ; comment des gens aussi élevés supporteraient-ils les 

excès du drame ? Avec les se s, la so i t  affi e l esp it. »59
  

 

 

Si les deux premiers livres de l’A ie  gi e appo te t pas d o igi alit  à 

p opos de l a ie e so i t , e  ep e a t des id es d jà e pos es hez “ai te-Beuve ou chez 

To ue ille, il e  est pas de e a ec les livres suivants. En effet, les livres III et IV vont 

traiter des causes intellectuelles de la Révolution et expliquer ce qui, à ses yeux, entraîne la 

fo atio  de la do t i e olutio ai e et  sa p opagatio  da s les esp its du te ps. C est i i 

que Tai e d eloppe u e id e totale e t ou elle, l esp it olutio ai e se ait le sultat 

de l u io  de l esp it lassi ue du e
 si le a e  l a uis s ie tifi ue du e

. Postulat original, 

développé, argumenté sur 207 pages et qui va lui valoir énormément de réticences, de 

                                                 
58 Taine (H.), op. cit., p. 186. 
59 Taine (H.), « Saint-Simon », Journal des débats, 10 juillet 1858. 
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réserves, de critiques, exprimées autant par ses admirateurs traditionnels que par ses 

adversaires avérés. 

Pou  f appe  l i agi atio  de ses le teu s, Tai e e ploie u e tapho e pou  

e pli ue  l effet des id es ou elles su  u e lite amollie, inactive mais avide de changement. 

« Lo s ue ous o o s u  ho e u  peu fai le de o stitutio , ais d appa e e sai e et 

d ha itudes paisi les, oi e a ide e t d u e li ueu  ou elle, puis, tout d un coup, tomber à 

te e, l u e à la bouche, délirer et se débattre dans les convulsions, nous devinons aisément 

que dans le breuvage agréable il y avait une substance dangereuse ; mais nous avons besoin 

d u e a al se d li ate pou  isole  et d o pose  le poiso . Il  e  a u e da s la philosophie 

du dix-huiti e si le, et d esp e t a ge autant que puissante : car, non seulement il est 

l œu e d u e lo gue la o atio  histo i ue, l e t ait d fi itif et o de s  au uel a outit 

toute la pensée du siècle ; mais encore ses deux principaux ingrédients ont cela de particulier 

u ta t s pa s ils so t salutai es et u ta t o i s ils fo t u  o pos  eu . »60
  

Toute la h to i ue de Tai e est o te ue da s e te te, est u  p o d  au uel il e ou t 

souvent, réunissant exposition, argumentation, affirmation. 

Le premier « ingrédient » est l a uis s ie tifi ue do t il fait l histo i ue à pa ti  

de Philosophie positive de Comte. La science du 18
e
 siècle a posé les jalons indispensables qui 

demeurent valables et que le 19
e
 va pouvoir développer. Il se plait à citer tous les grands noms 

des ath ati ues, de l ast o o ie, de la ph si ue, de la hi ie, de la de i e, pou  e  

d o t e  la i hesse et la aleu  d u  h itage i esti a le. L id e de l ho e a ha ge  du 

tout au tout, et les sciences morales vo t s a ipe  de la th ologie e  se app o ha t des 

sciences physiques. Dans un deuxième chapitre, Taine définit « l esp it lassi ue » qui naît 

avec une monarchie envahissante. Il est basé sur la suprématie de la langue française, 

« organe préféré de la raison raisonnante. » Né au XVIIe siècle avec les « honnêtes gens » 

he s à Des a tes ui su stitue l ho e du o de à l udit, il s pa ouit au XVIIIe, en dehors 

des réalités, excepté Voltaire, pour se transformer en idéologie étroite et abstraite. Son 

p o d  est d e t ai e da s tous les do ai es, à la a i e des ath ati ie s, des otio s 

g ales pou  e  d dui e, pa  pu  aiso e e t, toutes les o s ue es u ils e fe e t. 

Ce procédé se rencontre autant chez Descartes que chez Condillac, chez Condorcet que chez 

“i s. Il pe du e auta t sous la ‘ olutio  ue sous l E pi e, et jus u à la ‘estau atio . 

L esp it lassi ue est do  u e thode, et Tai e ite i i Co do et, ui est « le dernier pas de 

                                                 
60 Taine (H.), op. cit., p. 221-222. 
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la philosophie, celui qui a mis en quelque sorte une barrière éternelle entre le genre humain et 

les ieilles e eu s de so  e fa e. E  l appli ua t à la o ale, à la politi ue, à l o o ie 

politique, on est parvenu à suivre dans les sciences morales une marche presque aussi sûre 

que dans les sciences atu elles. C est pa  elle u o  a pu d ou i  les d oits de l ho e. »61
  

Tai e pe se ue l esp it lassi ue est i apa le de d i e les t es i a ts e  gligea t les 

faits précis et les connaissances, consacre la raison raisonneuse en refusant le réel, produit les 

hefs d œu e du e
 si le tout e  ta t i adapt  à l histoi e. C est u e su stitutio  de 

l tude de la alit  pa  l id ologie, de la thode e p i e tale pa  la aiso  a st aite.  

Pour avoir autant dénigré l esp it lassi ue, Taine ne fait-il pas son auto procès, 

lui ui s a ouait « parent de Voltaire et de Molière ? »
62

  C est e ue pe se A. Aula d, ua d il 

écrit : « Bou eau de l esp it lassi ue, oui, Tai e le fut si l o  eut ais il e  a t  aussi, et 

surtout la victime. »
63

 Poursuivant sa démonstration, Taine explique dans le troisième chapitre 

comment la combinaison des deux éléments, acquis scientifique et esprit classique, va 

e ge d e  u e ou elle eligio  ui s i pose «  au o  de la aiso  au lieu de s i pose  au 

nom de Dieu. » La tradition, symbolisée par la religion et la monarchie, passe au second plan, 

alors que la raison caractérisée par la science devient souveraine. Ce serait une bonne chose si 

la raison comprenait et respectait la tradition. « La aiso  s i dig e ait à tort de ce que le 

préjugé conduit les choses humaines, puisque pour les conduire, elle doit elle-même devenir 

un préjugé. »
64

Dans la guerre entre la raison et la tradition, Taine distingue deux étapes, la 

première est symbolisée par Voltaire qui respecte la première assise de la religion naturelle. 

Religion et société y conservent un fond de vérité et de justice gardant sa force intacte. Pour la 

deu i e tape, il fait u e diff e e e t e les e lop distes, Dide ot, d Ale e t, La a k, 

Helvétius, d u e pa t, ui efuse t d ad ett e ue s ie e et t aditio  puissent cohabiter et 

‘ousseau, d aut e pa t.  

Taine fait de Rousseau un portrait psychologique qui inaugure une série de 

portraits brossés tout au long des Origines. Il en fait un « homme étrange, original et 

supérieur » ui d s l e fa e « portait en soi un germe de folie et qui à la fin devint fou tout à 

fait. » Décrivant sa vie chaotique, il y voit « une structure mentale extraordinaire et 

discordante, propre à la poésie, impropre à la vie. »  Aucune des idées de Rousseau ne trouve 

                                                 
61 Condorcet, Esquisse d’un tableau historique de l’esprit humain, cité par Taine, p. 264. 
62 Taine (H.), Essais de critique et d’histoire, Paris, Hachette, [ 1858], 1920, p. 89. 
63 Aulard (A.), Taine historien de la Révolution française, Paris, Alcan, 1902, p. 63. 
64 Taine (H.), op. cit., p. 275.  
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g â e hez Tai e. “a o eptio  de la o t  o igi elle de l ho e, so  ode au etou  à la 

nature, sa condamnation de la société, son hostilité à la propriété, son contrat social, autant 

de th o ies u il fute. Cela e  est trop pour Taine, « arrêtons- ous i i, e est pas la pei e 

de sui e les fa ati ues ui ige t l ath is e e  dog e o ligatoi e et e  de oi  sup ieu , les 

so ialistes ui, pou  supp i e  l goïs e, p opose t la o u aut  de ie s et fo de t u e 

république où tout homme qui voudra rétablir la détestable propriété sera déclaré ennemi de 

l hu a it , t ait  e  fou furieux et pour la vie renfermé dans un cachot. »
65

 

Le Contrat social a l auto it  de la g o t ie et aut pou  tout le genre humain, 

ui o ue s  oppose doit t e li i . Tai e pe se ue la aiso  est pas u  do  i  hez 

l ho e, est d jà u  i a le ue l ho e soit sai  et i tellige t. «  A proprement parler, 

l ho e est fou, o e le o ps est alade, pa  atu e ; la santé de notre esprit, comme la 

sa t  de os o ga es, est u u e ussite f ue te et u  el a ide t. »66
 Prenant comme 

e e ple le pa sa  ou le o u  des o tels i apa les de o p e d e et d assi ile , il e  

conclut que les idées générales et leurs raisonnements  ne se rencontrent que chez une élite. 

Pour lui, les philosophes du 18
e
 si le se so t t o p s, l ho e est pas o  pa  atu e, il 

est e alt , sa o ditio  l a pouss  à se att e pou  su i e et a do  esoi  de o t ai te et 

d o issa e. ‘ousseau  p ô e la sou e aineté du peuple qui, à son avis, si elle est interprétée 

pa  la foule e à l a a hie, si elle l est par les chefs, mène au despotisme. Par cette 

th o ie, l Etat devient despote, mais, de même que la monarchie avait institué la 

centralisation administrative et la souveraineté du roi, le contrat social  leur substitue la 

sou e ai et  du peuple. L Etat et la ai  su  tout, l i di idu est plus ie , est 

p op i tai e de so  ie  ue de se o de ai , d où sa o ditio  p ai e, o fie l du atio  

de ses e fa ts à l Etat, de ie t laï ue. Ce so t tous les thèmes développés plus tard dans les 

t ois olu es o sa s à la ‘ olutio  ui so t e pos s i i, e ui d o t e u il  a pas de 

rupture dans le raisonnement de Taine entre le premier et le deuxième tome des Origines, 

comme certains ont voulu le croire.  

 

Taine ne prétend pas que ces idées philosophiques soient propres à un seul pays, 

si elles o t pu se d velopper en Angleterre, elles sont tombées en France sur le terrain 

adéquat, « la pat ie de l esprit classique. » Il explique alors la propagation de la doctrine en 

                                                 
65 Taine (H.), op. cit., p. 301. 
66 Taine (H.), op. cit., p. 312. 
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commençant par les philosophes  évoqués da s le li e p de t. “ il ad i e Mo tes uieu et 

Voltaire, « il rend tout accessible », il critique Diderot, « Il ne possède pas ses idées, mais ses 

idées le possèdent. »
67

 Il explique le succès de Rousseau par la société artificielle qui le lit, par 

exemple La nouvelle Héloïse su  l a ou , l du atio  da s l’E ile. La philosophie des lumières 

est appréciée de la haute aristocratie qui devient frondeuse contre le gouvernement, contre la 

eligio . C est l Eglise ui en subit le plus grand contre coup, et  si les curés ont toujours la foi, 

e est plus le as hez les p lats. Tai e ultiplie les e e ples pou  d o t e  l hostilit  

grandissante des jeu es a isto ates, à l e o t e de la politi ue o ale. « On ne rencontre 

parmi les privilégiés que des opposants et des réformateurs. »
68

  Ce est u à la page  ue 

Taine parle enfin de la « classe moyenne », pou  i siste  su  le fait u au d ut du 8
e
 siècle, 

ette o e e ou geoisie e pe se u au t a ail, et, e  deho s des a o ats au o ta t des 

pa le e ts, esti e ue les affai es pu li ues so t l affai e du ‘oi. “o  as e sio  so iale, li e à 

so  ôle de a ie , lui fait p e d e o s ie e d u  rôle politique possible. Le 

rapprochement progressif des nobles et des bourgeois dans la manière de vivre et de penser, 

brouille les codes et inverse les positions : « Depuis que la noblesse, ayant perdu la capacité 

spéciale, et que le tiers, ayant acquis la capacité générale, se trouvent de niveau par 

l du atio  et l aptitude, l i galit  ui les s pa e est de e ue lessa te e  de e a t 

inutile. »
69

 Tai e i siste su  la p opagatio  des id es de ‘ousseau li e à la pe te de l esp it 

religieux et à la perte de popula it  du ‘oi pou  e pli ue  l a u ulatio  des a œu s, la 

perte du sens des choses réelles. 

Cette propagation de la philosophie du 18
e
 siècle est résumée dans une 

métaphore dont Taine conclut souvent sa démonstration. Il imagine une maison dont l tage 

noble où les idées « o t t  ue des illu i atio s de soi e, des p ta ds de salo , des feu  

de Bengale amusants. » Ces feux tombent dans les boutiques et magasins où sont entreposés 

des « matériaux combustibles » et mettent le feu. Les habitants du haut ne peuvent croire que 

les habitants du bas laisseraient se développer le feu, habitant la même maison. Ils sont 

persuadés que ce ne sont que des feux de paille, faciles à éteindre. « Prenez garde : dans les 

caves de la maison, sous les vastes et profondes voûtes qui la portent, il y a un magasin de 

poudre. »
70

 Cette aiso , est la F a e. 
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Le de ie  li e du olu e s i titule le peuple. La manière dont il est construit, le 

o e de pages ui lui est o sa , o t e t l i po ta e ue Tai e souhaite porter à ce 

sujet. Il cherche avant tout à se démarquer des historiens de la Révolution qui le précèdent en 

préf a t pa le  de l e se le des F a çais, illio s d ha ita ts da s les a pag es pou  

une population totale de 27 millions) que du seul peuple de Pa is ui o stitue l esse tiel des 

études antérieures sur la Révolution. La France entière ne se résume pas à la seule France 

jacobine. Le plan suivi est caractéristique de sa méthode et commence par une description de 

la paysannerie en proie à une misère extrême, en se référant aux textes de La Bruyère, Saint-

“i o  ou d A ge so . Le ta leau d ess , il o t e ue es o ditio s de ie is a les 

e pli ue t l i ig atio  assi e da s les illes et do  les t ou les ue et e ode entraîne. 

Ainsi, il explique u au d ut du g e de Louis XVI, « la misère est moindre et pourtant elle 

est encore au-delà que la nature humaine peut porter. »
71

 Reprenant son thème favori qui est 

la o pa aiso  a e  l A glete e ou la terre produit deux fois plus, il décrit une France aux 

te es e  f i hes, au  te h i ues a haï ues, e  p oie au  ala it s et as e d i pôts. 

Certes, il constate bien un transfert de propriété de terres délaissées par la noblesse au profit 

du paysan, mais les conséquences fiscales qui en découlent accentuent cette misère. Ce sont 

surtout les impôts indirects qui accentuent les injustices et attisent les mécontentements. « Ce 

ui e d la ha ge a a la te, est ue les plus fo ts et les plus apa les de les po te  so t 

pa e us à s  soust ai e et la is e a pou  p e i e ause l te due de es e e ptio s. » 

Thiers, avant lui, avait aussi insisté sur cette pression fiscale : « La perception était vexatoire, le 

peuple maltraité, enfermé, était condamné à livrer son corps à défaut de ses produits. »
72

 

 

“o  po tait ps hologi ue du pa sa  est pas flatteu . « L esp it t i et, pou  

ainsi dire, raccourci par la misère. Sa o ditio  est p es ue elle de so  œuf ou de so  â e et 

il a les idées de sa condition. »
73

  Tocqueville ne disait pas autre chose : « Ils restaient presque 

aussi ignorants et souvent plus misérables que les serfs, leurs aïeux. »
74

 Il fait du paysan un 

ho e f ust e, e  su ie, supe stitieu , fia t, hai eu , sous la oupe d u  u  à pei e plus 

évolué que lui. La comparaison de l ho e à l a i al est o sta te et il faut  oi  les 
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o i tio s s ie tistes de Tai e, l i flue e de ses tudes e  zoologie ou e  ph siologie. A u e 

description physique péjorative, « faibles, exténués, de petite stature », il utilise des 

comparaisons peu complaisantes, « bêtes de trait, animal affolé, troupeau. » Ces métaphores 

sont utilisées à dessein pour convaincre. « L a ie  gi e est pas eau et il faut a oue  ue 

les pauvres gens, notamment les paysans, avaient été traités comme des bêtes de somme. »
75

  

La multiplication des bandits, des braconniers, des repris de justice, des 

contrebandiers, est mise en avant pour expliquer les troubles futurs et le soutien que ceux-ci 

bénéficient dans les campagnes contre les privilégiés. Les plus pauvres paysans envahissent les 

villes à la recherche de subsistance et accentuent la misère déjà patente de celles-ci. « La 

is e est u e ga g e le te où la pa tie alade a ge la pa tie sai e et l ho e ui 

su siste à pei e est o g  à if pa  l ho e ui a pas de quoi subsister. »
76

 Toute cette 

d o st atio  est desti e à e pli ue  l e ase e t g al, auta t da s les illes ue da s 

les campagnes. Il se d a ue ai si des histo ie s ui l o t p d , e  faisa t de es 

déracinés, venus à Paris pour échapper à la famine, le terreau de la Révolution. 

Dans le quatrième chapitre, par un enchaînement naturel, misère-délinquance- 

répression, Taine pense que la force armée aurait dû pouvoir juguler les désordres croissants. 

Mais les inégalités de traitement dans l a e, les salai es is a les des soldats, la assesse 

de leu  o ditio  e pli ue les diffi ult s de e ute e t. Pou  lui, l a e, atu elle e t 

composée de la couche la plus basse de la société, ne pourra que grossir le rang des 

émeutiers. La centralisation instituée par la monarchie a supprimé les groupes naturels 

d i di idus. Cha ue ho e se et ou e isol  et hostile au  ho es de so  p op e g oupe, le 

paysan au citadin, le vassal au seigneur, le petit noble au noble de cour, le curé au prélat. Plus 

de groupes sociaux, plus de solidarité, plus de responsabilité, « la débandade est complète et 

sans remède. » 

D li e t, Tai e es a ote les ahie s des dol a es e  disa t u ils o t t  

manipulés par quelques lettrés, les griefs personnels de chacun étant enveloppés dans les 

« d oits de l ho e. » C est u  « s d o e ala a t et ui a ue d a a e la oie ue a 

suivre la Révolution : l ho e du peuple est e do t i  pa  l a o at, l ho e à pi ue se 

laisse e e  pa  l ho e à ph ase. »77
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La conclusion est rigoureusement déterministe. « A l i sta t où s ou e t les 

Etats-Généraux, le cours des idées et des évènements est, non seulement déterminé, mais 

e o e isi le. D a a e et à so  i su, ha ue g atio  po te e  elle-même son avenir et 

son histoire ; à celle- i ie  a a t l issue, o  eût pu a o e  ses desti es… »
78
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LA REVOLUTION 

 

La Révolution comporte trois volumes, publiés successivement en 1878, 1881, 

1884, soit un rythme précis d u  olu e tous les t ois a s. 



 

47 

L’ANARCHIE 

 

 L e e plai e tudi  date de 1888 et représente la seizième édition. Le titre 

donné par Taine au premier volume consacré à la Révolution est à la fois symbolique et 

provocateur. Provocateur parce que su e  l œu e de l Asse l e o stitua te sous ette 

appellation, représente une volonté de bousculer les esprits et symbolique parce que réduire 

les deux premières années de la Révolution à une anarchie généralisée est un camouflet infligé 

à «  l Evangile » pu li ai .  D e l e, le to  est do  : « Les insurrections populaires et les 

lois de l Assemblée constituante finissent par détruire en France tout gouvernement. »
79

 

Comme dans l’A ie  gi e, il suit un plan rigoureux, apte à démontrer et à convaincre à la 

a i e d u  Ma aula . « Macaulay écrit les affaires en orateur, comme on les plaide. »
80

 Le 

olu e o p e d t ois li es, d i po ta e gale e  o e de pages et de hapit es, et si le 

récit se veut chronologique, la disposition de ces trois livres obéit à une rhétorique rigoureuse. 

Le premier, l’a a hie spo ta e et le troisième, la Constitution appliquée, relatent les 

désordres révolutionnaires, le second, l’asse l e Co stitua te, est placé au milieu de ces 

évènements pour souligner la stérilité de son action. 

L’a a hie spo ta e comporte 4 chapitres égaux relatant les violences de la 

olutio ,  pou  Pa is,  pou  la p o i e, he ha t à d o t e , et est u e p e i e 

da s l histo iog aphie olutio ai e, ue l Histoi e e s it pas u à Pa is. La p iode 

elat e a de l hi e  -  au  jou es d o to re 1789, et constitue en quelque sorte le 

pe da t du de ie  li e de l Ancien régime. Taine souhaite démontrer que le 14 juillet 1789 

est u u  e e t i su e tio el de plus da s u e situatio  g ale atast ophi ue et 

ne fait que légaliser une anarchie endémique. Il ne consacre que 4 pages à la prise de la 

Bastille, ta leau d it olo tai e e t d u  to  i o i ue et f oid pou  e  ie  la po t e 

s oli ue. Il e  etie t u u e pe te d auto it  suppl e tai e p i a t le peuple de ses 

repères et le transformant en horde sauvage incontrôlée et incontrôlable. Le premier chapitre 

décrit la misère, la disette absolue qui entraîne désordres et émeutes sur tout le territoire, en 

citant plus de 300 faits de violence dans tout le pays. Taine les relève dans 18 villes et 14 

provinces en consignant les détails, pensant que leur accumulation traduirait mieux la 

généralisation du mécontentement mais qui, en fait, entraîne une certaine monotonie en se 

p i a t de la se satio  d u e p og essio  sig ifi ati e da s le processus révolutionnaire. A cet 
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ga d le hapit e III, o sa e à l a a hie g alis e du  juillet au  o to e  est 

édifiant. Vols, attentats sur les personnes et les biens, violences gratuites, vengeances sur les 

accapareurs, exactions des braconniers, attaques contre les aristocrates, les prêtres, les juifs, 

désordres multiples « u il se ait t op lo g de a o te  », sont cités 27 fois en 10 pages. Taine 

pense que cette collection est nécessaire : « Les faits circonstanciés et nus expriment seuls la 

quantité, si on les omet, on ne présente que des approximations vagues. »
81

 Le problème est 

ue, so tie de so  o te te politi ue ui est t ait  ue da s le deu i e li e, l a a hie est 

diffi ile e t o p he si le. “ il oit da s l ho e « l a imal primitif, le singe grimaçant, 

sa gui ai e et lu i ue, ui tue e  g i aça t et ga ade su  les d gâts u il fait »
82

, il ne 

cherche à expliciter cette métaphore.  

Il t aite l a a hie à Pa is de la e a i e et justifie les d so d es pa  sa 

thèse déjà e pos e da s l Ancien régime, à sa oi  l i ig atio  assi e d u e populatio  

miséreuse et dangereuse qui se surajoute au peuple parisien et qui est récupérée par des 

agitateurs patentés. « Les profiteurs, les frustrés, les ambitieux, les pseudo-penseurs » sortent 

au grand jour pour les manipuler. « Ils ont pullulé comme des insectes bourdonnants éclos en 

u e uit d o age. »83
Contrairement à son récit de la prise de la Bastille, celui des journées 

d o to e o upe u e pla e i po ta te et p opose u  ta leau à mi-chemin entre répulsion et 

fascination. Cherchant les instigateurs des manifestations, il hésite entre « les intrigants 

su alte es ui e ploite t les ell it s du Du  d O l a s » et les « fanatiques qui se cotisent 

pour débaucher les soldats, lancer les brigands, tout niveler et tout détruire ».  Il affirme que 

le régiment de Flandre venu en garnison à Versailles a été « travaillé par les filles et par 

l a ge t ». La description de la marche sur Versailles où se mêlent  « femmes du trottoir » et 

« hommes du ruisseau déguisés en femmes » est riche en couleur. Le rouge de la « fameuse 

Théroigne » se mêle au blanc des jolies grisettes et au noir des « mendiantes, poissardes, 

femmes sans souliers ». Tai e o de ue la t oupe i o po e d aut es fe es u elle 

e o t e, po ti es, outu i es, fe es de age…  pages d i e t e ui o stitue, 

même pour Taine, un événement essentiel de la Révolution française. Il y voit la 

d o st atio  de l a a hie g alis e et la l galisatio  de la iole e. « Cette fois, o  e  

peut plus douter : la Terreur est établie, et à demeure. »
84
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Les premières lignes du livre II, l’asse l e Co stitua te et so  œu e, résument 

parfaitement dans quel sens Taine va orienter son étude. « “ il est au o de u e œu e 

difficile à fai e, est u e o stitutio , su tout u e o stitutio  o pl te. ‘e pla e  les ieu  

cadres dans lesquels vivait une grande nation par des cadres différents, appropriés et 

durables, appliquer un moule de cent mille compartiments sur la vie de vingt-six millions 

d ho es, le o st ui e si ha o ieuse e t, l adapte  si ie , si à p opos, a e  u e si e a te 

app iatio  de leu s esoi s et de leu s fa ult s u ils  e t e t d eu - es pou  s  

mouvoir sans heurt et que tout de suite leur action improvisée ait l aisa e d u e outi e 

ancienne, une pareille entreprise est prodigieuse et probablement au-dessus de l esp it 

humain. »
85

 Ap s la des iptio  des o ditio s de fo tio e e t de l Asse l e, salle, 

règlement, esprit, nombre des députés, présence du public, pour en démonter le manque de 

s it  et d i d pe da e, il s atta he à d pte  so  a tio . Cha ue otio  adopt e pa  

les députés se traduit par des phrases commençant par des ils,  pas moins de 23 fois en 9 

pages, pour souligner le délire collectif de leur unanimité, leur irresponsabilité et leur 

utopis e da s leu s d isio s. “ il juge les ho es o p te ts da s l e se le, leur manque 

d esp it d Etat e  fait ue des o s e uta ts, sans vision, sans génie. Seul Mirabeau lui 

pa aît apa le d assurer un rôle supérieur, son discrédit initial et sa compromission avec la 

ou  l e  e p ha t.  

Il distingue trois partis. Le premier est celui des aristocrates, nobles et haut-

clergé, qui accumule les maladresses et ne prend pas ses responsabilités. « Non seulement il 

s a a do e, ais il se tue et sa d se tio  fi it pa  u  sui ide. »86
 Le second, « moyen », 

compte 300 « utopistes ». Enfin le parti révolutionnaire, composé « d e ag s ». Voulant 

d o t e  la p essio  ue e pa ti e e e su  l asse l e, il reprend le même procédé que 

dans le chapitre précédent, relatant leurs actions en utilisant le pronom ils pour souligner que 

ce sont les mêmes. Il souligne que, à la fin de la législature, 132 députés ne siègent plus et 260 

ne prennent plus part aux délibérations.  

Pour commenter les Destructions, Taine reprend les deux vices fondamentaux 

développés dans l’A ie  gi e, les p i il ges et l i galit  de a t l i pôt. Il pe se ue la 

réforme, indispensable, était possible et préférable à la politique de la table rase. En 

admirateur de la gentry britannique engagée dans la politique de son pays, il pense que la 
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noblesse, une fois réformée aurait pu apporter son tribu au redressement général, et donc 

que les lois du 4 août sont mauvaises. La faute impardonnable de la Co stitua te est d a oi  

eti e  au  u s e ue les aut es o oitaie t sa s u ils e  ti e t d a a tages sig ifi atifs. 

A propos des privilégiés, Taine concède que les corps ecclésiastiques avaient 

esoi  d t e fo s ais u ils o stituaie t des organes précieux au service public tels 

ue le ulte, l e seig e e t, la e he he s ie tifi ue, l assista e au  pau es, les soi s au  

malades. De plus ils offraient une « protection contre le niveau de la monarchie absolue ou de 

la démocratie pure. Ai si, da s so  fo d, l i stitutio  tait o e, et, si l o   po tait le fe , il 

fallait au moins, en retranchant la portion inerte ou gâtée, conserver la portion vivante et 

saine. »
87

 C est u e e o aissa e du ôle so ial de l Eglise, du atholi is e dans lequel 

l Asse l e a oulu  oi  u u  Etat da s l Etat. Comme elle a voulu le faire pour la 

o stitutio  du pa s, elle eut do e  u e ou elle o stitutio  à l Eglise. “e f a t au  lois 

de 1790 et du début 1791, Taine énonce les différentes mesures qui vont, sous le prétexte de 

réformer les abus ecclésiastiques, mettre les fid les ho s la loi. C est la o da atio  

d fi iti e et sa s appel de l œu e de la Co stitua te, da s tous les do ai es et il est ide t 

que Taine se démarque totalement de l histo iog aphie li ale de la ‘ olutio . De plus, so  

dis ou s su  la pla e et le ôle de l glise atholi ue, pou  ui e oulait oi  da s Taine que 

l a ti l i al p i ai e ce qui était un contre-sens), va lui valoir de la part des milieux 

catholiques u e au a i p ue ui a o pl te e t oule e se  so  statut aup s d eu . « A 

l e d oit du le g  o e à l e d oit des o les et du oi, l asse l e Co stitua te a d oli 

un mur solide pour enfoncer une porte ouverte ; ie  de si gulie  si l difi e entier croule sur 

la tête des habitants. Il fallait réformer, respecter, utiliser les supériorités et les corps ; au nom 

de l galit  a st aite et de la sou e ai et  atio ale, elle a so g  u à les a oli . »88
 

Le titre donné au chapitre III, Les constructions, voulant faire pendant aux 

destructions du chapitre précédent représente à lui seul un résumé de ce que Taine veut 

d o t e , à sa oi  la ullit  de l œu e de la Co stitua te. Se référant à Tocqueville, il y 

relève des erreurs rédhibitoires : le gouvernement et les ministres devaient être issus de 

l Asse l e, u e ha e haute au ait du t e i stitu e, l e utif de ait o se e  ses 

prérogatives. Ainsi le roi, malgré le veto suspensif, est impuissant. « Rôle intolérable, et il 
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fallait un homme aussi passif ue Louis XVI pou  s  sig e . »89
 L Asse l e, da s sa lutte 

loua le o t e le despotis e, supp i e les hi a hies ais i stitue l le tio  pou  les postes 

administratifs. Taine y voit la naissance de « nouveaux rois », officiers municipaux inaptes à 

leurs fonctions par leur ignorance et leur cupidité. Seule concession, il souligne la participation 

de la partie la plus instruite de la bourgeoisie pendant les deux premières années de la 

‘ olutio , do t l hostilit  à l a ie  gi e p pa ait à e rôle, mais qui se trouve vite 

dépassée par une base populaire incontrôlable. Le garde national, citoyen actif et électeur, 

véritable chef de la communauté, constamment sollicité par des élections fréquentes et 

répétitives, se décourage rapidement et son ma ue d assiduit  laisse au  « exaltés et 

déclassés » le champ libre à la surenchère. Il les retrouve dans les clubs et il voit dans le club 

des ja o i s l i spi ateu  et l i itiateu  de la d la atio  des d oits da s la uelle il e lit ue 

démagogie, abst a tio , d li e e al. Ce est ue da s l ulti e pa ag aphe ue Tai e 

o de u  satisfe it pou  les uel ues lois u il juge utiles, l i stitutio  de l tat i il, le ode 

p al, le ode u al et uel ues esu es pou  les i pôts, la p o du e, l ad i istration. Mais 

sa condamnation globale est sans appel : « Le hef d œu e de la aiso  sp ulati e et de la 

déraison pratique est accompli ; e  e tu de la Co stitutio , l a a hie spo ta e de ie t 

l a a hie l gale. Celle-ci est parfaite ; o  e  a pas u de plus belle depuis le neuvième 

siècle. »
90

 

 

La constitution appliquée est le tit e du li e III, et e tit e est l illust atio  de e 

que Taine cherche à démontrer, la faillite complète de la Constituante. En contradiction avec 

ses idées décentralisatrices, il dénonce la dérive des communes françaises se comportant en 

ita les petites pu li ues i d pe da tes, jalouses e t e elles et ui s oppose t faute 

d auto it  sup ieu e. Le d so d e ui g ait à la fi  de l a ie  gi e pe du e et s a plifie. 

Taine rapporte la multiplication des faits de violence liés aux problèmes de subsistances ou 

aux querelles religieuses entre catholiques et protestants dans le midi. Il cherche à démontrer 

ainsi la continuité de l a a hie e  F a e et et su  u  pied d galité ancien et nouveau 

régime. Les mesures contradictoires des constituants rendent le peuple mécontent qui 

a epte pas les ou elles esu es fis ales u il o ait a olies et ui e t des disse sio s 

entre anciens et nouveaux possédants. « Aussi bien, quels que soient les grands noms, liberté, 
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égalité, fraternité, dont la Révolution se décore, elle est par essence une translation de la 

propriété : en cela consiste son support intime, sa force permanente, son moteur premier, et 

son sens historique. »
91

 

La distinction établie dans l’A ie  gi e entre la petite noblesse provinciale et 

la haute noblesse de cour est reprise ici pour différencier la première, capable de prendre ses 

responsabilités dans certaines villes du midi, de la seconde qui constitue la masse des émigrés. 

C est la peu  du etou  à l a ie  gi e ui est ise en avant pour expliquer les multiples 

exactions commises par les paysans sur les nobles des campagnes, contraignant ces derniers à 

émigrer vers les villes où ils deviennent les cibles des révolutionnaires. Après le sort réservé 

aux nobles, Taine évoque celui des prêtres réfractaires sollicités par leurs paroissiens qui 

a epte t pas leu s e plaça ts. Le ta leau u il osse du peuple pe du da s ses 

contradictions, aussi bien acheteu  des ie s atio au  ue pou fe deu  d a isto ates, 

d fe seu  de la eligio  u opp esseu  des p t es ju eu s, o po te de o eu  faits de 

iole e da s de ultiples lieu  diff e ts pou  le e d e i o tou a le. L all go ie ui se t 

de conclusion et d i t odu tio  à la p iode sui a te, o pa a t la F a e à u  ou ie  

« misérable, mal nourri, surmené, » ui s est is à oi e pa  d sespoi  et ui pe d toute otio  

de la alit , est sig ifi ati e de l a t pe suasif de so  auteu . « De même la France, épuisée de 

jeûnes sous la monarchie, enivrée par la mauvaise eau-de-vie du Contrat social et de vingt 

autres boissons frelatées ou brûlantes, puis subitement frappée de paralysie à la tête : aussitôt 

elle a trébuché de tous ses membres par le jeu incohérent et par les tiraillements 

contradictoires de tous ses organes désaccordés. A présent, elle a traversé la période de délire 

joyeux et va entrer dans la période de délire sombre ; la voilà capable de tout oser, souffrir et 

faire, exploits inouïs et barba ies a o i a les, sitôt ue ses guides, aussi ga s u elle-

même, auront désigné un ennemi ou un obstacle à sa fureur. »
92

 

Co t ai e e t à l histo iog aphie li ale ui l a p d , Tai e e oit pas de 

période « heureuse » dans la Révolution. Pour lui la Constituante a failli dans sa tâche et a été 

i apa le d ta li  u  gi e uili  et espe t  e  oula t d t ui e u  gi e d jà ui  

u il suffisait de fo e . Co t ai e e t à eu , o e ous le e o s, ui pe se t ue 

Tai e a ha g  d opi io  sur la Révolution en commençant la rédaction des Origines, son 

juge e t de la Co stitua te est pas euf puis u u  a ti le des Débats consacré à Jefferson 
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daté du 3 septembre 1861 et publié dans les Nou eau  essais de iti ue et d’histoi e exprime 

déjà le même constat. « Les o stitua ts au aie t dû s a te  ap s a oi  o te u : la liberté 

individuelle, la liberté de commerce, la liberté de presse, le jugement par jury, la 

ep se tatio  l gislati e, la p iodi it  des u io s, le d oit d i itiati e, le droit exécutif de 

ote  les ta es et d e  gle  l e ploi, la espo sa ilit  des i ist es. »93
 Au moment où il 

travaille sur les Origines e t e  et , il a pas a i  da s ses o i tio s o e ous 

le montre une note publiée dans le tome III de Vie et correspondance : « La Constituante est 

pa tie de e p i ipe u elle tait la atio , la olo t  g ale, u elle a ait d oit de tout 

fai e. Ce u il  a de plus g a e, est u elle a u u il suffisait de d te  pou  fai e. »94
 

                                                 
93 Taine (H.), Nouveaux essais de critique et d’histoire, Paris, Hachette, 6e édit. 1896, p. 147. 
94 Taine (H.), Vie et correspondance, t. III, Paris, Hachette, 1905, p. 315. 
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La conquête jacobine 

 

Le titre choisi par Taine pour son second volume sur la Révolution traduit 

pa faite e t sa olo t  de d o t e  la o fis atio  du pou oi  pa  u  pa ti, e  l o u e e 

le pa ti ja o i . L e e plai e de f e e o stitue la e
 édition de La conquête jacobine et 

date de , e ui d o t e le su s d ditio  du li e. Il o po te t ois pa ties, i gales 

auta t e  o e de hapit es u e  o e de pages et p se te do  u e o st u tio  

moins rigoureuse que les deux volumes précédents. La période tudi e s te d des le tio s 

de  et l a i e au pou oi  des ja o i s jus u à la hute des gi o di s e  jui  .  

 

Comme toujours, dans les Origines, la première phrase résume la pensée 

maîtresse de son auteur. « Dans cette société dissoute où les passions populaires sont la seule 

fo e effe ti e, l e pi e est au pa ti ui sau a la flatte  pou  s e  se i . »95
 Le livre premier qui  

s i titule les jacobins, divisé en deux chapitres, se veut la définition de « l esp it ja o i  » : 

amour propre exagéré et raisonnement dogmatique. La souveraineté populaire est proclamée 

et Taine traduit ses volontés par une longue litanie utilisant le même procédé que dans le 

volume précédent, remplaçant les ils par des nous. (17 fois en 5 pages.) Pour la première fois, 

il cite les nouveaux maîtres mis sous surveillance par le peuple, « sultan soupçonneux et 

féroce, qui, après avoir nommé ses vizirs, garde toujours ses mains libres pour les conduire, et 

son sabre tout affilé pour leur couper le cou. »
96

 Indulgent pour un  peuple surchargé 

d i pôts, affa , e do t i , et pa ado ale e t pou  es jeu es ge s id alistes ui se 

rebellent normalement, de par leur jeunesse, contre la société ; Taine se montre sévère à 

l ga d d u  pou oi  ui ep e d leu s id es utopi ues. Le po trait psychologique du jacobin 

u il d esse est l e : verbiage creux, idées abstraites pour un peuple abstrait, emphase 

ronflante, stérilité intellectuelle, orgueil démesuré ; autant de termes utilisés pour le 

disqualifier. « “ous l o sessio  de so  dogme et de son orgueil, il a contracté deux difformités, 

l u e de l esp it, l aut e du œu  : il a perdu le sens commun et il a perverti en lui le sens 

moral. »
97

 

 Le deuxième chapitre nous montre comment cette minorité agissante se met en 

situation de monopoliser le pouvoir. Le jacobin est de toutes les classes, un certain nombre de 

                                                 
95 Taine (H.), La conquête jacobine, la Révolution, t. II, Paris, Hachette, [ 1881], 14e édit., 1890, p. 3. 
96 Taine (H.), La conquête jacobine, op. cit., p. 9. 
97 Taine (H.), La conquête jacobine, op. cit., p. 32. 
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d lass s l es appa tie e t à la lasse sup ieu e o e le Du  d O l a s, Co do et, 

Barras. Taine distingue des degrés dans la classe moyenne, une petite minorité est constituée 

de gens aisés, professionnellement débutants ou instables, « éduqués de seconde 

zone, »a o ats dio es, i ai s la o ieu , jou alistes, tudia ts…  o s e  tout, de 

Brissot à Saint-Just, de Fouché à Julien. En dessous des premiers, il cite les « illuminés » 

o e Chalie  ou Ma at. E fi , tous eu  ui o t u  udi e t d du atio  et ui o t l i sti t 

de se joindre au mouvement de Hébert à Chaumette, de Henriot à Drouet, puis tous les 

autres, la fange de la population,  qui cherchent à profiter de l au ai e. A la fi  seule e t, et 

e est pas u  hasa d, les fe es olutio ai es ui « se sont dépouillées de leur sexe », 

Théroigne de Méricourt ou Rose Lacombe, et sont placées au même niveau que les bandits, les 

vagabonds ou autres « gibiers de police. » Taine cherche à minimiser le nombre des jacobins 

e  do a t des hiff es p is pou  o t e  u ils e so t pas si o eu , le di i e de la 

population totale. 6700 sur 81000 électeurs à Paris en novembre 1791, 14000 sur 160000 en 

octobre 1792. Pa is ta t pas la F a e, les illes de Besa ço , T o es et “t as ou g so t 

it es pou  et ou e  des hiff es o pa a les. Tai e pe se a oi  d o t  u u e i o it  

impose sa loi à une majorité. 

 

La première étape de la conquête est le titre du livre II, beaucoup plus long que le 

premier, 175 pages au lieu de 57, comporte six hapit es. Le hapit e I o e te l a i e des 

ja o i s au pou oi  ue Tai e e pli ue pa  la ultipli atio  des le tio s, l i te di tio  faite 

aux constituants de se représenter, leu  lutte o t e les lu s d oppositio , l i ti idatio  oi e 

la violence contre les électeurs. La fuite à Varennes est traitée en une seule phrase pour en 

ie  l i po ta e, le spe t e de la gue e « étrangère » en deux mots, seule est prise en 

compte la pression exercée sur ceux qui ne partagent pas les idées jacobines. « Royalistes, 

o stitutio els, o se ateu s ou od s de toute esp e, les a is de l o d e et de la loi e 

so ge t plus u à este  hez eu , t op heu eu  si o  les  souff e, et la plèbe armée ne les y 

souff e u à o ditio  de les isite  sou e t. »98
 Dressant un portrait peu flatteur de Brissot, 

Ca o  ou Co do et alo s u il pa g e uel ue peu Guadet et Ve g aud, Tai e esti e ue 

le niveau intellectuel de la Législative baisse par rapport à celui de la Constituante. Sa 

o positio  do e  d put s du e t e o t e  ja o i s et u e e tai e d aut es ui 
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ote t a e  eu . Les i ti idatio s, l i sole e des gale ies, l a ste tio  des od s ette t 

l asse l e sous la tutelle ja obine. 

 Da s le hapit e III, Tai e a o de l e t e e  gue e e  a usa t les gi o di s de 

l a oi  oulue et, ie -sû , s e  p e d à B issot au uel il o sa e deu  pages i ule tes. «  

C est e alheu eu ,  da s u e outi ue de pâtissie , le  da s u  bureau de procureur, 

ancien agent de police à 150 francs par mois, ancien associé des marchands de diffamation et 

des entrepreneurs de chantage, aventurier de plume, brouillon et touche-à-tout, qui, avec ses 

demi- e seig e e ts de o ade, ses ua ts d id e de gazetier, son érudition de cabinet 

littéraire, son barbouillage de mauvais écrivain, ses déclamations de clubiste décide des 

destinées de la France et déchaîne sur l Eu ope u e gue e ui d t ui a si  illio s de ies. »99
  

Pour lui, les girondins voulaient la guerre pour se débarrasser de la constitution et prendre 

totale e t le pou oi  e  a ipula t le peuple da s sa peu  au etou  à l a ie  gi e. 

La situatio  i su e tio elle da s le idi fait l o jet de tout u  hapit e ui 

cherche à démontrer que les troubles constatés à Avignon, Marseille où Arles entretiennent 

un climat de crainte et de résistance vis-à- is de l h g o ie ja o i e. 

Revenant sur la passivité coupable du roi, Taine écrit : « Pa  ho eu  de l a tio  et 

pour ne pas allumer la guerre civile, il rejettera tous les plans qui pourraient emmener une 

rupture ouverte ; so  attitude est elle d u  h tie  da s le i ue. »100
 Suit la description 

d u e apitale uad ill e, gou e e, do i e pa  u e a de de  ho es p ts à tout 

sous les o d es de hefs sa gui ai es, “a te e à la solde du Du  d O l a s, Lege d e…ai si 

ue d aut es d o igi e t a g e, Lazo ski, ‘oto do, it s pou  p ou e  l ill giti it  de leu  

présence. Pas moins de 20 pages sont consacrées au 20 juin 1792, anniversaire du serment du 

jeu de paume, dont la description lyrique est digne de Michelet. Suivant une chronologie 

app o i ati e, la o t e e  puissa e de l i su e tio  pa isie e fait l o jet d u  epo tage 

quasi-quotidien des évènements. On suit la fuite des députés le 9 août, la mobilisation des 

se tio s da s la uit du , l assassi at de Ma dat pa  ‘ossig ol, le ôle de “a te e. La 

Fa ette est l o jet d u  o e tai e assassi  : « Par la courte portée de son esprit, par 

l i oh e e de ses id es politi ues, par la noblesse de ses sentiments contradictoires, il 

ep se te le ieu  l opi io  de l Asse l e et de la F a e. »101
 La description du 10 août est 

elle de la iole e et de la d esu e. Tai e s a a do e à sa pho ie de la foule d haî e, 
                                                 
99 Taine (H.), La conquête jacobine, op. cit., p. 133. 
100 Taine (H.), La conquête jacobine, op. cit., p. 191.  
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incontrôlable, dont la seule évocation le fait frémir. Vision haletante, hallucinée qui résume à 

elle seule sa vision des évènements révolutionnaires. Son commentaire sur la conduite du roi 

est ambigu et et auta t l a e t  su  sa olo t  affi h e de e ie  fai e pou  favoriser une 

guerre civile ou sur sa « mansuétude religieuse, » que sur sa faiblesse ou son indécision. « Le 

chrétien a supplanté le roi ; il ne sait plus ue so  de oi  est d t e ho e d p e, u e  se 

li a t il li e l Etat, et u e  se d sig a t o e un mouton il mène avec lui tous les 

honnêtes gens à la boucherie. »
102

Jugement implacable su  l i apa it  politi ue du oi, mais 

ue les  o a histes pou o t toujou s i te p te  aut e e t…La o lusio  de la première 

étape de la conquête se veut un réquisitoi e o t e le ou eau pou oi  de la ue, l appa itio  

du sans- ulotte illust a t e ou el tat de fait, sous la o duite d ho es apuleu . 

 

Le de ie  li e s i titule la seconde étape de la conquête et traite de la période 

s tala t du  août   jus u à la hute des Gi o di s, e  jui  . Il peut t e di is  e  

deux parties distinctes, la première, chronologique, rend compte du mouvement sans-culotte 

à Paris et en province ; la seconde, traite de la lutte politique acharnée entre les différentes 

factions politiques. 

Taine y développe sa condamnation de la souveraineté du peuple, de la violence 

g atuite u elle e t aî e, de l appel au eu t e u elle suppose, « fond même du dogme 

révolutionnaire. » Ma at est a us  d t e l i stigateu  des assacres de septembre par ses 

articles de l’a i du peuple et Da to  d e  t e « l e t ep e eu  e  hef. » Insistant sur le rôle 

de ce dernier, il compose 7 phrases pour décrire son action et qui commence par « est lui 

ui… » Le portrait à charge est malgré tout ua , o e s il oulait e  i i ise  la 

responsabilité.  Il rejoint là Quinet qui fait de Marat un meneur et Danton un suiveur et le 

o fi e d ailleu s e  p i .103
 30 pages sont consacrées aux massacres de septembre avec les 

lieux et le nombre de vi ti es u il alue pou  la totalit  à . 

Quittant Paris pour la province, de multiples faits sont répertoriés pour 

démontrer le « caractère épidémique et contagieux de la maladie révolutionnaire. » Cette 

violence est exercée soit par des sédentaires, sept cas, soit par des bandes de « volontaires, » 

 as, at ialis s pa  l all go ie de ‘ola d et de sa fe e, pe h s su  u e a te de F a e 

                                                 
102 Taine (H.), La conquête jacobine, op. cit., p. 244. 
103 Taine (H.), op. cit., t. IV, lettre au Comte de Martel le 16 novembre 1882 : «  c’est surtout qu’après septembre 
1793 il a lâché le gouvernail ; il fallait être aussi raide et aussi borné que Robespierre pour se décider à pousser 
jusqu’au bout dans le système de la guillotine. » p. 159. 
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pour suivre les évènements, soulignant ainsi l e ti e espo sa ilit  gi o di e de es 

meurtres.  

 

La deuxième partie, regroupant les chapitres III et IV, s i t esse à la lutte 

politique entre Girondins et Montagnards. Pressions, manipulations, intimidations 

caractérisent, pour Taine, les élections à la Convention. Sur les 749 députés seuls 50, à son 

avis, soutiennent la o u e. “ il d li e u  e tifi at de p o it  et de si it  au  Gi o di s, 

leur sectarisme et leur utopisme occultent leur discernement politique. Il croit voir dans la 

population parisienne encore très religieuse et attachée à la constitution de 1791, un 

désintérêt de la chose publique et de la lutte partisane entre factions rivales. Evaluant le 

nombre des sans-culottes à 6000 qui « ne comprend plus que la populace de la populace, » les 

qualificatifs de leur description sont éloquents : « Illuminés, femmes du ruisseau, voyous, 

mégères, brigands, voleurs, femmes perdues, prostituées.. » autant de termes utilisés pour 

t adui e l eff oi et le t ou le. 

Cita t Tho as Pa e apost opha t Da to  pou  soulig e  le da ge  d u e 

rupture entre Paris et les d pa te e ts, Tai e d o e l asse isse e t de la F a e pa  

Paris. Les sections parisiennes sont sans-culottes et verrouillent les élections, accaparant 

l auto it  i ile ai si ue le pouvoir militaire par la garde nationale. Il dresse un tableau des 

députés montagnards autour du « noyau primitif des septembriseurs », Danton, Marat et 

Robespierre ; trois « pourris », Chabot, Tallien, Barras ; trois « scélérats », Fouché, Guffroy, 

Javogues ; un « enfiévré », David ; un « fou féroce », Carrier ; un « demi-fou » Lebon ; 

cinq « fanatiques », Levasseur, Baudot, Jean-Bon Saint-André, Romme et Lebas ; puis tous les 

représentants en mission. Le portrait de Saint-Just vient en contre-point de ces « nullités 

énergiques. O  oit s le e  u  jeu e o st e, au isage alme et beau, sorte de Sylla 

précoce, qui, à vingt- i  a s, ou eau e u, so t tout de suite des a gs et, à fo e d at o it , 

se fait sa pla e. U  sa g al i  pa  l tude, u  o gueil olossal, u e o s ie e ho s des 

gonds, une imagination emphatique, sombre, hantée par les souvenirs sanglants de Rome et 

de “pa te, u e i tellige e fo e et to due jus u à se t ou e  à l aise da s l ha itude du 

pa ado e o e, du sophis e eff o t  et du e so ge eu t ie … »
104

 Portrait peint en 

touches puissantes, dans un style différent de ceux des autres chefs jacobins, Taine cherche à 

symboliser la mystique révolutionnaire. 
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 Le climat régnant lors des débats de la Convention est décrit avec toute 

l out a e do t Tai e est apa le, is, i e ti es, i sultes, iole es en tout genre, autant 

d agisse e ts ui t a sfo ent la salle en « arène de gladiateurs. » Le it de l li i atio  

politi ue et ph si ue des Gi o di s est plus o st uit o e u e œu e th ât ale ue o e 

un récit historique. Chaque acte est marqué, chaque s e fait l o jet de ta leau  diff e ts, 

est u e t agi-comédie à rebondissements : « ja ais la o die politi ue a d g  e  

une farce si effrontée. » 

 

Le dernier paragraphe est la conclusion du volume entier et pourtant, après avoir 

rappelé la situation désastreuse de la France aux mains des jacobins, Taine dresse un tableau 

l i ue de la pat ie e  da ge . “ il o state u il e s agit plus de e e i  à l a ie  gi e, il 

s agit de « ne pas subir la conquête à main armée, les exécutions militaires de Brunswick, la 

e gea e des ig s p os its, la estau atio  et l agg a atio  de l a ie  o d e f odal et 

fiscal. » C est u e ode au pat iotis e et u  etou  su  u e lessu e doulou euse su ie e  . 

« Lo s ue da s u e atio  le œu  est si haut, elle se sauve, malgré ses gouvernants, quelles 

que soient leurs extravagances et quels que soient leurs crimes ; car elle rachète leur ineptie 

par son courage et couvre leurs forfaits sous ses exploits. »
 105

 C est sa s doute u e des a es 

phrases des Origines où Taine e alte la atio . Da s u e œu e où ha ue le teu   puise e 

u il e te d  t ou e , e passage e peut passe  i ape çu. 
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Le Gouvernement révolutionnaire 

 

Le troisième tome de La Révolution est, sa s doute, da s l esp it de so  auteu  le 

volume le plus important de son étude sur la Révolution française. Les deux premiers ne 

se e t u à i t odui e  sa d o iatio  de la di tatu e ja o i e et ette d o st atio  est 

aussi la plus longue, plus de 600 pages. L ou age est di is  e  i  livres comme l’A ie  

régime. Ici aussi, au premier livre assez court, 66 pages, consacré à la mise en place du 

gou e e e t olutio ai e, po d le li e V d i po ta e se si le e t gale elata t la 

période qui va du 9 thermidor au 18 brumaire. La brièveté du texte accordée au Directoire est 

sig ifi ati e du peu d i t t ue Tai e lui p te ou plus sû e e t du p is da s lequel il 

tient le régime. De plus, ce raccourci lui permet de souligner la filiation directe entre la 

dictature montagnarde et Napoléon. Il est intéressant de noter que parmi ses prédécesseurs 

historiens, si Mignet consacre le quart de son livre au Directoire, Thiers deux volumes sur dix, 

Qui et  t aite la p iode e   pages su  , e ui pe et de o pa e  l i t t ue les 

deux historiens accordent à cet épisode. Les trois livres II, III, et IV monopolisent presque 500 

pages et les titres choisis soulignent la volonté de Taine de démontrer le poids écrasant de la 

i o it  ja o i e su  le pa s. L e e plai e utilis  date de  et o stitue la douzième 

édition en seulement huit ans. 

 

L’ ta lisse e t du gou e e e t olutio ai e e o po te u u  seul 

chapitre de 66 pages divisé en onze paragraphes. Il y stigmatise la « faction jacobine » qui 

exerce un pouvoir absolu tant sur la chose publique que sur la chose privée, transformant 

« l a a hie spo ta e e  a a hie l gale. » Ce pouvoir est obtenu non par le vote, mais «  

conféré par la Vérité, par la Raison, par la Vertu », et est encore plus absolu que celui de Louis 

XIV et de Napoléon. L la o atio  d u e ou elle o stitutio  ui doit t e atifi e pa  les 

asse l es p i ai es su issa t des p essio s i suppo ta les, e se le à Tai e u u e 

a œu e de la i o it  o tag a de desti e à ta li  sa do i atio  totale. “ il e ie t su  

l li i atio  des Gi o di s, il e  fait pas pou  auta t des a t s : «  Eux aussi, ils sont 

régicides, anti catholiques, anti chrétiens ; des destructeurs et des niveleurs. Sans doute, ils le 

sont moins que la Montagne. »
106

 Cela lui pe et d o ue  les p otestations girondines en 

p o i e e  i sista t su  l a a hie pe a e te et su  la p essio  ui s e  suit. “u  les  

                                                 
106 Taine (H.), Le gouvernement révolutionnaire, Paris, Hachette, [1884], 12e édit., 1892, p.34. 



 

61 

girondins qui siégeaient à la Convention, 140 sont morts, en prison ou en fuite. La Montagne 

reste seule et par la mise en place du comité de salut public, du comité de sûreté générale, du 

tribunal révolutionnaire, elle exerce un pouvoir absolu et se dispense de constitution. Elle 

estau e ai si l a se al de la o a hie u elle a ait d t uite et do t elle o se e le p i ipe. 

Taine donne une définition  féroce du jacobin : « La stupidit  f o e du a a e s  e o t e 

a e  l id e fi e de l i uisiteu . »107
 

 

Dans Le programme jacobin, Taine détaille les différentes mesures prises par les 

jacobins pour exercer une véritable persécution, selo  ses p op es te es, su  l Eglise, les 

nobles, les possédants. A partir de la lecture du Contrat social, et e  l i te p ta t, il he he à 

d o t e  l o ipote e de l Etat ja o i , ta t su  les esu es o tes o e la 

confiscation des biens du cle g  et des ig s ue su  la olo t  d i stitue  u  ho e 

ou eau, à l oppos  de sa p op e o eptio  de l ho e. Usa t du e a tifi e litt ai e 

que dans les autres tomes, il traduit cette volonté jacobine en faisant précéder chaque mesure 

par le pronom nous, pas oi s de  fois e   pages. C est u e p titio  des th es 

d elopp s da s le to e II, u i ue e t da s le ut de o ai e et de gag e  l adh sio  du 

le teu . Il est, sa s doute, plus o ai a t da s sa d o iatio  de la ai  ise de l Etat sur 

la p op i t , su  l o o ie et su  la pe s e politi ue, e  u  ot, la ise e  pla e du 

socialisme dont il voit les prémices : «  L Etat, seul p op i tai e fo ie , seul apitaliste, seul 

industriel, seul commerçant, ayant tous les Français à sa solde et à son service, assignerait à 

ha u  sa tâ he d ap s ses aptitudes et dist i ue ait à ha u  d ap s ses esoi s. »108
 

Détaillant toutes les mesures prises contre les corporations, les initiatives locales, la famille, 

les consciences, il voit dans les f tes olutio ai es, le ulte de l Et e “up e, le ale d ie , 

l ole de Ma s, u e efo te totale de la so i t  f a çaise e  oppositio  totale a e  ses 

o i tio s fo d es su  l h itage du pass . Tai e o p e d  le o t at so ial o e u  

abandon de la o s ie e et de l ho eu  h it  de la dou le o igi e h tie e et f odale de 

la société et se défie de la démocratie. A ses yeux, la démocratie est un régime dans lequel 

l i di idu se t ou e ali  da s u e o u aut  où il pe d so  juge e t pe so el au profit 

d u e pe s e a o e et où sa olo t  i di iduelle et espo sa le est o e da s u e a tio  

collective et irresponsable. « “i da s toute o stitutio  ode e, le do ai e de l Etat doit 
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t e o , est da s la d o atie ode e u il doit t e le plus restreint. Par nature et par 

st u tu e, la d o atie est le gi e da s le uel l i di idu a o de le oi s de o fia e et 

de d f e e, est pou uoi elle est le gi e da s le uel il doit leu  o f e  le oi s de 

pouvoir. »
109

 C est au o  de la liberté individuelle que Taine condamne le régime 

d o ati ue. Il est apital de ga a ti  les li ites de l Etat ui e doit pas o fo d e l i t t 

de tous, est à di e l i t t o u , a e  l i t t de ha u , le espe t de la li e t  

individuelle. « U i ue offi e de l Etat : empêcher la contrainte, partant ne jamais contraindre 

pour empêcher des contraintes pires. »
110

  Ce discours est accompagné de ses réflexions 

o t e le suff age u i e sel et sa e satilit  o g itale où la ajo it  d hie  de ie t la 

minorité de demain dans des élections « contraintes et faussées qui traduisent à rebours le 

sentiment public » donnant un « pouvoir illimité » à quelques-uns. Ce sont ces réflexions qui 

o t fai e l o jet de up atio s politi ues ie  loig es de l œu e histo i ue p op e e t 

dite, Taine en étant le seul responsable. 

 Ci  pa ag aphes so t o sa s au ôle de l Etat do t les li ites doi e t t e 

i o s ites à l i t t o u  e  espe ta t la li e t  i di iduelle o t ai e e t à la 

pensée jacobi e ui eut sou ett e l ho e à l i t t pu li , à la o t ai te, pou  e  fai e 

un automate et appauvrir ses facultés productives. Taine fait le distinguo entre les despotes 

monarchiques, comme Louis XIV, Philippe II ou Pierre le Grand qui savaient ménager les forces 

i es de la atio  e  s appu a t su  u e ajo it  pou  o t ai d e les i o it s et les ja o i s 

ui d t uise t tout pou  e o st ui e u e atio  su  des ui es et s appuie t su  u e petite 

minorité pour contraindre une immense majorité. Dans la pensée de Taine, cette contrainte se 

nomme la Terreur.  

 

Dans les 220 pages du livre III intitulé les Gouvernants et comportant trois 

hapit es, Tai e fait l a al se de la « machine jacobine » et démonte la pyramide hiérarchique 

en commençant par le som et s olis  pa  ses hefs. Le hapit e I est l e pa e u il  

brosse les portraits psychologiques du triumvirat, Marat, Danton et Robespierre. Celui de 

Marat est totalement dépourvu de nuances, « e alt , dot  d u  ph si ue epoussa t, issu 

d u e fa ille ig e, d o  d u e a itio  al aît is e…fou lu ide attei t de d li e 

ambitieux, paranoïaque. » Plusieurs extraits de l’a i du peuple sont cités pour démontrer 
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l o ip se e de la hai e, de la iole e et de l appel au eu t e. “o  assassi at est passé 

sous silence comme si cette élimination allait de soi, simple péripétie entre bandes rivales. 

 Tout aut e e t est t ait  Da to  da s le uel Tai e oit l gal de Mi a eau su  le 

plan politique. « Génie original » à l tat ut, sa s ultu e ais i stinctive, clairvoyant, 

i tellige t. Il oit e  lui u e aie statu e d ho e d tat à ui la ‘ olutio  a pe is de 

s le e . Ap s u  po t ait ph si ue saisissa t, sa espo sa ilit  da s les e e ts du  

août, de septembre, dans la création du comité de salut public et du tribunal révolutionnaire, 

e  fait le o t ai e d u  ho e a st ait. “i Da to  « a i le espe t de lui-même, ni le 

espe t d aut ui », est u  ho e ai, se si le ui « voit les hommes, non pas à travers le 

contrat social mais tels u ils so t. »111
 Cette volonté de faire de Danton un homme et de le 

démarquer ainsi des autres jacobins, permet à Taine de faire ressortir le coté inhumain de 

Marat et de Robespierre.  

A l oppos  de Ma at, « maniaque homicide » et de Danton, « boucher politique », 

Robespierre incarne à lui seul  LE jacobin. Avec ses manières et son maintien, critiquant tout et 

ne proposant rien, il a une vue abstraite des hommes et des choses. Les épithètes utilisées se 

veulent outrées : «  Obtus, charlatan, cuistre, suprême a o to  et f uit se  de l a ie  

régime, » mais aussi « refoulé, sobre, chaste, incorruptible. » ‘e o aissa t l as e da t u il 

e e e su  l opi io  pu li ue, e  pa ti ulie  su  les fe es, Tai e e  fait la figu e du ja o i  

par excellence qui puise ses idées et son éloquence « industrieuse » chez Rousseau. 

Paranoïaque, il ne voit autour de lui que des conspirateurs et en instituant la terreur, devient 

un second Marat sans vouloir endosser cette responsabilité. La description du 8 juin 1794 se 

veut la démonstration de pouvoir du « théologien, moraliste, docteur et prédicateur en 

titre. »
112

 Ce portrait constitue certainement pour Taine la quintessence du portrait 

ps hologi ue u il d si ait alise . Da s u  a ti le o sa  à Guizot it de o euses 

années avant les Origines, il disait : « E  ps hologie, la lu idit  est l otio …L histo ie  

doit se fai e pu itai  et o aliste pou  pei d e les pu itai s et les o alistes, ue le œu  aussi 

ie  ue l i tellige e est u  ou ie  de l histoi e et ue pour représenter la vie humaine, si 

variée et si complexe, il faut imposer à son talent toutes les valeurs et tous les tons. Il faut que 

l histo ie  soit tou  à tou  plaisa t, su li e, t i ial, te i le. »113
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Dans le chapitre II, Taine poursuit sa description depuis les conventionnels 

jus u au  « subordonnés de tout degré. » La convention vit dans un climat de peur, de 

défiance, de suspicion, en perpétuelle épuration, sous la pression continuelle des tribunes en 

paralysie totale. Le comité de salut public comp e d e  so  sei  des pe so ages di e s u il 

classe en « ho es d Etat » ou « ho es d affai es ». Certains échappent plus ou moins à sa 

vindicte comme Carnot pour la guerre ou Lindet pour les subsistances ou encore Prieur pour 

les fournitures aux armées. Il a oi s d i dulge e pou  “ai t-Just, «  disciple de Robespierre 

et exécuteu  des hautes œu es » ou « Barrère, porte voix du comité, simple instrument mais 

indispensable ». Passant en revue les membres du comité de sûreté générale il dresse à 

nouveau un portrait de Saint-Just aussi peu nuancé que le précédent : « Rhéteur sentencieux 

et su hauff , u  esp it fa ti e et d e p u t, duit pou  tout tale t à ses a es lai s 

d i agi atio  so e, l e de ‘o espie e, o e ‘o espie e est l e de 

Rousseau. »
114

Le portrait des représentants en mission est de la même veine. Les qualificatifs 

utilisés sont révélateurs : « Brutaux, ivrognes, voleurs, vaniteux », vivant dans 

une « surexcitation furieuse et le besoin de jouir. » Descendant la hiérarchie, Taine décrit le 

personnel administratif de la commune de Paris, « vermine anti sociale, mâle ou femelle », les 

assemblées de sections, dénonçant tous les trafics, leur incapacité patente et la corruption 

généralisée. «  C est da s le as-fo d d ig o a e et de ices que le gouvernement 

révolutionnaire va chercher ses états-majors et son personnel. »
115

 Cherchant ce qui pourrait 

ajouter au tableau, il cite ce qui représente pour lui le comble de la dégénérescence, Sade 

« professeur du crime, oracle dans son quartier. » 

Le tableau de la province est moins sombre, le paysan lui paraissant trop borné et 

t op fia t pou  s e gage . Il i o ue et tat de fait pou  e pli ue  les e ois de 

ep se ta ts e  issio  do t il d esse u  o stat a a la t. “eule l a e happe à sa 

i di te ie  u il la juge o pos e de laiss s-pour-compte et dont la composition hétéroclite 

avec des soldats étrangers lui paraît dangereuse. Néanmoins, elle lui semble la seule entité 

issue du fo d des âges, et do , à e tit e e e plai e. L a e, élevée au rang de symbole de 

la atio  est la seule apa le de et ou e  l ho eu  pe du. Au o e t où Tai e it es 

lig es, il est e o e sous l i flue e de l hu iliatio  de la d faite de … 
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Le livre IV, intitulé les gouvernés  comporte un nombre de pages sensiblement 

égal à celui du livre III les gouvernants et compte 2 chapitres : les opprimés d u e pa t, et les 

subsistances d aut e pa t. Ces tit es se eule t sig ifi atifs de la olo t  de Tai e de lie  le so t 

politique de la population avec les moyens de survie de celle-ci. 

Le hapit e I est u e so te de o pilatio  de tous les o e s d opp essio  

exercés sur ce que les révolutionnaires appellent les aristocrates, émigration forcée, lois sur 

les suspects, appels aux meurtres, spoliation des individus. Reprenant la condamnation de la 

haute o lesse d a ie  gi e, « deux ou trois mille frelons dorés qui picoraient le miel 

public à Versailles », il he he à fai e l apologie d u e petite i o it  o pos e de o les et 

de membres du clergé qui aurait pu constituer un état major social et dont un Cambon ou un 

Ca ot a aie t o p is l i t t de s e  se i . O  ote u e ette olutio  da s la pe s e de 

Taine à propos du clergé et en particulier des curés. Ceux qui étaient presque « aussi ignares 

que leurs paroissiens » deviennent ceux qui formaient « un corps sain, bien constitué et qui 

remplit dignement son emploi. » Il fait de même à propos de la bourgeoisie à qui il retrouve 

des ualit s u il a ait ie  du al à t ou e  pa i les d put s de la Co stitua te, ai si u au  

« demi-notables » a tisa s, outi uie s, fe ie s ais s e  ui il oit la ase d u  difi e so ial 

solide. Toute une population ignorée superbement dans les volumes précédents reprend vie à 

ses eu   da s l u i ue ut de stig atiser  la persécution exercée par les jacobins sur ses 

« aristocrates. » Dénonçant le « socialisme égalitaire », il dénonce toutes les mesures prise à 

l e o t e  des ota les, les « possédants » et les « cultivés » et  dénombre deux catégories, la 

première hors du droit commun, « les persécutés », la seconde au-dessus du droit commun, 

« les parvenus. » 

« Selon les maximes jacobines, toute supériorité de condition, tout avantage 

pu li  ou p i  do t u  ito e  jouit et do t d aut es ito e s e jouisse t pas est 

illégitime. »
116

 Illustrant ces propos,  Taine cite les exécutions des « ota les de l i tellige e 

et de la culture, du talent et de la vertu », Lavoisier, Chénier. « Soumise au gouvernement 

révolutionnaire, la France ressemble à une créature humaine que l o  fo e ait à a he  su  

sa tête et à penser avec ses pieds. »
117
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Co e le tit e l i di ue, le hapit e II est u  uisitoi e o t e la politi ue 

o o i ue ja o i e. “i Tai e ad et ue la situatio  o o i ue l gu e pa  l a ie  gi e 

était désastreuse, la olutio  a pas su et a pas pu ed esse  les hoses. Les ou eau  

impôts ne portant pas ses fruits et les anciens ayant été supprimés, les charges nouvelles 

sulta t des effo ts de gue e et du disfo tio e e t de l ad i ist atio  e t aî e t la 

faillite. Toutes les esu es p ises lui pa aisse t atast ophi ues, ue e soit l issio  assi e 

d assig ats, l e p u t fo , la loi du a i u  ue la o fis atio  des de es et des ie s 

existants. Fidèle à sa méthode, il accumule les faits de désordre qui ont lieu sur la totalité du 

te itoi e e  ita t u e douzai e de illes, d a o d du a t l hi e  -1794 puis sur celui de 

1794- . Alo s u il s tait fo alis  su  la di tatu e jacobine, sa chute ne provoque pas de 

transports excessifs. Liant celle-ci à « quatre hasards simultanés » qui vont de l hi e   t s 

doux aux victoires militaires, il écrit : « Par un suprême bonheur, Robespierre, Saint-Just, 

Couthon, la commune de Paris, les jacobins à principes, sont guillotinés le 28 juillet et avec eux 

tombe le socialisme autoritaire. »
118

 Il te i e su  la g a de fa i e de l hi e  , ta leau 

brossé sur 19 pages sans insister sur les manifestations de germinal et de prairial. « Le bas 

peuple de Pa is ui est ja o i  de œu , ui a fait la olution pour être mieux, qui se trouve 

plus al, ui s i su ge e o e u e fois le er
 p ai ial…Pa e ue les ou ie s de Pa is o t t  

des usurpateurs et des tyrans, ils sont devenus des mendiants. »
119

  

La symétrie entre ce chapitre et le premier tome sur la Révolution est évidente et 

oulue pa  Tai e pou  d o t e  u à la fi  de la p iode olutio ai e, la F a e est da s le 

e tat u au d ut et ue le peuple souff e de disette de la e faço . L he  de la 

Révolution est patent. Seuls les termes utilisés changent, la qualification ouvriers remplace 

petit peuple, est do  p es ue u  a eu de sa pa t, Tai e ad et ue les ou ie s pa isie s 

étaient jacobins ! 

 

Livre V : La fin du gouvernement révolutionnaire. Comme toujours chez Taine, le 

titre résume sa pe s e. La p iode du Di e toi e est ue la o ti uatio  du gou e e e t 

olutio ai e, le  the ido  ep se ta t l li i atio  des ja o i s « orthodoxes » comme 

a ait eu lieu aupa a a t l li i atio  des ja o i s « hérétiques », Girondins, Dantonistes ou 

H e tistes. Tai e e oit da s le Di e toi e u u e aut e fo e du ja o i is e da s le uel il 
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e d o e u u e i ua tai e d ho es « honorables ». O  ote l a a do  de l histoi e 

« psychologique » au p ofit d u  it histo i ue lassi ue, o me pour montrer le peu 

d i t t ue ette p iode lui i spi e. Le  e d iai e est e p di  e   lig es ais e  

p e a t ie  soi  d asso ie  le o  de Bo apa te à elui de He iot... 

Les o e tai es o e a t les le tio s de l a  V so t lo ue ts, Taine citant 

les f audes, les t u ages, les a ste tio s, les a œu es pou  asso ie  le Di e toi e à la 

tyrannie jacobine. Il dénombre seulement 70 députés favorables au gouvernement sur 250 

chez les Anciens et à peine la moitié chez les Cinq Cents. Une phrase à propos du nombre de 

royalistes, une vingtaine et seulement cinq ou six actifs qui accepteraient une monarchie 

constitutionnelle, laisse apparaître son inclination personnelle. La monarchie constitutionnelle, 

« celle que les vrais connaisseurs de la France ont toujours recommandée. » La comparaison 

du Directoire avec la dictature de Robespierre est soulignée par la censure sur la presse, la 

restriction du droit de vote, les déportations et les éliminations physiques. « On voit 

réapparaître le pur jacobinisme, le socialisme égalitaire et anti chrétien. »
120

 Taine décrit les 

derniers mois du Directoire en insistant sur le désintérêt de la population pour la chose 

pu li ue, u  etou  au plaisi  i di iduel au d t i e t de l i t t g al. Les  flo al et  

p ai ial so t les sou esauts d u  gi e ago isa t et les a ifestatio s d u e gue e 

f at i ide. U  seul ho e oit lai , pou  Tai e, est “ie es ui hoisit pa  d faut Bo apa te. 

« “i le ou a t ta de à ou i , uel u u  l  aide a. Le ieu  o st e, chargé de 

crimes et pourri de vices, râle sur des coussins de pourpre ; ses yeux sont clos, le pouls 

s tei t, le souffle a ue. Ca et là, pa  g oupes, autou  du lit, les i ist es de ses d au h s 

à caprée et de ses meurtres à Rome, ses gitans et ses bourreaux se partagent publiquement le 

ou eau g e, l a ie  est fi i ; de a t u  ada e, o  a plus esoi  d o se e  i de se 

tai e…Le t i u  ilitai e a l e le de ie  soupi . A ela se duit le oup de ai  fi al ; 

d elle-même, une heure plus tard, la espi atio  s a tait. »121
 Taine utilise là les mêmes 

o pa aiso s u il a e plo  à p opos de l a ie  gi e, les ui es de l difi e pou  l u , 

l e pi atio  du alade pou  l aut e, les gi es eu e t d eu -mêmes et ne sont pas 

renversés.  
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La conclusion du Gouvernement révolutionnaire se trouve dans le chapitre 10. La 

république jacobine contenait en elle, dès son origine, les germes de sa maladie. Encore une 

fois, Tai e de i  e  d taille l tiologie : e  faisa t de l ho e un souverain absolu, elle en 

a fait u  o st e. E  so  o , les ja o i s s a ogea t tous les pou oi s, i pose t u e 

dictature qui érige une rupture entre pouvoir et nation. La terreur devient à la fois une 

méthode de gouvernement et une fuite en avant. Le corps social est désagrégé, la France civile 

est détruite. Un traitement « doux » aurait peut-être pu sauver le malade, le traitement 

« énergique » de Bonaparte va le tuer définitivement. En appliquant « l allia e de la 

philosophie et du sabre » Bonaparte adopte un régime despotique que Taine, comme à son 

habitude, traduit par la métaphore de « l difi e ». Les innovations administratives, 

l o ipote e de l Etat et du gou e e e t, les est i tio s des li e t s, so t assi il s au  

matériaux qui constituent le gros-œu e de « l difi e » construit par Bonaparte.  

« O  a ja ais fait u e plus elle ase e, plus s t i ue et plus d o ati e 

d aspe t, plus satisfaisa te pou  la aiso  supe fi ielle, plus a epta le pou  le o  se s 

vulgaire, plus commode pour le bon sens borné, mieux tenue et plus propre, mieux arrangée 

pour discipliner les parties moyennes et basses de la nature humaine, pour étioler ou gâter les 

parties hautes de la nature humaine. Dans cette caserne philosophique, nos vivons depuis 

quatre-vingts ans. »
122

 

Taine su e e  i  lig es l h itage olutio ai e ui o ditio e tous les 

diff e ts gi es de la F a e du XIXe si le. “ il efuse d a o de  dit à l œu e 

révolutionnaire, il constate que la République de 1880 au même titre que la Restauration, la 

Monarchie de Juillet, la seconde République, le second Empire, est fille de Bonaparte, lui aussi 

né de la Révolution. 
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Le régime moderne 

 

Le premier tome étudié date de 1891 et constitue la quatrième édition du Régime 

moderne. Le second, édité post-mortem, date de 1894 et en est la deuxième édition. Le tome 

I, ui est e  au u e faço  u e histoi e du er
 Empire, comporte 437 pages et est divisé en 

quatre livres à la pagination inégale. Les deux premiers traitent de Napoléon Bonaparte et de 

sa o eptio  de l Etat, les deu  aut es so t o sa s au  i stitutio s l gu es pa  le Co sulat 

et l E pi e, gissa t toujou s la so i t  du e
 siècle. 

 Le livre premier brosse le portrait psychologique de Napoléon Bonaparte, dans 

l esp it de eux que Taine avait fait des chefs jacobins. Le préambule reprend la métaphore de 

la conclusion du dernier tome de la Révolution et ite d t e it  da s so  i t g alit , ta t il 

est a a t isti ue de l itu e de l auteu  et de sa te h i ue d e positio  rhétorique. 

« Qua d o  eut e pli ue  u e âtisse, il faut s e  ep se te  les i o sta es, je eu  di e 

les diffi ult s et les o e s, l esp e et la ualit  des at iau  dispo i les, le o e t, 

l o asio , l u ge e ; ais il i po te e o e d a a tage de considérer le génie et le goût de 

l a hite te, su tout s il est le p op i tai e, s il âtit pou  se loge , si, u e fois i stall , il 

approprie soigneusement la maison à son genre de vie, à ses besoins et à son service. Tel est 

l difi e so ial o struit par Napoléon Bonaparte ; architecte, propriétaire et principal 

habitant, de 1799 à 1814, il a fait la France moderne ; ja ais a a t e i di iduel a si 

p ofo d e t i p i  sa a ue su  u e œu e olle ti e, e  so te ue, pou  o p e d e 

l œu e, est le a a t e u il faut d a o d o se e . »123
  

 

Le portrait psychologique de Napoléon exécuté par Taine est célèbre et va à 

contre- ou a t du ita le ulte ou  à l E pe eu  da s les a es . Là e o e, Tai e, 

comme pour la Révolution, se montre iconoclaste, imperméable aux idées du temps, 

insensible aux idées reçues, obéissant à sa seule conviction. Il fait de Bonaparte un homme 

d une autre « race, » un « italien » p ou a t ue du d goût pou  la ‘ olutio , i diff e t à 

toutes les causes et ne so gea t u à ses p op es i t ts, « superbe fauve subitement lâché 

dans un troupeau apprivoisé qui rumine ». Il lui reconnaît une intelligence hors-norme, 

he ti ue à l a st a tio , p ag ati ue, olo tai e, à l a itio  d esu e, et le o pa e 

aux grands esprits de la renaissance italienne. Ses rapports passés avec Barras ou Robespierre 
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o t au u e e p ise su  lui, il fi ie de fa ult s ps hologi ues e eptio elles pou  

comprendre les autres et lui-même. Impatient, coléreux, violent, irascible, parlant vite, 

écrivant mal, égoïste, ses origines corses font de lui un condottiere du XVe siècle pour qui la 

o ale s adapte au  œu s. Il o p e d t s tôt « le fo d ai de la ‘ olutio , est à di e la 

souveraineté des passions libres et la conquête de la majorité par la minorité ; être 

conquérant ou être conquis, il faut opter entre ces deux conditions extrêmes ; point de choix 

intermédiaires. »
124

 Taine fait de Napoléon Bonaparte un despote, goujat avec les femmes, 

soudard, dont la politique est le reflet de son caractère. Insociable, au lieu de subordonner sa 

pe so e à l Etat, il su o do e l Etat à sa pe so e, so  « œu e politi ue est l œu e de 

l goïs e se i pa  le g ie ». C est u  po t ait pou  le oi s o t ast  ui a sus ite , o e 

nous le verrons, de puissantes controverses. 

 

Le livre II a pour titre Formation et caractères du nouvel Etat, et ne compte que 

72 pages pour trois chapitres. Taine commence par décrire la situation politique en 1799. 

Reprenant ses critiques du legs révolutionnai e, il fustige l i su o di atio  des pou oi s 

lo au , le o flit des pou oi s à la t te de l Etat, la supp essio  des i stitutio s li ales, 

l ta lisse e t du despotis e i sta le. « Depuis 9 ans, le corps législatif imposé par une 

fa tio  tait gu e plus légitime que le pouvoir exécutif, autre usurpateur ».
125

 Pour 

remédier à cet inconvénient, Sieyès élabore des combinaisons électorales à 3 degrés avec un 

tribunat qui discute mais ne statue pas, un corps législatif qui statue mais ne discute pas et un 

Sénat conservateur qui a pour emploi le maintient  de cette paralysie générale. Après cette 

e positio  ui se eut agist ale, Tai e d o t e ue le “ at de ie t l i st u e t de 

Bonaparte pour gouverner par le haut et que celui-ci se sert du plébiscite pour gouverner par 

le bas.  

Le hapit e II ep se te l a h t pe de la thode, ui se eut s ie tifi ue, 

suivie par Taine. La puissance publique, qui doit être consacrée au service de la défense et au 

ai tie t de l o d e i t ieu , est assi il e à u  « grand engin dans la communauté humaine, 

comme telle machine industrielle dans une usine, comme tel appareil organique dans le corps 

vivant ». Eta t u  i st u e t, elle o it à la loi o u e de tous les i st u e ts, u ils soie t 

mécaniques, physiologiques ou sociaux. « La pe fe tio  d u  i st u e t oit a e  la 

                                                 
124 Taine (H.), Le régime moderne, op. cit., p. 67. 
125 Taine (H.), Le régime moderne, op. cit., p. 131. 



 

71 

convergence de ses effets, une orientation exclut les autres. » Il reprend ici le principe des 

spécialités exposé par Macaulay, Edwards ou Spencer. Lorsque la puissance publique 

entreprend une tâche diff e te de elle pou  la uelle elle est o çue, u elle eut tout 

ge te , eligio , i st u tio , p op i t s, elle le fait al. E  oula t tout fai e, l Etat ja o i  

nivelle tout, corrompt tout, abêtit tout et mène à la faillite. « Il y a des lois dans le monde 

moral comme dans le monde physique ; nous pouvons bien les méconnaître, mais nous ne 

pouvons pas les éluder. Elles opèrent tantôt pour nous, tantôt contre nous, à notre choix, mais 

toujours de même et sans prendre garde à nous ; est à ous de p endre garde à elles ; car les 

deu  do es u elles asse le t e  u  ouple so t i s pa a les : sitôt que la première 

apparaît, inévitablement la seconde suit ».
126

 

Dans le chapitre III, Taine refait la critique de la puissance publique qui avait failli 

du fait de son ingérence et qui avait prétendu remédier au mal par une ingérence encore plus 

g a de. Cela o e e sous la o a hie, puis s a e tue e o e sous la pu li ue. Il 

reprend la démonstration soutenue dans les pages de la Révolution qui fait des 

révolutionnaires les continuateurs zélés de la monarchie absolue. « La Révolution relie 

e se le la t aditio  despoti ue et l i o atio  t a i ue. » Bonaparte qui hérite de 

« l allia e de la philosophie et du sa e », est pas utopiste ou th o i ie  o e ses 

p d esseu s, ais a les ualit s d ho e d Etat. Il oit l ho e tel u il est, o  pas 

l ho e a st ait du Contrat social, ais l i di idu el a e  ses ualit s et ses d fauts et do t 

le l gislateu  doit te i  o pte s il eut e  ti e  pa ti. Fidèle à sa méthode, Taine compare la 

F a e d a ie  gi e à u  hôtel pa ti ulie  e oulu d t uit pa  la olutio , e pla  

par « un corps de logis unique, monumental, énorme, où tous les services sont rassemblés 

sous le même toit, » édifice jacobin égalitaire, mais « classique ». L assi ilatio  de la F a e 

du Consulat à Rome lui paraît évidente, la souveraineté du peuple déléguée à un seul homme, 

le ta lisse e t de l o d e assu  pa  l a e et la di tatu e. « Un Sénat pour la parade, un 

Co seil d Etat pour les affaires, » est le e o ai  du « grand italien ». Taine retrouve ici sa 

th se d u  Napol o  faço  pa  les t aditio s de sa « race », obéissant en quelque sorte à un 

atavisme évident et qui « a les eu  d u  a hite te lati  le  à l ole de Rome. » 

 

Taine reprend pour le Régime moderne u  pla  o pa a le à elui u il a ait 

suivi pour le premier tome de la Révolution. Les livres III et IV, respectivement intitulés Objet 
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et mérites du système et Défaut et effets du système, d i po ta e sensiblement égale, 161 et 

 pages, a o e t les juge e ts o t adi toi es u il po te su  l E pi e. Les tit es hoisis 

so t lateu s et a o e t la d o st atio  ue Tai e souhaite fai e. Ce est 

évidemment pas un hasard si objet et défaut sont au singulier, alors que mérites et effets sont 

au plu iel… Il utilise e o e u e fois la tapho e de la aiso  F a e, o  seule e t 

Napol o  e  est l a hite te, le propriétaire et le résident, mais eut gale e t u elle soit 

habitable par tous les Français. 

Objet et mérite du système passent en revue les points positifs du régime. La 

première chose dont Taine se félicite est le retour à la sûreté et la sécurité basées sur la 

e t alisatio  ad i ist ati e, l Eglise et l a e. « Ap s di  a s d u e se itude agitée sous 

l a it ai e i oh e t des despotis es i sta les, oi i, pou  la p e i e fois, u  o d e 

raisonnable et définitif, du moins un ordre raisonné, tolérable et fixe. Le premier consul fait ce 

u il dit, et il a dit : La Révolution est finie. » 
127

 Taine aborde les différents problèmes qui se 

posent au régime au début du Consulat, retour des émigrés, biens nationaux, école, religion, 

hôpitaux, et pour lesquels il fait le constat accablant, selon lui, des conséquences de la 

révolution. Il passe en revue les mesures prises comme les postes attribués aux émigrés, la 

s u it  a o d e au  possesseu s des ie s atio au , la dotatio  faite à l Eglise, au  

hospi es et hôpitau , au  ta lisse e ts d i st u tio , e  faisa t e a ue  ue l effo t de 

l Etat est modeste alors que ses exigences sont très grandes. Il les juge satisfaisantes, au moins 

sur un certain nombre de points. «  “i l o  p e d les hoses e  g os et si l o  o pe se le pis 

par le mieux, on peut dire que, grâce à lui, les Français ont recouvré les biens qui leur 

manquaient depuis 1789 : paix intérieure, tranquillité publique, régularité administrative, 

justice impartiale, police exacte, sécurité des personnes, des propriétés des consciences, 

liberté de la vie privée, jouissance de la patrie, et, si l o  e  est so ti, fa ult  d  e t e  ; 

dotation suffisante, célébration gratuite et complet exercice du culte ; école et enseignement 

pour la jeunesse ; lits, soins et secours pour les malades, les enfants trouvés et les indigents ; 

entretien des routes et des bâtiments publics. »  

Fidèle à sa méthode, au chapitre II, Taine commence par un bilan de la justice, 

des impôts directs et indirects, du service militaire. Il réitère ses attaques aussi bien contre 

l a ie  gi e ue o t e la olutio  à p opos du déséquilibre budgétaire, mais fait preuve 

de p o o atio  ua d il o pa e l e t etie  de la pl e pa isie e à elle de la ou . Il fait de 
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même entre les frais de fonctionnement de la cour de Louis XVI et celle de Napoléon : « Ainsi 

le faste est égal, mais les frais dix fois moindres. » Napol o  ta lit l uit  fis ale, e ue la 

Co stitua te a ait d si  ais pas ussi à fai e. L i pôt di e t, fo ie  et i o ilie , est 

proportionné à chacun, est perçu par une administration fiscale compétente, et Taine, pour 

appuyer sa démonstration, compare les revenus des paysans en 1789 et 1800. Les 

suppressions de la ferme et  des douanes intérieures sont des avancées importantes sur le 

e de e t des i pôts i di e ts, le p o l e su sista t est l isole e t européen dû au 

a a t e du gi e et à la gue e pe a e te. L o ligatio  du se i e ilitai e appa aît à 

Tai e s e ais suppo ta le a e  la possi ilit  de e pla e e t, au oi s jus u e   

où il devient alors « monstrueux ». 

Au chapitre III enfin, Tai e t aite de d oits et de l olutio  de la so i t  de 

l a ie  gi e à l E pi e. Il it e ses atta ues o t e les i galit s de la o a hie a solue 

i stitua t deu  lasses, les p i il gi s et les d sh it s. L galit  th o i ue de  e 

également deux classes, les uns dans la cité, les autres exclus de la cité. Il reconnaît le mérite à 

Bo apa te d a oi  ta li la li e t  de ulte pou  toutes les eligio s  o p is pou  le ulte 

israélite. Le premier Consul a besoin de tous et à tous les niveaux et ouvre toutes les 

possibilités aux anciens régicides comme aux gens « d a ie e a e ». Revenant sur la société 

d a ie  gi e, Tai e i siste su  le o fi e e t des i di idus da s leu  o ditio , sa s 

possi ilit  d as e sio  so iale, d où u  a ue d ambition mais paradoxalement synonyme 

de ie plus ag a le…Il d esse u  ta leau pou  le oi s i atte du de la o u te olo iale, 

opérée par des « révoltés et des réfractaires » bref des rebelles à une société policée et qui 

s i pla ta t da s es o t es nouvelles, font souche. Ils sont capables en se mêlant aux 

indigènes, « e  s assi ila t à eu , e  adopta t leu s œu s et e  pousa t leu s fe es, de 

mêler les sangs, de faire des races intermédiaires et neuves, comme ce Dumas de la 

Pailleterie, dont la descendance fournit, depuis trois générations, des hommes originaux et 

supérieurs, comme ces métis du Canada par lesquels la race aborigène parvient à se 

transformer et à survivre ».
128

  (Ce passage ite d t e it , a  s il est u  h e à l a iti  

de Taine pour Alexandre Dumas, il est aussi un désaveu pour tous les chantres du racisme qui 

veulent faire de lui un précurseur de leurs idées.)  Poursuivant la description de ces 

« révoltés », il leu  adjoi t Bo apa te ui, pa  so  e p ditio  d Eg pte se o ait conquérant 

o e Ale a d e ou  p oph te o e Maho et. Il ajoute a e  pe fidie u il au ait pu  
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rester : « Cela eût mieux valu peut- t e pou  l O ie t ; à coup sûr, cela eût mieux valu pour 

l Eu ope et su tout pou  la F a e. »129
 

Reconnaissant à Bonaparte l i tellige e et la apa it  de juge  les i di idus, il 

constate que celui-ci sait toujours choisir le bon candidat à la bonne place. Mais il déplore le 

résultat, la multiplication des fonctionnaires, les rivalités engendrées par les ambitions, 

l goïs e ui e  d oule, et l i di idualis e ui est so  o ollai e. 

Si ce livre dresse un tableau globalement positif des mérites du régime en lui 

reconnaissant des avancées capitales pour la vie des Français, il termine donc sur une note 

gati e u il a d elopper dans le livre suivant, la déliquescence de la société française et 

l e ge e d u  i di idualis e fa o is  pa  la dispa itio  de la ie lo ale. 

 

Le défaut et les effets du système se présente donc comme une étude 

sociologique de la France à partir de l a ie  gi e jus u à l po ue de Tai e ui d eloppe 

ici un thème qui lui est cher, la centralisation excessive et la disparition des sociétés locales. 

« Sous la 3
e
 République comme sous la Restauration et le 1

er
 E pi e, est toujou s l Etat 

central qui gouverne la société locale. » Son aversion pour le centralisme jacobin se tempère 

ua d elui se pa e de ga a ties d auto it  o t e le pou oi  de la ue. « A tout le moins, la 

e t alisatio  auto itai e off e ela de o  u elle ous p se e e o e de l auto o ie 

d o ati ue. Da s l tat p se t des i stitutio s et des esp its, le p e ie  gi e, si au ais 

u il soit, est ot e de ie  a i o t e la alfaisa e pi e du se o d. »130
Pour lui en effet, 

l i di idu isol  e peut joue  u u  ôle i eu  alo s u au sei  d u e so i t , so  ôle se 

e a o ifi . C est à l Etat d o ga ise  les so i t s.  Les so i t s lo ales doi e t t e 

considérées comme un syndicat privé, la commune et le département devant être 

i d pe da ts et disti ts de l Etat, elui-ci devant rester à sa place, « ni plus ni moins ». Le 

o se atis e affi h  pa  Tai e est flag a t da s sa isio  d u e ie lo ale d elopp e da s 

les p o i es, les illes, les o u es de l a ie  gi e. Mais, e  , « tous ces restes de 

l a ie e i itiative provinciale et communale respectés ou tolérés par la centralisation 

monarchique sont écrasés et anéantis ».
131

Bonaparte trouve trop lourd la mise en pratique du 

système constitutionnel de Sieyès et veut choisir lui-même les conseillers départementaux et à 

partir de 1806, il prend les rênes de tout. Evidemment, il favorise les notables propriétaires, 
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pa tisa s de l o d e et o se vateurs et dont Taine décrit le comportement à travers e u il 

considère comme le bon sens, un comportement proche de ce qui sera le sien tout au long du 

Second Empire. « Ils e efuse o t pas, s ils o t du o  se s ; en tout régime il vaut mieux être 

a e  les gou e a ts u a e  les gou e s, et, da s elui- i, ou le alai, a i  d e  haut, 

passe incessamment, avec tant de vigueur et de minutie, sur tous les hommes et sur toutes les 

hoses, il i po te d t e du ot  du a he. »132
 La Restauration poursuit la même politique 

e t alisat i e ue l E pi e, d pa te e ts et o u es pe de t totale e t leu  auto o ie, 

Taine regrettant à ette o asio  la dispa itio  des p o i es d a ie  gi e, fle io  ui a 

être une autre source de polémique à la réception du texte. 

 

Le deuxième et dernier chapitre du livre constitue une réflexion de Taine sur la 

vie politique locale au 19
e
 siècle h it e de l E pi e. C est u e o asio  de pou fe d e 

« l e gi  o st ueu  » u est le suff age u i e sel, ode d le tio  u il a toujou s o attu. 

Au nom de la différence entre villes et campagnes, les premières, de tradition jacobine où ce 

sont les médiocres qui gouvernent, les secondes, li es à l auto it  du p fet où les 

responsabilités sont rarement confiées aux « gens capables ». Cherchant à démontrer les 

effets pe e s de la o jugaiso   e t e suff age u i e sel et o ipote e de l Etat da s la ie 

locale, il insiste sur les dépenses exorbitantes liées à ce disfonctionnement.  Enfin, dans le 

dernier paragraphe, à partir de la même métaphore déjà utilisée à maintes reprises, il résume 

l histoi e de ette so i t  lo ale à la uelle il est t s atta hé.  Il relève deux erreurs 

fo da e tales, jus u e   l Etat est p op i tai e des d pa te e ts et e p he toute 

i itiati e lo ale, alo s u à pa ti  de , le p i ipe d galit  e t aî e u  o flit pe a e t 

e t e les p fets et les lus lo au  s a o pag a t d u e ad i ist atio  de plus e  plus 

pl tho i ue et i effi a e. “o  p o osti  est so e puis u il p dit la « faillite » du système.  

 

La deuxième moitié du Régime moderne est donc consacrée aux institutions de 

l empire dont la France du 19
e
 siècle a hérité. Da s e p e ie  olu e, il t aite de l e p ise de 

l Etat e t alisateu  da s tous les do ai es, eu  pou  les uels il a o p te e atu elle et 

eu  do t il s a oge u e e p ise  o testa le, les d pa te e ts et les o u es. Cette 

emprise renforce la puissance administrative qui étouffe les initiatives individuelles. Taine 

e te d pou sui e sa d o st atio  da s tous les do ai es, l Eglise, l ole, la fa ille, les 
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associations, autant de sujets sur lesquels il travaille les deux dernières années de sa vie. 

Co e il e  a p is l ha itude depuis , les a ti les su  l Eglise et l ole o t pa aît e e  

revue en 1891 et 1892. 

 

Le tome II, publié après la mort de Taine, réunit les deux livres rédigés et parus 

dans la Revue des deux mondes, et, pou  o pl te  l ou age, u  i de  do t l diteu  p ise 

u il a t  o e  a e  l asse ti e t de l auteu  et is e  fo e g â e à A thu  de 

Boislisle, e e de l I stitut, ue Tai e a ait o u au  A hi es et a e  le uel il tait est  

très lié. La préface, rédigée par André Chevrillon, présente le projet poursuivi par son oncle, 

les te tes its ais aussi eu  est s à l tat d au he et su e la pe s e de Tai e pa  es 

lignes : « Le i e i ti e do t souff e ot e so i t  f a çaise, est l iette ent des individus, 

isol s, di i u s au  pieds de l Etat t op puissa t, e dus i apa les pa  de loi tai es auses 

histo i ues, et plus e o e pa  la l gislatio  ode e, de s asso ie  spo ta e t autou  d u  

intérêt commun. » 

 

L Eglise comporte 149 pages pour trois chapitres égaux. Comme à son habitude, 

Taine expose dès les premières phrases la ligne directrice de sa démonstration. « Après que 

l Etat e t alisateu  et e ahissa t a is la ai  su  les so i t s lo ales, il lui este à jete  so  

filet sur les so i t s o ales, et ette aptu e est e o e plus i po ta te ue l aut e ; car, si 

les sociétés locales sont fondées sur la proximité des habitations et des corps, celles-ci sont 

fo es pa  l a o d des esp its et des â es ; en les tenant, on tient, non plus les dehors, mais 

le deda s de l ho e, o  a p ise, et di e te e t, su  sa pe s e, su  sa olo t , su  so  

ressort interne ; alors seulement, on dispose de lui, et on peut le manier tout entier, à 

discrétion. »
133

 

Tai e a ait d jà eu le p ojet d i e sur la place de la religion dans la société 

française. Dans ses notes collectées pour Vie et correspondance tome II, on retrouve les bases 

d u  pla  dig  e  , p figu atio  de so  li e pu li  p es ue t e te a s plus ta d. C est 

un plan en trois points : «  

En quoi consistent le catholicisme et le catholicisme en France ?  

Etant donnés les caractères constitutifs, de quelles dispositions morales et de 

quel état social dépendent-ils ? 
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Conséquences. Plusieurs de ces conditions peuvent être changées ; plusieurs, 

o . Do , i possi ilit  d ta li , pa  e e ple, le p otesta tis e. Plusieu s de es o ditio s 

changeront. Par exemple, la connaissance positive est en progrès et gagne les matières 

morales. Donc réduction du catholicisme.
134

 

Le premier chapitre e pose la politi ue eligieuse ue Napol o  et e  œu e 

afi  d a oi  u e e p ise totale su  les ito e s. Co p e a t pa faite e t l auto it  o ale 

ue le le g  e e e su  ses fid les, l E pe eu  p ojette de l e t ete i  pou  s e  se i  et 

l utilise  à des fins civiles. Il met le pape sous tutelle et se sert du clergé français pour le 

aît ise  o e il s est se i du pape pou  aît ise  le le g . Co e la ‘ olutio   d te 

la Co stitutio  i ile du le g , l E pi e d te le Co o dat.  « Da s l Eglise comme ailleurs, 

la do i atio  de l Etat e t alisateu  est o pl te. »135
 Taine constate une centralisation à 

Pa is de tous les o d es gulie s et si le Co o dat a o de des ga a ties à l glise galli a e, 

les p essio s e e es so t telles u il o sidère la situation comparable à celle qui prévalait 

sous la monarchie absolue. Napoléon en distribuant les postes du haut-clergé aux nobles, 

s assu e de leu  fid lit , o t ôle les ues ui o t ôle t eu -mêmes le bas-clergé.  

C est da s le deuxième chapit e ue Tai e d o t e l he  de Napol o , ui, e  

oula t o st ui e u e glise galli a e, a e fo  alg  lui l ult a o ta is e. Le 

bouleversement européen, en perdant ses repères a donné au pape un statut inamovible. Le 

Concordat, permettant la pluralité des cultes, les catholiques se tournent vers Rome, et plus 

Napoléon diminue le pouvoir temporel du pape, plus le pouvoir spirituel de celui-ci grandit. Ce 

ui fait u à la hute du gi e, le le g  f a çais se et sous la oupe o ai e. 

Taine explique o e t, pa  l effet du Co o dat, le pou oi  de l ue de ie t 

écrasant et qui lui permet de se comporter en véritable monarque sans contre pouvoir. «  En 

so te u à so  e d oit, o e à l e d oit du pape, le al ul de Napol o  s est t ou  fau  ; il 

avait voulu rassembler dans le même personnage deux caractères incompatibles, convertir en 

age ts de l Etat des dig itai es de l Eglise, fai e des pote tats ui fusse t des fo tio ai es. 

Insensiblement, le fonctionnaire a disparu ; seul le potentat a subsisté et subsiste. »
136

 Taine 

dresse le tableau du bas- le g  tel u il se p se te au e
 siècle, recevant une éducation 

autoritaire dans des séminaires aux moyens limités, étant discipliné et doublement investi 

d u  se ti e t de dig it  et de su o di atio  à ses supérieurs. 
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Dans le dernier chapitre enfin, à partir de la description du clergé régulier, Taine 

a o de le p o l e de la foi, du ôle de la eligio  da s la so i t   et du appo t e t e l Eglise 

et la s ie e. Il se o t e s e à l e d oit du le g  gulie , u il o sid e o e l h itie  

de « l utopie i p ati a le » que les philosophes du 18
e
 siècle souhaitaient imposer à la société 

laï ue. Il o sid e su  e pla  o e su  d aut es ue le Contrat social  de Rousseau en est le 

responsable et ue la hi a hie e  igueu  da s les o ast es est ue « le songe des 

jacobins (qui) se réalise. » Il do e de la foi u e d fi itio  lat i e de ses se ti e ts d alo s 

tout à fait surprenante par rapport à ses écrits antérieurs. « C est u e fa ulté extraordinaire, 

qui opère à côt  et pa fois à l e o t e de os fa ult s atu elles ; à travers et par delà les 

hoses telles ue l o se atio  les p se te, elle ous d ou e u  au-delà, un monde auguste 

et grandiose, seul véritablement réel et dont le ôt e est ue le oile te po ai e. » Et plus 

loin, il ajoute : « Le ieil a gile, uel ue soit so  e eloppe p se te, est e o e aujou d hui 

le eilleu  au iliai e de l i sti t so ial. »137
 

Taine compare ensuite les églises catholique, protestante, orthodoxe, en 

reconnaissant à la première une activité incomparable, une autorité indéniable entretenue par 

ses ites et ses p ati ues, ais o se at i e. Le Co o dat a e u  p o l e pou  l Etat ui 

eut ga de  ses p ogati es su  l Eglise, e ui est source de conflit permanent, excepté dans 

les périodes de la Restauration et du début du second Empire où celui-ci a fait alliance avec 

l Eglise. Pa  o t e, sous la ‘ pu li ue, l Etat oit da s l Eglise u e i ale et ette situatio  

génère des problèmes insolubles.  

Le de ie  pa ag aphe d taille les o je tio s ue Tai e pose à l glise atholi ue. 

Il  oit u e i o pati ilit  a e  l esp it s ie tifi ue, o t ai e e t à l glise p otesta te, hez 

qui le recours aux écritures donne une compréhension possible. Il reproche également à 

l glise atholi ue la p essio  o ale o e u elle fait pese  su  les i di idus e ui e t aî e 

u e d saffe tio  ide te des fid les et fa o ise l a ti l i alis e. Co e, de so  ot , la 

République flatte cette réaction populaire, la France redevient païenne. «  Au demeurant, en 

France, le christianisme intérieur, par le double effet de son enveloppe catholique et française, 

s est hauff  da s le le g , su tout da s le le g  gulie , ais il s est ef oidi da s le 

monde. Et est da s le o de su tout ue sa haleu  est essai e. »138
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Une lecture attentive de l’Eglise permet de se demander en quoi Taine vieillissant 

est-il diff e t du jeu e Tai e au  id es pou  le oi s iti ues à l ga d de l glise atholique, 

et comment ce texte a-t-il pu brouiller son image libérale pour en faire une icône des milieux 

catholiques ?  

 

 

 

Le second livre L’ ole o po te  pages et t ois hapit es. C est u e iole te 

atta ue o t e l i stitutio , œu e de Napol o  et ui pe du e au oment où Taine écrit ces 

lig es. Da s le p e ie  hapit e o sa  à l e seig e e t se o dai e, il e pli ue o e t 

l E pe eu  a d a o d o p is l i po ta e de l e seig e e t et uel tait l a a tage u il 

pourrait en tirer. Napoléon se méfiant des établissements privés, confessionnels ou non, 

prend des mesures draconiennes pour les limiter et les éliminer. « de cette façon, par la 

o i aiso  sa a te des p es iptio s l gislati es et de l a it ai e o i atif, Napol o , 

directement ou indirectement, devient en fait le seul maître enseignant de tous les Français, 

a ie s ou ou eau , l u i ue et u i e sel du ateu  da s so  e pi e. »139
 Fidèle à sa 

méthode, Napoléon  organise les lycées comme une corporation laïque, avec hiérarchie, 

avancement, règlement strict. Tout à sa thèse anti-napoléonienne, Taine veut y voir le but 

e he h  pa  l E pe eu  : former des militaires. Pour cela, la littérature et « la » science sont 

négligées pour se concentrer sur « le dressage, un dressage précoce, méthodique, prolongé, 

irrésistible, qui, par la convergence de tous les moyens, leçons, exemples et pratiques inculque 

les principes et imprime à demeure dans les jeunes âmes la doctrine nationale, sorte de 

catéchisme social et politique, dont le premier article commande la docilité fanatique, le 

dévouement passionné et la totale donation de soi- e à l e pe eu . »140
 

Da s le hapit e II, Tai e t aite de l e seig e e t p i ai e et sup ieu . “ il 

o sa e peu d i t t et d a ge t au p e ie , Napol o  s i t esse de t s p s au second 

pou  e  fai e u  o jet de p opaga de. Faisa t de l I stitut u  appe di e de l Etat, il a ipule 

les p og a es et e  pa ti ulie  l histoi e ui doit t e ite selo  ses œu . “ous la iti ue 

de l e p ise di tato iale de Napol o  se a he so  ejet d u e histoire officielle voulue par la 

République qui dénigre systématiquement les historiens hors système. « L histoi e de F a e 
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est u e hose d Etat, u  o jet de gou e e e t ; car aucun objet ne touche le gouvernement 

de plus près ; aucune étude ne contribue si efficacement à fortifier ou établir les idées et les 

i p essio s ui d te i e t pou  ou o t e lui l opi io  pu li ue. Il e suffit pas de su eille  

ette histoi e, de la p i e  au esoi , d e p he  u elle e soit au aise, il faut e o e la 

o a de , l i spi e  et la fai e, pou  ue sû e e t elle soit o e. »141
 

Le t oisi e et de ie  hapit e fait l histoi e de l e seig e e t ui pe du e à 

travers les différents régimes qui se sont succédés au 19
e
 siècle. Tout le monde y trouve son 

compte, les «  gouvernants » ui  oie t ue des i t ts, les « gouvernés » qui conservent 

leurs avantages. Taine parle des écoles catholiques qui retrouvent leur rayonnement à partir 

de  et d u  a o d ta ite e t e l Etat et l Eglise, allia e e t e le temporel et le spirituel 

jus u e  . Cette dualit  est toujou s d a tualit  à l po ue de Tai e ui soulig e les 

diffi ult s des oles p i es laï ues pou  e iste  e t e les ta lisse e ts d Etat ou eligieu . Il 

pense là, bien évidemment aux entreprises indépendantes, co e la atio  de l E ole de 

Sciences politiques à laquelle il a grandement contribué. « Tel est l effet a tuel et fi al du 

premier monopole napoléonien : l e t ep ise d Etat a, pa  o t e- oup, sus it  l e t ep ise du 

clergé ; à elles deux maintenant, elles achèvent de ruiner les autres, particulières, diverses, 

i d pe da tes, ui a a t d aut e suppo t ue l app o atio  des fa illes, o t d aut e o jet 

que le contentement des familles. Au contraire, à coté de cet objet, les deux survivantes en 

ont un autre, chacun le sien, objet supérieur et doctrinal, qui lui est assigné par son intérêt 

p op e et pa  l a tago is e de l i t t o t ai e ; est e  ue de et o jet, e  ue d u  ut 

politi ue ou eligieu , ue ha u e d elles di ige hez elle l du atio  et l e seig e e t. »142
 Il 

faut remarquer, là encore,  que ces lignes sont curieusement ignorées par les uns qui le 

ejette t ou pa  les aut es ui feig e t de le o sid e  o e des leu s… 

Le chapitre se termine sur les critiques liées au fonctionnement des 

ta lisse e ts, l i te at, ue Taine assimile à une caserne, e a e s et o ou s u il 

dénonce comme un bourrage de crâ e i utile et st ile. Il oit da s l e seig e e t a tuel 

« l esp it ja o i , g ossi e e t galitai e », hérité de Napoléon que la république perpétue 

pou  e  ga de  le o t ôle et la fi alit . C est au o  de la li e t  de pe s e ue Tai e 

o da e l ole o te po ai e au  ai s de l Etat, i adapt e au  aspi atio s de la jeu esse 

et dont la résultante finale est « la dis o e a e oissa te de l du atio  et de la ie. » A cet 
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ga d, il pa tage le e poi t de ue su  la faillite de l ole a e  Vall s, u il app ie 

pou ta t pas, ais u il ite a oi s, a e  e o e tai e pe fide : « Depuis 1871, en 

litt atu e, o  seule e t les œu es  ussies d ho es de tale t, ais e o e les 

tentatives avortées des novateurs impuissants et des demi-talents fourvoyés, sont des indices 

qui convergent. »
143

 

 

L’Eglise et L’E ole devaient être suivie par deux autres livres consacrés à  

L’asso iatio  et à La famille dont Vie et correspondance nous livre quelques ébauches. Elles 

so t t op f ag e tai es pou  e  fai e le o pte e du ais leu  le tu e pe et d affi e  ue 

le te te t aita t des asso iatio s est d i spi atio  libérale indiscutable alors que celui sur la 

fa ille est au o t ai e t s o se ateu . Cette dualit  est s o e de l auteu . 

 

 

Quelle conclusion donner à ce résumé des quelques 3000 pages  des six volumes 

in-8 des Origines de la France contemporaine ?  A. Che illo  s  essaie da s sa p fa e. Il 

précise que si Taine voyait une métamorphose du milieu moderne et que son étude 

l auto isait à ta li  u  diag osti , sa «  modestie » l e p hait de « p o osti ue  l a e i  ou 

de dicter des réformes ». C est la confirmation par Taine lui-même de son statut de « médecin 

consultant », en négligeant un point capital : l o je tif de la s ie e di ale est de ett e e  

œu e u e th apeuti ue effi a e pou  u e aladie do t o  au a p ala le e t su pose  u  

diagnostic valable. “i l tiologie de la aladie est ie  e pos e, sa atu e este mal définie, le 

remède inconnu, le pronostic incertain. 
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B. Méthodologie 

 
                  O  e peut o p e d e l itu e des Origines de la France 

contemporaine que si on possède les clefs de sa méthode. Or, la méthode chez Taine est 

essentielle : «  J ai toujou s ai , si o  la taph si ue p op e e t dite, du oi s la 

philosophie, est à di e les ues su  l e se le et su  le fo d des hoses. Mais le poi t de 

départ de mes études est pas u e o eptio  a priori, une hypothèse sur la nature ; est 

une remarque toute expérimentale et très simple, à savoir que tout abstrait est un extrait 

eti  et a a h  d u  o et, as ou i di idu, da s le uel il side ; d où il suit ue, pour les 

ie  oi , il faut l o se e  da s e as ou i di idu, ui est so  ilieu atu el ; ce qui conduit à 

pratiquer les monographies, à insister sur les exemples circonstanciés, à étudier chaque 

généralité dans un ou plusieurs spécimens bien choisis et aussi significatifs que possible. La 

do t i e, si j e  ai u e, est e ue u e suite ; la méthode a précédé ; est pa  elles ue es 

e he hes se so t t ou es o e ge tes. E  so e, depuis ua a te a s, je ai fait ue de 

la psychologie appliquée ou pure. »
144

 Pou ta t, il est plus juste d affi e  ue Tai e et sa 

thode au se i e de sa do t i e  et ue ette do t i e est le d te i is e ui est, uoi u il 

s e  d fe de, u e o eptio  a priori, ais ui e lut pas pou  auta t la espo sa ilit  

morale 

“a thode est elle des s ie es positi es. C est au d ut des a es  u il 

a la latio  du positi is e, do t il a s i spi e  sa s e  de e i  u  i o ditio el. Il h site 

d ailleu s pas à elati ise  l i flue e d Auguste Co te. « Ce est point un esprit délicat et 

le , à la faço  des g a ds philosophes, tel A istote et Hegel… »
145

 Il lui reconnaît néanmoins 

un rôle essentiel dans la démonstration de la suprématie scientifique : «  O  peut p oi  u il 

arrivera un temps où les sciences règneront en souveraines sur toute la pensée comme sur 

toute l a tio  de l ho e, sa s ie  laisse  à leu s i ales u u e e iste e udi e tai e, 

pareille à celle des organes imperceptibles qui, dans une plante ou un animal, disparaissent 

presque absorbés par l i e se a oisse e t de leu s oisi s. »146
 Il précise sa position vis à 

vis du positivisme dans Les philosophes classiques du XIXe siècle en France dont une première 

outu e date de  ais ui fût e a i  pou  l ditio  d fi iti e de .  “a s e ier les 
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courants philosophiques du siècle, Taine se livre à une critique raisonnée du positivisme dont 

o  o p e d u il s i p g e de so  e seig e e t. Il e pli ue ue les positi istes 

o sid e t les auses p e i es o e des hoses ho s de po t e de l i telligence humaine, 

réduites par la science à la connaissance des lois, « est-à-dire des faits généraux et simples 

auxquels on peut ramener les faits complexes et particuliers ». Refusant de se prononcer sur 

les causes de la vie, ils notent la somme des réactions chimiques et les actions physiques et 

groupent «  les lois expérimentales qui résument tous les faits observés dans notre univers, 

reléguant les cause hors de la science. » 
147

 Tai e e  o lut u il faut t ou e  u e aut e oie 

et prouver « ue l o d e des auses se o fo d a e  l o d e des faits. » Il s  essaie da s le 

dernier chapitre du livre intitulé de la méthode et u il est possi le de su e  de la faço  

suivante :  

La thode o po te deu  deg s, le p e ie  est l a al se des faits, auta t dans 

le o de ph si ue u tudie la ph siologie, ue da s le o de o al ui est le do ai e de la 

psychologie. Cette analyse permet de découvrir les faits inconnus et de multiplier les faits 

observables. « La recherche des causes doit venir après la collection des faits. Que les faits 

soie t ph si ues ou o au , il i po te, ils so t toujou s des auses. »148
 Le deuxième degré 

est la synthèse qui explique les faits découverts ou observés et catalogués. Les univers 

physiques et moraux ne sont composés que de faits et do  la ause d u  fait e peut t e 

u u  fait. « Qu est- e ue j appelle u e ause ? U  fait d où l o  puisse d dui e la atu e, les 

rapports et les changements des autres. »
149

  D u  g oupe de faits, o  e  d duit u  fait g al 

et  si ce fait général varie et que les autres faits varient également, ce fait général devient une 

cause. Taine ne fait pas de différence entre les sciences physiques et les sciences morales et 

p o la e u il  a u u e seule s ie e : « Les fo es ui gou e e t l ho me sont 

semblables à celles qui gouvernent la nature. » 

Tai e appli ue d a o d ette thode à la iti ue, il he he à soud e le 

problème psychologique de la personne étudiée en dégageant sa « faculté maîtresse ». Mais 

cette faculté maîtresse est présente chez tous les hommes et devient donc une cause seconde 

soumise à des causes plus générales. Ces causes constituent « l tat o al l e tai e » qui 

eg oupe toutes les auses elles ui so t la a e, le ilieu, le o e t.  C est da s L’histoi e 

de la littérature anglaise que Taine expose, pour la première fois, cette théorie. Il reconnaît 
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d ailleu s da s u e lett e à E. Ha et de  ue ette th o ie « traîne par terre depuis 

Mo tes uieu, je l ai a ass e, oilà tout. »150
 

La race est la cause première. « Il  a des a i t s d ho es, o e des a i t s 

de taureaux et de chevaux. »
151

 Cette otio  de a e fe a oule  eau oup d e e, il o ie t 

de la replacer dans le contexte du 19
e
 si le et di e ue Tai e  oit pas, o t ai e e t à 

‘e a , d i galités. Il définit la race comme «  le ressort du dedans ». «  On peut considérer le 

a a t e d u  peuple o e le su  de toutes ses a tio s et de toutes ses se satio s 

p de tes, est-à-dire comme une quantité et comme un poids, non pas infini, puisque 

toute chose dans la nature est bornée, mais disproportionnée au reste et presque impossible à 

soule e , puis ue ha ue i ute d u  pass  p es ue i fi i a o t i u  à l alou di , et ue 

pou  e po te  la ala e, il faud ait a u ule  da s l aut e plateau u  o e d a tio s et de 

sensations encore plus grand. »
152

 

Le milieu est la cause secondaire ou accidentelle. Il peut être lié au climat, aux 

circonstances politiques ou aux conditions sociales. Ce sont les causes du milieu qui sont les 

plus facilement obse a les pa e u elles so t « au  atio s e ue l du atio , la p ofessio , 

la o ditio , le s jou  so t au  i di idus, et elles se le t tout o p e d e, puis u elles 

comprennent toutes les puissances extérieures qui façonnent la matière humaine, et par 

lesquelles le dehors agit sur le dedans. »
153

  

Le moment est ce que Taine nomme « la vitesse acquise » et qui est la 

combinaison des « forces du dedans » est-à-dire la race et les « forces du dehors », le milieu. 

Dans un article paru dans la Revue des deux mondes en 1869 et repris plus tard 

dans De ie s essais de iti ue et d’histoi e, Taine analyse longuement cette méthode dont il 

attribue la paternité à Sainte-Beuve : « Il a i po t  da s l histoi e o ale les p o d s de 

l histoi e atu elle. » Expliquant comment Sainte-Beuve étudie les milieux successifs qui 

fo e t l i di idu pou  le o p e d e : race, tradition du sang, famille, éducation, 

etc.… « Cette so te d a al se ota i ue p ati u e pa  les i di idus hu ai s est le seul o e  

de rapprocher les s ie es o ales des s ie es positi es et il  a u à l appli ue  au  

peuples, au  po ues, au  a es, pou  lui fai e po te  ses f uits. “i u  jou , l histoi e, 

app ofo die et p is e, p e d su  os opi io s et os affai es l auto it  ue la ph siologie 
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poss de aujou d hui e  ati e di ale, o  pla e a so  o  à ot  de eu  des iti ues 

sp iau  et des philologues udits ui, e  Alle ag e, o t t a aill  su  d aut es te ai s à la 

e œu e. »154
 

La liaison fait-cause est parfaitement explicitée dans l Histoire de la littérature 

anglaise. « La cause des faits est dans les faits eux- es et ue tout l e ploi de la s ie e 

est de a e e  l a as des faits isol s et a ide tels à uel ue a io e g al et 

universel. »
155

 

 

 

Tai e appli ue sa thode à l histoire, qui pour lui se résume à un problème de 

« mécanique psychologique ». « De e u au fo d, l ast o o ie est u  p o l e de  

a i ue et la ph siologie est u  p o l e de hi ie, de e l histoi e est u  p o l e 

de psychologie. »
156

Dans les Origines, il cherche à réunir les sciences morales aux sciences 

physiques et veut allier déterminisme et méthode de déduction. « O  s ape çoit ue, pou  

comprendre les transformations que subit telle molécule humaine ou tel groupe de molécules 

humaines, il faut en faire la psychologie. Il faut faire celle du puritain pour comprendre la 

révolution de 1649 en Angleterre, celle du jacobin pour comprendre la révolution de 1789 en 

France. »
157

 Il précise sa méthode dans une lettre célèbre adressée à Paul Bourget à la suite de 

la publication du Disciple : « Dans les O.F.C., j ai toujou s a ol  la ualifi atio  o ale à 

l e pli atio  ps hologi ue ; dans le portrait des jacobins, de Robespierre, de Bonaparte, mon 

analyse préalable est rigoureusement déterministe et ma conclusion terminale est 

rigoureusement judiciaire. »
158

 Sa génératrice centrale est toujours psychologique. Pour lui 

l histo ie  doit p o de  selo  u  s h a p is u il s agit de sui e a e  

rigueur : « L histo ie  p e d u  peuple à u  o e t do . Pa  l i flue e o i e de l tat 

antérieur et des aptitudes et facultés héréditaires, il explique son état social, intellectuel et 

moral au moment donné ; pa  l i flue e o i e de et tat ou eau et des es 

aptitudes et tendances héréditaires, il explique son état social, intellectuel et moral au 

moment postérieur,  et ainsi de suite, soit en remontant le cours des temps depuis les plus 
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anciennes origines historiques, soit en descendant le cours des temps depuis les plus 

a ie es o igi es histo i ues jus u à l po ue o te po ai e. »159
 Ce texte explique 

pa faite e t le p ojet pou sui i pa  Tai e da s l itu e des Origines do t l a itio  est d e  

faire une histoire  « scientifique. » Dans la préface de la première édition des essais de critique 

et d’histoi e, qui date de 1858, soit plus de quinze ans avant la parution du premier tome, il 

écrit : « Le ut de l histoi e est poi t de se o e , o e o  le eut aujou d hui, da s la 

ultitude des d tails, ais de e o te  jus u à ette fo e aît esse, de l e fermer pour 

chaque siècle dans sa formule, de lier les formules entre elles, de noter les nécessités par 

lesquelles elles dérivent les unes des autres, et de démêler enfin le type héréditaire et la 

situatio  p i iti e d où tout le este est p o e u. Alo s seule e t l histoi e esse a d t e u e 

compilation et deviendra une science. »
160

 

 

Cette thode ui eut fai e de l histoi e u e s ie e a fait l o jet de o eu  

commentaires de la part de ses contemporains. Les critiques portant sur la méthode élaborée 

pa  Tai e pou  l itu e des Origines, et do  su  la fo e, fo t l o jet de juge e ts 

différenciés de ceux portant sur le fond. 

G. Pellissier, pour la Revue encyclopédique, traite Taine « d i fle i le th o i ie  » 

qui veut tout asservir à ses formules mécaniques. « Le système de Taine repose sur le principe 

u il  a au u e diff e e de atu e e t e le o de o al et le o de se si le, ue 

l histoi e hu ai e et l histoi e atu elle su isse t les es lois o ga i ues et ue, pa  

conséquent, la méthode qui s appli ue à l histoi e atu elle doit aussi s appli ue  à l histoi e 

humaine. »
161

  Il e  o lut u il a t op si plifi  la ps hologie. 

Pellissier ajoute ce commentaire à cette sentence dans un livre publié deux ans 

plus tard : « Tai e a o u l i po ta e apitale de l i di idualit , p o up  a a t tout de 

philosophie, son esprit généralisateur a cherché des lois. Son système, à le prendre en sa 

rigueur mécanique, a fait son temps. »
162

 

Le jugement de M. Petit, dans la même revue, partage le même avis. « En 

histoi e, pousse  t op loi  les th o ies des id es aît esses, est a outi  des si plifi atio s 

out es et s e pose  à juge  fau . » Il pe se, et est u  juge e t ui se a pa tag  pa  

                                                 
159 Taine (H.), De l’intelligence, op. cit., t. 2, p. 439. 
160 Taine (H.), Essai de critique et d’histoire, op. cit., p. XII-XIII. 
161 Pellissier (G.), « Taine critique » Revue encyclopédique, n. 56, 1er avril 1893. 
162 Pellissier (G.), Nouveaux essais de littérature contemporaine, Paris, Lécène, Oudin et Cie, 1895, p. 175. 
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beaucoup, que Taine oublie sa méthode au fur et à mesure des Origines et u il des e d du 

g al au pa ti ulie  et d duit au lieu d i dui e.163
 

La Revue encyclopédique li e d aut es app iatio s de la thode de Tai e. 

Ainsi, Anatole France écrit : « Da s ses œu es, les te da es positi es de l e ou elle o t 

trouvé la systématisation la plus ferme, une notation en quelque sorte algébrique, la formule 

précise et courante qui en a redoublé la puissance et assuré un instant le succès. »
164

 Pour A. 

Sabatier, « la thode de Tai e ep se tait le t io phe de l histoi e su  la littérature 

proprement dite. Le chef-d œu e de e ait do u e t, l histoi e elle-même se réduisait à un 

problème de psychologie et la psychologie à son tour devenait une province et comme une 

suite de même nature de la physiologie et de la mécanique. »
165

 

Robert Aftalion nous livre son analyse personnelle : «  Taine, à partir de 

l e se le des faits, e  d gage u  ui lui pa aît le plus i po ta t, l l e au a g de fait 

dominateur, en fait découler toute la réalité et construit des théories qui sont inexactes 

puis u elles e epose t ue su  u e pa tie des faits et ue est l e se le de tous les faits 

qui, seul, est réel. Il impose aux choses les règles de son intelligence, à asservir la réalité sous 

la fixité des principes éternels, à discipliner, à faço e  les faits. La g a deu  de so  g ie l a 

empêché de demeurer seulement exact. »
166

 

Gabriel Monod résume parfaitement la méthode logique suivie par Taine. « Sa 

fa ult  aît esse est u e fa ult  d o d e pu e e t s ie tifi ue et pou  ai si di e 

mathématique. Là se trouve sa grandeur et sa faiblesse, le secret de sa puissance et de ses 

lacunes. Tout se ramène pour lui à un problème de dynamique : l u i e s se si le comme le 

oi hu ai , u e œu e  d a t o e u  e e t histo i ue. Cha u  de ses p o l es est 

réduit à ses termes les plus simples. Au risque de mutiler la réalité, la solution est poursuivie 

a e  la igueu  i fle i le d u  ath ati ie  d o t a t u  th o e, d u  logi ie  posa t 

u  s llogis e. “ il a de a t lui u  i ai  ou u  a tiste, il i duit e u il a du t e de la a e, du 

milieu, du moment ; puis quand il a saisi la faculté maîtresse de son individualité, il en déduit 

tous ses a tes et toutes ses œu es. »167
 G. Monod différencie Taine des purs positivistes : 

« Tandis que le positiviste se o te te d a al se  les faits et de o state  leu  o o ita e 

                                                 
163 Petit (M.), « Taine historien », Revue encyclopédique, n. 56, 1er avril 1893. 
164 France (A.), « Taine déterministe », Revue encyclopédique,, op. cit. 
165 Sabatier (A.), « La méthode de Taine », Revue encyclopédique, op. cit. 
166 Aftalion (R.), Les théories politiques de Taine, Paris, Girard et Brière, 1896, p. 11-12. 
167 Monod (G.), Les maîtres de l’histoire, Paris, Calmann Levy, 1894, p. 153-154. 



 

88 

ou leur succession sans prétendre saisir aucun rapport certain de causalité, Taine, au nom de 

so  d te i is e a solu, oit da s ha ue fait u  l e t essai e d u  g oupe de faits de 

même nature qui le détermine et qui en est la cause. Chaque groupe de faits est à son tour 

conditionné par un groupe plus général qui est aussi sa cause, et on pourrait théoriquement 

e o te  de g oupe e  g oupe jus u à u e ause u i ue ui se ait la o dition de tout ce qui 

e iste. Da s ette o eptio , la fo e, l id e, la ause, le fait a i e t à se o fo d e. »168
 

Da s so  dis ou s de eptio  à l A ad ie f a çaise du  f ie   ep is 

dans Nou eau  essais d’histoi e et de iti ue, A. Sorel aborde la méthodologie de Taine. « Sa 

thode fait l u it  et la ag ifi e e i telle tuelle de so  œu e. Cette thode, hez lui, 

est l ho e e. Pou  e pli ue  les faits, Tai e les lie ; pour les montrer, il les arrête. Son 

histoire, ainsi enchaînée et groupée, est immobile ; ais il suppl e, pa  l a i atio  du st le, au 

ou e e t du it u il supp i e. »169
 

Maurice Barrès a également analysé la méthode de Taine, la disséquant pour 

mieux la faire comprendre et la contester. « Toute la ha diesse, l i d pe dance de Taine est 

dans sa méthode. Là-dessus, il est intraitable, nulle considération assujettit cet honnête 

homme ; il veut voir clair et saisir les faits sous les mots. Mais cette méthode lui a affirmé 

u u  peuple, u e i ilisatio , u  si le so t u  g oupe de faits commandés par une hiérarchie 

de essit s. De là so  ho eu  pou  e u il appelle l esp it ja o i  pou  la p te tio  

d i pose  u  tat de hoses à u  peuple a a t u il  fut pa e u atu elle e t. »170
 

 

J. Ba e  d Au e ill  se o t e t s ritique de la méthode historique suivie par 

Tai e. Da s so  a ti le o sa  à l histo ie  et pu li  da s Les œu es et les ho es, il lui en 

use la pate it , e ue Tai e, d ailleu s,  a ja ais o test , disa t lui- e u il la 

devait à Sainte-Beuve. Il lui reproche surtout son origine positiviste. « L auteu  de l Ancien 

régime a ie  oi s d i itiati e ue de oi e et d uditio . Cette thode à l aide de 

la uelle il tudie et o st uit l Histoi e est la thode positi iste, la de i e thode connue, 

les méthodes étant comme les jours qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Pour 

l e pli ue  e  deu  ots, est l assi ilatio  de l Histoi e au  s ie es atu elles, ie  de plus. 

O , diso s ue M. Tai e l au ait i e t e u il  au ait pas de quoi en être bien fier ; car cette 

méthode est bornée comme le matérialisme dont elle est le produit, par conséquent 

                                                 
168 Monod (G.), Les maîtres de l’histoire, op. cit., p. 157. 
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i suffisa te… Elle o siste, e  effet, à tudie  u e so i t  o e u  atu aliste tudie u  

animal. Mais une société dont il ne faut pas s pa e  l ho e, o e l o t fait les th o ies les 

plus fausses du XVIIIe siècle, et qui sont restées les plus populaires en raison même de leur 

fausset , est aut e hose u u  a i al ui e el e ue du i os ope et du s alpel et u o  

étudie du dehors, pou  e  e pli ue  le deda s. L a al se do e tous les l e ts de la ie, 

ais e do e pas la ie. L histoi e est pas u u e des iptio . Il  a e  histoi e des auses 

p e i es st ieuses, i p t a les à l a al se, te a t à la atu e de l ho e et à sa 

desti e, et de a t les uelles l histo ie  de o atio  est uel ue hose de plus u u  

observateur ! »
171

  Barbey, qui se montre si sévère avec la méthode tainienne quand il fait la 

iti ue de l Ancien régime, a la t ou e  g iale ua d il fe a l apologie du premier tome de 

La Révolution…Il e se a pas le seul à ha ge  d a is e t e  et  ! 

 

Que les analyses de la méthode historique suivie par Taine émanent de Barrès, 

Mo od, “o el, F a e ou d aut es, toutes se ejoig e t su  le fait ue l historien est, en 

quelque sorte, assujetti à une méthode qui lui dicte ses conclusions. Cette recherche des 

« petits faits » i pose à Tai e u  t a ail d uditio  do t il se fie : « On se trompe, 

lo s u o  tudie le do u e t o e s il tait seul. C est t aiter les choses en simple érudit et 

tomber dans une illusion de bibliothèque. »
172

 Dans un article, M. Cousin érudit et philologue, 

il se li e d ailleu s à u e atta ue e  gle o t e « les is es de l uditio . » 
173

 Il e  ie 

pas pou  auta t l i po ta e apitale pou  l histo ie . Da s u e lett e ad ess e à G. Mo od, 

alo s e o e l e à l E ole o ale, et p e a t e e ple su  les histo ie s alle a ds, il 

écrit : « Avant tout, un écrivain, un historien doit se mettre en face et sans intermédiaire avec 

les o u e ts et les do u e ts, tels u ils so t, f ustes et util s, a a t toute e tifi atio  

et restauration. »
174

 C est e ue Tai e s appli ue à fai e pou  les O.F.C. 
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173 Taine (H.), Les philosophes classiques du 19e siècle en France, op. cit., p. 179-202. 
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C. Les sources 

 
I o testa le e t o ateu  da s sa thode, Tai e l est gale e t da s la 

collecte, le choix, la notation de ses sources. En effet, pour la première fois, un historien utilise 

systématiquement les notes de bas de pages pour préciser les références des sources 

exploitées. Les Origines de la France contemporaine,  par cette innovation, constituent une 

p e i e, o  seule e t pou  l histo iog aphie de la ‘ olutio  f a çaise, ais pou  la 

science historique en général. Aucun historien, après lui, ne pourra se passer de ces notes sous 

peine de manquer de crédibilité. En contre partie, à partir du moment où tout peut être 

o t ôl , es otes o t lui aloi , o e ous le e o s da s la eptio  de l œu e, de 

o eu  o e tai es ua t à leu s hoi , leu s pa tialit s ou leu s i e a titudes. C est u  

historien novateur qui a donné la possibilité à son lecteur de juger, contrôler, contester, 

rejeter les sources ainsi exposées. 

Il est e tai  u a a t de se o sa e  à ses p op es e he hes, Tai e a lu les 

t a au  de ses p d esseu s. Il est pas da s ot e p opos de ep e d e l historiographie de 

la ‘ olutio  f a çaise, ais de p ise  e ui a pu l i flue e .  E  e o ta t da s le te ps, 

Burke et ses Réflexions sur la Révolution de France, livre paru dès 1790, a joué un rôle capital 

da s l affi atio  de ses id es. Co e lui, il pa tage la o i tio  u il e faut « pas faire 

table rase du passé pour tout culbuter », et u u e o stitutio , e o  ite, peut t e 

remaniée et non détruite ; que le peuple ne doit pas remplacer ceux qui sont chargés du 

pouvoir. Taine emprunte beau oup à Bu ke, ses id es ais aussi jus u à ses e p essio s. Il est 

facile de relever des similitudes troublantes entre les deux textes, comme par exemple à 

p opos de la o positio  des e es de l Asse l e Co stitua te ou de elle des t i u es 

de cette même assemblée. Quelques phrases des Origines sont empruntées directement à 

Burke !  

“ il glige Ba uel ou Pai e, il lit a e  atte tio  Mallet du Pa , u il a ite  à de 

nombreuses reprises tout au long de sa Révolution. « Je crois que Mallet du Pan a vu plus 

a a t ue Ca l le et, selo  oi, la aiso  est u il a ait e  politi ue u  juge e t plus sû , des 

principes meilleurs que Carlyle, étant simplement un libéral pratique et sensé, tandis que 

Carlyle est conduit par sa doctrine du héro-worship, par son inclination vers la despotisme de 
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l Etat, pa  ses i is e es de C o ell et de la di tatu e pu itai e. »175Il a d ailleu s i e 

u e p fa e pou  l ditio  e   de La correspondance inédite avec la cour de Vienne (1794-

1798) de Mallet du Pan. 

“ il cite Maistre, il ignore Bonald et par contre, reprend certaines idées de 

Considérations sur la Révolution française de Mme de Staël. Il est évident que la lecture de La 

Révolution Française  de Michelet joue un rôle non négligeable dans son travail, on ne relève 

pas moins de 20 citations dans les O.F.C.  

“o  ad i atio  pou  Mi helet est a ie e puis u il lui o sa e u  lo g a ti le 

dans la Re ue de l’i st u tio  pu li ue paru en juillet 1855 et reproduit en 1858 dans Essais de 

iti ue et d’histoi e. Il  ad i e le st le de l a tiste et du po te : « M. Michelet écrit comme 

Dela oi  pei t. Je ose ais pas di e u il fait l histoi e ; elle se fait en lui. »
176

 Il loue sa 

sensibilité : « Cette se si ilit  de l i agi atio  do e l i sti t histo i ue, je eu  di e l a t de 

démêler, à travers une foule de faits et de causes, la cause et le fait important. Elle supplée à 

l a al se igou euse et, pa  u e aut e oie, attei t le e ut. » Mais Taine y voit des 

limites : « Il se t si iole e t u il e peut s e p her de croire ; les causes de doute sont 

effa es, il ape çoit plus ue so  e : le voilà, pour lui, prouvé.  La se si ilit  hez l auteu  

est de e ue aladie…Il out e l e s de la passio . » Il conclût son portrait par un jugement 

définitif : « Il veut persuader le public ; ie  plus le peuple. Il o sid e l histoi e o e u e 

école populaire de patriotisme et de morale. »
177

Il serait également possible de lui attribuer 

ette se te e… 

Les deux hommes ont eu des échanges épistolaires fréquents, comme le 

o t e t les lett es de Mi helet ad ess es à Tai e et o se es à la B.N. alo s u au u e des 

lett es de Tai e à Mi helet a t  pu li e da s Vie et correspondance. Cet « oubli » délibéré 

ne peut avoir que des raisons politiques au moment où le livre est publié. Il serait mal séant 

d asso ie  les deu  histo ie s da s les p e i es a es du XXe si le !  Le fonds Taine 

o tie t  lett es de Mi helet s tala t de  à . Le to  el e des appo ts du aît e 

à l l e ais fait p eu e d u e g a de ourtoisie. La première, par exemple, date de mai 1856 

et fait f e e à l essai de Tai e su  Tite-live : « Il  a u  o de d id es su  Tite-Live, je serai 

ha  d e  ause . » Une des deux lettres de Taine présentes à la B.N.  datée du 23 juin 

1857, est u e po se à Mi helet ui lui de a de, da s u  ou ie  du , s il a eçu so  
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92 

Richelieu u il lui a fait e o .  Tai e, ui est alo s t s alade et alit ,  it : « Je ai poi t 

eçu, Mo sieu , le olu e ue ous e faites l ho eu  de off i . Je suis resté à la Saint-

Barthélemy, à la fin des guerres de religion. Je vous remercie vivement à songer à un malade 

ui se ta lit le te e t  et it à la a pag e à la faço  des a es et des tes. Aujou d hui,  

les hommes faits sont les jeunes gens. Vous le prouvez, Monsieur, par cette continuité de 

verve et par cette merveilleuse puissance de travail que nous admirons tous ; vous sortez plus 

vivant de la fournaise, nous y périssons. »
178

 

A propos du Carlyle, ou Taine compare celui-ci à Michelet dans ces termes : «  Ils 

sont révélateurs ou poètes. M. Michelet, chez nous, est le meilleur exemple de cette forme 

d i tellige e, et Ca l le est u  Mi helet a glais », 
179

 Michelet écrit en retour : « Mille 

remerciements, Cher Monsieur, et merci aussi pour votre obligeante comparaison avec 

Carlyle, seulement le procédé est autre. Il généralise avec une puissante imagination, moi je 

sp ifie ou e essus ite u à e p i . Il  a pas u  ot à p e d e da s so  it de la 

Révolution française. » 

Le 24 novembre 1864, Mi helet f li ite Tai e pou  sa o i atio  à l E ole des 

beaux-arts : « Vous do e ez l ti elle à ette ole u  peu do a te, elle a ait esoi  de 

vous. » Entre des invitations réciproques à des dîners qui montrent des rapports amicaux, 

deux sont des écha ges de f li itatio s. Da s la p e i e, Mi helet e e ie Tai e de l e oi 

de Voyage en Italie le 26 mai 1865, dans la deuxième Taine félicite  Michelet pour Mémoires 

d’u  e fa t. Le dernier courrier conservé date de 1970 à propos du livre De l’i tellige ce : « Je 

ois, he  Mo sieu , u il s agit d u e uestio  o e : Suis-je ? Etes- ous sû  u o  e sa he 

ela u à la lo gue ? Je ous tudie ai s ieuse e t, ais si je tais pas, tie d iez ous à 

mon éloge de ce subtil et ingénieux livre ? »
180

  L ha ge s a te là, Mi helet ta t d d  le 

9 février 1874, donc avant la parution de L’a ie  gi e.  La preuve est faite que pour ces 

deux hommes que leurs adorateurs respectifs ont voulu opposer catégoriquement, leurs 

rapports ont été excellents pendant quatorze ans, certes avant que Taine ne devienne lui-

même historien de la Révolution française. 

 

L appo t de To ue ille da s l œu e de Tai e se a lo gue e t o u  da s le 

chapitre consacré à la genèse de L’a ie  gi e, tant son influence est grande. Tai e e s e  
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a he pas, le ite à plusieu s ep ises et lui e d ho age d s u il ep e d u e de ses 

pensées. 

Il lit Quinet, Thiers, Mignet. Il donne de ce dernier un jugement peu amène en 

décembre 1861 quand il le rencontre chez M. Mohl : « Conversation avec M. Mignet, que je 

vois pour la première fois. Il y a un fonds de stérilité ; o  oit u il a pas u da s les id es 

g ales, u il  est i p op e. Il est pas a tiste o  plus, o ez so  histoi e de Ma ie “tua t, 

sa Révolution française ; est glacé. Il est propre à digérer des matériaux indigestes, à exposer 

lai e e t, e  el o d e. Il a le tale t f a çais de la lassifi atio  pa faite et de l l ga e 

o le a ad i ue…Il est lai  ue l histoi e ps hologi ue, o e l histoi e philosophi ue est 

fermée pour lui. Il se lève à cinq heures du matin pour travailler. Tous les soirs il passe une 

demi-heure chez M. Thiers, son grand ami. »
181

 Réflexion prémonitoire quand on sait que 

Mig et s oppose à la a didatu e de Tai e au fauteuil de Thie s à l A adémie en 1878!  

Cette candidature nous permet aussi de savoir ce que Taine pense de Thiers 

histo ie  e  deho s de l ho e politi ue : « A tit e de iti ue ou d histo ie , j ad i e la 

flexibilité de son esprit, sa compétence presque universelle, ses aptitudes oratoires et 

p ati ues, sa lu idit , so  a ti it , so  ou age… »
182

 Ce jugement va passablement évoluer, 

o e ous le e o s da s sa o espo da e a e  de Ma tel e  . Il est ai u il  a 

plus d i t t e  jeu ! 

Il est bien certain que la lecture de ses illustres prédécesseurs ne manquera pas 

d i flue e  Tai e et s il les ite tous, il le fait di e se e t. Cet appo t est u u  l e t 

dans sa collecte de sources. 

Ces sou es so t di e ses. E  p e ie  lieu, et est u  hoi  ui a a t ise les 

historiens du 19
e
 si le, Tai e se se t des M oi es o e Mi helet l a ait fait a a t lui. A 

aucun moment il ne semble douter de la sincérité et de  la véracité des faits relatés par les 

o ialistes. Il s e  justifie et s e  jouit d ailleu s da s la préface de l’a ie  gi e : «  

Avec de telles ressources, on devient presque le contemporain des hommes dont on fait 

l histoi e, et plus d u e fois, e  sui a t su  le papie  jau i leu s ieilles itu es, j tais te t  

de leur parler tout haut. »
183

  

 En se o d lieu, et est u e e p ie e ou elle pou  lui, il se li e à u  t a ail de 

recherche de documents authentiques. Ses notes de travail conservées à la B.N. montrent bien 

                                                 
181 Taine (H.), « Notes sur Paris », Vie et correspondance,  op. cit., t. II, p. 223-224. 
182 Taine (H.), « Lettre à Alexandre Dumas le 17 mai 1878 », Vie et correspondance,  op. cit., t. IV, p. 54. 
183 Taine (H.), L’ancien régime, op. cit., p. VIII. 
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que chaque document collecté comporte les références de leur provenance et leur 

u otatio  s il s agit de do u e ts d a hi es. Le fo ds Tai e o po te douze a to s 

consacrés aux O.F.C. su   olle t s et si  olu es eli s des p eu es o ig es pa  l auteu . 

Sept cartons, numérotés de 17 à 23 contiennent ses notes manuscrites, 496 feuillets.  Dans le 

carton17 : les notes générales sur les Origines, carton 18 : l’A ie  gi e, cartons 19, 20 et 

21 : la Révolution, enfin cartons 22-23 : le Régime moderne. Il faut savoir que Taine, au début 

de ses recherches, collectait ses documents sans véritable méthode et que des notes sur 

Napoléon peuvent être datées, par exemple, de 1876, année où il travaille sur la Révolution. 

Elles o t t  lass es u à leu  d pôt à la B.N. et Vi to  Gi aud, auteu  de plusieu s li es su  

Taine et qui a été la cheville ouvrière du tri de sa correspondance pour sa publication au début 

du 20
e
 siècle et qui en a publié quelques-unes en appendice de Vie et correspondance fait part 

de sa perplexité devant le désordre. Les notes sont rédigées sur des supports divers, allant de 

la feuille si ple au e so d u  fai e-pa t ou à elui d u e lett e ad ess e pa  u  o espo da t. 

Elles peu e t aussi t e ites e  a ge de jou au  eçus à l po ue. “a allig aphie est fi e 

et serrée, dans tous les sens de la page, les références soigneusement notées, numéro 

d a hi e ou f e es du li e a e  o  de l diteu  et a e. Il se le ide t ue, ta t 

do  es o ditio s at ielles, u  e tai  o e d e eu s puisse t s t e gliss es. 

Très souvent, Taine écrit des commentaires en marge des relevés des documents. 

Ils so t i st u tifs de ses fle io s de l i sta t :  

Sur des extraits d’Histoi e de dix ans de Louis Blanc : « C est u  li e da ge eu  

ui a eau oup de tale t et d lo ue e. » 

Mémoires de Miot de Melito, à propos de Laetitia : « Une primitive, à la fois 

paysanne par sa parcimonie, le manque de besoin, de confortable, de propreté, et barbare 

e gi ue pa  l ha itude du da ge . »184
 

Dans un document relatant le renvoi de Necker : « Il y a tout à craindre du peuple 

parce que le pain est cher, il est à moitié mort à Paris, prêt par conséquent à se jeter dans tous 

les désordres. »
185

 

A propos des faits de jacqueries : « Des voleurs, des galériens, des mauvais sujets 

de toute espèce ont poussé les paysans aux dernières extrémités. »
186

 

                                                 
184 Taine (H.), notes, BNF, Fonds Taine, carton 22.  
185 Taine (H.), notes, BNF, Fonds Taine, carton 17. 
186 Taine (H.), notes, BNF, Fonds Taine, carton17. 
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“u  des ele s d a hi es : T ou les d A les e  , F  , « Quelle 

démagogie et usurpation du pouvoir ! Toujours le jacobin calomnie et opprime les opprimés. » 

F7 7130 (n. 5423), Bouches du Rhône, an IV : « Les jacobins du midi ont le 

p i il ge d t e oleu s. Les o alistes de Ma seille e le so t pas. »187
 

 

On pourrait multiplier les exemples, ils ne manquent pas. Taine marque son 

i t t su  e tai s passages e  les sig ala t d u  t ait e ti al da s la a ge ou d u e oi . Il 

peut faire suivre des notes par des « demander » ou « rechercher » ou encore « vérifier ». Il 

est tout à fait e tai  ue le hoi  des sou es op  pa  Tai e est a it ai e. No  u il ig o e 

délibérément celles qui infirmeraient son idée préconçue, mais il privilégie celles qui vont 

appu e  sa d o st atio . C est u e aut e  !  sou e de pol i ues… 

Certaines notes infirment des sentiments xénophobes qui lui seront attribués 

plus ta d. Pa  e e ple, e  a ge d u  a ti le de Le o -Beaulieu sur la dépopulation en France 

du Journal des débats daté du 20 août 1890, Taine note de sa main : « Attirons chez nous les 

étrangers et naturalisons-les… Natu alise    t a ge s pa  a  ie d ait suppl e  

l i suffisa e des aissa es. »188
 Sans doute les critiques enclins à s app op ie  où à ejete  la 

pe s e de Tai e o t pas lu es lig es ! 

 

 Etant devenu un lecteur assidu des Archives nationales, son amitié avec Alfred 

Maury, le directeur, lui vaut quelques facilités et aides de la part des conservateurs. La B.N. 

possède  lett es de Mau  ad ess es à Tai e, s tala t de  à , o t a t so  

admiration pour ce dernier, comme par exemple : « Ce dernier article que vous avez donné 

dans la Revue germanique su  l a e i  de l histoi e, j  ai t ou  a e  satisfa tio  eaucoup 

ieu  ue je e l au ais fait, des id es tout à fait o fo es au  ie es. »189
  Si plusieurs 

lett es so t des de a des d i te e tio   pou  e o a de  des p o hes, d aut es po te t 

des jugements confidentiels particulièrement intéressants, telle que celle-ci à propos de 

Napoléon III : «  Il tait plus dissi ul  u ad oit et plus i e tif u o se ateu . Il  a ait e  lui 

de l a e tu ie  et de l ho e à s st e. Il tait supe stitieu  et agissait û pa  se ti e t ue 

par réflexion. Doux et humain, fai le pou  so  e tou age, loth i ue, passa t de l a ti it  

à la pa esse, de l e thousias e o te u au d ou age e t a ifeste. La aladie aida t, il 
                                                 
187 Taine (H.), notes, BNF, Fonds Taine, carton 19. 
188 Taine (H.), notes, BNF, Fonds Taine, carton 23. 
189 Maury (A.), Lettre à H. Taine le 11 janvier 1864, BNF, Fonds Taine, na. fr. 28420. 
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était déjà fatigué de sa couronne quand la guerre éclata, il était désorienté sans être encore 

désabusé. »
190

 Si Taine a déjà cité Maury dans De l’i tellige e, il lui rend hommage dans la 

préface de L’a ie  gi e pour son « obligeance », ai si u à so  adjoi t, M. Bouta i , ui lui 

donne de « précieuses indications ». 

 

 Après les mémoires et les documents d a hi es, il o sulte les jou au  du 

temps, mais en se limitant principalement au Mercure de France et au Moniteur, négligeant les 

autres, ou ne leur accordant des citations sommaires. Enfin il se sert des travaux des historiens 

qui ont publié avant lui su  le e sujet. Et est là ue se situe la deu i e i o atio  de 

Taine dans le choix de ses sources, il ne va pas se contenter de citer les prestigieux historiens 

ui l o t de a , To ue ille, Mi helet ou Qui et, il a e ou i  à la fois à des historiens 

reconnus mais de notoriété moindre que les grands noms cités et à des historiens 

régionalistes, peu connus du grand public, dont il va exploiter les travaux. 

Chaque période, Ancien régime, Révolution, Régime moderne, fait l o jet de 

spécificités dans l e ploitatio  de es t a au  d histo ie s, ais e tai s so t o ip se ts. 

Ai si, l Histoire parlementaire de la Révolution française de Bu hez et ‘ou , do t Tai e s tait 

fait lire le texte pendant ses longs mois de dépression nerveuse en 1857-1858, est citée 

p es ue  fois. Il utilise aussi eau oup l Histoire de la Terreur de Mortimer-Ternaux, 

publiée de 1862 à 1869 en sept volumes, pas moins de 130 fois.  Louis Mortimer-Ternaux, 

(1808- , d put  des A de es e   puis e   e ui est pas anodin dans 

l atta he e t de Tai e à et histo ie , a ait uitt  la ie politi ue e   pou  p oteste  

o t e le oup d tat du  d e e. « Quand nous renvoyons à M. Mortimer-Te au , est 

parce que, en vrai critique, il a apporté des pièces authentiques et souvent inédites. »
191

 Par 

ailleurs, dans une lettre au comte de Martel du 14 novembre 1879, il écrit : « Mortimer-

Te au  est e elle t. Du  jui   au  jui  , ses  olu es o tie e t l histoi e 

vraie de la révolution ; tous ses documents sont authentiques. Sa critique est attendue et sûre, 

il e lui a ue ue le tale t d i ai . Je e suis pas d a o d a e  lui su  les assa es de 

septe e. Ils so t le fait, o  pas de  ou  e eu s de l Hôtel de ille et de  ou  a dits 

payés pour cela, mais de presque toute la faction jacobine, neuf ou dix mille hommes à Paris. » 

                                                 
190 Maury (A.), Lettre à H. Taine le 14 novembre 1878, BNF, Fonds Taine, na. fr. 28420. 
191 Taine (H.), La Révolution, t. II, op. cit., note 2, p. 271.  
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192
 Il est i t essa t de ote  ue, su  e poi t, et est assez e eptio el pou  le ele e , 

Tai e et Aula d pa tage t le e juge e t su  les ualit s  de l historien sans se rejoindre, 

évidemment, sur les conclusions. «  M e eu  ui, faisa t de l histoi e, d la e t 

passio e t e  fa eu  de leu  ause politi ue, peu e t t e utiles, s ils p oduise t des 

documents et des faits assez exactement, assez complètement rapportés pour que le lecteur 

d a is oppos  puisse s e  se i  à d aut es fi s et da s u  aut e esp it. Ai si, Mo ti e -

Ternaux, en son orléaniste Histoire de la terreur, si injurieuse pour les républicains et les libres-

penseurs, a donné des textes authentiques et neufs, qui font que son livre est encore utile 

aujou d hui, e à eu  ui e he he t da s l histoi e ue la it , uoi u il  he hât 

surtout, lui, la flétrissure de nos idées. »
193

 

 

La véritable innovation de Taine est la citation, dans les O.F.C., des livres 

d histo ie s a a t pu li  leu s t a au  su  les e e ts olutio ai es e  p o i e. 

Co ai u ue l histoi e e se d oule pas u à Pa is, il a puise  hez es histo ie s les 

« petits faits » significatifs aptes à consolider sa démonstration. Il bénéficie, à cette époque, 

d u e p odu tio  e eptio elle d œu es histo i ues o sa es à la ‘ olutio  f a çaise 

stimulée par Michelet, Thiers ou Quinet. Ce sont, pour la plupart, des historiens libéraux dont 

les travaux ne heurtent pas le ut pou sui i pa  Tai e et ui so t flatt s de l i t t ue leu  

porte celui-ci. 

 

Albert Babeau, (1835-  est u  dis iple de Le Pla  et s est eau oup i t ess  

à l histoi e so iale. Tai e a puis  sou e t da s l Histoire de Troyes pendant la Révolution 

publiée en deux volumes en 1873- . Il est l auteu  de o eu  aut es ou ages o e 

La ille sous l’a ie  gi e, Le pa le e t de Pa is à T o es e  , Pa is e  . Dans ce 

dernier livre, il rend hommage à Taine. Les deux hommes ont eu des rapports épistolaires dont 

nous avons quelques traces. Ainsi, Babeau, dans une lettre datée du 17 mai 1880, remercie 

son correspondant des citations de l’histoi e de T o es  et lui ad esse uel ues otes u il juge 

importantes sur Danton : « Elles font quel ue peu o aît e l o ateu  politi ue sous l aspe t 

du p op i tai e…Ce ha pe ois ui a si peu le a a t e de sa p o i e. »194
  Dans sa lettre 

po se, Tai e le e e ie de l e oi de so  de ie  li e La ille sous l’a ie  gi e et lui 

                                                 
192 Taine (H.), « Lettre au comte de Martel le 14 novembre 1879 », Vie et correspondance, op. cit., t. IV, p. 97. 
193 Aulard (A.), « La statue de Taine », L’Action,19 juillet 1903. 
194 Babeau (A.), Lette à H. Taine le 17 mai 1880, BNF, Fonds Taine, na. fr., 28420. 
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demande une bro hu e u il a ga e. « J ai t ou  au  A hi es eau oup de do u e ts su  

l Au e ; grâce à votre excellent livre, ce département est un de ceux qui me serviront de 

sp i e s. “ il  a ait i  ou si  ou ages se la les, le ie  de ie d ait i utile. »195
 

Quel ues a es plus ta d, Tai e de a de des e seig e e ts à Ba eau su  l a oisse e t 

de la o talit  e  F a e pe da t l a  II et l a  III et lui p opose des do u e ts su  le o it  

olutio ai e de T o es u il ie t de t ou e  au  A hi es. « Je suis votre obligé depuis 

longtemps, et vous savez avec quel profit je me suis servi de vos livres dans mes Origines de la 

France contemporaine. Je voudrais vous devoir encore un service historique et je prends la 

liberté de vous le demander. »
196

 

 

Des rapports de o f ate it  s ta lisse t e t e Tai e et d aut es histo ie s 

gio alistes. C est pa  e e ple le as a e  Jules “auza , auteu  de l Histoire de la persécution 

révolutionnaire dans le département du Doubs en 10 volumes et publié de 1867 à 1873. Le 21 

juin 1885, J. Sauzay, de sensibilité républicaine et catholique, écrit à Taine pour le remercier de 

l a oi  it  da s La Révolution. “ il eg ette les o lusio s ue Tai e ti e de so  ou age, il lui 

assu e u il peut t e «  sa s i ui tude su  l e a titude des documents que vous avez daigné 

e p u te . » Il s off e gale e t à lui fou i  les sou es do t il au ait esoi  et lui fait pa t 

des uts u il pou suit da s so  t a ail : «  D tou e  la d o atie o te po ai e d u e lutte 

anti-religieuse qui me a e de l ga e  o e sa de a i e a fait souff i  uelle e t la 

pat ie. Je ois a e  u e i o sola le t istesse s a e tue  ha ue jou  d a a tage 

l i o pati ilit  e t e les i stitutio s pu li ai es ue j ai e et les i stitutio s h tie es 

que je crois encore plus nécessaires au bonheur du peuple. »
197

 Taine lui répond le 25 : « Plus 

j tudie e  histoi e,  plus j att i ue de p i  au  te tes de p e i e ai , a o da ts, 

caractéristiques et bien classés. A cet égard, votre grand ouvrage est un monument, et 

certainement tous les historiens futurs de la période révolutionnaire devront y puiser. » A 

l i jo tio  de “auza  à Tai e d a he e  « l œu e du de i  e  i di ua t le e de a e  

l auto it  ui lui appa tie t. Aidez à gu i  ot e g a d et he  alade, » ce dernier lui 

répond : « Je e suis pas sû  de pou oi  ie  le fai e… E fi , à uoi o  ? Supposez que je 

puisse i di ue  u  e de, ou plutôt le gi e salutai e, le alade efuse a de s  sou ett e, 

il se oit de i , il a so  dog e e  fait d hygiène, les principes de 1789 et 1792. Le 

                                                 
195 Taine (H.), « Lettre à A. Babeau le 8 juin 1880 », Vie et correspondance,  op. cit., t. IV, p. 107-108. 
196 Taine (H.), « Lettre à A. Babeau le 30 mai 1884 », Vie et correspondance,  op. cit., t. IV, p. 177. 
197 Sauzay (J.),  Lettre à H. Taine le 21 juin 1885, BNF, Fonds Taine, na. fr. 28420. 
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so ialis e galitai e est ai te a t e t  da s so  sa g o e l al ool da s les ei es d u  

al ooli ue ou la o phi e da s les ei es d u  o phi o a e. Vous-même, vous aviez 

o t  a a t  ue l esp it a ti-chrétien avait été mortel à la première république ; Cette 

leçon, si bien donnée par vous, si fortement appuyée par des exemples si nombreux et si 

décisifs, a-t-elle pe suad  uel u u  da s le pa ti d o ati ue ? »
198

 

 

Le souci de Taine de rechercher les faits en province lui fait découvrir de 

o eu  histo ie s ui ie e t de pu lie  leu s t a au . C est le as pou  Boi i -Champaux 

pour sa oti e histo i ue su  la olutio  da s le d pa te e t de l’Eu e, pour Camille Boursier 

et son essai sur la terreur en Anjou, pour Marcellin Boudet Les o e tio els d’Au e g e.  Il 

a eau oup ite , plus d u e e tai e de fois, Cha les-Aimé Dauban (1820-1876), 

conservateur au cabinet des médailles à la Bibliothèque Impériale, auteur de nombreux 

ouvrages sur la Commune et dont il va utiliser surtout  son Paris en 1794, La démagogie en 

1793 à Paris, Etude sur Mme Roland et son temps publiée en 1864.  

Pour la Normandie, Taine cite Hippeau  Le gouvernement de Normandie ou 

Flo uet pou  l Histoi e du parlement de Normandie ; pour Lyon, Guillon de Montléon, auteur 

de l Histoi e de la ville de Lyon pendant la révolution et de Mémoire pour servir la ville de Lyon. 

O  s est sou e t de a d  pou uoi Tai e a ait pas o sa  u  g a d hapit e à la Ve d e. 

Nous te te o s d  po dre plus loin mais il est vraisemblable que Taine pense que la guerre 

de Vendée ne peut servir de prétexte aux évènements parisiens de 1793. Malgré tout, il 

rapporte quelques faits et cite à de nombreuses reprises les ouvrages bien connus de 

l histo ie  a tais, Alfred Lallié (1832-1913) qui fut également député de Loire Inférieure.  

Auteur de nombreux ouvrages : La grande armée vendéenne et les prisonniers de Saint-Florent 

le vieil  publié en 1868, Le district de Machecoul de 1869, Les noyades de Nantes, 1878, Le 

sans-culotte Goullin, 1880, Les fusillades de Nantes, 1882.  Si la lettre de demande de 

renseignements adressée par Taine à Lallié  a été perdue, nous avons pu avoir connaissance de 

la réponse dans le Fonds Taine de la B.N. Elle est datée du 5 février 1876 et présente une 

i liog aphie su  les gue es de Ve d e  i he d u e ui zai e d auteu s. «  Je serais 

assu e t t s heu eu  de ous aide , si je le puis, a  je ois ue ous faites u e œu e de 

it  da s u e ati e où l o  a eau oup e ti ; et de plus, ous a ez tout e u il faut pou  

être vu des gens qui ne croiraient pas un auteur royaliste. » 

                                                 
198 Taine (H.), « Lettre à J. Sauzay le 25 juin 1885 », Vie et correspondance, op. cit., t. IV,  p. 203-204. 
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 Il cite pêle-mêle Lequinio, Guerre de la Vendée et des chouans, « naturellement 

hostile, mais le livre est rapproché des évènements », Berthe de Bourniseaux, « insignifiant », 

A. Beauchamp, Histoire de la guerre de Vendée, « 3 vol. 1806, composés à Paris avec des notes 

du ministère de la police où Beauchamp collaborait avec Fouché ». C est à pa ti  des li es de 

Beauchamp que Crétineau-Joly  a travaillé pour son Histoire de la Vendée militaire publiée en 

1843. « Il a trouvé aux Archives beaucoup de documents mais a travaillé sans ordre, ni 

méthode, ni critique. »  Lallié passe rapidement sur TH. Muret pour en venir à Mme de la 

Rochejacquelein, « seul ouvrage de valeur qui existe dans la Vendée et aucun autre ne fera 

oublier celui-là…C est u  li e à li e a e  soi  alg  uel ues i e a titudes. » (Taine retient la 

leço  puis u il ite les Mémoires de Mme de la Rochejacquelein  à 6 reprises.)  

Il continue son  inventaire par les mémoires de Mme de Beauchamps qui « sont 

de M e de Ge lis, fou ille t d e eu s », et ne fait pas «  beaucoup de cas des mémoires de 

Mme de Sapinaud. » La guerre des vendéens et des chouans contre la République française, de 

Savary, général, ancien président du tribunal de Cholet, « le plus exact de tous, peut-être, 

contient des erreurs, point de vue républicain mais plus vrai que les autres. » Lallié cite alors 

Grillé, « t s olutio ai e, L. Bla  et Mi helet l o t lu », Mellinet, « pas terrible », Berriat 

Saint-Prix, « plus sérieux mais forme négligée, » Pelloy et Dugast-Hatefeux, « révolutionnaires 

a de ts ui t a aille t e  o u  depuis t e te a s, Mi helet et L. Bla  s e  so t se i. » 

Il termine sa bibliographie en disant : « J ai t , o e ous, f app  des la u es 

ui e iste t au  A hi es de l E pi e da s les pi es olutio ai es. Da s Ca ie , pa  

e e ple, je ai pas t ou  de do u e ts ui ale t la pei e d t e opi . »199
  Il est certain 

ue Tai e a pas e ploité pleinement les renseignements fournis par Lallié !  Est-ce pour cette 

raison que Carrier est cité au même titre que les autres représentants en mission ? Que 

Tu eau e fasse l o jet ue d u e seule ote de as de page ? Ce est do  pas u  a ue 

de do u e tatio s ui l a i it  à es a ote  le sujet ais des fle io s ie  plus p ofo des. 

Il est e tai  u il a pas oulu p i il gie  la Ve d e pa  appo t au  e e ts su e us à 

Lyon ou dans le midi. Est-ce pour désamorcer la thèse dite des « circonstances » qui explique 

le comportement du pouvoir ? Est-ce pour minimiser le poids du catholicisme sur la réaction 

vendéenne ? Ou celui du monarchisme ? Il est curieux de constater que Taine, pourtant 

soucieux de rapporter les « faits significatifs » ne consacrent que quelques mots aux colonnes 

infernales ou aux noyades de Nantes. Il ne donne aucune explication à cette lacune, ni dans 
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ses lettres ni dans ses notes. Pourtant, dans Notes su  l’A glete e, il en parle pour spécifier 

que la petite noblesse vendéenne vivait sur ses terres comme en Angleterre: « De même, en 

F a e, si pe da t la ‘ olutio , la Ve d e seule a sui i ses ge tilsho es, est ue seuls e  

France, les gentilshommes de la Vendée, provinciaux et chasseurs, vivaient à demeure et en 

commerce intime avec leurs paysans. »
200C est d ailleu s da s l Ancien régime u il ite la 

spécificité vendéenne à plusieurs reprises. 

 

Les références aux historiens régionalistes sont nombreuses tout au long des 

O.F.C. Nous pouvons en citer un certain nombre que Taine cite à plusieurs reprises : 

Thibaudeau : Histoire du terrorisme dans le département de la Vienne.  

Schmidt : Tableaux de la Révolution française. Tableaux de Paris.  

Rossignol : Histoire de Beaune. 

Taillandier : Histoi e d’Au e g e pa  u  au e g at.  

Théron de Montaugé : L’ag i ultu e et les lasses u ales da s le pa s toulousai . 

Warroquier : L’ tat de la F a e e  . 

Fabre : Histoire de Marseille. 

Lauvergne : Histoire du département du Var. 

Thibaud : Etudes su  l’histoi e de G e o le pe da t la terreur. 

Stroebel : Histoi e de l’Alsa e. Histoi e de la olutio  à St as ou g. 

Duchatelier : Brest pendant la terreur. 

 

Les t a au  d E est Ha el -1898) : Histoire de Robespierre et du coup 

d’ tat du  the ido  de 1865, P is d’histoi e de la Révolution française de 1870, font partie 

des itatio s de Tai e, ai si ue eu  d Adolphe G a ie  de Cassag a  -1880), journaliste 

hostile à la Révolution et au régime républicain : Histoire des causes de la Révolution française, 

publiée en 1849, Histoire du directoire de 1865, Histoire des Girondins de 1860. 

Beaucoup de travaux portant sur la justice révolutionnaire sont publiés au 

moment où Taine cherche de la documentation sur le sujet. Ainsi, il va citer plus de 20 fois 

dans le tome III de la Révolution, La justice révolutionnaire, livre de Breyat Saint- Prix publié en 

1861, mais aussi Histoire du tribunal révolutionnaire de Compardon (à 10 reprises dans le 
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e to e III.  Il o sulte gale e t les ou ages d He i Wallo  -1904) La Terreur de 

1873, Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris en 6 vol. publiée de 1880 à 1882. 

Il va beaucoup utiliser également  Etude sur Fouché, (à 20 reprises dans le tome III 

de la Révolution, de son ami le Comte de Martel, dont la correspondance croisée est édifiante 

sur le choix des sources utilisées par Taine. Taine écrit à de Martel, ancien préfet et auteur de 

divers ouvrages sur la Révolution, pour la première fois le 6 août 1879, pour le remercier de 

l e oi du se o d olu e de Types révolutionnaires qui vient de paraître. Après lui avoir 

assu  u il poss dait so  li e su  Fou h  depuis t ois a s da s sa i lioth ue, il lui de a de 

des renseignements supplémentaires sur les acteurs de la révolution : «  Je serai très heureux, 

notamment pour le 9 thermido , de e  f e  à os te tes si p o a ts et à ot e dis ussio  

si concluante ; je ois a e  ous ue ‘o espie e tait u u  sot, ti ide, effa , hai eu , à 

pei e dig e d t e u  a o at de t oisi e o d e e  p o i e. »201
  

Il est certain que les deux hommes partagent les mêmes idées, sauf peut-être à 

propos de Thiers, qui semble une phobie pour de Martel, alors que Taine juge son rôle 

politi ue aussi ie  ue so  œu e histo i ue a e  eau oup plus d i dulge e. Nous a o s 

pu consulter treize lettres de Martel conservées dans le fonds Taine à la BN, tandis que Vie et 

correspondance en publie six.  En novembre 1879, Taine demande à de Martel des précisions 

su  e u il sait su  les assa es de septe e et pa le des histo ie s u il a lus : « Le 

deuxième volume de Granier de Cassagnac (Histoire des Girondins) et le troisième de 

Mortimer Ternaux (Histoire de la terreur) do e t ua tit  de te tes…Ci  ou si  pe so es 

o e e t à t a aille  da s l i dit de la ‘ olutio  : M. Al e t “o el su  l histoire 

diplomatique, M. Sauzay, A. Babeau, A. Lallié, Parès. Dans vingt ans, on verra clair sur la 

‘ olutio … “i ous pou ez ous o t e  Fou h  sous l E pi e, e se ait u ieu  ; je crois 

u il a jou  u  ôle i po ta t et se et sous le Di e toi e. »202
 

En 1882, ils échangent leurs impressions à propos de Danton. Dans une lettre du 

 o e e ou de Ma tel o ue des go iatio s de Da to  a e  l A glete e d ut , 

il demande : « Avez-vous trouvé des preuves du courage personnel de Danton ? Je pe se u il 

était plus ou ageu  e  pa oles u e  a tio s. »203
 Taine lui répond le 16 : «  Je vous suis très 

o lig  de la ote su  Da to  ue ous a ez ie  oulu e o e . M. de “ el a d jà a u  

quelque chose de ses velléités pacifiques et diplomatiques. Sur son courage physique, je ne 
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sais ie  de p is, je ois seule e t u il est ie  o t. A o  se s, est su tout pa  d goût 

qu ap s septe e  il a lâ h  le gou e ail ; il fallait être aussi raide et aussi borné que 

Robespierre pour se décider à pousser jus u au out da s le s st e de la guilloti e. »204
 

 

De Martel publie début 1883  Les Historiens fantaisistes, M. Thiers, auquel il a 

consacré plusieurs années de travail et dont il a entretenu Taine de ses réflexions. « La 

Révolution de Thie s est l ou age le plus complet, le plus dangereux qui ait existé en France 

depuis 60 ans »  Tai e lui it le  ai pou  le e e ie  de l e oi de so  li e et le f li ite . Il 

li e ses i p essio s, assez diff e tes de elles u il e p i ait aup s de ses o espo dants 

ua d il s agissait de sa oi  s il allait igue  ou o  le si ge de Thie s à l A ad ie. « Je savais 

quelque chose de la légèreté et du chauvinisme de M. Thiers, notamment par les critiques 

anglaises, à propos de la bataille de Trafalgar, mais je ne savais pas à quel point il a poussé la 

l g et . C est u  idio al, ui a u e g a de fa ilit  d assi ilatio  et ui â le. Cela 

e pli ue o e t, si o up  d ailleu s, il a pu fai e es i gt olu es. La o s ie e 

historique lui manquait. ;  il au ait ja ais pu ta t i e, s il a ait do  le te ps essai e 

à chaque morceau de son livre. » Il o ue e suite l o it  de t a ail ue de a de des 

recherches historiques : « Ma aula  a e plo  sept a s à i e, e  deu  olu es, l histoi e 

de 1689 à 1697 », et sa iti ue de Thie s est u  su  de e ue, lui Tai e, s atta he à fai e. 

« On voit sa manière de travailler, sans copies exactes, sans notes précise et de sa main, de 

oi e ou su  le appo t d u  se tai e, a e  le esoi  de fai e ite u  effet d e se le, u  

it plausi le pou  le o u  des le teu s, a e  l ha itude de e pas pese  les ots, de se 

o te te  d u  à peu p s e  fait de st le, a e  la p autio  t s p ude te de e pas 

intercaler les textes authentiques dans son texte, avec le goût ou geois de l e p essio   o le 

et vague, de la fausse décence, avec le lâché et le sans-g e de l i p o isateu  toujou s 

coulant et toujours vulgaire. Tout cela sera senti un jour ; mais présentement, comme tous les 

hommes qui ont marqué dans la politi ue, il e peut t e u u e idole a eugle e t ado e ou 

injuriée dans sa niche. »
205

 

 

L ha ge e t e les deu  ho es o ti ue pe da t toutes les a es -1890 

et nous livre des indications intéressantes sur les sources étudiées et recherchées par les deux 
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historiens. Ainsi de Martel, dans une lettre de juillet 1883, ose critiquer Buchez et Roux, la 

référence absolue de Taine. « J ai ou li  de ous di e u il  a ait des e eu s olo tai es da s 

les pi es u ils do e t. Ai si, da s l i te ogatoi e de la femme de Fleuriot-Lescot, ils 

suppriment tous les rapports intimes de Fleuriot avec Henriot et, ce qui est bien plus grave, 

avec  Fouquier-Ti ille. C est là, je ois, u il faut he he  l e pli atio  du ai tie  de 

Fouquier-Tinville comme accusateur public lorsque Robespierre changea le personnel du 

tribunal révolutionnaire afin de faire couper le cou à Billaud-Va e es,  Collot d He ois, 

Ca ot, Ca o  et o ie  d aut es. »206
  

E  août , de Ma tel s i dig e d u  a ti le de Delpit  ui  iti ue Le 

gouvernement révolutionnaire : «  Ai si oilà u  ho e ui a su  la ‘ olutio  ue des 

id es g ales et supe fi ielles puis es da s la le tu e d ou ages où l i agi atio  se 

substitue à tout instant à la réalité, les Thiers, les Lamartine, les Mi helet, et ui s i ite, 

s i dig e, pa e u o  le et e  fa e des faits at iels ui d a ge t ses illusio s ou lesse t 

ses passio s. “ il e s agissait ue d u e i di idualit , e e se ait ie , ais M.Delpit e p i e 

alheu euse e t l opi io  de la asse de notre pauvre nation qui ne vit que de mots. »
207

 

Ap s la pu li atio  du t oisi e to e de l ou age de so  a i su  Thie s, Tai e 

le félicite : « Voilà encore un brûlot que vous attachez au navire appelé le Co sulat et l’E pi e. 

Je crois que ce gros navire brûle et que peu à peu le public ouvrira les yeux pour regarder 

l i e die. Pa  alheu , l opi io  a t  faite d a a e ; les trois écrivains qui ont eu le plus 

d auto it  de  à , M. Cousi , M. Thie s et Vi to  Hugo o t pas ai  la it , mais 

leur gloire ; au u  d eu  est dig e de o fia e et da s tous il  a uel ues t aits du 

charlatan. »
208

 

 

De nombreux historiens amateurs offrent leurs services à Taine et lui proposent 

des do u e ts u ils o t pu t ou e  lo s de leu s e he hes pe so elles. C est le as d u  

a o at d H i ou t, A a d Lods, a e  le uel Tai e a e t ete i  u e o espo da e sui ie. 

En décembre 1881, Lods lui envoie une lettre de félicitations et lui propose des documents 

relatifs à des évènements graves survenus en 1792 dans sa région. Taine ayant accepté cette 

aide, son correspondant lui répond le 12 janvier 1882 : « Puisque vous avez bien voulu 

accepter des singulières pièces constatant en 1792 la déclaration faite par les villes de Belfort 
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et d H i ou t au p i e de Mo t lia d, j ai l ho eu  de ous les ad esse . » Il ne peut 

s e p he  de o pa e  la situatio  politi ue de  a e  elle de  : « Dieu veuille ne 

pas i flige  à ot e pau e pa s si oupa le les hâti e ts u il ite ! »
209

 

En juillet 1888, Taine remercie Lods de lui avoir dédicacé son livre Un 

conventionnel en mission. Bernard de Saintes et la réunion de Montbéliard à la France. « Il  

a que les monographies de probantes, et celle- i l est. Les d tails ue ous do ez o t e t 

les sources de la passion jacobine, et la facilité avec  laquelle le démagogue se transforme en 

t a … Toutes les pi es i dites ue ous pu liez so t du plus g a d i t t, et ous a ez 

ajout  u e pie e du eilleu  g ai , t s ie  taill e, pa faite e t pos e, à l difice historique 

auquel nous tâchons tous de travailler. »
210

  

 

De nombreux lecteurs, anonymes ou non écrivent à Taine pour le féliciter, le plus 

sou e t, ais aussi pou  lui p opose  des do u e ts u ils pe se t pou oi  lui t e utiles.  Ces 

lettres abondent dans les cartons de la B.N.F. qui  contiennent les notes de travail, ce qui 

prouve que Taine ne les négligeait pas.  

Une de ses relations, Amédée Roux, tout en louant l’A ie  gi e souhaite lui 

apporter des conseils : «  J a h e à l i sta t de li e ot e ad i a le olu e su  l a ie  

gi e, et o e j ai toujou s eu pou  sp ialit  d e fo e  les po tes ou e tes et d appo te  

de l eau à la i i e, je e suis is e  t te de ous fou i  des e seig e e ts ue ous e e 

de a dez pas… »  Cette intrusion pour le moins cavalière est accompagnée de statistiques sur 

le coût des denrées alimentaires dans les  départements français pendant la Révolution  et une 

e a ue p e ptoi e à p opos de la pa ti ule de To ue ille ue l Ancien régime nomme 

« De Tocqueville » au lieu de « de Tocqueville » ! 
211

 Dans une autre lettre, A. Roux lui envoie 

des renseignements sur « les pa sa s et le deg  d i st u tio  da s les a pag es », que 

Tai e a aise la le e t ja ais sollicités, en ajoutant un conseil qui laisse pantois quand 

on lit la manière dont lui-même se comporte : « Je ne saurai trop vous engager à vous tenir en 

ga de o t e d i o a les do u e ts u o  e ous a ue a pas de ous off i  lo s ue 

vous aurez à traiter de la France contemporaine. »
212
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Il est certain que Taine ne peut vérifier la documentation que lui adressent ses 

o espo da ts et il est douteu  u il e  ait e ploit  eau oup. C est G. “ o , o te de 

Carneville qui lui envoie le 11 mars 1881 des documents sur sa famille qui a suivi deux voies 

oppos es, l u e ig e, l aut e de eu e e  F a e ; est Louis de la “i oti e ui lui 

adresse, en avril 1880, des notes biographiques sur les conventionnels de Lyon ; est le 

g al Nio  ui lui fou it les hiff es des effe tifs de l A e i p iale ; est E ile 

Che sso , le  a il ,  pou  des hiff es des oies de o u i atio s sous l E pi e… Les 

notes en contiennent beaucoup.  

Pa fois, est Tai e lui-même qui demande à ses correspondants des précisions 

sur tel ou tel sujet.  Sur un courrier d E.P. D e fus-Brissac qui lui envoie la Revue internationale 

de l’E seig e e t, le 10 janvier 1892, Taine note : « J a ais de a d  à B issa  des 

e seig e e ts su  la i liog aphie de l U i e sit  i p iale, pa ti uli e e t eu  pu li s 

par la revue. »
213

 Auguste “il  e oie à Tai e  des do u e ts su  l e seig e e t e  

disant : « Voi i l i di atio  des p i ipales o og aphies des oll ges ui e se o e t pas à 

parler des établissements antérieurs à 1789, donnant plus ou moins de renseignements sur la 

situatio  e pa  les lois du Co sulat et de l E pi e. »214
 Il est certain que Taine sera 

eau oup plus e li  à e he he  l aide e t ieu e, et sa s ita le o t ôle, à la fi  de sa ie 

pour le Régime moderne, la maladie et la lassitude ne lui permettant plus d effe tue  des 

e he hes pe so elles. C est à ette po ue u o  et ou e des otes ad ess es pa  

Boutmy, Leroy-Beaulieu ou Sorel. Par contre, on trouve, dès les années 1872-1873, dans ses 

notes de travail de nombreux rapports rédigés par des conservateurs subalternes aux Archives 

ou à la Bibliothèque nationale, auxquels il rend hommage dans ses préfaces.  

 

Taine a innové en donnant les références de ses sources en notes de bas de 

pages. Il a donc donné à ses lecteurs non seulement les clefs de ses recherches mais aussi la 

possibilité de les vérifier, de les critiquer, de les contester.  Si le public non averti est ébloui par 

l uditio  affi h e pa  l histo ie , les iti ues hostiles au  Origines y trouvent des arguments 

ide ts. A a t u Alpho se Aula d i e so  pa phlet o t e Tai e, ie  des auteu s o t 

émis des réserves sur le choix, la pertinence et la précision des références citées. Comme nous 

le verrons, peu de critiques sur ce point sont émises du vivant de Taine, la plus célèbre 
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émanant du Prince Napoléon et son Napoléon et ses détracteurs publié en 1887 pour contrer 

les articles publiés dans la Revue des deux mondes la même année. 

C est plutôt au tou a t du si le, ua d Tai e a t e l e jeu du o at 

politi ue ue l o  sait, ue e tai s o t doute  de sa apa it  d t e u  « vrai » historien en 

« manipulant » ses sources et cherche dans celles-ci la confirmation de ses idées plutôt que la 

it . C est le as de G. Pellissie  ui it e   : «  Ce est pas l ou age d u  itable 

histo ie , est u e so te d a gu e tatio  et o e ui di ait u  uisitoi e. “a th se, d u  

out à l aut e,  d te i e le hoi  des faits, leu  suite, la faço  e do t il les e pose… »
215

 

Son avis est partagé par C. Picard : «  Les archives ne sont là que pour confirmer la 

d o st atio  la o e d a a e. Co e o  peut o t ôle  ses sou es, sa si it  est pas 

douteuse ». 
216

G. Lanson est plus indulgent : « Quel ues e eu s da s l esti atio  des sou es, 

des iole ts pa ti p is da s l i te p tatio  de l e haî e e t des faits, e di i ue t pas la 

solidit  de l œu e, i su tout sa i hesse suggesti e. »217
  

Taine trouve en Seignobos un juge implacable : « Taine est probablement le plus 

i e a t des histo ie s f a çais du si le. Aussi l a-t-on accusé de parti pris et de passion, là où 

il  a ait peut- t e u u e a al se i o e te. »218
 

Bie  d aut es o t a o d  le sujet ua d il s est agi de juge  l œu e de Tai e à 

travers ses sources au début du 20
e
 siècle, Gabriel Monod résume dans une phrase ce que 

eau oup o t essa  de d eloppe  a e  plus ou oi s d a i osit  : «  Taine prenait 

fa ile e t pou  le sultat e de ses e he hes e ui tait ue le poi t de ue e 

dont il était parti. »
219

 

 

Pour conclure ce chapitre, et comme nous le constaterons par la suite, chaque 

volume des Origines de la France contemporaine présente une spécificité en matière de choix  

des sou es. M oi es, do u e ts d a hi es, sou es i p i es, jou au  se o t 

différemment employés en fonction des faits rapportés. 
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CHAPITRE 2.  Taine historien, les premières années, 

1870-1885 
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A. La genèse des Origines : 1870-1875 

 
                Corrigeant les épreuves de l’I tellige e pe da t l hi e  , Tai e 

a ait pe s  e t ep e d e su  l Alle ag e o te po ai e u e tude o pa a le à elle u il 

avait réalisée sur la littérature anglaise. Pensant se limiter à la littérature du XIXe siècle, il 

p ojette alo s u  o age e  Alle ag e pou  l t , et le p pa e e  faisa t u  g a d o e de 

lectures. Comme à son habitude, ( voir Voyage en Italie), il a des id es ie  p ises de e u il 

pe se t ou e , le o age ta t pas e isag  da s l opti ue d u e e he he ou d u e 

d ou e te ais plutôt  da s elle d u e o fi atio  de ses sou es pe so elles et de ses 

propres convictions. Il se forge pour cela des certitudes autant sur le pays proprement dit que 

su  le a a t e atio al, la litt atu e et l histoi e. Que e soit su  l Alle a d, e  ta t ue 

citoyen, qui : « se transforme et change de caractère. Il devient orgueilleux, méprisant, injuste 

ave  les t a ge s. Il pe d tout à fait la la geu  d esp it os opolite, la tol a e, la s pathie 

pou  aut ui u il a ait sous Goethe. »220
 ; ou sur les écrivains : « Ils sont les premiers de tous à 

deux points de vue : Pou  l uditio , l a o da e des faits, la le tu e o e, l puise e t 

des sujets. Pou  l esp it philosophi ue, les ues d e se le, les id es g ales. »221
  Il 

s e eille gale e t su  la te h i ue litt ai e alle a de : « “euls da s l Eu ope i ilis e, ils 

o t pas la o st u tio  a al ti ue… »
222

. 

                 A propos de la « race » allemande et plus généralement de 

« l Alle a d », dans des notes prises en 1858 et publiées dans le premier tome de Vie et 

correspondance, il en dressait un portrait peu complaisant : « En gros, voici les trois points 

f appa ts da s l Alle a d : . Le te p a e t fleg ati ue, o u  à l A glais, au Fla a d, 

au Holla dais. . La o s ie e ou ha itude d o i  à u e o sig e u o  ous do e ou ue 

vous vous donnez. 3. Enfin, ce qui est proprement allemand, les sentiments primitifs. 

L Alle a d est est  à l tat o igi el, e lu de la e , des affai es politi ues, du ie -être 

p ati ue, e fe  et o se  da s la s ie e. Il  a pas de a e plus jeu e. Le ie  et le al 

sont tout dans ce mot. »
223

 Malgré ses e a ues, il e  de eu e pas oi s ue Tai e, aussi 

bien que Renan est profondément marqué par la culture allemande.  A Gabriel Monod, alors 

e  se o de a e de l E ole o ale et ui lui de a de des o seils pou  u  e tuel s jou  

                                                 
220 Taine (H.), Vie et correspondance, t. II, Paris, Hachette, 4e édit. , 1914, p.357. 
221 Taine (H.), op. cit., p.363. 
222 Taine (H.), op. cit., p.365. 
223 Taine (H.), op. cit., t. I, p. 177-178. 



 

110 

en Allemagne afin de compléter ses connaissances, il répond : « Il s agit si ple e t de sa oi  

si, étant donné un homme intelligent, instruit, muni de la meilleure éducation française, cet 

ho e fe a ie  d alle  a he e  so  du atio  e  Alle ag e. Je po ds oui, sa s h site . »  

Pour lui, pas de doute, « la plupa t des g a des tudes histo i ues o t aujou d hui leu  e t e 

et leur source en Allemagne. » Il argumente en disant que leur supériorité historique tient à 

deux causes, ils sont philologues en étudiant les textes et les manuscrits et ils sont 

philosophes, « e ui leu  do e l ha itude de g alise , de oi  les o jets pa  asses. » 

Cette ultu e alle a de a esoi , selo  Tai e, d t e o pl t e pa  u e o aissa e pa faite 

de la littérature française, qui lui enseignera « à o aît e l i di idu, le pe so age el et 

vivant, et à le mettre en mouvement. »
224

  Ce jugement était partagé par Fustel de Coulanges 

qui y voyait la supériorité de la discipline, parce que « les historiens allemands forment une 

armée organisée. »  Discipline et sens du devoir sont perçus par Taine comme une 

a a t isti ue de l Alle ag e, a e  pou  o s ue e u e « déférence innée pour les 

dignités établies, la superstition du passé, le maintien des inégalités sociales, le respect naturel 

et habituel de la loi. »
225

 E  o pa aiso , e s il e o aît à la F a e u e ie o dai e 

enrichissante, une « belle hiérarchie administrative » (l i o ie est ide te !),  il lui reproche 

justement un esprit public inexistant. 

 

                  Manifestement, il e o ait pas à l i i e e du o flit, pou ta t 

a o , puis u il pa t le  jui  pou  F a fo t a a t Wei a  et D esde. App e a t le d s 

de sa belle- e le  juillet, alo s u il de ait se e d e à Be li , il e t e e  F a e aussitôt. 

Ce retour précipité a été source de polémiques, ses ennemis insinuant plus tard que 

l i i e e du o flit au ait t  la ause d u e pa i ue totale, d u e fuite hâti e, alo s ue la 

d p he d E s e date ue du . D s so  a i e, a ifesta t là peut-être, le premier acte 

de sa non-passi it  fa e à l e e t, il it à la seule pe so e p o he de l e pe eu  u il 

fréquente, la P i esse Mathilde l effi a it  se le douteuse, la aï et  o fo da te , pou  

dénoncer une guerre à ses yeux « imprudente », face à une Allemagne puissante et 

o u a te u il o aît t op ie  pou  e pas la ai d e. Pou  u  ho e ui a ait osig  

avec Renan, un article dans les débats, pour soutenir une souscription de la société 

philosophique de Berlin destinée à élever un monument à Hegel «  seul Allemand qui ai 

                                                 
224 Taine (H.), op. cit., t. II, p. 316-317. 
225 Taine (H.), Histoire de la littérature anglaise, Paris, Hachette, 1863, p. 16. 
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compris la Révolution française » et à so  œu e « un grand modèle de cathédrale en bois 

u o  ta he a plus ta d de o st ui e e  pie e », est u  ai d hi e e t.  “a liaiso  a e  

Elise de Krinitz ( Camille Selden) avait approfondi sa connaissance de la culture allemande déjà 

solide du te ps de l E ole o ale, et il lui e o aît sa sup atie : «  Dans les sciences et les 

lett es, da s la philosophie et l uditio , les Alle a ds so t les i itiateu s et peut-être les 

maît es de l esp it ode e, et, ua d o  he he les auses ui o t p oduit hez eu  u e si 

a o da te s e d i e tio  et u e si to a te flo aiso  de d ou e te, o  t ou e ue da s 

ette œu e, le a a t e a t  aussi effi a e ue l esp it »
226

. 

                 La déclaration de guerre du 19 marque pour Taine la rupture complète  

et d fi iti e a e  ses tudes su  l Alle ag e so  p ojet de li e est a a do , ais aussi 

avec ses correspondants allemands. Cette réaction sera partagée par toute une génération 

intellectuelle qui avait fait de l Alle ag e la f e e a solue, o e l a ie  d o t  C. 

Digeon.  

 

                  Totalement étranger à la chose militaire, malgré sa charge 

d e a i ateu  du o ou s d ad issio  à “ai t-C  u il a ait o te u pa  l e t e ise de la 

p i esse Mathilde il te te de se fai e o ilise  da s la Ga de atio ale alo s u il e  tait 

e e pt . Il est efus  pa  u  o seil de isio , ais le fait ite d t e soulig  ta t il tait 

est  jus u alo s da s la positio  de l i telle tuel t a ge  à toute a ifestatio  pat ioti ue 

publique. Passant les mois suivants à Chatenay, dans la maison de campagne de ses beaux-

parents, sa correspondance fait état de son inquiétude au sujet de troubles éventuels à Paris : 

« Bien des gens pensent que si les revers continuent, il y aura des troubles à Paris, peut-être 

une révolution. »
227

 Après la capitulation de Vitry-le- François le 25 août, il rejoint Tours avec 

sa famille, le gouvernement provisoire y étant replié et va faire la connaissa e d u  jeu e 

diplomate qui deviendra son ami : Albert Sorel. 

 

                  “a p se e à Tou s, au ilieu d u e ad i ist atio  d so ga is e, est 

pas étrangère à son implication, nouvelle pour lui, dans une mission politique. Il rédige, à la 

demande des autorités, deux articles destinés aux journaux anglais pour expliquer la 

diplomatie française, L’opi io  e  Alle ag e et les o ditio s de la pai  dans lequel il utilise 

                                                 
226 Taine (H.), « Mendelssohn et la musique allemande par C. Selden », Journal des Débats, 4 mars 1867. 
227 Taine (H.), « Lettre à Mme Taine mère le 9 août 1870 », Vie et correspondance, t. III, p. 4. 
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pour la première fois le terme « France contemporaine »et  L’i te e tio  des eutres où il 

fustige l Alle ag e, soupço e de dessei s i p ialistes su  les pa s de la gue alle a de. 

O  peut di e ue la gue e a adi ale e t ha g  les id es de Tai e is à is de L Alle ag e, 

pas encore celles vis à vis de la France malgré ses inquiétudes au sujet de la capacité et la 

préparation militaire de celle ci et son doute sur ses possibilités de réaction. Car il ne 

d sesp e pas e o e de l issue de la gue e, o e il l it à la P i esse Mathilde : « A tout 

le moins, la prolongation de la gue e p ou e a à l Eu ope u il  a ait du œu  et de la fo e 

e  F a e, u o  e  ie t pas à out fa ile e t, u o  e peut pas la t aite  o e u e 

Polog e, u elle e fl hit pas ap s u  “ado a pi e ue elui de l Aut i he. »228
 

 

                 Tours étant menacée, il se décide de se replier à Pau sur les 

e o a datio s d u  a i, le pei t e Leh a , et a  side  jus u e  a s . Tai e a 

do  i e e  deho s de Pa is d août  à a s , u e p iode apitale pou  l histoi e de 

France. 
229

 Napoléon III capitulant à Sedan le 2 septembre, Jules Favre proclame la République 

à l Hôtel de ille le . Le , l Asse l e est dissoute, u  gou e e e t p o isoi e dit de 

défense nationale est constitué sous la présidence du général Trochu. La guerre continue 

jus u au  ja ie  , date de l A isti e. Le  f ie  , des le tio s l gislati es o t 

lieu et donnent une très large majorité aux monarchistes (400), Les républicains ne recueillant 

que 150 sièges dont une quarantaine de radicaux. Le pouvoir exécutif est confié à Thiers. Mais 

Paris vote à gauche. On y retrouve les noms de Louis Blanc, Victor Hugo, Gambetta, Garibaldi. 

Le 18 mars, prend corps la Commune de Paris qui regroupe des idées hétéroclites, Vieux 

jacobins de 1848, proudhoniens, blanquistes et des hommes aussi différents que Courbet, 

Vall s, Flou e s. Fe , Ga etta, Bla , Cl e eau se tie e t à l a t. Elle se te i e pa  

la Semaine sanglante du 21 au 27 mai 1871. Taine rentrant à Paris le 12 mars, il devient un bon 

observateur des évènements parisiens. 
230

 

                                                 
228 « Lettre de Taine à la Princesse Mathilde le 14 janvier 1871 », in  Spaziani (M.), Gli amici della Principessa 
Mathilde, Roma, Edizioni di storia e litteratura, 1960, p. 28. 
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générale française, 2000. Halévy (D.), La fin des notables, La République des ducs, Paris, Grasset, 1930-
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                   O  peut date  sa p ise de o s ie e d u e essai e fle io  su  la 

situation dans laquelle se trouve la France pendant son séjour à Pau. Non seulement il veut 

réfléchir sur les raisons de ce désastre, ce qui e se ait u u e ha itude du spe tateu  u il a 

toujours voulu être, mais il veut les exposer, les expliquer, les diffuser. Répondant à une lettre 

d A.“o el du  d e e  ui se dit effa  de l i o p te e du pe so el politi ue 

replié à Bordeaux, il écrit : «  Je crois que notre devoir à tous sera de faire des articles, 

o f e es, … i st u ti es et d sag a les, pou  e pose  et o fesse  pu li ue e t os 

fautes, pour montrer dans nos défauts la cause de nos revers. »
231

 La d isio  d i e su  les 

causes de la défaite est prise à ce moment-là. Il le confirme un peu plus tard à son ami Emile 

Planat, (Marcelin) : «  Il est ie  p o a le u a o  etou , je fe ai à Pa is des a ti les 

politiques de fond, malgré ma répugnance et mon insuffisance ; il faut maintenant que tout le 

o de ette la ai  à l œu e ; mais la parole est si peu de chose contre les institutions et le 

caractère national ! E fi  je fe ai e ue je pou ai, alheu euse e t a e  peu d espoi  ; tu 

sais ce que je pense de notre pays et cela depuis des années. »
232

 

                       Plusieurs lettres à sa mère ou à E. Boutmy, fin février début mars 

o fi e sa d te i atio . La fo e est pas d id e, ais l e gage e t est p is sa s 

toutefois se fai e des illusio s su  l effi a it  de so  a tio …Jus u alo s, il se o te tait de 

regarder, de réfléchir. Contrairement à ses écrits épistolaires dans lesquels il affirme ne pas 

a oi  d id es politi ues e  pa ti ulie  à so  a i P ost-Paradol), il a des opinions  bien 

tranchées qui ne se manifestent pas dans un engagement réel pour tel ou tel parti politique. 

Elles e este t u à l tat de fle io s pe so elles et il i agi e pas les d eloppe  au 

public. Comme le rappelle Barrès dans Mes cahiers à propos de Taine, rêve et action étaient 

pour celui-ci une « antinomie irréductible. » Il va donc agir, ce qui signifie pour lui écrire. E. 

Biré, dans un article écrit en 1901, le confirme : « Da s la ise o ale u il e ait de t a e se , 

il o p it ue la s ie e tait pas le tout de l ho e. Et lui, l ho e des a st a tio s et des 

li es, lui l te el o te platif, il se la ho e d a tio . »233
 La guerre agit comme un 

lateu  de la d g atio  f a çaise, ais e o stitue u u e ause o asio elle d u  

mal plus profond. Il faut remonte  da s l histoi e pass e pou  o p e d e l o igi e de e al. 

Tous les régimes successifs du XIXe siècle ont pour origine la Révolution française. Mais, 

o t ai e e t au  pu li ai s ui e  fo t l apologie et le the fo dateu , Tai e la e d 
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responsable de tous les alheu s de la F a e a tuelle. ‘ejeta t l œu e de la olutio , il e 

souhaite pas pou  auta t le etou  à l a ie  gi e. 

                 Taine vivant presque exclusivement dans le monde des idées, se 

retrouve pour la première fois, en fa e d u e alit  o te et d a ati ue. Y a-t-il deux 

Tai e o e s i te oge P.Bou get ? « Y a-t-il eu, dans cet esprit si profondément sincère et si 

logi ue, deu  o e ts o t adi toi es, u  Tai e d a a t  et u  Tai e d ap s , pou  

parler tout net ? Et faut-il ad ett e ue l i p essio  p oduite su  le se o d pa  les assassi ats 

et les incendies de la commune, ait paralysé la liberté de doctrine dont le premier avait donné 

un si vigoureux exemple ? …Le Tai e de la i gti e a e po tait e  lui, comme destinée à 

l a a e, la e talit  du Tai e de la i ua ti e. »234
  Pour Bourget, la réponse est 

claire : « Il  a pas eu u  Tai e d a a t la o u e et u  Tai e d ap s la o u e. » Pour 

qui a lu ses livres depuis le La Fontaine, l i telle tuel u il est a a t  este le e ap s 

, e so t les alit s ui o t ha g , le o fo t at iel et i telle tuel de l E pi e a laiss  

la place à une certaine précarité, à une situation inquiétante, à un avenir confus. Au lieu de 

regarder les évèneme ts à dista e o e il l a toujou s fait, il a agi  de la seule a i e 

ui lui est possi le, elle de l itu e. Cette id e est d fe due pa  P. de Qui elle, ui it e  

1905 : « U  jou , jet  us ue e t au ilieu d e e ts t agi ues et doulou eux pour son 

pays, cet intellectuel, absorbé jusque là par les livres, les idées, la contemplation, subit en face 

de ette alit  u il atte dait poi t, u e o otio  t s fo te. Il fut to , oule e s , 

da s u e e tai e esu e t a sfo . Mais il  a pas o e sio . Il  a pas deu  Tai e. De 

telles atu es e se t a sfo e t u e  se e fo ça t. Elles e se odifie t, sous l a tio  des 

i flue es e t ieu es, u e  de e a t e o e d a a tage elle es. “eule e t, ette 

intelligence concentrée fit des fle io s u elle a ait poi d e faites, ette logi ue 

i p ieuse ape çut des o s ue es au uelles elle a ait pas so g . “u tout la se si ilit  

fut remuée. »
235

 

                Emile Zola partage ce sentiment, et, dans un article consacré à l’A ien 

régime pa u e  , e pli ue e esoi  de s e gage . « En face de ces convulsions qui 

mettaient en péril la vie et la fortune de chaque citoyen, il a dû comprendre que la politique 

te ait d id e t u e pla e i e se da s la ie d u  ho e ode e et u il tait te ps 
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d a oi  u e opi io . »236
 On est bien loin des allégations partisanes avancées par tous ceux qui 

eule t e oi  da s Tai e u u   ou geois f ileu  et peu eu .  

 

                Mais prétendre que la seule cause de sa décision est la défaite de 1870 

se ait aussi a e a t ue d affi e  u il au ait ua d-même écrit les Origines sans les 

évènements de la Commune. Il redoutait, avec prémonition, des troubles à Paris, comme nous 

le o t e u e lett e à M e Tai e le  août . Cela e l e p he pas de rejoindre la 

capitale le 12 mars pour reprendre ses cours aux beaux-a ts u il pou sui a jus u au  a il. 

“ il a ait « eu peur » o e l affi e t ses d t a teu s, au ait-il quitté Pau et sa tranquillité 

pour Paris ? N a a t plus d l es au  Beaux-arts, il regagne Tours jusqu'à son départ pour 

l A glete e le  ai, po da t à u e i itatio  a ie e de l u i e sit  d O fo d pou  u e 

s ie de o f e es su  so  œu e. “ui a t a e  a i t  les e e ts de la Co u e 

pendant la semaine sanglante, la correspondance adressée à sa femme atteste de son effroi. Si 

la France sortait exsangue de la guerre, la Commune achève de la détruire : « Le gâchis est 

pa fait, est u e dissolutio  spo ta e de la F a e…le si ge les a e du fous…l eute 

prend des allu es de o it  pu li  et a essa e  de la te eu …il  a peut-être cinquante mille 

casse-cou, socialistes, terroristes, gens sans aveu, déclassés de tous genres à trente sous par 

jou … le sa g a oul , oule a e o e… est u  etou  à la a a ie et aux hasards de 

l a a hie p i iti e. »237
 

                 Plus d u e ua a tai e de lett es d i a t les e e ts li s à la 

Commune et destinées à ses proches figurent dans le tome III de Vie et correspondance. Elles 

apparaissent bien comme une condamnation sans réserve de la Commune, son 

incompréhension la plus totale, son effroi le plus complet. Elles seront exploitées lors de leur 

pu li atio  pa  ses d t a teu s ui oud o t   oi  ue la p eu e de sa peu . Il pa aît 

essentiel de noter le contraste existant entre la quiétude dans laquelle vit Taine en Angleterre 

et le tumulte parisien. On peut dire, sans exagération, que Notes su  l’A glete e, élaborées 

lors de son voyage, pourraient servir de préface aux Origines ta t les deu  œu es so t li es 

dans son esprit. Les lettres écrites à sa femme dans ces quelques mois de 1871 témoignent de 

ce contraste : d u e pa t, il p e d e  uel ue so te des otes su  le if du o po te e t du 

peuple pa isie , p figu a t elles u il t ou e a da s les A hi es sur la Révolution ; d aut e 
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part, il fait part de ses rencontres et conversations dans la gentry anglaise qui le renforcent 

dans ses convictions anglophiles. En Angleterre, tout est calme et serein, en France, tout est à 

feu et à sang ; les Anglais sont heureux, les Français malheureux. 

                   Il est loi  d t e le seul à a oi  a ifest  so  eff oi au sujet de la 

Commune. Fustel de Coulanges, dans un manuscrit inédit, partage les mêmes 

sentiments : « Pas une idée. Rien que passion, convoitise, envie et ivresse. Il y a dans la vie des 

peuples o e da s elles des i di idus u e foule d a tes i o s ie ts au uels la olo t  

a au u e pa t et u au u e aiso  e di ige ; comme les individus, les peuples ont des 

extases, des hallucinations, des délires, des folies. »
238

 Cette incompréhension fût partagée par 

de nombreux contemporains et qui plus est, par de nombreux républicains (V.Hugo, L.Blanc). 

Zola écrit le 29 mai : « La tue ie a t  at o e. Nos soldats…o t p o e  da s les ues u e 

implacable justice. Tout homme pris les armes à la main a été fusillé. Les cadavres sont restés 

semés de la sorte un peu partout, jetés dans les coins, se décomposant avec une rapidité 

to a te, due sa s doute à l tat d i esse da s le uel es ho es o t t  f app s. Paris 

depuis  jou s est u u  aste i eti e… »
239

Ces lignes dénonçant la violence ont bien été 

écrites par Zola et non par Taine. Qui les lui a reprochées ? Tai e it pas diff e e t 

mais ses ennemis vont voir dans ses écrits sur la Commune la preuve de son effroi. 

                 Cet effroi en face du désordre, de la violence, des mouvements de foule, 

est a solu e t pas uel ue hose de ou eau hez Tai e. Il l a toujou s esse ti et e p i . 

Lo s des e e ts ui o t sui i le oup d tat du  décembre 1851, il était en poste à 

Nevers. Dans une lettre à son ami E. de Suckau, il décrit la révolte qui a lieu dans une ville à 

proximité : « Le peuple a p is Cla e , ui est u e petite ille à ui ze lieues d i i ; il a brûlé, 

pillé ; il a assassiné des gendarmes. Des régiments sont arrivés de Paris avec du canon, ce sera 

une boucherie. La laide chose que la politique ! Les gens haut placés volent la liberté publique, 

fusillent trois ou quatre mille hommes, et se parjurent ; le peuple qui leur est contraire vole la 

p op i t  p i e et go ge. Te d e la ai  à l u  des deu  ! J ai e ais ieu  u o  e la 

oupât… La i toi e du peuple se ait peut-être un pillage, et certainement une guerre civile. Ils 

arriveraient furieux au pouvoir et avides, mais sans une idée, ou partagés entre trois ou quatre 

systèmes absurdes et discrédités. »
240

 Quelle est la différence de jugement sur les désordres 

populaires exprimé par Taine en 1851 ou au moment de la Commune vingt ans plus tard ? 
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Au u e, les ots e plo s, l eff oi exprimé, la crainte réelle, tout est identique. Invoquer la 

peu  de la Co u e pou  e pli ue  la d isio  de Tai e d i e les Origines de la France 

contemporaine est une erreur. 

                 Est ce la peur qui donne à Taine ses idées anti-révolutionnaires, «  la 

peur ou plutôt le trac » comme le dit A. Aulard
241

 ; la « peur pour ses biens » comme P. 

Bourget le fait dire à un de ses personnages de l’Etape, le professeur Monneron ; la peur 

viscérale, déjà ressentie en  d ap s E. Led ai  : « il fut p is de t e le e ts à l app o he 

de jui …lo s de la Co u e, l a ie e f a eu  le essaisit. Il uitta Pa is pou  la “a oie e 

qui est faux ! , e fut p es ue u e fuite. Il eut plus u u e pe s e, la o se atio  so iale. 

Jamais la peur bourgeoise de l i su g  e t ou la da a tage u  e eau »
242. C est aussi l a is 

de Zola : « “ il est a tio ai e, est hez lui la a tio  d u  sa a t ue la o u e a du 

oule e se  da s la pai  de so  a i et et ui oit a oi  t ou  da s l tude de la atu e, la 

nécessité  du principe monarchique. »
243

 Ce même Zola qui formule un jugement similaire 

dans un périodique russe en 1876 : «  Il est ho s de doute u il juge la ‘ olutio  à t a e s les 

ai tes d u  ou geois f a çais ue les a goisses de  et de  o t empêché de mener 

u e ie al e et de s o upe  de e he hes philosophi ues. » Zola fait preuve ici de mauvaise 

foi, car il est faux de dire que Taine fût bouleversé par la révolution de 1848, sa 

correspondance montrant au contraire une étonnante indifférence. Un homme, pourtant non 

hostile à Taine, F. Funk-Brentano, écrit une anecdote qui se veut significative. Relatant une 

promenade que son père avait faite à Versailles avec Taine en 1871, ce dernier lui aurait dit en 

voyant un groupe de communards prisonniers conduits par des soldats : « Si ces hommes 

eusse t t io ph , tait la olutio . » Il en conclut : « Dés ce moment germa dans sa 

pe s e la fa euse o eptio  de la o u te ja o i e u il d eloppa e suite, a e  la 

puissa e ue l o  sait, dans son histoire de la Révolution. »
244

 Cette interprétation est peu 

aise la le, ua d o  o aît les id es de Tai e su  l histoi e olutio ai e, a ifest es 

depuis des années dans ses écrits antérieurs. F. Pascal, quant à lui, pense que les doctrinaires 

de la Révolution veulent croire au bouleversement de Taine par la Commune car dans les 

Origines : « Taine exerçait sur la Révolution les représailles de son ressentiment contre la 

                                                 
241Aulard (A.), Taine historien de la Révolution française, Paris, Alcan, 1907, p. 10.,  
242 Ledrain (E.), « M. Taine », L’Eclair,11 mars 1893. 
243 Zola (E.), le Voltaire, 23 janvier 1880. 
244 Funk-Brentano (F.), le Gaulois, 24 septembre 1905. 



 

118 

Commune.
245

 » Paul Ale is, da s u e iti ue de  d u  a ti le de Tai e pa u aux Débats et 

ui de ait se i  de p fa e au li e d u  auteu  a glais, Walla e-Wood, écrit : « notre 

olutio  litt ai e o ste e l e -normalien, comme la Commune de 1871 a paralysé en lui 

l histo ie  de la ‘ olutio  f a çaise. »246
 

                Un e tai  o e d histo ie s e pa tage pas et a is et sa s ie  les 

inquiétudes de Taine pour la Commune, ne parle pas de peur. L.Madelin écrit : «  Tai e a pas 

atte du “eda  pou  o da e  le despotis e i p ial, il a pas eu esoi  de la Co u e 

pour o da e  le despotis e olutio ai e. La Co u e l a i p essio , est 

i o testa le ais il ai ait pas plus les ouges a a t  et o ti ue ap s  à 

mésestimer les bonapartistes. »
247

G. Monod dit à peu près la même chose sous une autre 

forme : « il a u da s la Co u e le sig e de la d ade e de la F a e, l e pli atio  et la 

conséquence des bouleversements politiques survenus depuis un siècle »
248

. Dans son livre les 

Maît es de l’histoi e, G. Monod revient sur le sujet et dit : «  Que les émotions de la guerre et 

de la Co u e aie t agi su  l esp it de Tai e, il est pas possi le de le ie , ais elles o t 

pas agi de la a i e es ui e et pu ile u o  i agi e. Il a u  oi  le sig e de la 

d ade e de la F a e, l e pli atio  et la o s uence des bouleversements politiques 

su e us il  a u  si le. Bie  loi  de lui ep o he  l otio  u il e  a esse ti, je suis te t  de 

lui sa oi  g  de s t e aussi i e e t u et o a t la F a e su  la pe te d u  a î e, d a oi  

u u il pou ait l arrêter par le tableau tragique des maux dont elle souffre. »
249

   Il paraît 

ide t ue si la d faite fa e à l Alle ag e e le rend pas outrageusement anti allemand, la 

commune le rend violemment anti-communard. C est aussi l a is de Ba zellotti ui pe se ue 

l a e sio  de Tai e pou  les e s olutio ai es est ali e t e pa  e u il a u sous la 

Commune. Il sent dans la lecture des Origines « la o pa aiso  ta ite u il fait e tale e t 

e t e les ho eu s d aut es po ues, u il et a e a e  i dig ation, et celles des époques 

rapprochées de lui. » 
250

 

                  Deu  pe so ages illust es, L. Blu  et E. He iot, u o  e peut a use  

de o plaisa e à l ga d de Tai e, do e t leu s a is. Pou  le p e ie  : «  Les hommes de la 

génération de Renan fu e t pou a t s pa  la Co u e jus u'à l a a do  de leu s h es 
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id es. Tai e e  est assu e t u  aut e e e ple. Il faut juge  o e l œu e de deu  

hommes différents ce que Taine et Renan ont écrit avant ou après le printemps 1871. »
251

 

Pour le second : « O  dit pa fois u ap s , i it  et e  e te ps lai  pa  les 

évènements de la guerre et de la commune, il avait transposé ses idées, renié ses hérésies, ses 

ha diesses olutio ai es, pou  se ue  e  o se ateu  passio . O  l a e p ess e t  

accusé de trahison, nous le défendront contre cette injustice. »
252

  

                Les li ages politi ues t aditio els e pli ue t do  pas les 

divergences de vue des contemporains sur les motivations de Taine. Dans son esprit, défaite et 

Commune sont liées, les deux évènements scellent irrémédiablement le déclin de la France. Il 

a e jus u à app o he  les hefs de la olutio  de  de eu  de la Co u e. Ai si, 

écrit-il à propos de Robespierre, Danton  ou Saint-Just : « En somme, ils sont presque tous du 

même acabit que les chefs de la commune de 1871. »
253

 Ce ui est e tai , est ue la 

Co u e a pas odifi  i ses o i tio s so iales, i ses o i tio s politi ues. Ce e so t 

pas ces évènements qui ont transformé le Taine libéral en un Taine réactionnaire. Pourtant ses 

ennemis se sont employés à tout faire pour le discréditer, y compris des cabales qui ne 

grandissent pas leurs auteurs. Ainsi, A. Mathiez se laisse aller, dans un article publié en 1907, 

ap s la pa utio  du li e d A. Aula d, à rapporter un commérage venant, paraît-il, « d u  

g a d sa a t, o t aujou d hui, ui ai ait appele  e t ait. » Ce savant est en fait Berthelot, 

qui a toujours nié avoir prononcé ce que Mathiez lui attribue. « Pendant la guerre, quand il 

quitta devant les Prussiens sa maison de campagne des environs de Paris, il la recommanda à 

la bienveillance de nos vainqueurs en clouant sa carte de visite sur la porte : M. Taine, membre 

de l A ad ie de Be li . »254
 Il est ai u e  , tout est o  pou  atta ue  Tai e… 

              

               Ce sont bien les sentiments éprouvés lors du désastre de Sedan et les 

évènements de la commune qui ont été le facteur déclencheur de sa décision de rechercher 

les origines et les causes du malheur de la France, mais il serait tout à fait tendancieux  de 

p i il gie  l u  plutôt ue l aut e. C est ie  pou uoi ses d t a teu s p f e t i siste  su  sa 

« peur » de la Co u e plutôt ue su  sa d eptio  pat ioti ue afi  d e  fai e u  o t e 

révolutionnaire viscéral. Ce sentiment pat ioti ue se le ou eau pou  lui, o e il l it à 
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sa mère le 28 décembre 1870 : « Il  a des jou s où j ai l â e o e u e plaie ; je ne savais 

pas u o  te ait ta t à sa pat ie. » 
255U  des eilleu s o aisseu s de l œu e de Tai e, 

Victor Giraud, le dit très simplement : « Ce sont, au moment de la guerre et de la commune, 

les otio s et les ala es de so  pat iotis e, u  tat pa ti ulie  de sa se si ilit  ui l o t fait 

iconoclaste. »
256

   Il e  de eu e pas oi s ue, ie  ue Tai e ait a ifest  son intention 

d i e su  l tat de la F a e d s d e e , lett e à “o el , u il ait d jà utilis  le 

terme « France contemporaine » da s ses a ti les à Tou s, est à ette po ue u il o fi e 

so  p ojet d ou age, da s u e lett e à sa fe e le  avril 1871 : « j au he e  pe s e o  

futur livre sur la France contemporaine »
257et u il a o fi e  le  ai a a t de pa ti  e  

A glete e. Ce ui peut se le  e t ao di ai e, est u à e o e t Tai e pe se ue so  

livre pourrait changer le cours des hoses, lui ui s est toujou s te u à l a t. C est le e 

ui i ait à Pa adol su  les t ou les ui o t sui i le oup d tat de  : « Taisons-nous, 

obéissons, vivons dans la science. Nos enfants plus heureux auront peut-être les deux biens 

ensemble, la science et la liberté. »
258

 Vingt ans plus tard, il va mettre la science au service de 

l histoi e. 

               Pour se convaincre que Taine était déjà un historien en puissance avant 

1870, L’i t odu tio  à l’histoi e de la litt atu e a glaise, écrite en 1863, le démontre 

pa faite e t. “es fle io s su  l Etat p figu e t les Origines : « Qu est- e ui fait l Etat ? Un 

se ti e t d o issa e d u e ultitude d ho es sous l auto it  d u  hef. Qu est-ce qui fait 

la famille ? U  se ti e t d o issa e de fe es et e fa ts sous l auto it  du a i. L Etat est 

u e fa ille a tifi ielle. “i le se ti e t d o issa e est ue la ai te : Despotisme. Si le 

se ti e t d o issa e est l i sti t de dis ipli e : Hiérarchie administrative, militaire. 

Ma ue d esprit public, docilité du sujet sous la révolution. »
259

 C est da s e te te u il li e 

sa o eptio  de l histoi e : « De e u au fo d, l ast o o ie est u  p o l e de 

a i ue et la ph siologie est u  p o l e de hi ie, de e l histoi e est u  p oblème 

de psychologie. »
260

 En quoi le Taine de 1863 est-il différent de celui de 1871 ? 
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               En février 1871, Renan fait paraître La réforme intellectuelle et morale de 

la France qui regroupe des articles publiés dans le Journal des débats en novembre 1870 et 

dans la Revue des deux mondes de septembre 1870 : La gue e oulue pa  l E pi e est u e 

a e atio , a  la F a e a plus de e talit  ilitai e et est assoupie da s la p osp it  

d o ati ue. L id alis e alle a d a d  sous la utalit  de l i p ialis e p ussie  et le 

F a çais a pe du l esp it de sa ifi e et d a gatio . La p te tio  de fai e u e « constitution 

à priori » et les idées de Rousseau ont fait le reste. La Révolution « a s pa  l ho e de so  

passé et de son avenir », a exalt  l i di idu, lui e o aissa t u e e iste e p op e au 

détriment de la collectivité. Reprenant les thèses de Tocqueville, il reproche à la Révolution 

d a oi  pou sui i la e t alisatio  ad i ist ati e e ta e depuis le e
 siècle. Il définit la 

démocratie o e la passio  de l galit  ui p i il gie l i di idu et stig atise le suff age 

universel et cette idée que le consentement du plus grand nombre conditionne la légitimité du 

pou oi . C est u  dis ou s ui a ie  de o t e olutio ai e ais plutôt un plaidoyer pour 

une nation puissante intellectuellement et militairement. La s ie e et l du atio  o stitue t 

les remèdes à la décadence française. Il est certain que Taine a lu avec intérêt Renan et 

pa tage ses o i tio s. Da s u  ou ie  u il lui adresse le 6 septembre 1872, il lui 

confirme : « J ai lu eau oup depuis deu  a s su  la ‘ olutio  et su  l E pi e. J a i e tout à 

fait à vos idées sur ce sujet. »
261

 

 

               A son retour en juin, il se met au travail. Le premier plan figurant dans 

ses otes o se es à la B.N. o t e u il pe sait, au d pa t, i e u u  seul li e. Bie  

u ide e t, e pla  soit de e u adu ue apide e t, il est i t esse t de ite  les 

principaux chapitres, ceux-ci reflétant ses préoccupations principales : 

                Ch. 1. De la direction générale du courant régnant en Europe au temps 

présent : la science depuis Galilée.
262

 

                Ch. 2. Du caractère français. (La « race »…  

                Ch. 3. Caractères de cette direction en 1789 en France. 
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                Ch. 4. Caractères de la Révolution française, comme conséquences des 

données précédentes et du caractère général français. 

                Ch. . Ca a t e de l E pi e o e o s ue es des do es 

précédentes et du caractère général français. 

                Ch. 6. Conséquences de ces données générales sous la restauration, les 

Orléans, la seconde République et le second Empire, jointes au caractère français et à la 

Révolution intellectuelle. 

                Ch. 7. Statistique physique et morale actuelle. 

                Ch. 8. Des réformes et des moyens de guérison. 

 

 

               Ce plan initial entraîne un certain nombre de commentaires : Bie  u il 

e soit pas dat , il se le, e  fo tio  des otes l a o pag a t, ue Tai e l ait pensé en 

, au tout d ut de so  t a ail. Ce ui sig ifie, et ie  u il s e  d fe de pa  la suite, 

autant dans les préfaces des différents livres des Origines, ue da s sa o espo da e, u il 

avait les idées bien arrêtées sur ce que devait démontrer son livre. On retrouve par exemple 

da s le hapit e , e u il e pose a à p opos de l a ie  gi e, la is e du peuple, so  

oppression par une monarchie centralisée, les inégalités criantes, le poids des privilèges, les 

p i es de sa th o ie su  l esp it lassi ue…Da s le hapit e , da s u e ote 

complémentaire, il cite pêle-mêle, les massacres, la confiscation des biens nationaux, 

l e pulsio  des o les, l a olitio  des petites so i t s, le i elle e t da s l tat, la di tatu e, 

l a a hie et la ui e. Beaucoup de thèmes développés ultérieurement, avec une exception 

notable, car il parle ici «  d e thousias e », te e u o  au a ie  du al à et ou e  da s ses 

livres. Chapitre 5, on peut lire : « l ha itude du despotis e sous la Co e tio  pe etta t à 

un autre despotisme de s ta li  », mais aussi « la bonne administration, la carrière ouverte 

aux talents. » Nous sommes déjà très proches de ce qui sera écrit vingt ans plus tard ! 

                 La différence notable consiste à la suppression totale du chapitre 6 

o e a t les gi es politi ues du XIXe si le, oulue pa  l auteu , et le o -achèvement du 

chapitre 7, dû à son décès.  

                 Qua t au hapit e , o  peut e a ue  u e  , Tai e esp ait 

trouver la thérapeutique appropriée au al do t souff ait la F a e…Le de i , sû  de so  

diag osti , d jà o ai u de l tiologie de la aladie, e doutait pas u e se o de, des 
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e des u il sau ait appo te  à la alade pou  la gu i …“ il a ait e  t te e u il i ait pa  

la suite, da s es g a des lig es, s il ga de ait sa thode alg  le d eloppe e t effe tu , 

il sau a fai e p eu e d hu ilit  a e  le te ps. L id e di e t i e o e a t le al do t souff e 

la France est que celui ci est du à une rupture entre la société moderne et les traditions 

anciennes. Cette rupture se situe naturellement à la Révolution française qui a mis fin à 

l a ie  gi e. “oi a te-di  a s d histoi e haoti ue, ‘estau atio , Mo a hie de juillet, IIe 

République, second Empire), démontre un vice fondamental da s l h itage de la ‘ olutio . Il 

est donc indispensable de rechercher et de comprendre ce vice pour en tirer des leçons dans 

la société contemporaine.  

 

                En octobre 1871, il fait la découverte à la bibliothèque Richelieu du livre 

d u e anglaise retenue en France de 1792 à 1795, publiée à Londres en 1796 par John Gifford. 

Le faisa t t adui e, il le pu lie, d a o d e  feuilleto  da s le Français fin 71, puis en volume en 

, e t aî a t u e pol i ue à p opos de l authe ti it  et l o igi e de l it, eau oup 

l a usa t e d e  t e l auteu , do t u  e tai  Loi et « qui croit à la Révolution comme 

les atholi ues oie t à l Eglise »
263

 . Afin de prouver sa bonne foi, il est obligé dans la 

deuxième édition, de donner la référence exacte du atalogue de la B.N.F o e il l it à 

Alexandre Dumas : «  Les personnes qui voudront consulter le texte original le trouveront à la 

B.N., rue de Richelieu, sous le numéro : L.B. 41-25. Il est catalogué dans le troisième volume du 

atalogue de l histoire de France et il a été édité par Longman à Londres en 1797, 2 volumes in 

–8
e
. » 

                 Dans une lettre à Louis Dépret (1837-1905), littérateur français, il écrit 

le 26 juin : «  J ai fait des e he hes i f u tueuses jus u i i pou  sa oi  le nom de mon 

a glaise. C est u e de oiselle a t e a e  u e jeu e a uise. Le o se ateu  d A as eut 

ie  he he  pou  oi su  les egist es d ou…L a hi iste d A ie s a ui j a ais e o  

o  li e a e  toutes les i di atio s, e a pas po du »
264

 

                Le livre est une suite de « petits faits », comme Taine les aime, montrant 

les d so d es, les iole es, les ols, les assa es…Tai e sait ie  l effet u il a p odui e et il 

l a o e da s la p fa e : « Il est e tai  u u  f a çais, après avoir lu ce livre, trouvera le 

breuvage amer ; il faut le boire cependant, car il est salutaire. Si le témoin est favorable, ce 
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est pas u e aiso  pou  l e lu e ;  o e il a t  t oi , u il a de o s eu  et u il est de 

bonne foi, il a droit de comparaître avec les autres devant les juges qui veulent savoir toute la 

vérité. Défalquez, si vous voulez, de son impression ce que la souffrance personnelle et 

l a tipathie atio ale  o t pu ett e de t op du . Mais so gez ue, s il o da e, est pa ce 

u il ai e a a t tout la li e t , la s u it , le g e de la loi…a e  Bu ke, Gou e eu -Morris, 

Mallet du Pa , Du o t, de Ge e, et tous les ho es d e p ie e, il a a u  d a a e la 

pente fatale sur laquelle ont roulé tous les gouvernements de la Révolution. »
265

. Taine 

annonce dès 1872, ses opinions sur la Révolution ; six ans avant la parution du deuxième tome 

des Origines, sa conviction est faite, le reste ne sera que rhétorique. 

 

                Ayant eu à souffrir personnellement dans sa jeunesse de l e seig e e t 

offi iel, o e so   he  i juste à l ag gatio , ai si ue des ultiples o sta les à sa th se 

de philosophie puis de litt atu e, il ad esse des iti ues s es à l u i e sit . Aussi, ua d 

Emile Boutmy lui fait part de son projet éla o  a e  E. Vi et, i lioth ai e à l E ole des 

Beaux-arts, de créer une école libre destinée à former une élite dirigeante apte à prendre les 

rênes de la nation sur le modèle anglais, il y adhère pleinement. « Il faut être aveugle pour ne 

pas oi  l ignorance française derrière la folle déclaration de guerre qui nous a conduit où nous 

so es…il faut e  l lite ui, de p o he e  p o he, do e a le to  à toute la atio . ‘efai e 

u e t te au peuple, tout ous a e à ela…Il a ue e  F a e u  s st e de haute 

culture ou, si vous voulez, de confirmation libérale ; il faut l o ga ise . »266
 Cela correspond 

tout-à- fait à ses p o upatio s. N i ait-il pas à ce même Boutmy en mars 1871 : «  Je crois 

ue peu de atio s so t aussi e a ua les pa  l i apa it  politi ue…il  a plus de hefs 

atu els… e ue j essaie d i e, est u  a ti le e  fa eu  du suff age à deu  deg s, afi  de 

donner des sous-officiers à cette tourbe »
267

. Il participe pleinement à la concrétisation du 

p ojet a e  l a ie  ilitaire Victor de Champ-Louis, le banquier Edouard André, Jules 

Siegfried, que ce soit pour collecter les fonds nécessaires, que pour élaborer des programmes, 

chercher des professeurs, résoudre les problèmes administratifs. 

                En septembre, ils reçoi e t l appui de F.Guizot et de La oula e. Le  

octobre, Taine publie dans les Débats un article repris plus tard dans Derniers essais de critique 
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et d’histoi e, ou il justifie so  e gage e t et e pose le d tail de l e seig e e t p u.268
 

Chaque cours y est détaillé et il est évident que ces cours correspondent tout à fait à ses 

préoccupations :  

                1). Limites et communications naturelles des races, des langues et des 

religions dans les principaux états. 

                2). Antécédents et conditions des traités conclus entre les grands Etats 

depuis la paix de Westphalie. 

                3). Travail et richesse. 

                . Histoi e des a iatio s et des p og s des th o ies d o o ie 

politique depuis Adam Smith. 

                5). Finances. 

                6). Droit comparé. 

                . De l ad i ist atio . Tai e fait e o e tai e : « Il est très bon de 

décentraliser la France ; mais pour concevoir les conditions du problème, il faut au préalable 

sa oi  e a te e t, out e l tat des pa s da s les uels la e t alisatio  est oi d e, l histoi e 

détaillée de notre administration locale et centrale en 1791, sous le Directoire, sous le premier 

Empire, sous la Restauration, sous le roi Louis-Philippe et jusqu'à nos jours. »
269

 

                . Histoi e o pa e de l o ga isatio  ilitai e hez les p i ipau  

peuples depuis Frédéric II. 

                9). Etude comparée des constitutions politiques en vigueur depuis la 

fondation de la République américaine en 1776. 

                1 . Histoi e des th o ies o te po ai es elati es à l o ga isatio  des 

sociétés. Taine précise : « l e seig e e t doit t e su tout histo i ue ; il e s agit poi t de 

professer une doctrine, mais de faire connaître des doctrines, et le premier devoir du maître 

est de a e e  so  ou s à t e u u e sou e d i fo atio . »270
Certes, Taine affirme ne 

vouloir privilégier aucune doctrine, mais il affiche clairement la ligne défendue : « Il est bon de 

connaître ses adversaires, leur mobile, leur principe et leur puissance. Depuis Baboeuf jusqu'à 

Saint-“i o  et Fou ie , depuis P oudho , Louis Bla  et Ga et jus u'à l I te atio ale, 

plusieurs sortes de milléniums ont été construites sur le papier, et nous savons quels ravages 
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ils font dans des cerveaux incultes conduits par des cerveaux demi-cultivés. »
271

 A côté de 

ces rêveurs, selon ses propres termes, il préfère discuter de théories «  soutenables ou du 

moins discutables » des Bo ald,  Maist e, La oula e, Pa adol, Guizot, Le Pla … 

 

                On ne peut manquer de faire le rapprochement entre ce projet de cours 

et le premier plan élaboré pour les Origines. Ce livre ne représente-il pas, da s l esp it de 

Taine, le manuel destiné aux futurs gouvernants de la République ? L ole ou e le  ja ie  

1872 et Taine  p o o e le dis ou s i augu al e pli ua t l esp it p sida t à ette fo datio , 

son caractère indépendant, son originalité, son but déclaré, son financement assuré par des 

fo ds p i s, e ui e peut ue d plai e fo te e t à u  e tai  o e d ho es politiques 

atta h s à l e seig e e t offi iel. Qui ze hai es so t p ues ais l ole e o pte ue  

tudia ts pou  si  p ofesseu s à l ou e tu e : MM. Du o e , o o iste âg  de  a s… , 

Levasseur, Paul Janet, Albert Sorel, Paul Leroy-Beaulieu, Gaidoz.  Taine fera partie du conseil 

d ad i ist atio  jus u a sa o t et la B.N. o se e les a ets de otes des ou s u il a 

suivi : Le ou s de d oit i il o pa  d E est Glaiso  da s les a es -1875, le cours de 

d oit o stitutio el o pa  d Emile Boutmy en 1875-  et le ou s d histoi e 

diplo ati ue depuis  d Al e t “o el.272
Le fils de ce dernier, dans un article paru en 1913, 

it ue est su  la e o a datio  de Tai e ue Bout  hoisit “o el pou  o upe  la 

hai e d histoi e diplo atique : « Tai e le sau a…et lui dit, ap s t ois leço s : Vous avez 

trouvé votre vocation, vous êtes un professeur ! »
273

E. Boutmy lui rendra un hommage vibrant 

da s l essai u il lui o sa e a : « Dans nos séances, Taine ne se prononçait pas volontiers ; il 

interrogeait, demandait des explications, il nous obligeait par-là à nous mieux rendre compte 

de nos fins et de nos moyens. Les questions, posées avec suite et méthode, faisaient peu à peu 

la lumière et valaient des conseils. Ses conseils, quand il lui ar i ait d e  do e , po taie t su  

les ues aît esses ui so t le poi t de d pa t de l a tio  ; l a tio  u e fois e gag e, il e 

s appli uait u à soute i  l ho e ha g  de l e utio , à lui do e  o fia e ; il évitait de 

le troubler par des objections de d tail. Ja ais esp it ou i de o te platio  eut u  

se ti e t plus if  des essit s d u e œu e p ati ue »
274. E  , l ole a o pte   
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professeurs et 10 maîtres de conférences pour 558 étudiants, ce qui démontre le succès de 

l e t ep ise.  

 

 

                “ il est u e p eu e de so  e gage e t su  la s e politi ue, et so  

appui à E. Boutmy en est déjà une, son article donné au Temps à l auto e , puis publié 

e  o hu e à la fi  de l a e, e  est u e aut e. Du suffrage universel et de la manière de 

voter, e pose ses id es e  ati e d le tio s ui olue o t pas da s les a es sui a tes, 

au o t ai e. A d faut de e e i  su  le p i ipe, e u il eg ette, il o ie d ait de 

l e age  et de le si plifie . Il p o ise la supp essio  du s uti  de liste u il o pa e à 

un orgue de Barbarie. «  A p e i e ue, il est fa ile d e  joue , il suffit de tou e  la 

a i elle. Mais si l i st u e t est pla  t op haut, la ai  de l le teu  e l attei t pas et se 

décourage. » Il faut un retou  d fi itif au s uti  d a o disse e t, le seul à ses eu  ui se 

rapproche des électeurs, ceux-ci devant élire des délégués dans leur commune ou quartier qui 

se réuniraient avec les candidats pour se faire une opinion et prononceraient au nom de leur 

mandat un choix définitif sur ces candidats. « Da s les e les petits et o e s, est-à-dire 

dans presque toute la France, un aventurier, un faiseur, un homme de réputation douteuse, 

un simple bavard arrive rarement au conseil municipal ; il est vérifié, pesé par toutes les 

mains ; on conteste son aloi, on trouve son poids trop léger. Ce cultivateur, ce villageois, si peu 

e seig  ua d il s agit de pe so ages loi tai s et d affai es g ales, est t s ie  i fo  

ua d il s agit de ses oisi s et des intérêts locaux »
275

 Taine reconnaît à la masse électorale le 

jugement du bon sens pour les affaires locales qui fait élire le notable mais dont le choix est 

eau oup plus o testa le ua d il s agit de la d putatio .  Ce s uti  à deu  deg s 

permettrait en fait d a te  «  la masse ignorante » du scrutin direct. Le 2 décembre 1871, et 

cette date ne doit pas être une coïncidence, le Temps écrit : « Nous ne voyons rien à reprendre 

à la critique si judicieuse et si pénétrante de M.Taine ; le suffrage universel est plein de 

défauts, mais il faut le supporter ; il faut i e a e  lui tel u il e iste a tuelle e t. E  d oit 

électoral, ce qui est une fois concédé ne peut être repris, ni modifié. Toute restriction, toute 

modification, créerait un risque révolutionnaire, et serait plus dangereux que les dangers 

u elles se aie t se s es o ju e . »276
  L hi e  sui a t, u e o issio  « des trente » 
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s i te oge su  l id e de Tai e da s le ut de a alise  le suff age u i e sel et di ige  le o ps 

électoral sans sembler le contraindre, est présidée par A.Lefevre-Portalis. Ses travaux 

resteront lettre morte. 

                  Sa correspondance révèle des préoccupations qui auraient été 

impensables avant 1870 : Dans une lettre adressée au directeur du Temps, il préconise de 

« do e  os jou au  ap s ue ous les a o s us. Cha u  de ous eçoit le sie , elui u il 

juge le plus sensé, le plus instructif et le plus honnête ; ie  e l e p he, ap s e  a oi  

p ofit , d e  fai e p ofite  aut ui. Vous te ez à os opi io s, ous souhaitez u elles e ute t 

le plus de s pathies u il se pou a ; par conséquent, faites de la propagande autour de 

ous… ».
277

Il a en effet remarqué que les « journaux rouges » fi ie t d u e t s o e 

diffusion et que par-là, les idées « radicales » se répandent facilement, il faut donc les contrer. 

Autre initiative dans ce même nouvel esprit engagé, il expose ses idées sur le moyen de payer 

les o t i utio s de gue e à l Alle ag e g â e à u e o t i utio  olo tai e desti e «  à 

amortir la dette contractée envers les Prussiens. »
278

 

               Du suffrage universel et de la manière de voter ne sera pas oublié, car 18 

a s plus ta d, à la suite d u  a ti le de M.Pessa d da s la Revue sur le suffrage universel, 

N.Pierson, dans la Revue bleue, publie un texte intitulé : M. Taine et le suffrage universel. 

L auteu  e o aît à Tai e u  ite e tai  de « de a e  l œu e de la Cha e de  », 

et d a oi  o p is ue les le teu s fo t des hoi  eau oup plus a is s ua d il s agit 

d le tio s lo ales alo s u ils a ue t de o aissa es suffisa tes pou  le s uti  de liste 

aux élections législatives. Pierson dénonce la démagogie des candidats qui faussent le 

juge e t du ito e  e poss da t pas la lef d u  hoi  fl hi. « Le bulletin électoral est 

hose g a e e t e toutes. Pou  t e dig e de le d pose  da s l u e sa s e o ds et sa s 

eg ets, a e  la e titude de e poi t se t o pe , M.Tai e a oulu se e ett e à l ole et 

app e d e l histoi e. »279
 

 

               Ces quelques initiatives so t la p eu e d u  ha ge e t adi al da s le 

o po te e t de Tai e. “ il e s e gage pas ita le e t da s la ie politi ue, il la suit de 

très près et la république conservatrice ou plutôt la monarchie républicaine lui convient, à 

partir du moment où elle éloigne le danger bonapartiste ou radical : « J ai do  u  
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o e e e t d esp a e ; en somme, les deux ennemis sont chez nous les rouges et les 

bonapartistes. »
280

 Les p e ie s pas du gi e le assu e t, ie  u il soit fia t de Thie s e  

ta t u ho e : « Il est p es ue oi o stitutio el. L i o ie t, est so  a a t e 

i patie t, i p ieu , sa o i tio  u il a toujou s aiso  e  tout. »281Pe da t toute l a e 

, il s i ui te de la e a e o apa tiste et plus e o e de la o t e du adi alisme et du 

l i alis e ui e laisse t pas de hoi  au li al u il de eu e p ofo d e t. E  o e e 

de la e a e, da s u  a ti le o sa  à l ole de s ie es politi ues, pou  e  fai e u  

premier bilan et justifier son engagement, il plaide ardemment pour un renouvellement de 

l lite di igea te afi  de e pas eto e  da s les e eu s du pass  : « Voici la troisième fois 

depuis quatre- i gt a s ue ous so es jet s à l eau à l i p o iste, e sa ha t pas age . 

Deux fois, nous nous sommes presque noyés ; et la perche à laquelle nous nous sommes 

a o h s alo s tait pas o e ; ta ho s d aide  et d e ou age  eu  u aujou d hui, 

li e e t, d eu -mêmes, établissent dans un coin une école de natation. »
282

 

 

                L appa itio  i di e te de Taine sur la scène politique se concrétise le 16 

décembre 1872, quand  Naquet, pour illustrer son propos : « la moralité, le mérite et le 

d ite so t des faits d o ga isatio  et u il  a pas plus de d ite à t e pe e s u a 

être borgne ou bossu »le cite  pour prétendre que « le vice et la vertu sont des produits 

comme le vitriol et le sucre » trouvé dans L’histoi e de la litt atu e a glaise, dit la même 

chose. Dans une lettre aux Débats, le , il soulig e u il a pas t  o p is, ue ette ph ase 

signifiait « que les dispositions morales, qualités ou talents de toute espèce, tels que nous les 

o stato s à p e i e ue, o t pou  ause d aut es dispositio s o ales plus si ples et plus 

faciles à démêler »et terminant par « u  ossu est pas eçu da s l a e, u  pe e s ui 

pratique doit être exclu de la société libre. »
283

Bourde involontaire ou pas, M.Naquet est 

ossu…Cette ph ase, « le i e et la e tu… » va rester célèbre, puisque E. Zola la reprendra en 

épigraphe de Thérèse Raquin, afin de montrer sa dette intellectuelle envers H. Taine. 

 

                La pu li ue de l o d e o al e o espo d-il  pas au régime souhaité 

pa  Tai e, tel u il d eloppe a da s le to e III de la Révolution quelques années plus tard ? 
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« Ce qui maintient une sociét  politi ue, est le espe t de ses e es les u s pou  les 

autres, en particulier, le respect des gouvernés pour les gouvernants et des gouvernants pour 

les gouvernés, par suite des habitudes de confiance mutuelle ; chez les gouvernés, la certitude 

que les gou e a ts atta ue o t pas les d oits p i s ; chez les gouvernants, la certitude 

fo d e ue les gou e s assailli o t  pas les pou oi s pu li s ; chez les uns et chez les 

autres, la reconnaissance intérieure que ces droits plus ou moins larges ou restreints, sont 

inviolables, que ces pouvoirs plus ou moins amples ou limités sont légitimes ; enfin la 

pe suasio  u e  as de o flit le p o s se a o duit selo  les fo es ad ises pa  la loi ou 

pa  l usage, ue pe da t le d at le plus fo t a use a pas de sa force et que les débats clos, 

le gag a t ase a pas tout à fait le pe da t. »284
 

 

                   

                Dans une lettre adressée à Mme Taine, le 26 mai 1873, il commente la 

chute de Thiers et son remplacement par le tandem formé par Mac- Mahon et de Broglie, 

redit son hostilité au suffrage universel, pour lui source de tous les maux et proclame son 

attachement au centre droit : « “i j tais d put  de la ajo it , je p o la e ais tout de suite et 

très haut la République, et sous ce couvert, je marcherais droit. »
285

 Il estime que le 

gou e e e t de B oglie is ue, da s u e d i e ult a o tai e, d houe  su  la uestio  du 

pape et de l Italie. “e fia t de la d oite o se at i e et l i ale e se a u e o sta te 

jus u à sa o t  il refuse de se rallier au Duc de Bordeaux, le jugeant trop imprégné de son 

« éducation cléricale. » Cela dit, il s a o ode t s ie  du gi e d o d e o al, o e il 

s est a o od  de l E pi e, à la diff e e ue le li al u il tait est de e u de plus en 

plus o se ateu . C est tout l hi uie  politi ue ui a oug  da s ses lig es pa  u e 

translation vers la gauche, le «  libéral » de l E pi e de e a t le « conservateur » sous la 

pu li ue d o d e o al, et Tai e e fait pas e eptio . De plus, sur le plan personnel, il a 

su it u  ha ge e t adi al de statut so ial pa  so  a iage a e  la fille d u  g a d ou geois 

en 1868, qui, combiné avec la reconnaissance intellectuelle de ses pairs, en fait une figure de 

la bourgeoisie parisienne bien éloignée du penseur rebelle du début des années 60.  
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                         Cette fameuse évolution du libéralisme au conservatisme qui fait 

débat chez tous ceux qui ont réfléchi à cet infléchissement, ne se situe certainement pas 

utale e t e  , sous l effet conjugué de la défaite et de la commune, comme il est dit 

trop souvent, ni même en 1868, date de son mariage avec un « beau parti », mais au moment 

de sa rupture avec Elise de Krinitz en 1864, qui marque un véritable bouleversement chez lui, 

non seulement dans sa vie personnelle et sociale mais aussi dans ses opinions politiques. Cette 

femme de nationalité allemande, très cultivée, a beaucoup apporté à Taine et il est très 

dommage que toute sa correspondance avec son ancienne maîtresse aie été éliminée par sa 

femme après sa mort, nous privant de renseignements précieux sur cet apport intellectuel. 

Nous sa o s ue est pe da t ette liaiso  ue Tai e s est essa  au o a  a e  Etienne 

Mayran, plus ou moins autobiographique, à la manière de Stendhal, qui est restée inachevé. Il 

a t  pu li  e  , à l i stigatio  de P. Bou get ui l a p fa . E. de K i itz, sous le 

pseudonyme de Camille Selden avait écrit un roman auquel Taine avait plus ou moins 

collaboré, si on en croit F. Leger : Daniel Vlady. La seule allusion de Taine à C.Selden que nous 

possédons se trouve dans une lettre destinée à Marc Monnier en 1873 et non expurgée par 

Mme Taine, à propos de Heine.  C.Selden avait été, avant de rencontrer Taine, la secrétaire et 

le dernier amour platonique ( ?  de Hei e. C est elle ui a ait t aduit la iog aphie de Hei e 

écrite par un anglais, W.Stigaud. Taine écrit : « Le traducteur serait une personne qui a connu 

intimement Heine pendant les deux dernières années de sa vie, qui est allemande, qui a vécu 

en Angleterre et en Italie, bref Camille Selden, dont vous connaissez sans doute le très beau 

roman (Daniel Vlady) et qui est un excellent écrivain français. »
286

Il faut lire à travers les lignes 

pou   d ele  u  i di e uel o ue d i ti it . Le Tai e « bohême » du début des années 60, 

i a t e lusi e e t pou  et pa  les lett es, soute u et a o pag  pa  Ca ille “elde , s est 

mué en un bourgeois soucieux de son confort et de sa respectabilité. Les Débats ont publié à 

quatre reprises des critiques de Taine sur le travail de Camille Selden : Daniel Vlady le 2 août 

1862, L’esp it des fe es de ot e te ps le 26 janvier 1865, Mendelssohn et la musique 

allemande le 4 mars 1867, et L’esp it ode e e  Alle ag e le7 février 1869. Le Taine père de 

fa ille, dot  d u e position sociale élevée, âgé de 45 ans, aspire avant tout à conserver ses 

a a tages et est plus l ho e jeu e des dî e s Mag  ui efaisait le o de a e  ses a is. 

La F a e des a es  est plus elle des a es , Tai e o  plus. O  pou ait lui 

appli ue  le juge e t u il do e su  Geo ge “a d  da s u  a ti le des Débats de 1876 qui 
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résume parfaitement son évolution personnelle : «  Ap s u e p iode de oltes et d o ages, 

elle est entrée dans la voie droite et grande qui est celle de Goethe et de tous les esprits 

ita le e t ie faisa ts. Pa  la p ati ue de la ie et pa  l tude des s ie es, elle est a i e 

au calme, elle a compris et loué le travail, le bon sens, la raison, la société, la famille, le 

mariage, toutes les choses utiles, salutaires ou nécessaires. Sans rien rabattre de son idéal, elle 

s est o ili e a e  le t ai  ou a t du o de et a plus so g  u à l a lio e  sa s le 

bouleverser. On ferait une belle histoire de cette évolution graduelle et naturelle, sincère et 

prog essi e, d te i e toute e ti e pa  le seul effet de l o se atio  assidue, joi te au 

t a ail i t ieu  d u  esp it lo al et sai . »287
 Il s agit p ati ue e t d u  autopo t ait… 

 

                Mais e  , Tai e a pas d tat d â e : « Mon impression politique 

se fo tifie de plus e  plus. Malg  les sottises et l i tol a e l i ale de la d oite, le 

gou e e e t a tuel aut ieu  ue elui de M. Thie s…E  so e, le gou e e e t le plus 

passable est celui qui est aux mains des plus capables et des plus ho tes, est à di e la 

haute classe, bourgeoisie et noblesse. Si cette haute classe est médiocre et même bête sur 

e tai s poi ts, ela est fâ heu , ais ous a o s pas ieu . »288
 

 

                A partir du plan initial que nous avons cité et des re he hes u il e 

aux archives ainsi que les lectures de mémoires que nous détaillerons plus loin, Taine décide 

rapidement de faire deux (lettre à son beau-père en octobre 1871) puis trois volumes : Ancien 

régime, Révolution, Régime moderne. Il est à remarquer que ce découpage décidé en 1871 ne 

a ie a pas jus u au te e de l œu e ie  ue ses otes des a es -1872 conservées à 

la B.N. o t e t u il o ptait t aite  de la ‘estau atio  et de la Mo a hie de juillet, 

au uelles il e e o e a u e   de a t l a pleu  de la tâ he et peut-être aussi devant 

les ou elles pol i ues ui e a ue aie t d t e soule es…Co t ai e e t à ses id es 

exposées dans son étude sur Carlyle dans l’Id alis e a glais e  , il a plus de s pathie 

plus ou moins avouée vis à vis de la Révolution française. Travaillant sur le XVIIIe siècle et ses 

penseurs, il dit : « Voltaire, Montesquieu et Rousseau. Ce sont bien des grands inventeurs, des 

génies ; quelle distance entre eux et les tristes demi-sots, demi-fous de la Révolution. »
289
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                  Les années 1872-1873 vont entièrement être consacrées à la recherche 

de documents. De par son immense culture littéraire, il possède de solides connaissances sur 

l a ie  gi e et e  a a uis la o i tio  ue l tat a tuel est ue la o s ue e de l tat 

passé. Cette filiation est, pour lui, évidente : « Le ta lisse e t de l auto it  o ale et la 

o ga isatio  du atholi is e e   a outit à la o a hie a solue de Louis XIV et à l tat 

centralisateur. » Sa dette e e s To ue ille est pate te,  ie  u il te p e so  ad i atio  

en privé. « J ai eau ad i e  To ue ille, je t ou e u il este t op ha ituelle e t da s 

l a st ait. »290
 Il lui reconnaît une compétence incomparable : « Nous avons dans les ouvrages 

de M. de To ue ille la eilleu e des iptio  de l a ie  gi e hez ous et de la pu li ue 

démocratique aux Etats unis. »
291

 Il le ite a d ailleu s a o da e t da s les Origines (39 

fois ! . Pou  e e ple, à p opos de l ad i ist atio  lo ale : « Il a développé ce point avec une 

force et une profondeur admirable. »
292

 ; ou encore, sur la centralisation 

administrative : « Cette vérité capitale a été établie par M. de Tocqueville avec une 

perspicacité supérieure. »
293

 Il rejoint Tocqueville sur de nombreux points. Méfiance de la 

otio  d galit , da ge  du suff age u i e sel, d fia e e e s la e t alisatio  ad i ist ati e, 

eg et de l u ifo it  oissa te des i di idus et isole e t des g oupes, o statatio  de 

l a se e de li e t  politi ue. L u  et l aut e, o s ie ts des au  e ge d s pa  l galit  

p he t pou  la li e t  d asso iatio  et la p se atio  des so i t s lo ales. Pa  o t e ils 

diff e t ota le e t su  l id e d o ati ue, Tai e  ta t hostile. Il s e  e pli ue 

longuement au fil des pages des Origines, la démocratie étant, pour lui, source de tous les 

dangers et en particulier, du danger totalitaire.   Les liens de Tocqueville avec Guizot dont il a 

suivi les cours en 1828-1829, et avec Royer-Collard ne sont pas étrangers à la réflexion que 

Taine poursuit sur les doctrinaires. Les rapports amicaux unissant Taine à Guizot et au fils de 

celui- i, Guillau e, e fo e t ette o u aut  de pe s e, o e l a iti  de jeu esse ui 

lie Taine à Prevost-Pa adol, o l a iste o ai u  he ha t à o se e  l esprit des  

doctrinaires  adapté aux problèmes posés par la République. 

                  

                Les cartons 17 et 18 du Fonds Taine à la B.N. contiennent 497 feuillets de 

otes olle t es su  l a ie  gi e. “i o   et ou e les t a au  des historiens que nous avons 
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déjà cités dans le premier chapitre, le nombre des Mémoires collectés pour L’a ie  gi e 

est incomparablement plus élevé que dans les autres cartons consacrés à la Révolution. On y 

retrouve, par exemple, les noms de Mme de Genlis, cit e  fois da s l Ancien régime, la 

Ba o e d O e ki h et ses Mémoires sur la cour de Louis XIV et la société française avant 

1789,  eu  de d A ge so , de Bouill , Beug ot, de M e de Ca pa  pou  Mémoires sur la vie 

privée de Marie-Antoinette, du Duc de L is…Auta t de te tes à la igueu  douteuse ais do t 

Taine se sert sans arrière-pe s e pou  d i e l a t de i e au XVIIIe si le. Il  he he plus 

l esp it du si le ue la p isio  a solue. Il el e gale e t les its des philosophes et des 

savants des 17 et 18
e
 siècles, Buffon, Voltaire, Condorcet, Montesquieu, Condillac, Descartes, 

Rousseau, Helvetius , Diderot, tous étudiés sans hiérarchie ni méthode apparente mais faisant 

l o jet de otes de as de pages da s so  ou age. Bie -sûr, tous les ouvrages de Rousseau 

sont commentés de manière critique pour développer une argumentation qui se veut 

implacable. Il travaille également sur les Voyages en France d A thu  You g, it s t s sou e t, 

ou  Tableau de Paris de “. Me ie …Beau oup de do u e ts sont collectés aux Archives avec 

des références relevées qui se veulent précises et qui, comportant inévitablement quelques 

erreurs, permettront aux critiques de les lui reprocher. 

                Quelques commentaires sont écrits en marge des notes, phrases 

courtes, réflexions instantanées à leur lecture, comme par exemple à celle des cahiers des 

doléances, curieusement escamotés dans le texte définitif et qui disent : « Féodalité, le plus 

g a d fl au du peuple…O do e t le a hat des d oits f odau … Plusieurs demandent que 

plusieurs droits soient abolis sans indemnité... »
294

 

                 Le hoi  des do u e ts utilis s o t e l o ie tatio  u il souhaite 

donner à sa définition de « l esp it lassi ue » et son désir de montrer la transformation de 

l ho e du o de e  u e so te de juge litt ai e ou d app e ti philosophe.  Les t a au  su  la 

société du XVIIIe siècle de Victor Cousin lui sont une aide précieuse comme De la littérature de 

M e de “taël. E fi , l i flue e de “ai te-Beuve dont il systématise toutes les études sur les 

auteurs classiques est primordiale : «  L’histoi e de Po t-Royal a ela de pa ti ulie , u elle est 

une grande histoire de psychologie ; elle est faite a e  des po t aits d i di idus, po t aits 

ultipli s et ha gea ts o e l i di idu lui-même, sans cesse repris et retouchés avec une 

fe tilit  d o se atio  i puisa le, a e  u e o s ie e, u e d li atesse, u e i utie, u e 

                                                 
294 Taine (H.), Notes, BNF, Fonds Taine, carton 18, f. 450. 
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s pathie d histo ie  ue pe so e a su pass .. Il  a peu d ou ages ui soie t aussi i hes, 

aussi plein de faits, aussi instructifs dans la littérature contemporaine. »
295

 

               Taine avait lui-même écrit sur le XVIIe siècle dans un article consacré à 

Racine dont il résume le classicisme : « Co sid ez la aiso  o atoi e à l œu e ; à quoi 

s atta he-t-elle d a o d ? Au plan, Quand Racine avait composé le sien, il disait : « Ma tragédie 

est faite. » La aiso  o atoi e e  e si le, s est su tout e plo e à d dui e les suites d u e 

qualité pure ; car son propre est de développer les idées générales, et ses poètes les ont mises 

en scènes, comme ses prosateurs en portraits. » Dans cet article il cherche à démontrer la 

continuité entre les classiques et les auteurs contemporains, entre Racine et Hugo, la 

o ti uit  de l esp it lassi ue do t il fait la pa ti ularité du caractère français. 

 

              

 

                Ses notes de travail de ces années 1872-  l atteste t, sa 

o espo da e aussi, il a d jà e  t te e u il a s e plo e  à d o t e  tout au lo g de so  

e t ep ise. Il  au a au u e olution, aucun revirement, aucune inflexion au fur et à mesure 

des différents volumes des Origines. “i les le teu s peu e t a oi  l i p essio  u il a olu  

entre L’A ie  gi e et La Révolution, que ses jugements sur la monarchie, le clergé, les 

révolutionnai es o t a i , est u e illusio . “es o i tio s so t faites d s le d pa t et ses 

recherches sont orientées dans ce sens. Il veut, avant toute chose, remettre en cause 

l a gile olutio ai e ui est au se i e d u e ‘ pu li ue do t il se fie et la préserver 

d u e olutio  adi ale. «  T e te a s ap s, la l ge de s est faite aussi fausse ue la 

Révolution avait été funeste. En politique et en morale, nous ne jugeons que d ap s os 

passio s et os i t ts du o e t et ous e o o s ue e u il nous est agréable de 

croire. »
296

 Da s u e lett e de , F. Guizot l e ou age, o sid a t u il a toutes les 

qualités pour mener à bien son travail : «  Ce do t je suis ha  aussi, est ue ous ous 

o upiez d tudes politi ues. Vous a ez l esp it droit, ferme, élevé et aussi honnête, aussi 

i d pe da t ue ot e a a t e. Je e sais s il ous a i e a d t e u  a teu  politi ue ais 

                                                 
295 Taine (H.), « Sainte-Beuve », Derniers essais de critique et d’histoire, Paris, Hachette, 1894, p. 56-57. 
296 Taine (H.), « Lettre à sa femme le 9 août 1872 », Vie et correspondance, op. cit., t. III, p.204. 
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vous êtes certainement un spectateur politique de premier ordre. Les spectateurs sont les 

juges. »
297

 

 

                 En dehors de ses recherches documentaires, il rédige des notes sur des 

sujets concrets qui lui serviront à servir de canevas à sa démonstration.  Par exemple, il 

résume, selon lui les caractéristiques de la France en trois points : «  

                1). Dispa itio , depuis la o a hie de Louis XI jus u à l E pi e de 

toutes les sociétés semi-indépendantes qui réunissaient les individus en leur fournissant 

o upatio  et d oue e t. D où le epli de l i di idu su  lui-même et les siens, ennui, 

égoïsme, indifférence aux affaires publiques. En même temps, concentration à Paris à la fois 

de tous les ambitieux actifs et hommes supérieurs et tous les ratés et avides à la base des 

troubles révolutionnaires. 

                 2). La propriété terrienne aux mains de 5 000 000 de propriétaires 

terriens. Ce qui est un grand bien ; en effet cela produit la sécurité pour le petit travailleur, 

l e itatio  à t a aille , l e itatio  à o o ise , l ha itude à se suffi e à soi-même. 

                 3). Caractéristique du siècle : le règne de la science, mais sous des 

formes inférieures inexactes dès 89 et chez les socialistes. »
298

 

 

                 Dans une autre note, il définit le caractère français. Il juge le Français 

avant tout « excitable, émotif, en cela tout à fait femme », ais a a t de l esp it 

engendrant « l ag a le o e id al, peu eligieu , l ge , f i ole, ais so ia le. » C est u  

peu l i e tai e st ot p  puis  da s la litt atu e du XVIIIe si le. 

 

                En fait, toutes ses idées couchées en notes p pa atoi es pou  l itu e 

des Origines so t e pos es ie  e  a o t da s ses œu es a t ieu es. E t e le  jui   

et le  o to e , Tai e dige u e s ie d a ti les desti s à dis dite  l e seig e e t de 

Victor Cousin qui paraissent en feuilleton dans la Re ue de l’i st u tio  pu li ue éditée par 

Hachette. Ces articles seront réunis en volume en 1857 dans la première édition des 

Philosophes français du XIXe siècle que Jules Simon juge « le plus brillant, le plus spirituel, le 

plus profond et le plus malveillant des livres. » A t a e s ette atta ue e  gle o t e l ole 
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298  Taine (H.), op. cit., t. III, p.300-301. 
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philosophique officielle, il livre des réflexions qui seront les siennes dans les années 70. Par 

exemple, à propos de la noblesse, il écrit : « C est u e a isto atie ui, perdant son 

i d pe da e et uitta t la ie gue i e, de ie t u e ou  se ile et fi e sous la ai  d u  

maître. »
299

Mais aussi, il développe la thèse qui va devenir essentielle dans sa démonstration 

sur les causes intellectuelles de la révolution : « Rousseau se leva, autorisa le sentiment, 

o sa a t l id al, p o la a t l i isi le et la oiti  du pu li  sui it. »300
Toute sa théorie sur 

l esp it olutio ai e ui est le f uit de l esp it lassi ue li  à l esp it philosophi ue du XVIIIe 

siècle est déjà élaborée vingt ans avant les Origines. 

 

                De même, dans Essai de iti ue et d’histoi e publié en 1858, les lignes 

consacrées aux Mémoires de Saint-Simon sont déjà un réquisitoire contre une aristocratie 

composée de : « petits despotes épais, ils o t so g  u à o se e  les i justes ho eu s et 

les injustes profits du despotisme ; fai les  et uisi les d a o d, ils so t est s uisi les auta t 

que faibles ; dispersés et impopulaires, égoïstes contre leurs égaux, égoïstes contre leurs 

inférieu s, ils o t poi t t ou  d appui i e  eu -mêmes ni dans la nation. »
301

Il traite le 

clergé de « corps de fonctionnaires », la monarchie de « sou e i  d histoi e. » Tout L’A ie  

régime est là, mais aussi La Révolution, l a st a tio  ui d tei t hez “ie es, la centralisation 

ad i ist ati e, la o e t atio  populai e pote tielle e t i su e tio elle à Pa is…auta t de 

th es ui se o t ep is a o da e t… 

 

                En 1861, dans son Etude sur Carlyle, ie  u il dise ue Ca l le juge al 

la révolutio  et e o p e d pas le a a t e f a çais, plus de di  a s a a t d i e su  la 

révolution, il dit déjà : «  A quoi pouvait aboutir une jacquerie de paysans abrutis, lâchés par 

des aiso eu s ath es…Ces fu ieu , es ou ie s, es ja ues sa s pai , sa s habits, se 

battaient à la frontière pour des intérêts humanitaires et des principes abstraits. »
302

 

 

                En 1861 encore, dans le Journal des débats du 3 septembre, paraît un 

a ti le o sa  à Jeffe so , où il e pose sa isio  de l œu e de la Constituante et de ses 

membres «  diseurs, graveux, sensibles » qui auraient dû arrêter de siéger après avoir 

                                                 
299 Taine(H.), Les philosophes classiques du XIXe siècle en France, Paris, Hachette, 7e édition, 1895, p. 115. 
300 Taine (H.), op. cit., p.296. 
301 Taine (H.), Essais de critique et d’histoire, Paris, Hachette, 15e édition, 1920, p.292.  
302 Taine (H.), Etude sur Carlyle, Paris, Germer Baillière, 1864, p. 165-166. 
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obtenu : « la liberté individuelle, la liberté de commerce, la liberté de presse, le jugement par 

jury, la représentation législative, la périodicit  des u io s, le d oit d i itiati e, le d oit 

e lusif de ote  les ta es et d e  gle  l e ploi, la espo sa ilit  des i ist es. »303
 Avec le 

te ps ils au aie t eu la possi ilit  d a lio e  la o stitutio  ; ils e l o t pas fait et ela à 

conduit au despotisme : d où ‘o espie e. O  et ou e là toute la p o l ati ue de Tai e 

u il e a esse  de d eloppe  da s les Origines, sorte de trame sur laquelle viendra se 

greffer la méthode des petits faits visant à étayer sa rhétorique. 

 

               Cet article sera repris dans Nou eau  essais de iti ue et d’histoi e 

publié en 1864 où figure un autre article sur Racine, paru auparavant dans le Journal de débats 

de juillet  et ui ep e d ses id es su  la so i t  du XVIIe si le et su  l esp it lassique : «  

Le roi au XVIIe : il se croit possesseur de son peuple, comme un particulier possesseur de sa 

terre »
304

 et aussi : «  e ue la so i t  d eloppe da s l ho e, est la fi esse ; elle fait des 

d li ats, est so  ite et so  to t… o e t des gens ainsi élevés supporteraient les excès 

du drame ! »
305

 

 

               Ces uat e pu li atio s s helo e t da s le te ps e t e  et  

et d o t e t, sa s l o e d u  doute, ue Tai e o t ai e e t à e u il affi e da s la 

préface de L’a ie  gime, a des convictions et des idées bien établies avant de se lancer 

da s ses e he hes. Ce est pas e u il a d ou e t ui lui a do  de ou elles e titudes, 

elles taie t p se tes depuis fo t lo gte ps da s so  esp it et o t fait ue les e fo cer. 

On en a la preuve dans une lettre écrite en 1861 à son ami de Suckau, dans laquelle il parle 

d tudes u il fait su  le XIXe si le : « Je p e ds des otes… ela fe a peut-être une France 

contemporaine ; ais j ai peu  de es otes, elles so t peu pat iotiques, point gaies et encore 

moins respectueuses. »
306

 

 

                Taine utilise donc le terme « France contemporaine » à propos d u  

ouvrage possible des années avant la Commune, qui aurait, si on croit ses détracteurs, été 

                                                 
303 Taine (H.), Journal des Débats, 3 septembre 1861. 
304 Taine (H.), Nouveaux essais de critique et d’histoire, Paris, Hachette, 6e édition, 1896, p. 131.  
305 Taine (H.), op. cit., p. 138. 
306 Taine (H.),op. cit., t. II, p.222. 
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l l e t d le heu  des Origines. Non seulement il utilise le terme, mais il a la prémonition 

des o t o e ses u elles sus ite o t plus ta d… 

                 De fait, si Taine est consacré historien en 1875 au moment de la 

publication de l’A ie  gi e, l histoi e tait au entre de ses réflexions depuis dix-sept ans, 

tant sur le fond que sur la forme. La publication de ses Lois en histoire en 1858 reproduites par 

son neveu A. Chevrillon en est la parfaite illustration. La méthode suivie dans les Origines  est 

elle u il a ise au poi t a a t e de sa oi  u il i ait u e histoi e de la ‘ olutio  

française un jour. 

 

                De  à , tout so  te ps est o sa  à l itu e de L’a ie  

régime et il ne va donner que de rares articles aux Débats : trois essais sur Ribot, Bain et 

Spencer, puis trois autres sur Daudet, Ferdinand  Fabre, Hector Malot. Ayant acquis une 

propriété en Savoie, il va y passer la plus grande partie de son temps, alternant avec Paris, et 

e jus u à sa o t. La g a de affai e de la fi  de l a e  est sa a didatu e à l A ad ie 

française. Trois fauteuils étant vacants, ceux de MM. Lebrun, Saint-Marc Girardin et Vitet. Ses 

a is, do t F. Guizot, l e ou age t à se p se te , a  si le fauteuil de Le u  se le se  à 

Alexandre Dumas, les deux autres leur paraissent accessibles. Il hésite, car il avait eu le 

d plaisi  de se oi  efuse , e  , le p i  Bo di  de l A ad ie pou  l’Histoi e de la 

littérature anglaise. Bien que soutenu par Guizot et Sainte-Beuve, il était contesté par le clan 

catholique Dupanloup-de Fallou , ui o ait e  lui l le t o  li e li al et a ti-clérical, donc 

da ge eu . N a ait-il pas eu l ho eu  d t e, a e  ‘e a , is  pa  u e atta ue de Mg  

Dupanloup dans Avertissement à la jeunesse et aux mères de famille sur les attaques dirigées 

contre la religion par quelques écrivains de 89 à nos jours ? Ce même Dupanloup est très clair 

e  ette fi  d a e  da s la po se u il fait à Tai e su  so  attitude futu e, eg etta t ue 

son talent soit mis « au service d id es ue je ois su e si es de tout o d e eligieu , o al 

et social. »
307

 “a putatio  d i o o laste l e p he de allie  su  so  o  les oi   des 

académiciens de gauche ou de droite ; il est inclassable, et le sait : «  J ai le alheu  d t e 

anticlérical et anti-radical, ce qui me nuit fort. Mgr Dupanloup et M. Thiers sont contre moi. Je 

sa ais ie  ue j tais h ti ue e  philosophie, ais il pa aît de plus ue j ai des id es fausses 

sur la Révolution française. »
308

 Peu de ha e do  d t e lu sans les voix catholiques, ce qui 
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changera plus tard quand il se représentera en 1878, les deux premiers tomes de La révolution 

ta t pa us et ue le ega d du pa ti atholi ue au a ha g …De plus, il h site aussi e t e les 

deux fauteuils vacants, attiré plus par celui de Saint-Ma  Gi a di , u il a ait o u au  

Débats et qui était devenu un ami, que par celui de Vitet, à ses yeux trop lié aux catholiques. A 

ne pas vouloir opter pour un siège, il est battu pour les deux.  

 

 

                E  ette fi  d a e , il dit à so  t adu teu  Joh  Du a d u il a 

it u e e tai e de pages de l A ie  régime et pense à ce moment-là faire quatre 

volumes. « Le se o d e pose a la p iode aiguë de la ‘ olutio , jus u au  the ido . J e  

publierai deux à la fois. »
309

 A ce moment, le plan est pratiquement figé. Une note du fonds 

Taine nous donne un plan très proche du plan définitif : 

                1). Origine des privilèges. Clergé. Noblesse. Roi. 

                . Les œu s. 

                3). Les doctrines. Co eptio  de l ho e a st ait. 

                                             Ca a t isti ue de l ho e a st ait. 

                4). Les institutions. Les privilégiés de province. 

                                                Les privilégiés de la cour. 

                5). Les non-privilégiés et les moins-privilégiés. Peuple. 

                                                                                             Bourgeoisie. 

                                                                                             Curés. 

                                                                                             Nobles de province.
310

 

 

                Il est très intéressant de le comparer au plan de 1875. La première partie 

intègre les privilèges et les privilégiés (qui étaient en 4) en gardant leurs origines et devient : 

Structure de la société. La seconde ne change pas : Mœu s et a a t es ; la troisième, non 

plus : Esprit et doctrine. Par contre la quatrième partie est consacrée à la propagation de la 

doctrine (puisque les institutions sont en 1). La cinquième est intitulée : Le peuple. Ce 

ha ge e t est apital. Da s e hapit e, Tai e a s te d e su  la is e du peuple, ses 

o ditio s de ie atast ophi ues, le poids des i pôts, les ja ue ies…En fait, un dernier 
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chapitre écrit comme une préface au premier chapitre de la Révolution o sa  à l a a hie. 

La uestio  de la ou geoisie est es a ot e. C est ai u il a effleu  le sujet à p opos de la 

Propagation de la doctrine, mais il ne se livre pas à u e tude de fo d ita le. Il l a es a ot  

volontairement, pour éviter de souligner le rôle de celle-ci dans le processus révolutionnaire et 

pour ne retenir  que celui joué par les « ratés » et les « arrivistes » membres de la 

Constituante. 

 

                En juin 1874, il est au milieu du second chapitre et écrit une page par 

jou . Fi  juillet, il se plai t de sa diffi ult  d i e su  les id es et la fo e d esp it à la eille de 

la Révolution : «  Il s agit de o t e  ue Boileau, Des a tes, Lemaistre de Sacy, Corneille, 

Racine, Fléchier, etc., sont les ancêtres directs de Saint-Just et de Robespierre. Ce qui les 

ete ait, est ue le dog e o a hi ue et eligieu  tait i ta t ; une fois ce dogme usé par 

ses excès et renversé par la vue scie tifi ue du o de Ne to  appo t  pa  Voltai e  l esp it 

lassi ue a p oduit fatale e t la th o ie de l ho e atu el a st ait et le Co t at so ial. »311
 

Pe da t l hi e  , il a ait lu so  p e ie  hapit e, Structure de la société, aux élèves de 

l E ole de sciences politiques et au printemps 1875, il a rédigé les trois cinquièmes de 

l ou age. Il a epte alo s l i itatio  faite pa  l u i e sit  de Ge e de fai e u e s ie de 

o f e es su  so  œu e e  ou s et p oit sept le tu es pou  e ui est d jà écrit, venant 

de li e le t oisi e hapit e à ou eau à l E ole. A M. Mo ie , i stigateu  de ette i itatio , 

il délivre en quelque sorte le message politique des Origines. «  Ma seule thèse est contre le 

pouvoir arbitraire et absolu, soit de la foule, soit d u  i di idu. U  t e hu ai  ou u e 

olle tio  d t es hu ai s, ui est despote et e su it pas le o t e poids d aut es pou oi s, 

devient toujours malfaisant et fou ; et la Convention, Napoléon, ne valent pas mieux que Louis 

XIV. »
312

 Dans une lettre à so  t adu teu  Joh  Du a d le  juillet, à p opos de l itu e de 

l Ancien régime, il dit : « J ai it plus de la oiti  de o  de ie  hapit e, j esp e a oi  fi i 

au ilieu d août. Je ou e a da tio  de petits faits et de te tes a us its. E suite il me 

restera la révision. »
313

 Ses amis suivent son travail avec intérêt comme le fait ainsi Renan le 17 

août 1875 : « O  e dit ue ous t a aillez igou euse e t, e ui e to e pas. J atte ds 

ot e li e a e  d auta t plus d i patie e ue, pe da t les jou s où j ai pu li e, ais o  
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i e, j ai elu d u  out à l aut e l histoi e de M. Thie s. Je ous di ai plus ta d les id es ui 

me sont venus. »
314

 

 

                A a t de se e d e à Ge e, la da tio  de l Ancien régime est 

terminée. Déjà, il doute de l effi a it  p dagogi ue de so  s st e : «  Mais à quoi bon les 

livres ? Ce sont les intérêts qui gouvernent les hommes. Enfin, il faut faire de son mieux sans 

se préoccuper des conséquences. »
315

 Alo s ue so  p e ie  olu e est pas e o e publié, 

Taine ne se fait aucune illusion sur la perception et la compréhension de son livre par ses 

futu s le teu s. Pessi is e a solu d u  ho e ui o sa e a les di -huit années qui lui 

este t à i e à pou sui e le t a ail u il s est fi , sa s a ier ni ses convictions ni sa 

thode, sa s se sou ie  des a tio s di e ses sus it es pa  so  œu e, a i  seule e t 

par sa détermination à vouloir prouver. 

 

                La p e i e ditio  de l Ancien Régime paraît chez Hachette le 9 

décembre 1875. Le , il joi t u e lett e à l e oi de so  ou age à la P i esse Mathilde, 

exposant en quelque sorte sa démarche : «  Je prends la liberté de vous offrir un gros volume 

ui pa aît aujou d hui, l’A ie  gi e. C est de l histoi e, o  de la politi ue. A e titre, vous 

avez toujours daigné accepter mes libertés et mon indépendance ; ne croyez pas que je veuille 

jamais faire de la polémique ; si des gens de parti tirent mes idées vers la droite ou vers la 

gau he, je e  po ds pas ; je ne suis ni ne veux êt e u u  u ieu . Vous  a ez ha itu  et 

ous e l a ez pe is. »316
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B. R eption de l’Ancien Régime 

 
             Si Taine désire placer ce premier tome des Origines en dehors des 

a tio s politi ie es, il se oud ait t e à l a i des a tio s pide i ues de ses 

o te po ai s, ai si u il l e p i e da s u e lett e à Al e t Collig o , di e teu  de La vie 

littéraire  et que celui-ci publiera dans sa revue : «  Dans un écrivain, il y a deux hommes : le 

p e ie  ui s ad esse à ses o te po ai s, flatte leu s goûts, de plus en plus a un rôle, un 

étalage, une coterie, un succès ; le se o d ui s ad esse au  aut es g atio s et se p se te 

u da s l a e i  a e  ses seuls li es ; je préfère le second ; e ui est esse tiel, est la 

position durable. »
317

  Ambitio  i e se, fi ale e t alis e, ais ui ite a pas les 

pol i ues ultiples sus it es pa  so  œu e ta t de so  i a t ue lo gte ps ap s sa 

mort. 

 

                   La so tie de l A ie  régime coïncide avec une période politique 

instable caractérisée par une poussée républicaine de plus nette. Les élections sénatoriales de 

janvier 1876 destinées à compléter les 75 sénateurs inamovibles nommés par la Chambre, 

donnent un équilibre entre monarchistes et républicains ; 151 pour les premiers, 149 pour les 

seconds. Puis, le scrutin uninominal à deux tours pour élire les députés en février-mars 1876 

consacre la victoire des républicains. Avec 350 élus, ils battent largement la droite 

conservatrice composée de 25 légitimistes, 55 orléanistes, 75 bonapartistes. Si les 

monarchistes sont anéantis, la droite libérale et parlementaire perd une bataille décisive dont 

elle ne se relèvera pas. 

                   Jules “i o  o  au e pla e e t de l ph e Fau e se situe à 

la fois trop à gauche pour Mac-Mahon et trop à droite pour Gambetta. Cette situation 

o fusio elle a pe du e  jus u au  ai  ua d Ma -Mahon adresse une lettre à J. 

Simon lui reprochant son silence à la Chambre devant les attaques de Gambetta : «  Le 

l i alis e, oilà l e e i ! » Après la démission rendue inévitable de J. Simon, la mise en 

minorité de son remplaçant de Broglie entraîne la dissolution de la Chambre en juin et de 

ou elles le tio s. O  sait e u il e  ad ie d a, u e la ge i toi e des pu li ai s a e   

élus contre 208 conservateurs confirmée plus tard par des élections municipales qui 

aboutiront à un changement radical de la physionomie politique du sénat en janvier 1878. 
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                 Cette période de deux ans va perturber Taine. Sa correspondance en 

atteste. Sachant que la République est en marche et inévitable, y voyant le résultat de la 

suprématie du suffrage universel, il espère au moins que Gambetta, une fois aux affaires se 

o t e a plus aliste et espo sa le ue da s l oppositio . Il este pe suad  ue la France va 

voir son prestige et son rôle international diminuer encore un peu plus : « Elles (les bêtes !) Au 

pou oi , ous au o s u e F a e i f ieu e e  Italie et à peu p s au i eau de l Espag e ; 

mais nous ne pouvons pas avoir mieux. »
318

 Dans une lettre du 22 mai à Boutmy, il présage 

ie  de l olutio  de la situatio  : «  Que dites-vous de notre coup de théâtre politique ? Je 

comprends que M. Gambetta même sucré par J. Simon ait paru amer au Maréchal, et que, 

se ta t l a e  à t a e s le su e, il ait craché le tout. Cela le conduit à donner lui-même sa 

démission dans quatre mois. » Il y reprend sa critique acerbe du suffrage universel : «  Même 

avec des préfets nouveaux, on ne manie pas aisément le suffrage universel ; est u  o e 

animal préso ptueu , ope, et ui a epte a pas le o t i la ide ; d auta t plus ue 

depuis si  a s, il s est gu i, il a eau oup a g , il est plus at  i effa ou h  o e e  

1870. »
319

 Cet épisode le renforce, si besoin est, dans son opposition absolue au suffrage 

u i e sel. “i pou  lui l i sti t galitai e d o ati ue e t aî e toujou s le peuple à adi alise  

so  suff age, il a o de pas plus de satisfe it à l a isto atie ui, da s la situatio  a tuelle, 

fait preuve de cécité politique et de démission intellectuelle. Il faut ajouter que pendant cette 

période indécise sur le plan politique, Taine travaille sur la Révolution et que les évènements 

u il it e  di e t e peu e t ue e fo e  ses o i tio s p i iti es. ‘e a  pa tage so  

inquiétude avant le ote du  o to e et lui it le  u il : « oit des uages s a u ule  

contre eux, la presse nous attaquera, soit comme cléricaux, soit comme radicaux. La pente où 

ous so es depuis lo gte ps tait fatale, ais le  ai e  a dou l  l i li atio . »320
 

 

                  Ce est pas le essage o te u da s l Ancien régime qui va entraîner 

des réactions enflammées des uns ou des autres, plus préoccupés par la situation politique 

indécise que par une thèse originale sur les origines de la Révolution française. Si le livre 

expose des thèses originales (esprit classique, philosophie du XVIIIe siècle, conditions de vie 

des a pag es , il ep e d aussi des id es d jà d fe dues hez To ue ille et ui o t ie  
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de polémique. Victor Giraud qui voit dans l’A ien régime le chef-d œu e de Tai e, pa le de 

« sérénité » de l auteu  fa e à « cette société frivole mais régulière, et qui présentait au moins 

les apparences de la santé et de la raison. »
321

 Dans son Essai sur Taine, sans doute le livre le 

plus érudit paru da s les a es ui sui e t la o t de Tai e et ui a l a al de la fa ille, V. 

Gi aud et e  e e gue l i flue e de To ue ille su  la pe s e de elui-ci. « Il faudrait sans 

doute de lo gues pages pou  d le  a e  l e a titude et la p isio  d si a les tout e u il a 

pu puise  d i fo atio s, d i di atio s f o des, de ues d e se le et de d tail da s les 

ouvrages de Tocqueville. »
322

 Co e ous l a o s dit, Tai e lui-même revendique cette 

filiation. 

 

                 La préface de l’A ie  gi e est aussi celle des Origines de la France 

contemporaine. Ce te te su e l a itio  histo i ue de Taine et illustre son style. Tout est 

dit dans ces huit pages, son humilité feinte devant les idées politiques, sa conception 

d te i iste de l histoi e, « d a a e la atu e et l histoi e o t hoisi pou  ous ; est à ous à 

ous a o ode  à elles, a  il est sû  u elles e s a o ode o t pas à ous. »323
 En disant 

u e  , il a ait au u e o i tio  politi ue, il ep e d là u e d la atio  u il faisait à 

Prévost-Pa adol du te ps de l E ole o ale : « Je suis majeur depuis huit jours, et je ne vote 

pas, uoi ue je le puisse. Je e  t ou e i apa le, et oi i pou uoi : Je ai ue deu  

opinions fermes en politique : la première est que le droit de propriété est a solu… ue la 

p op i t  est u  d oit a t ieu  à l Etat, o e la li e t  i di iduelle…La se o de est ue tous 

les droits politiques des citoyens se réduisent à un seul, qui est celui de consentir à la forme de 

gouvernement existante, soit explicitement, soit tacitement ; que, par conséquent, toutes les 

fo es de gou e e e t so t diff e tes e  soi, et e p u te t leu  l giti it  ue de 

l a eptatio  de la atio . »324
 Ces lignes constituent à elles seules une réponse à ceux qui ne 

veulent voir une évolutio  o se at i e hez Tai e u ap s . Celui ui it  la p fa e 

de l’A ie  gi e est pas diff e t de elui ui i ait à so  a i i gt a s plus tôt… Pou  se 

faire une idée de ce qui est souhaitable en politique, il faut donc étudier le « caractère et le 

passé » du peuple. « “i j e t ep e ais u  jou  de he he  u e opi io  politi ue, e e se ait 

u ap s a oi  tudi  la F a e. » C est l tude de so  o ga isatio  a tuelle do t l o igi e 
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remonte à l a ie  gi e et à la ‘ olutio  ui doit apporter la compréhension de ses 

p o l es. Pou  ela, il e pose sa thode fo d e su  la olle te des do u e ts u il se 

p opose d app he de  e  « naturaliste » et dit son éblouissement de côtoyer les figures du 

pass . E e eille e t de l histo ie  ophyte aux Archives qui nous livre sa conception de 

l e ploitatio  des do u e ts. Le p o l e, et ses d t a teu s e a ue o t pas de lui 

ep o he , est u il e e et ja ais e  ause la a it  des t oig ages, l ho tet  d u  

appo t, l i pa tialit  de mémoires. Certes, il en donne scrupuleusement les références, et nul 

ne peut mettre en doute son travail ni sa probité, mais cette position laisse perplexe. Ses 

ennemis parleront au mieux de naïveté, au pire de manipulation, ses admirateurs préfèreront 

mettre en avant sa droiture et sa hauteur de vue. Il faut bien reconnaître, et ses notes de 

travail en attestent, il cherche toujours, dans le choix de ses documents, à conforter ses idées, 

à étayer son raisonnement. Certes, il se défend de toutes « arrière-pensées » et si elle 

est « dégagée de tout parti pris, la curiosité devient scientifique », il e  de eu e pas oi s 

que cette préface apporte un éclairage capital sur ce que sont les Origines. 

 

                 Le livre est avant tout la condamnation de l a solutis e o a hi ue 

dans lequel il décèle la préfiguration du régime centralisé codifié plus tard par Napoléon. Il 

est pas i dulge t pou  Louis XVI, e o e oi s pou  la o lesse, e  faisa t u  disti guo 

entre la haute aristocratie et la petite noblesse de province. Les nobles privilégiés ne rendent 

plus, o t ai e e t à eu  d Alle ag e ou d A glete e, les de oi s et les se i es ue la 

so i t  f odale leu  i posait. Les i stitutio s so t i apa les de po d e au  atte tes d u e 

société transformée par la philosophie des Lumières, alors que chez nos voisins, le régime 

féodal conservé et transformé est capable de produire une société vivante. La deuxième 

atta ue o e e l Eglise do t la i hesse lui pa aît a usi e, tout e  faisa t u e diff e e, 

comme pour la noblesse, entre le haut et le bas clergé. Le curé de campagne au plus près de 

ses fidèles lui apparaît, malgré un certain obscurantisme lié à son genre de vie et à son 

recrutement parmi les basses couches de la société, le plus proche de son idéal du clergyman 

anglais. « Ce u il app ou e da s le h istia is e, e est pas sa pa t de it , e est ue sa 

part de bienfaisance sociale. »
325

 Pour assumer la contradiction entre son anticléricalisme et 

son traditionalisme, Taine a recours à une distinction entre science et raison. De toute façon, à 

cette époque, Taine est encore mal perçu par les catholiques, le pamphlet écrit par Mgr 
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Dupa loup et so  le tio  at e à l A ad ie de  e  so t les p eu es, et so  li e e a 

pas les surprendre. Au o t ai e, le to  ua  et le ôle ajeu  de L Eglise e o u pa  Tai e 

ne peuvent que leur plaire. Il souligne son importance historique capitale tout en ne reniant pas ses 

idées : A ti l i al, il o da e l i g e e de l Eglise da s les affai es pu liques, libéral, il est 

oppos  à elle de l Etat da s les affai es eligieuses. 

 

                 La réception de L’a ie  gi e respecte donc les réactions propres à 

chaque sensibilité politique. Les légitimistes sont mécontents, les catholiques sont 

circonspects, à la fois satisfaits de la place reconnue par Taine à la religion et peu ravis par son 

loge de Voltai e…Les pe seu s o t e- olutio ai es app ie t pas sa d o st atio  

ui se app o he des th ses de B. Co sta t su  l a solutis e d u  seul homme. Ils recherchent 

en vain des références à de Maistre ou à Bonald. Mais ces réactions sont conformes aux 

jugements que les légitimistes et les catholiques pensaient du Taine libéral. Les républicains 

attendent la suite et restent prudents tout en se félicitant des positions antimonarchistes 

exposées dans le livre. Son livre V sur le peuple est bien accueilli et ses pages sur la pauvreté 

de la population rurale particulièrement appréciées  par ses admirateurs habituels. Le Taine de 

l Ancien régime est o fo e e  tout poi t à l auteu  des Notes su  l’A glete e, et ne déroge 

pas à sa ligne politique supposée. Seule sa théorie sur « l esp it lassi ue » su p e d ais est 

pas à l o igi e de a tio s politi ues pide i ues. 

 

                 La correspondance que Taine reçoit, après la publication du livre, reflète 

bien le consensus plus ou moins général de ses amis. Le premier témoignage vient de Alfred 

Maury, évidemment flatté des remerciements que Taine lui fait publiquement dans la préface 

de L’a ien régime : « J ai eçu a e  e o aissa e l i t essa t et pi ua t ou age ue ous 

a ez eu l a a ilit  de e fai e ad esse  et je ous e e ie à dou le tit e, d a o d d a oi  

bien voulu consigner mon nom dans votre préface en termes flatteurs, ensuite du plaisir que 

ous allez e p o u e . J  ai t ou  le tale t et l o igi alit . »326
 

                  F. Le Play lui écrit dés le 12 décembre : «  J ai eçu hie  ot e eau li e 

et je e p esse de ous ad esse  es f li itatio s et es e e ie e ts. J ai lu sans tarder 

le passage ue ous a ez p is la pei e de e sig ale …Je ois des diff e es da s l e utio  

de la méthode, dans le choix des faits observés, dans les époques auxquelles les faits sociaux 
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se rapportent, dans les lecteurs qui lisent vos écrits, surtout enfin entre ma lourde prose et 

votre charmant et poétique langage. »
327

 Quelques jours plus tard, il ajoute : «  Malgré le 

au ais tat de es eu , je ai pu a te  ap s a oi  lu le passage i di u  pa  ous : j ai 

lu jus u à la fi  ; puis je suis e e u pa  le o e e e t jus u au poi t de 

d pa t…J p ou e le esoi  de ous e e ie  de ou eau pou  l e seig e e t ue ous e 

do ez. Je e  o ais pas ui, da s l tat p se t des e eu s de ot e a e, puisse ieu  

o t i ue  à l œu e du salut. »
328

 Cette correspondance montre la profonde admiration que 

se portaient réciproquement les deux hommes. Dans une lettre adressée à Alexis Delaire, 

disciple de Le Play et directeur de la Réforme sociale,  Taine lui rend hommage : « Plus j tudie, 

plus j app ie l app o atio  de ot e ole, a  je ifie, pa  es p op es e he hes, la 

justesse et la po t e de ses a i es. Esti e  les p i ipes a st aits d ap s leu  appli atio  et 

leu  œu e effe ti e, tâ he  de oi  l i di idu o po el et i ant à son métier, dans sa famille 

et da s sa aiso , s effo e  de d le  ses se ti e ts els, ha ituels et do i a ts ; bref, 

fai e des o og aphies, oilà les e seig e e ts de M. Le Pla , et d i sti t, je les ai toujou s 

suivis en histoire. »
329

 

                 Maxime Du Camp lui écrit en février 1876 : «  Mo  he  a i, je ai pas 

esoi  de ous di e ue j ai lu ot e li e et ue l a a t lu, j e  suis e eill . Le olu e est 

bourré de faits, à en crever, comme dirait Flaubert. »
330

 Il lui propose ses services pour des 

e seig e e ts ui pou aie t lui t e utiles pou  la suite de ses e he hes. C est d ailleu s 

une constante chez beaucoup des correspondants de Taine qui lui proposent de lui fournir des 

sources inédites, des ouvrages intéressants, des mé oi es ou li es…Ai si u  e tai  Jules 

Guille i , de la “o i t  d histoi e et d a h ologie de Chalo  su  “aô e, lui it ap s a oi  

sui i ses o f e es à Ge e pou  le f li ite  et lui p opose  de l aide  da s ses e he hes. 

Son ami Amédée Roux le félicite : « J a h e à l i sta t de li e ot e ad i a le olu e su  

l a ie  gi e et o e j ai toujou s eu pou  sp ialit  d e fo e  les po tes ou e tes et 

d appo te  de l eau à la i i e, je e suis is e  t te de ous fou i  des e seig e e ts ue 

ous e e de a dez pas… »
331

 Dans ce même courrier, il reproche amicalement à Taine de 

ett e u e ajus ule à la pa ti ule d u  o le et il est ai ue da s les otes de as de 
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pages, on lit par exemple : De Beze al ou De Lu es…Le e, ap s lui a oi  proposé des 

e seig e e ts u il e solli itait pas, lui it : « Je ne saurais donc trop vous engager à vous 

te i  e  ga de o t e d i o a les do u e ts u o  e a ue a pas de ous off i  

lorsque vous aurez à traiter de la France contemporaine. »
332

 Il est à remarquer que ces lettres 

se et ou e t pa i les otes de t a ail de Tai e et u elles jalo e t toutes les tapes de 

l itu e des Origines.  

 

                Gabriel Monod, avant de publier sa critique dans la Revue historique, lui 

écrit dés la parution du livre : «  Cher Monsieur, je viens de lire votre volume, il a répondu 

parfaitement et au-delà de tout e ue je e  p o ettais d ap s os le tu es à l E ole de 

“ ie es politi ues. Je ai ie  lu de si i st u tif et de si e t aî ant tout à la fois sur le XVIIIe 

si le. C est u e e eille d a oi  su g oupe , oo do e  ette ultitude de faits e  ta leau  

ui este t g a s da s l esp it et ui po te t e  eu  la o i tio  et l ide e…A o  a is, il 

 a ue To ue ille et ous ui a ez jus u i i pa l  de e sujet d u e a i e ai e t 

historique. » Ap s es f li itatio s, G. Mo od lui ad esse u  ep o he u il ep e d a plus 

tard et qui saute aux yeux aux lecteurs : « Je e ous ad esse u u e iti ue de fo e : La 

bourgeoisie qui doit tenir tant de place dans la Révolution disparaît presque dans votre livre. 

Vous en parlez à diverses reprises, montrant comment par les emprunts elle arrive à la vie 

politique, mais elle est un élément assez important de la vie publique pour mériter un plan 

mieux marqué ; d auta t plus ue ses d fauts et ses e tus o t t  e  g a de pa tie ause des 

excès de la Révolution et aussi du relèvement de la France qui a retrouvé en elle un sol plat 

mais résistant. »
333

 

 

                 Ernest Lavisse lui transmet un courrier de félicitations du Prince Impérial 

dont il a été le maître, sans toutefois lui donner son avis personnel ni sembler donner à cette 

lettre une signification particulière : « Il a sa s di e ue e est poi t u e d a he politi ue 

que je fais aup s de ous. Je ai au u e ualit  pou  ela… Il a lu ot e de ie  li e a e  u e 

so te de passio  et le su  u il e  a fait pou  lui- e a p ou  ue pe so e e ous 

avait mieux compris que lui. »
334

 La lettre du Prince est en effet élogieuse : «  On ne peut 

e pose  d u e a i e plus s duisa te le sultat de plusieu s a es de e he hes 
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laborieuses et de méditations profondes. Non seulement votre livre est venu répondre à un 

esoi  de o  esp it, ais il a do  u e ita le satisfa tio  de œu . »335
 Flatté, Taine 

po d e  i sista t su  so  i d pe da e d esp it et sa positio  d histo ie  a a t ja ais p is 

part aux luttes politiques : «  J ai ta h  de e d e se i e, da s la esu e de es fo es, e  

disant aux français e u taie t leu s grands pères. » A ses yeux, la France a manqué, en 

, la t a sfo atio  ue les aut es pa s d Eu ope o t ussie. Elle est alade et il faut lui 

di e u elle est alade. “a ha t ela, la o aissa e de sa aladie la e d a sage et lui 

enlèvera « l e ie de faire des mouvements précipités, violents et faux. » Les sciences 

politi ues, histo i ues, o o i ues, o ales u il juge a i es pa  appo t à l Alle ag e 

peu e t do e  l la  essai e au ed esse e t i dispe sa le. Cita t l E ole des hautes 

études fondée par V. Du u  a a t  et l E ole de s ie es politi ues de E. Boutmy, il se dit 

persuadé que cette dernière fera : « e u u  ho e isol , u  histo ie  e peut pas fai e ; je 

ois e  elle u  e t e où la politi ue ita le, l ho e d a tio , t ou e a u  jou  l e se le 

des renseignements qui le conduiront à une connaissance approfondie, méthodique, 

progressive, de tous les grands intérêts européens. »
336

 Il faut lire à travers ces lignes le 

p ofo d pessi is e su  l i pa t de so  œu e juste o e e, su  le peu d illusio s su  so  

effi a it  politi ue, e ui e l e p he a pas de pou sui e i lassa le e t l itu e des 

Origines pendant encore 16 ans. 

                 Les réponses de Taine à ses correspondants, nombreuses et 

circonstanciées, correspondent en quelque sorte avec les fameuses défenses publiées 

parallèlement à leurs ouvrages par Montesquieu ou Chateaubriand. Ainsi, il remercie son vieil 

a i F. “a e , a ie  o dis iple de l E ole o ale, pou  u e s ie de o f e es faites su  

l’A ie  gi e  comme celui- i a ait l ha itude de fai e ha ue jeudi su  les li es ou eau  

da s la salle des Capu i es. Co aissa t les di e ge es d id es u il a a e  lui et a e  A out, 

il est soulag  de so  juge e t plutôt fa o a le, ais s i ui te déjà de leurs réactions vis à vis 

de la Révolution…Il fait de e a e  ‘e a  ui l ho o e d u e itatio  da s sa p fa e de 

Dialogues et fragments philosophiques.  

 

                 L’A ie  gi e a, ie  sû , t e l o jet d u  e tai  o e de 

critiques, g ale e t ua es le li e appo ta t pas de th se adi ale , et elati e e t 
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peu o euses. Co e le li e d fe d u e positio  atte due d u  Tai e atalogu  o e 

li al, ue les l giti istes e jouisse t pas d u e i flue e d te i a te, les critiques 

pu li es so t e  tout poi t o fo e à e ue l o  puisse p oi .  Beau oup so t logieuses, 

certaines soulignent quelques objections mineures, quelques remarques de détail, mais pas de 

réaction virulente comme ce sera le cas avec les volumes suivants. 

                 Francis Charmes, de sensibilité centre-gauche, qui fût député modéré 

du Cantal puis sénateur avant de remplacer Brunetière à la direction de la Revue des deux 

mondes, publie deux articles dans le Journal des débats datés du 7 février (succinct) et du 28 

août . Ad i ateu  de l œu e olutio ai e, il pe se ue Tai e e fe a pas l loge de la 

‘ olutio  ais pa tage a e  lui l id e ue : «  L a ie  gi e tait o t, o t pa  sa faute ; 

un régime nouveau devait lui succéder. Le li e de Tai e a d aut e o jet ue de ous 

o t e  l i suffisa e politi ue de la o lesse et du le g  à la eille de la ‘ olutio , et de 

nous faire mesurer exactement de quel poids de privilèges injustifiés écrasait la France. » Il 

admire la méthode analytique de Taine, donnant tous les chiffres détaillés des frais de la cour 

à Versailles ou la somme et la manière de prélèvement des impôts dans les campagnes. Il suit 

Tai e da s sa isio  de la o lesse f a çaise ui a pas e pli les de oi s ue lui imposaient 

ses privilèges, mais est beaucoup plus indulgent vis à vis de la bourgeoisie qui, à ses yeux, 

a ait pas d e p ie e politi ue. Il ad i e e fi  l a al se ue fait Tai e des philosophes et 

des écrivains des deux siècles précédents : «  L i fluence des hommes de lettres et des 

philosophes avait rarement  été indiquée, analysée et jugée avec plus de force. Les portraits 

que M. Taine fait de quatre hommes puissants sont justes et ressemblants (surtout celui de 

Montesquieu.) » Il conclut, après avoi  su  les ualit s litt ai es de l ou age : « Nous 

aurons atteint notre but si nous avons inspiré un grand nombre du désir de le lire. »
337

 Taine le 

remercie de son article par une lettre du 28 août : «  Tout ce que vous dites est bien aimable 

pour moi, et vous marquez très exactement mon point de vue sur la nécessité et les devoirs 

d u e a isto atie. Nous e  a o s plus ; les o les et le le g  e  so t plus u e ; en 1789, si 

le pa ti olutio ai e l a ait pe is, ils o te aie t des l e ts essaires ; depuis, par la 

pe s utio  et faute d e ploi, ils so t de e us ho s d usage, et e u o  appelle les p i ipes 

de , les lois de l asse l e Co stitua te, o t d t uit les ge es futu s  d u e aut e 
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aristocratie. »
338

 Ce discours traduit bien la préoccupation actuelle de Taine en train de rédiger 

le premier tome de La R olutio … 

                 Albert Sorel consacre dix pages dans la Revue historique de juillet 1876 à 

L’A ie  gi e. « Je e ois pas ue pa i ta t d œu es ui l o t pla  au premier rang, M. 

Taine nous ait donné un livre conçu avec plus de vigueur, composé avec plus de talent, écrit 

a e  plus d lat. Nulle pa t, il a d plo  a e  plus d a o da e ses deu  p i ipales ualit s 

de pe seu  et d i ai , ui so t d e ite  les i tellige es et d a i e  les i agi atio s. Ce 

livre était attendu comme un événement littéraire ; il a été accueilli avec un très-vif 

empressement ; il a mérité une admiration que je constate ici avec grand plaisir puisque je le 

partage. » La première imp essio  ue l o  etie t de e p a ule est la d o i atio  ue 

Sorel donne à Taine : pe seu , i ai , ais pas histo ie … Da s u  p e ie  te ps il 

rapproche naturellement Taine de Tocqueville pour mieux les dissocier, le livre du premier 

devant servir au  o te po ai s à se fai e u e opi io  politi ue, s atta ha t à l esp it pu li  ; 

le livre du second ayant pour but de se donner un droit public, se préoccupant des 

institutions. «  Ils constatent le fait et le définissent presque dans les mêmes termes ; mais ils 

en donnent une explication bien différente. Tocqueville la trouve dans le caractère pseudo-

eligieu  de la ‘ olutio , Tai e e pli ue les es ph o es pa  l esp it lassi ue. » 

                 Sorel ne partage pas le point de vue de Taine pou  le uel l esp it 

classique est bien la cause principale de la Révolution française. Commençant à réfléchir sur ce 

ui se a so  œu e ajeu e, L’Eu ope et la R olutio  f a çaise, il compare les régimes 

monarchiques en Allemagne, en Angleterre et en Russie avec la France pour en conclure : « En 

F a e, il  a i o stitutio  ia le, i œu s politi ues solides, i sou e ai  de g ie, i 

ho e d tat ai e t sup ieu  : la ‘ olutio  late, et s il est ai u elle a fait 

banqueroute, la faute en est moi s à l esp it lassi ue ui a e p h  i l A glete e, i la 

P usse, i la ‘ussie de p osp e , ais à l i apa it  su essi e des ho es de l a ie  

régime et de ceux de la Révolution. » Il regrette le jugement sévère de Taine sur les Lumières 

et son abstention à dessein de traiter des institutions, trouve remarquable le livre I sur la 

structure de la société, admire moins le livre V sur le peuple : «  Ces dernières pages laissent 

da s l â e u  se ti e t d a i t  p ofo de, o  e  ga de u e i p essio  sinistre, et peut-être 

est-ce à dessein que M. Taine en fait en quelque sorte la conclusion de son premier 
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volume. »
339

 Revenant sur l’A ie  gi e dans la Revue critique de 1878, A. Sorel relate le 

succès du livre en librairie, « tout ce qui lit en France l a d jà lu » et rappelle son émotion : 

« l’A ie  gi e laisse da s l â e u  se ti e t d a i t  p ofo de. »340
 Son jugement global 

est tout-à fait positif. La Revue historique le confirmera en 1881 quand elle sera gré à Taine 

d a oi  l  à uel poi t l absolutisme monarchique était «  oppressif et vermoulu. »  Dans 

l loge u il e d à Tai e lo s de sa eptio  à l A ad ie f a çaise où il lui su de e  , 

“o el edi a l ad i atio  u il oue à L’A ie  gi e qui est pour lui : « a e  l Histoire de la 

littérature anglaise et de L’i tellige e, sa t oisi e œu e aît esse. »341
 

 

                 La Revue des questions historiques sous la plume de J. Salmon ne 

pa tage pas l a is de “o el ou de Mo od, e ui est pas to a t, les deu  e ues ta t 

dire te e t o u e tes et oppos es id ologi ue e t. L auteu  app o he gale e t Tai e 

de To ue ille, ais est pou  le d plo e . Il eg ette la faço  do t Tai e t aite des p i il ges 

et des droits féodaux, conteste son interprétation de la désertification des campagnes par les 

nobles, rejette le tableau fait du clergé en lui reprochant de négliger le mal janséniste, nie la 

fai lesse du pou oi  o al. La th se de l Esp it lassi ue ui, alli  à l esp it s ie tifi ue, est à 

l o igi e de la do t i e ou elle e lui pa aît pas plus o ai a te. Pou  “al o , l a ie  

gi e tait ia le et de ait olue  e  sui a t le p e ie  jalo  ue o stitue l essai des 

assemblées provinciales. « Placé devant ce spectacle de la monarchie au XVIIIe siècle, devenu 

si étrange pou  os eu , so  i agi atio  l a e po t  au-delà des limites que son sens intime 

pe e ait. Il ou lie ou pe d de ue les o e tifs u il a lui-même reconnus, et force la couleur 

o e à plaisi . Le litt ateu  t ahit l histo ie . » L auteu  edoute su tout  que cet ouvrage ne 

do e u e i age fausse de l a ie  gi e et attise les hai es ue l po ue fa o ise, su tout 

auprès des « esprits indécis. » Il ie la aleu  s ie tifi ue, et ad et su  le pla  uditio   ue 

l tude su  l i pôt et les « extraits groupés et commentés avec talent au sujet des divisions qui 

partageaient les classes et des causes  multiples qui se combinaient dans les derniers jours 

pour désarmer la résistance et précipiter une catastrophe. » Il conclut : «  Il ne reste donc 

u u e œu e illa te, d u  g a d ha e de le tu e, ou l o  et ou e ua tit  de sujets 

att a a ts t ait s a e  u  a t plei  de souplesse et de ou eaut , ais où l histoi e 
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proprement dite reste absolument au même point, et malheureusement sous le même aspect 

où ous l o t laiss  les de a ie s de ot e auteu . »342
 

 

               Le commentaire de V. Fournel dans la Gazette de France, de tendance 

o a histe est sa s g a d i t t i de d eloppe e t o igi al. Il se o te te d affi e  ue 

Taine fait preuve de « sincérité indiscutable » et est « un juge peu suspect » de complaisance. 

Fa e à l atta ue e  gle de l a solutis e o a hi ue, il fait p eu e d u e to a te 

od atio  et do e l i p essio  d atte d e la suite des Origines  a a t d ett e u  

jugement définitif.
343

 

 

                Emile Zola, dans le essage  de l’Eu ope de janvier 1876, livre une 

iti ue à la fois ad i ati e et dista te du li e. Il e d d a o d ho age à l i pa tialit  

absolue de Taine, bien que, connaissant ses opinions, il doit lui en coûter. Prévoyant 

que « l œu e lesse a les ho es de tous les pa tis, juste e t pa e u elle est pas 

l œu e d u  ho e de pa ti », il est ahi pa  l o e t a ail fou i ie  u il se se te 

incapable de juger de la pertinence des documents choisis. Admiratif de la méthodologie, « M. 

Tai e a d a o d âti sa ha pe te a e  ette puissa e de logi ue u il poss de ; puis il a 

e pli ha ue ase, o  pas d a gu e ts, ais de p eu es i a tes elles, e ui aut 

mieux. », il se sent presque gêné deva t l a u ulatio  des faits. « Je me défiais de lui, je 

aig ais u il e s e pa e t op o pl te e t de oi. » Anticipant la suite donnée aux 

Origines, il affi e sa o a e e  l e e pla it  de la olutio . « Elle a montré la nécessité 

p essa te d u e solutio  plus e o e la e i p ieuse e t à ot e fi  de si le u à la fi  

du siècle dernier. »
344

 

                La Re ue iti ue d’histoi e et de litt atu e, sous la plume de H. Lot, 

publie en 1876, un article acide sur l’A ie  gi e. Le jugement se veut sans appel : « Pour 

t e pa fait, il e a ue à e li e ue d a oi  t  dit  à loisi , o çu a e  la geu  et 

autrement écrit. Les matériaux en sont bons, la méthode en est défectueuse. » L auteu  

app ie pas le st le, u il juge lou d ; la pensée, sans nuance, diffuse ; le livre, trop long. En 

fait, il lui d ie la ualit  d histo ie  : « Il se le u il soit pou  la p e i e fois e  fa e du 

sujet u il t aite. Tout lui est o jet d to e e t et d ad i atio . Il s e tasie d t e de eu  
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quat e a s de a t u e tude ui e  de a dait i gt, et d a oi  a i  uel ues e tai es de 

liasses, lo s u il  e  a ait des illie s à pa ou i . Il a l ai  d u  o i e. » Poursuivant son 

atta ue, Lot esti e ue la th se de l esp it lassi ue a a e pa  Taine a été maintes fois 

d elopp e aupa a a t et u il « e faut pas  pages pou  l a o e . » “ il app ie la 

description de la Cour, il juge faible les deux derniers chapitres sur la propagation de la 

doctrine et sur le peuple.  Voulant terminer son a ti le de a i e oi s ag essi e, l auteu  

conclut : « M. Tai e appa tie t à e petit g oupe d i tellige e sup ieu e. E i e t 

Français, classique, selon sa propre définition, M. Taine est avant tout et ne peut être que 

théoricien. »
345

 Cette critique est certainement la plus agressive de celles parues à la sortie du 

premier tome des O.F.C., la eilleu e p eu e est u elle se a it e pa  A. Aula d da s so  li e 

de 1907 Taine, historien de la révolution française. 

 

                En 1878, L. Derome écrit deux articles dans le Moniteur universel sur les 

deux premiers tomes des Origines et considère que l’A ie  gi e est u u  i e tai e de 

la so i t  f a çaise du XVIIIe si le, s appli ua t au  pe so es et au  hoses. «  Il range les 

uns et les autres comme des livres dans une bibliothèque, avec une étiquette et un chiffre qui 

indiquent le poids et la valeur de chaque objet. Contre ce procédé original, aucun argument ne 

aut…A u e do t i e sp ieuse, ais ui est u  po e de fa taisie, il po d pa  u  ot, un 

hiff e, u  t oi  et le po e est plus ue de la fu e. »346
 Manifestement,  Derome 

goutte peu l a u ulatio  des faits essai es à la d o st atio  de Tai e. Il se le pa  

o t e ig o e  ue l histoi e est aussi u  p o l e de hiff es… 

                M.Saint-Valry, la même année, relate la réception partagée que l’A ie  

régime avait suscitée à sa sortie et l e a as da s le uel l ou age a ait pla  u e pa tie de 

ses admirateurs de la veille et dans lequel il menaçait de placer ses admirateurs du 

lendemain.
347

  

 

                A la même époque, Léonce de la Rallaye, pourtant très loin des idées de 

Tai e, e  pa ti ulie  elles li es à so  adh sio  à la th o ie de l olutio  des esp es, ad i e 

la justesse de sa description de la misère du peuple de la famine dans les villes et les 

a pag es, ause des ja ue ies spo ta es. Il se le o fo d e l ad i atio  de Tai e pou  
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u e a isto atie à l a glaise, est-à-dire au plus près de ses sujets, et son adhésion prétendue 

à l id e de f odalit . Il le rejoint en pensant que : «  La o aut  f a çaise a t  l u  des g a ds 

facteurs de la révolution, consciemment et inconsciemment. » Il conclut son article en disant 

que : «  l’A ie  gi e brille surtout par la richesse et, en général, par la sûreté des 

informations. »
348

 

 

                Le Correspondant, de sensibilité catholique libérale, sous la plume de P. 

Dou ai e e eut ete i  ue l i po ta e e o ue pa  Tai e de la eligio  t aditio elle, 

« organe à la fois précieux et naturel,» et aux prêtres qui avaient « fait la France. »
349

 

 

                Le Journal officiel, dans un article très court, se contente de résumer le 

livre sans faire de véritables critiques élaborées, concluant par un : « Taine est en dehors des 

partis » comme pour se réserver pour la suite.
350

 

 

                 Anatole Leroy-Beaulieu, catholique libéral proche de Taine, et de ce fait, 

très respectueux,  livre quelques années plus tard, une excellente critique sur L’A ie  gi e 

dans un compte-rendu plus global des Origines. Pour lui, Taine est avant tout un philosophe 

sou ieu  d e pose  ses id es, ui p e d le pas su  l histo ie  i pa tial u il se eut 

être : « L histoi e, pou  lui, est u u e s ie e d o se atio , et il l a t aite o e telle, sa s 

passion ni arrière-pensée. » Sa doctrine fondamentale est la théorie des milieux, un système 

où les êtres vivants comme les gouvernements et les formes politiques, aussi bien que les 

disciplines intellectuelles sont : «  le produit du lieu et du temps, du sol et du climat, le fruit 

cha gea t d u e a e, d u  tat so ial ou eligieu . » Leroy-Beaulieu reconnaît à Taine la 

primauté de la démonstration selon laquelle il y avait un poison dans la philosophie du XVIIIe 

siècle : do t les p i ipau  i g die ts o t ela de pa ti ulie  u’ ta t séparés ils sont 

salutai es, et u’ ta t o i s ils fo t u  o pos  eu .  Ces deux ingrédients sont 

l esp it lassi ue et l a uis s ie tifi ue. Le iti ue, ep e a t à so  o pte la fo ule de 

Tai e, l affi e e  su stitua t la ualifi atio  « littéraire » à « classique », ce qui correspond 

ie , sa s au u  doute, à la pe s e de l auteu . «  L esp it s ie tifi ue et l esp it litt ai e 

so t, da s leu  oppositio  e, gale e t i p op e à la politi ue, ue le sa a t et l ho e 
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de lettres y apporte t d o di ai e des thodes, des poi ts de ue, des te da es p es ue 

également dangereuses. » Pou  lui, la th se de Tai e est à la fois ou elle et aie, puis u il le 

ejoi t e  pe sa t ue les ho es de la ‘ olutio  a aie t au u e du atio  politi ue, 

do i s pa  l esp it litt ai e ou l esp it s ie tifi ue ou e o e pa  u  la ge des deu . 

Adh a t à la d fi itio  de l esp it lassi ue e  ta t ue st le o atoi e o pos  d e p essio s 

générales, absence du sentiment historique, appauvrissement graduel de la langue, goût de 

termes abstraits, il suit Taine dans la filiation littéraire : «  Corneille et Racine pourraient être 

o sid s o e d i olo tai es et i o s ie ts p u seu s de ‘ousseau et Ma l , et le 

Télémaque de F elo  est pas sa s pa e té avec le Contrat social. » 

                 Reprenant un peu le parallèle dressé entre Tocqueville et Taine par 

Sorel, Leroy-Beaulieu le p olo ge e  disa t ue si la ‘ olutio  s est ie  i pos e au o  de 

la raison et non au nom de dieu : « elle est gu e u u e d ifi atio  de la aiso , u  effo t 

pou  su stitue  da s le gou e e e t des hoses hu ai es, si e est da s la o s ie e, le 

règne de la raison au règne de Dieu et des autorités se réclamant de la loi divine. » Taine 

comme Tocqueville pense ue est l a ie  gi e ui a fait l du atio  olutio ai e du 

peuple et ue la ‘ olutio  a fait ue d pla e  le si ge de la sou e ai et  du oi au 

peuple. «  L o ipote e, ue l u  la ait au o  de Dieu et de la t aditio , elle l a d olue 

à l aut e au o  de la aiso  et de la olo t  atio ale, estau a t au p ofit du ou eau 

sou e ai  jus u au i e de l se- ajest , sa s s ape e oi  u elle ta lissait d u e ai  

l a solutis e u elle p te dait d t ui e de l aut e. » Leroy-Beaulieu s est beaucoup plus 

intéressé à la partie philosophique de L’A ie  gi e u à l e t ep ise histo i ue, e ui 

o espo d à l id e u il se fait de Tai e : «  un philosophe historien et non un historien 

philosophe.
351

 » 

 

                 Un des articles le plus intéressant sur l’A ie  gi e a été publié en 

1878 par le Correspondant sous la plume de G.A.Heinrich, et traite des deux premiers volumes 

des Origines. A ie  o dis iple de Tai e à l E ole o ale, Hei i h fait u e a al se 

pertinente des idées exposées da s le li e, ele a t les diff e tes o t adi tio s de l auteu  

sans mettre néanmoins en relief leurs convictions opposées. Catholique fervent et adversaire 

du positi is e, il lui pa aît l giti e et e essai e d appli ue  la thode d o se atio  
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des s ie es ph si ues e  histoi e. Il o sid e ue Tai e a tudi  l a ie  gi e 

en « anatomiste, avec la froide autorité du savant, sans idée préconçue, sans passion ni 

colère » et e o u le ôle p i o dial jou  pa  l Eglise et la o lesse. Bie  ue celle-ci se soit 

déconsidérée en ne rendant plus les devoirs que ses privilèges lui imposaient, elle 

représentait «  le espe t des i t ts et de l o d e so ial », o e l glise ep se tait « le 

espe t de es es i t ts et l o d e o al. » Heinrich  pense que Taine est embarrassé 

par son antichristianisme et son matérialisme : «  Mais dans le domaine des faits, surtout 

quand on est soi-même conservateur, comment échapper aux liens logiques qui unissent 

l ath is e à l a a hie ? Le p o l e l a isi lement embarrassé. » Il est persuadé que Taine 

commet deux erreurs fondamentales à propos de la méthode scientifique au XVIIIe siècle dans 

la uelle il se o plait et su  l esp it lassi ue. C est u  ep o he a a  pa  ie  des iti ues, 

ais do t l auteur donne une interprétation intéressante : « Oserais-je ajouter que M. Taine 

est, au premier chef, un homme du dix-huitième siècle ? »
352

 

               La même année, le Journal des économistes publie une critique signée de 

L. Michelant très favorable à Taine. Insistant sur le succès public du livre qui contraste avec 

l a ueil se  de la p esse, il d fi it elui-ci comme  « une étude de la situation politique et 

morale de la France du XVIIIe siècle. » Il adhère à la démonstration de Taine sur la décadence 

politi ue et o o i ue de la o a hie e  i sista t su  le fait u il e istait des solutio s au 

d so d e g al ue i le oi i so  gou e e e t o t su e te d e. L auteu  ad et ue 

Tai e a pas do  de o lusio  à so  œu e e  disa t ue la ‘ olution était inévitable 

ais il o sid e ue est au le teu  de l appo te . « Quand on écrit sans se soucier de plaire 

à telle ou telle opinion, quand on ne consent à flatter aucun parti, pour dire sincèrement la 

vérité à tout le monde, on ne doit guère compter sur une entière équité, encore moins sur une 

approbation fort chaleureuse. »
353

 

 

                 E  , Ale is Delai e e ie t gale e t su  l Ancien régime en livrant 

une critique globale des quatre premiers tomes des Origines. Il admire Taine pour son « souci 

de la vérité », t a ailla t a e  la sû et  et la p isio  d u  hi u gie . Loua t so  uditio  et 

son souci de la vérité, il est émerveillé par son style et par sa forme de narration : «  Toute 

cette foule évoquée du passé, nobles et prêtres, bourgeois et artisans, gouvernants et 

                                                 
352 Heinrich (G.A.), «  La légende jacobine et la critique », le Correspondant, 25 août 1878. 
353 Michenant (L.), «  L’Ancien régime », Journal des économistes, p. 290-298, mai 1878. 
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gouvernés, cuistres et bourreaux ou victimes et opprimés, il ne les fait point défiler devant 

ous o e u  o t ge u o  s atta de à d i e. Il ous pousse ous-même au milieu de la 

cohue : vous êtes entouré, coudoyé, pressé, promené, ballotté, entraîné, meurtri, lassé 

enfin. »   Delaire est convaincu par la démonstration de Taine sur la structure de la société au 

XVIIIe, sur les privilèges abusifs, sur les idées nouvelles qui pénètrent les couches cultivées de 

la société. Toutefois, si Taine constate les causes de décadence et de décomposition : «  Il est 

u  o se ateu  t op e a t pou  e poi t e tio e  tout e ue la F a e d alo s o se ait 

encore de solide et de durable. »
354

 

                 La même année, alors que beaucoup de revues publient des critiques 

sur les quatre volumes des Origines parus, Joseph Reinach, adversaire résolu de Taine, 

écrit : « Da s l Ancien régime, Tai e a ait u ue les i es g ossie s, e do t s taie t jouis, 

dans le camp des libéraux, les juges superficiels. »
355

 

 

                 Revenant sur L’A ie  gi e, G. Monod, dans un éloge nécrologique 

de 1893 écrit : «  Co e a t l a ie  gi e, il a e tout à u e id e e t ale. Il d sig e 

l esp it lassi ue o e espo sa le de la d ade e alo s ue est le la ge i o a le 

d i oh e e et d a it ai e da s os i stitutio s, l a us du p i il ge, la p po d a e des 

i t ts i di iduels su  les i t ts olle tifs. Il e pa le pas de la o lesse de o e…Il est ai 

que la monarchie a préparé sa chute en détruisant tout ce qui pouvait la soutenir, en limitant 

son pouvoir. »
356

 G. Mo od ep e d là les iti ues u il a ait fo ul  à Tai e d s la so tie de 

l ou age e  , e  i sista t su  sa o -adh sio  à la th se de l esp it lassique, idée sur 

laquelle il a toujours été sceptique. 

 

                Le juge e t de Bout  est peut-être pas très objectif, étant donné la 

p ofo de a iti  et l ad i atio  ui le liaie t à Tai e, ua d il it aussi, e   : «  L’A ie  

régime est peut- t e l œu e de ps hologie histo i ue la plus p ofo de, l u e des œu es 

littéraires les plus amples et les plus grandioses que notre siècle est produite. »
357

 Jugement 

                                                 
354 Delaire (A.), « M. Taine historien de la Révolution », La réforme sociale, 1er mai 1885. 
355 Reinach (J.), La République française, 9 mai 1885. 
356 Monod (G.), H.Taine, tiré à part, fonds Taine, B.N.F., naf 28420. 
357 Boutmy (E.), « M. Taine », Annales de Sciences politiques 15 avril 1893. 
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ue e pa tage a solu e t pas Louis Di ie  ua d il t ou e l Ancien régime « encore plein de 

f i olit  d ole. »358
 

                Ba e  d Au e ill  pa tage les id es de Tai e su  la espo sa ilit  des 

classes privilégiées et sur le « pa ti ui au ait dû do e  l e e ple de l o d e et de la 

cohésion. » Pou  lui la F a e oltait e u elle a ait se  et de ait assu e  l h itage du 

18e siècle. « Quand cette philosophie incrédule avait faussé des têtes de la force de celles de 

Frédéric de Prusse et de Catherine II, que pouvait-elle faire de la pauvre cervelle des 

médiocrités qui menaient le monde. »
359

 Pou ta t, Ba e  a pas toujou s fait l loge de 

l Ancien régime. Da s u  te te it au o e t de la pa utio  de l ou age et publié quelques 

années plus tard, il critique, après avoir contesté la méthode historique de Taine,
360

le fond 

même du livre. « La so i t  de l a ie  gi e, d ite pa  M. Tai e e  itatio s p ises à des 

mémoires contemporains, mais choisies et isolées de la page à laquelle elles appartiennent, 

cette société ne devrait être que décrite, et à tout instant, elle est jugée et sévèrement jugée. 

Il est évident, pour M. Taine, logique et fataliste comme tout matérialiste de bon lieu qui ne 

peut oi e u à la toute puissa e des faits, ette so i t  a it  sa guilloti e…Et ous aussi, 

ais pou  d aut es aiso s, p o a le e t, que celles qui sont dans la conscience de M. Taine, 

ous so es d a is ue les fautes o ises itaie t u e e piatio . Mais, e fi , ette 

société, certainement coupable, était-elle to e au i eau où M. Tai e l a fait des e d e ? 

N tait-elle vraiment plus, ua d la ‘ olutio  l a p it, pou  t ou e  à sa pla e Co le tz et la 

Ve d e, u u e so i t  de aît es à da se  ? »
361

 Barbey, qui est si sévère avec Taine à 

p opos de l Ancien régime, a ha ge  o pl te e t d a is ua d il a s agi  de o e te  le 

premier tome de La Révolution, il e se a pas le seul… 

 

               P. Bourget, dans son fameux article Les deux Taine, considère que 

l’A ie  gi e est « l i e tai e du apital h ditai e de la F a e est l o jet p e ie  de 

cette étude, et le second la critique de la gestion que les Français du XVIIe et XVIIIe siècle en 

avaient faite. »
362

 

 

                                                 
358 Dimier (L.), Les maîtres de la contre-révolution au 19e siècle, Paris, Librairie des Saints-pères, 1907, p. 193. 
359 Barbey d’Aurevilly, De l’histoire, Paris, Alphonse Lemerre, 1905, p.334. 
360 voir  le chapitre méthodologie. 
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                L’A ie  gi e qui pourtant, ne bénéficie pas du bruit fait autour de lui 

par les partis politiques qui se déchaîneront à propos de La Révolution, rencontre un succès 

o sid a le e  li ai ie où les ti ages so t ultipli s. A tit e d e e ple, e   o  e  est à la 

ui zi e ditio , e  , il a t  ti   e e plai es de l ou age. La aleu  litt ai e 

plaide sûrement autant dans ce succès que la valeur historique, bien que les critiques insistent 

ie  su  le a a t e o ateu  de l œu e à p opos des sou es it es da s e u il faut ie  

considérer comme la première histoire véritablement « scientifique. » Pendant ces années, 

Taine travaille sa s elâ he, l hi e  il o ti ue à olle te  des do u e ts au  A hi es et dige 

pendant la belle saison en Savoie, dans sa propriété de Menthon-Saint-Bernard ou il passera la 

plus grande partie de sa vie. En octobre 1876, comme nous le révèle une lettre à Boutmy
363

, il 

a dig  deu  pa ties su  l œu e de la Co stitua te et pe se i e les effets de la o stitutio  

da s l hi e . “e p oposa t d i e les nouveaux pouvoirs et le triomphe du parti et de la 

doctrine du a t l t , il a he he  les do u e ts sur les « missions révolutionnaires et 

thermidoriennes » et pe se lui fai e li e les deu  p e ie s li es e  f ie . “ il lui dit u il 

tiendra compte de ses observations, sa conviction est faite : « Sans hésiter, je définis le 

gou e e e t de l Asse l e Co stitua te le g e de l i p o a e, de la peu , des 

phrases et de la niaiserie. » En mai 1877, il demande au même Boutmy et à Leroy-Beaulieu des 

renseignements sur les impôts directs et indirects perçus de 1789 à 1793 leur résumant ce 

u il a pu d jà collecter à ce sujet, pas moins de 10 références. En juin, il le remercie de ses 

e he hes e  esti a t ue jus u à p se t, l histoi e de la ‘ olutio  a uait 

singulièrement de « sérieux ». En juillet, il a terminé le troisième livre et pense écrire le 

quatrième avant son retour à Paris. 

 

                 Depuis la publication de L’a ie  gi e jus u à elle du Gouvernement 

révolutionnaire, Taine ne va cesser de rechercher, de noter, de classer les documents relatifs à 

la Révolution. Ses premières notes remontent même au tout début de 1872, quand il 

o e e à f ue te  la Bi lioth ue atio ale et ue ses p ojets e  so t u à leu s 

balbutiements. 
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                 Certaines notes conservées dans les cartons 19, 20, 21 du Fonds Taine 

de la B.N.F. ous do e t des o e tai es difia ts de Tai e su  les sou es u il utilise 

pour le premier tome de la Révolution. Sur le relevé des Mémoires de Bailly, il note : « En 

voyant cette mutinerie universelle et perpétuelle, cette malveillance contre tout ce qui reste 

de l a ie  o de, Baill  laisse e te d e f ue e t u il  a des i stigateu s, u  g a d 

complot. Peut- t e La los a e  l a ge t du Du  d O l a s, peut-être le 14 juillet Mirabeau y a-

t-il aidé, mais le fond est spontané (preuve : la p o i e  est l i apa it  et la iole e d u  

peuple d olie s ti s, du oi s ui se oie t ajeu s. »364
 

                 Autre exemple, à propos de Montjoie : « Montjoie voit partout complot 

du jacobin, machiavélisme de Mirabeau et de Necker. Les deux amis de la liberté voient 

partout complot de la cour et des ministres. Pour les uns et les autres, les brigands sont 

soudo s. Toujou s le t ait esse tiel de la folie, le d li e de la pe s utio . C est elui de 

Rousseau. »
365

 

                 Ces annotations montrent les réflexions de Taine qui se font jour à la 

lecture des documents et qui se retrouvent dans le texte même. 

                 Le 6 décembre 1877, dans une lettre à Emile Templier, gendre et associé 

de L. Ha hette, Tai e dit u il a a he  le p e ie  olu e su  la ‘ olutio  et u il se ait o  

de le publier, sans attendre le second qui va lui prendre encore du temps. Etant donné les 

i o sta es, est-à-di e juste a a t les le tio s u i ipales, il pe se u il aut ieu  

attendre un peu : « “i ela ous o ie t, je oud ais o e e  l i p essio  d s à p se t, 

et e pu lie  u e  a s , afi  d a oi  le loisi  de fai e u e isio  s upuleuse, et aussi 

pou  ite  à o  li e l appa e e d u e a œu e de pa ti. Je d si e ga de  a position 

pu e e t histo i ue et s ie tifi ue, il e d plai ait eau oup d t e e ôl  da s la pol i ue 

ou a te, et d i i au ois de a s il  a ha e ue la ise a tuelle s apaise a. »366
 Fausse 

naïveté ou vraie lucidité, Taine ne peut ignorer les polémiques que provoquera la Révolution, 

so  i te ogatio  ua t à la date de pu li atio  le p ou e a ple e t. C est, e  tout as, la 

preuve de son indépendance absolue. Ce trait de caractère se retrouve systématiquement 

a a t ha ue pa utio   d u  ou eau olume des Origines, o  seule e t Tai e ig o e ie  

des réactions suscitées mais il les revendique. Elles font partie intégrante de sa motivation. 

L’A a hie, premier tome de La Révolution, paraît en mars 1878. 
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C. Réception de La Révolution tome I 

 
                              Si L’A ie  gi e a ait pas e t aî  de pol i ues 

passionnées à sa parution, il ne va pas en être de même avec le premier tome de la 

Révolution, au titre en lui-même polémique : L’a a hie. E  effet, Tai e e t aite plus d u  

sujet qui, sans être consensuel, ne provoquait pas, à part chez les légitimistes, bien isolés, de 

controverses bien enflammées. Comme certains passages de L’A ie  gi e le laissaient 

de i e , il s atta ue, et su tout à ette p iode u iale, au s ole de la République, pire 

e o e, à l E a gile de la ‘ pu li ue : la Révolution française. En effet, la situation politique a 

évolué depuis la parution du premier tome des Origines. Les élections municipales de 1878 

a a t e t i  le glisse e t de l hi uie  politique vers la gauche, la composition du sénat 

qui en découle donne une large majorité aux républicains, 174 pour 126 monarchistes. La 

République ne constituait plus une menace, elle existait de fait en tant que république 

conservatrice, et Taine en prend acte o e il a ait p is a te de l E pi e, espe ta t la 

l galit . L aff o te e t p isi le de Ma -Maho  a e  les pu li ai s p e d p te te d u e 

de a de d pu atio  ad i ist ati e des ad es o a histes e t i e pa  le i ist e de la 

guerre, proposant la révocation de cinq généraux et la mise en disponibilité de cinq autres.  La 

coupe est pleine, Mac-Mahon démissionne le 30 janvier 1879.  

                              L le tio  de J. G  di i ue de fait l i po ta e de la 

présidence de la République, et e t aî e u  effa e e t p og essif de l e utif  de a t le 

législatif. Une première révision constitutionnelle a lieu en juin 1879, ramenant les Chambres à 

Paris, instituant la commémoration du 14 juillet et la Marseillaise, une seconde en 1884 

transformant définitivement la constitution orléaniste en constitution républicaine. Citons 

pour mémoire le ministère Ferry de 1880-1881 avant le « grand » ministère Gambetta du 14 

novembre 1881 au 26 janvier 1882.
367

 

 

                               Pendant les deu  a s et de i ue Tai e o sa e à l itu e du 

deuxième tome des Origines de la France contemporaine, il s i t esse ie  ide e t à la 

ie politi ue, ais e do e ses opi io s u à tit e p i , o e o  les et ou e da s sa 

correspondance. La période 1870-1875 ou il intervenait dans la vie politique par des initiatives 
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ou des écrits est définitivement révolue. Le « spectateur engagé » est toujours un spectateur 

de la vie politique de son temps, mais de moins en moins engagé ou plutôt de plus en plus 

sceptique. Tout contribue à cette impression, les termes utilisés, le ton modéré, les 

expressions nuancées donnent à ses lettres une impression de pessimisme absolu, de 

e o e e t d fi itif à l espoi  d u e olutio  o fo e à ses œu . D s le d ut de l année 

1879, il renonce de fait à ce qui était sa motivation, son engagement, sa vocation à guérir le 

alade…Il e  o ti ue a pas oi s, ais de plus e  plus loi  des alit s politi ues, de 

oi s e  oi s e  phase a e  l a tualit . Ce ui o stitue le fait essentiel de cette période, et 

e se a ala le jus u à sa o t, est u il e a ifeste plus ses opi io s e  pu li , i pa  des 

a ti les, i pa  des dis ou s. “o  œu e pa le pou  lui ! 

                             Respectueux de la légalité, il ne remet pas en cause la légitimité 

républicaine mais se montre soucieux et inquiet de la démagogie démocratique qui peut la 

faire basculer dans le radicalisme. Ainsi écrit-il en janvier 1879 : « A mon sens, la 

prépondérance de la droite au Sénat était une condition de bon gouvernement, un contre 

poids qui empêchait les trop grandes sottises ; le parti républicain ressemble à un danseur de 

o de heu eu  d a oi  jet  so  ala ie . Bie  des ge s so t i uiets ; je ai s u ap s sept 

ans de demi-sagesse ous a o s deux ou trois ans de folie croissante. »
368

  Il reproche 

surtout à ceux- i de ouloi  fai e de la ‘ olutio  f a çaise le dog e a solu u il est 

i possi le de e ett e e  ause sous pei e d e o u i atio  et do  u il est i possi le 

d tudie  se ei e e t. « Ah ! Les terribles politiques qui croient avoir dans leurs mains toute 

la it , e elle ui est pas e o e faite ! Me voilà aussi hérétique, ennemi de la France 

moderne. »
369

 Chez lui l a ti- pu li a is e se dou le d u e ai te pe a e te de oir la 

gauche débordée par ses extrêmes, bref de voir ressurgir le spectre de la 

Commune : « J esp e u il  au a ie  de iole t à Pa is, et hi e  e o e, ais ous 

des e do s u e pe te ie  da ge euse, et je e ois pas u o  puisse p di e la t a uillité 

pou  l a  p o hai . Le o seil u i ipal de Pa is se pose e  su esseu  de la Co u e, et 

pou a ie , u  jou  ou l aut e, la e ou ele . »370
 Dans un tel contexte politique, il ne va donc 

pas t e su p is des atta ues do t il a fai e l o jet  de la pa t  des pu li ai s puis u il 

s atta ue di e te e t à leu  « évangile » mais aussi des louanges venant de ses ennemis 

d hie  ui se f li ite t de sa o da atio  de la ‘ olutio . Cette edist i utio  politi ue à 
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son égard va aussi changer le rapport de fo e à l A ad ie f a çaise, ua d « sous la pression 

de ses amis », il se présente à nouveau. Son ami Alexandre Dumas comprend, à la sortie de 

l’A a hie, que la bataille idéologique provoquée par le livre de Taine peut être le bon 

moment pour sa candidatu e. Le la  atholi ue e pou a pas s oppose  à lui o e e   

et les o sta les i f a hissa les d alo s e iste t plus. E  e d ut , t ois si ges a a ts 

so t à pou oi , eu  de Thie s, Claude Be a d, et de Lo ie. ‘e a  s ta t d la  

candidat au fauteuil de C. Bernard, il se décide, après bien des hésitations,  pour celui de 

Thie s. Il est ai u il ie t d i e su  u  sujet d jà t a aill  pa  so  illust e p d esseu  

da s u e opti ue totale e t diff e te, et u il s agit d u  ho e politique de première 

i po ta e à l o igi e de o t o e ses passio es. « “i j a ais l ho eu  de loue  M. Thie s, 

je tâ he ais de pei d e l ho e, l i ai , l o ateu , le se iteu  de la F a e, et je laisse ais à 

un autre expert le soin de suivre la politique dans les vicissitudes de sa vie parlementaire. 

Mais, da s l e ei te o e où je se ais o fi  pa  o  i o p te e, je se ais sû  de e 

pas p o o e  u e pa ole ui e fût u  ho age à l ho e d Etat, ui, ap s a oi  tout fait 

pour nous sauve  de la gue e, ous a e du l o d e et la pai . »371
 

                  Il sait que le combat va être difficile car son concurrent est Henri Martin 

et u il o pte au oi s u  ad e sai e e  la pe so e de Mig et, a i t s p o he de Thie s, 

comme lui auteur d u e Révolution française centrée sur la politique des assemblées et des 

partis, faisant la part belle à la petite bourgeoisie et excusant les débordements de 93. 

Aut e e t dit, Mig et e eut, e  au u  as, oi  Tai e su de  à Thie s. Co e tait 

prévisi le, il est attu pa  H. Ma ti  le  jui  a e  u  a t de t ois oi . L le tio  pou  le 

fauteuil de Loménie  ayant lieu le 14 novembre, sans concurrent sérieux, il se représente et est 

élu au premier tour par 20 voix sur 26 votants, quatre voix pour E. Fournier qui ne figurait que 

pour prendre rang, un bulletin blanc et un nul portant le nom de Leconte de Lisle qui ne se 

présentait pas. Ce bulletin émanait de Victor Hugo qui avait fait la traversée de Guernesey 

pour la circonstance et qui ne pardonnait pas à Taine le premier tome de la Révolution. Il est 

e tai  ue ette le tio  flatte sa a it , ie  u il s e  d fe de e  i o ua t le plaisi  fait à 

sa mère et son beau-p e De uelle. L e t e sous la Coupole lui assu e u e e o aissa e 

officielle, ou eau statut diff e t de elui, offi ieu , u il a ait e  ta t ue philosophe et 

critique littéraire auprès de ses pairs. Il la considère sans aucun doute comme une revanche 

su  so  i tio  de l U i e sit  da s les a es  et sa ise au a  d u e econnaissance 
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offi ielle. Mais eu  ui l a aie t lou  a a t  e so t pas les es ue eu  ui le 

félicitent en 1878 !  Des )ola ou des Dupa loup, pa  e e ple, o t i e s  leu s opi io s… 

 

                 Mg Dupanloup qui lui reprochait en 1873 ses « idées subversives », lui 

adresse une lettre empreinte de la plus grande admiration pour ses deux premiers volumes 

des Origines, et l i ite à o sulte  la i lioth ue de so  a i, le Ma uis de Costa, ou il y 

a « 3 000 volumes, manuscrits ou vieux imprimés du te ps de la ‘ olutio , ou pe so e a 

encore rien recueilli, et ou un regard comme le vôtre découvrirait peut-être des documents et 

souvenirs importants. »
372

 

                  De même, Caro, son adversaire de 1874, prend ouvertement position 

pour lui lors de sa candidature au fauteuil de Thiers et lui adresse une lettre de réconfort après 

son échec du 13 juin : «  Mon cher Monsieur et permettez-moi de vous le dire, cher confrère, 

a  ous le se ez de ai  si ous e l tes pas aujou d hui, ot e d faite est la nôtre. Il y va de 

ot e ho eu  à le pa e  et ous e doutez pas du d si  pe so el ue j e  ai. Vous tes la 

i ti e d u  ale te du pe fide. Ceu -là seuls ui e ous o t pas lu peu e t s i agi e  ue 

vous êtes un ennemi de 1789. Votre premier volume prouvait que la Révolution était 

essai e, ot e se o d olu e ta lit ue la ‘ olutio  s est al faite. Qui peut e  doute  ? 

La F a e he he e o e et uili e. E o e u e fois la a pag e u o  a e e o t e 

ous a se l  i juste et p ofondément regrettable. »
373

 Taine lui répond aussitôt pour le 

remercier «  de l appui ue ous a ez p t , et de la s pathie ue ous e t oig ez 

après mon échec. » Il lui dit u u  a ti le du Temps lui e o a de d a a do e  ses appuis 

comme le sien, Du as ou de B oglie, et u à e o e t là «  le côté gauche me pardonnera et 

e do e a le fauteuil ue le ôt  d oit a pas su ous do e . C est te ta t, o e ous 

voyez ; ais j a oue ue je e suis pas te t …A la faço  do t les jou au  p e e t la hose, 

tout a te aujou d hui est politi ue…Je e suis i de gau he i de d oite ; on est traître aux yeux 

de la gau he si o  a epte l appui de la d oite, et peut-être on serait traître aux yeux de la 

d oite si o  a eptait l appui de la gau he. »374
 En quelques lignes, Taine résume parfaitement 

e ui a t e sa fo tu e pou  des a es…jus u à os jou s. 

                Caro confirme, dans une lettre du 16 novembre, que les catholiques ont 

bien changé de position vis-à-vis de Taine. Le premier volume de la Révolution est passé par-
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là. « Tous es o pli e ts les plus si es…Nous se o s, j esp e, la p eu e ue deu  

ho es si es peu e t t e pas d a o d e  philosophie sa s ue e d sa o d oûte ie  

i à l esti e i à la s pathie. »375
 A partir de cette date la correspondance entre les deux 

ho es se a guli e et e p ei te, de pa t et d aut e, d u e ide te o dialit . 

               Pou  lo e e hapit e su  l le tio  de Tai e à l A ad ie, p iso s ue 

sa réception aura lieu le 15 janvier 1880 par J.B. Dumas, avec pour parrains A. Dumas et 

d Haussonville. Son éloge à de Loménie est conforme à la tradition académique. Il comporte 

des fle io s i t essa tes su  l histoi e. «  La monographie est le meilleur instrument de 

l histo ie  ; il la plonge dans le passé comme une sonde et la retire chargée de spécimens 

authentiques et complets. On connaît une époque après vingt ou trente de ces sondages ; il 

 a u à ie  les fai e et à les ie  i te p te . »376
 Dans sa réponse, Jean-Baptiste Dumas, 

après avoi  o u  les diff e tes œu es de Tai e, s atta he à loue  les deu  p e ie s to es 

des Origines et les différencie des histoires de la révolution de Thiers et Mignet. Vantant leur 

érudition, il y voit « une photographie sévère de notre pays avant et pendant la Révolution. » Il 

souligne surtout le fait que Taine ne considère pas «  l tat de la F a e o e le p oduit 

d u e g atio  spo ta e, ais o e le sultat d u  t a ail le t d olutio  ui 

s a o plit depuis ui ze si les, où ha u e des at gories de la nation, jouant à son tour un 

ôle essai e, s est a uis des d oits au espe t pa  l e ploi pat ioti ue de ses fo es et, 

pou  e  a oi  a use  da s u e pe s e goïste, s est fait u  de oi  de l i dulge e et de la 

résignation. » 
377

Ses ennemis vont, bien-sû , a use  Tai e d a oi  it l’A a hie pour se faire 

li e à l A ad ie, e  allia t les oies o se at i es et atholi ues. U  ho e, ad i ateu  

de so  œu e, d çu sa s au u  doute pa  les id es e pos es da s le p e ie  to e o sa  à 

la Révolution, va le défendre dans un article paru dans le Voltaire au lendemain de la 

eptio , est E ile )ola. ‘appela t la dette i telle tuelle et l ad i atio  u il lui oue, il 

renvoie dos à dos les journaux républicains et « réactionnaires » qui cherchent dans les 

Origines des otifs pou  s aff o te . « Ce point de vue est ridicule, car M. Taine, tout en 

da t sa s doute à so  a ou  de l o d e, a ja ais oulu fai e u u  t a ail de it . Et 

e, s il a ait eu to t d i t odui e des passio s politiques dans ses analyses de savant, il 

serait bien étroit de partir de là pour le juger.  O  lui a ep o h  de s t e o t  
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a tio ai e da s ses de ie s li es u i ue e t pou  fo e  les po tes de l A ad ie. Cela 

est un jugement de passion politique. La vérité est que M. Taine suit les pentes de sa nature. 

Je e l a use pas d a oi  a a do  ses id es ; ce sont ses idées elles-mêmes qui ont perdu 

de leur netteté et de leur hardiesse. Jamais un homme de sa valeur ne  va mettre dix ans de sa 

vie dans un ou age olossal pou  goûte  le plaisi  d t e a ad i ie . » Toutefois, il admet 

ue si Tai e se plai t de e tapage, il au ait pas dû se p se te . Pe fide, il o pa e le 

discours de Taine « pâle et ennuyeux » à celui de Dumas « brillant », concluant : «  ‘ie  est 

plus triste que ces réceptions solennelles, les Grands y diminuent tandis que les Petits y 

grandissent. »
378

 

 

                Dans sa courte préface écrite en décembre 1877, Taine pense encore 

que La révolution comportera deux volumes, un troisième étant possible pour exposer ses 

sou es et la gle u il a o se e. Ce p e ie  li e L’a a hie est o sa  à l Asse l e 

Constituante, le second prévu, au pouvoir révolutionnaire. Dans ce préambule, il justifie le 

choix de ses sources axées principalement sur les témoignages directs lui paraissant dénués de 

pa ti p is ou d esp it pol i ue u il a t ou  e  g a d o e au  A hi es et do t il do e 

les clefs au lecteur en donnant les références en notes de bas de page. «  De cette façon, le 

lecteur, placé en face des textes, pourra les interpréter lui-même, et se faire une opinion 

personnelle ; il aura les mêmes pièces que moi et conclura, si bon lui semble, autrement que 

oi. Pou  les allusio s, s il e  t ou e, est u il les au a ises, et, s il fait des applications, 

est lui ui e  po d a. »379C est à la fois u  plaido e  pou  u e ou elle 

histoire « scientifique » ui do e ses sou es, e ui e tait ja ais fait a a t lui, et u e 

a i e de justifie  so  i te p tatio  de l histoi e puis u il ad et ue le le teu  puisse e  

avoir une autre. Naturellement, il conçoit son « tie  d histo ie  » dénué de tout parti pris, 

« sans se préoccuper de nos débats présents. » Il aura bien du mal à faire admettre cette 

affirmation à ses lecteurs républi ai s… 

 

     Les critiques du premier tome de la Révolution correspondent totalement 

aux opinions politiques affichées par les journaux et revues ainsi que par leurs auteurs. Nous 

e  a o s ele  plus d u e i gtai e, publiées dans les années 1878-1880, et peu échappent 
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au pa ti p is, si e est elles d u  Fag iez ou d u  “o el. Ce tai es so t es des po ses 

directes aux écrits des « confrères » pu li s uel ues jou s aupa a a t. L e e ple le plus 

caricatural nous est donné par L’u i e s répondant au Siècle à propos de L’a a hie qui ne 

de ie t plus u u  p te te. Pou  le Siècle, L. Delabrousse dit que « toute la réaction est en 

liesse » à la lecture du livre de Taine. «  Désormais quand les ennemis de la France voudront 

chercher à réhabiliter tous les abus dont la Révolution nous a délivrés et traîner dans la fange 

e ue la ‘ olutio  a fait de g a d et d utile, est da s e pa phlet de  pages u ils i o t 

chercher leurs arguments. » Il est, ua t à lui, pas to , o sid a t ue Tai e est autant 

réactionnaire que victime de sa « fausse »méthode, « ui pa t de l a al se pou  a outi  à la 

synthèse. » Il conteste les citations et les documents utilisés dans le livre, « arrangés de 

manière à cadrer avec une conclusion fo ul e d a a e. » Citant Helvétius, il 

conclut : « Qui o ue e  i a t l Histoi e e  alt e les faits, est u  au ais ito e . »380
 

                Evidemment,  P.M. Serret, dans l’U i e s est un avis radicalement 

opposé et pour appuyer sa démonstration, pas moins de cinq articles sont publiés.
381

 Après 

avoir évoqué les historiens de la Révolution, L. Blanc fanatique des thèses jacobines, 

Michelet « t ou e aga o da t à t a e s l histoi e », Thiers « manquant de conscience », il 

écrit : « oi i appa aît e l histo ie  justi ie . » Taine est «  allé au vrai, simplement au vrai, plus 

u à la ause du ai. » Louant sa « probité », son « o  se s, dia a t de l esp it et du st le », 

l auteu  adh e totale e t à la th se de Tai e à p opos de la Co stitua te, de l a a hie et e 

veut retenir que sa proximité avec la pensée de J. de Maistre. Mais, on comprend bien à la 

lecture des articles que le plus important est le coup porté au camp républicain : «  le Siècle en 

a o çu u e hu eu  assa a te, à d faut d aut es a gu e ts. Le Siècle soupçonne M. Taine 

de e  u e so te de a da i at litt ai e et la e o stitutio  d u e uipe di igea te. Nous 

o p e o s sa s pei e l hu eu  du Siècle et la bile concentrée de la République française. Ce 

livre, à coup sûr est un point noir dans le ciel bleu de l oppo tu is e. Les olutio ai es de 

tout plumage sentent, vaguement, que le dégoût monte, que la tourbe du mépris se forme. » 

Cet article démontre que la première récupération partisane de Taine date de cette époque. 

               Tous les journau  et e ues, s ils affi he t leu s opi io s politi ues, e 

sont pas tous aussi radicaux et publient des critiques souvent bien argumentées. Elles doivent 

se lire néanmoins à la lumière des clivages irréductibles de leurs engagements. Par exemple, 
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Fagniez de la Revue historique, 
382

 de sensibilité protestante et républicaine, dit que, pour «  

une enquête sur la licence effrénée qui signala les débuts de la Révolution, le livre de M. Taine 

est neuf et instructif. » Il regrette ne pas avoir trouvé la démonstration que la société moderne 

est « fille de la Révolution », et ue Tai e se soit atta h  à e  ete i  ue les e s. 

N a oi s, il e o aît ue l auteu  «  a joi t u e iti ue t s juste de l œu e politi ue de la 

Constituante », et u il a fait « un ouvrage très-utile, très-original, très-propre à amener une 

révision des idées dominantes sur ce sujet. » 

                 Sa concurrente directe la Revue des questions historiques
383

 

ultramontaine et légitimiste, sous la plume de A. de Gallier ne cache pas son étonnement 

sur « l olutio  » de Taine, « un normalien, un libre penseur propagateurs des idées de 

Da i , o  pas u  o le, u  p t e, u  o aliste et u  l i al, suspe t d atta he et de eg et 

des hoses du pass , s ige, sa s a u e et sa s passion, pour le seul plaisir du chercheur et 

par amour de la vérité, en inexorable justicier, vienne stigmatiser les théories triomphantes, 

sur lesquelles depuis quatre-vingt ans on argumente sans relâche, rendant à leur néant les 

idoles d a gile et de oue ui tiennent encore les populations agenouillées à leurs pieds. » 

Heu euse su p ise pou  l auteu  ui eut  oi  u  app o he e t a e  l œu e de Maist e, et 

ui se f li ite des ta leau  de Tai e d o t a t l a a hie totale de la ‘ olutio   eg etta t 

mê e u il  ait  pas plus de faits it s , et ue elui-ci soit revenu sur « ses premiers 

jugements partialement défavorables », le le g , la o lesse et e l ig atio  « qui fut, il 

est vrai une faute politique. » Réhabilitation totale de Taine par les milieux conservateurs 

encore incrédules de la bonne surprise, condamnation définitive des républicains, les articles 

de l po ue efl te t ette ou elle do e. “i Tai e a pas ita le e t ha g , ses juges 

ont inversé les rôles. Il faut toutefois note  plus d a ti les logieu  du ôt  o se ateu  ue 

d atta ues i ule tes du o d oppos .  

                 Parmi les premiers, F. Boissin, dans une revue toulousaine, résume 

assez bien la tonalité conservatrice : « Nous a io s l ad i atio  o ligatoi e de la Révolution. 

Grâce à M. Taine, nous en voici délivrés. »
384

 Appréciant le jugement de Taine sur le rôle du 

clergé et la faillite de la Constituante qui « devait amender et utiliser les supériorités et les 
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corporations ; au o  de l galit  id ologi ue et de la sou e ai et , elle a so g  u à les 

a oli . O  a eau pilogue , e fût là u e œu e au aise », est u  pa tisa  de l o d e ui 

regrette que « Louis XVI tait pas à la hauteu  de sa tâ he » et que « si on avait fait appel à 

lui, Bonaparte aurait maté la Révolution. » Dans un registre voisin, M. de La Rocheterie
385

 dit 

que Taine, « ui a au u  p jug  o t e la ‘ olutio  », fait un « vaste tableau saisissant » 

des jacqueries dont « ni les nobles ni les prêtres ne furent provocateurs » faisant preuve 

d  « inaltérable douceur et la plus patiente longanimité. » Tout en regrettant que Taine pense 

que «  les fo es e l siasti ues doi e t se fai e sous l auto it  de l Etat », il reconnaît que 

« jamais réquisitoire  plus précis, plus serré, plus complet a t  d ess  o t e la Co stitua te 

et so  œu e. » Il conclut, en présageant que ce livre « soulèvera bien des colères », ais u il 

aura pour lui « tous eu  ui e fo t pas de l histoi e u e œu e de pa ti, ais u e œu e de 

bonne foi. » 

                 Pou  d aut es, tel A. du Bo s, le li e de Tai e est u e heu euse 

surprise : « Voilà u au sei  des li es pe seu s, il se e o t e des ho es ui o t le ou age 

de ise  les ieilles id es populai es…C est la fi  de la l ge de olutio ai e ui a si fort 

d p a  les esp its et sus ite jus u à os jou s ta t de sa gla ts fa tô es. »386
 C est aussi 

l a is de la Revue du monde catholique sous la plume de L. de la Rallaye
387

  pour qui le livre de 

Taine « offre quelque chose de fort piquant, et on pour ait ajoute , d i atte du pou  eu  ui 

s i agi e t ue les pa tisa s du s st e d olutio  d ig e t i pito a le e t e ui a 

ess  d e iste . » Il s e  jouit ais ose e o e o sid e  Tai e o e u  des leu s. « On 

aurait tort, à notre avis, de regarder cet écrivain comme un converti. Puisse- t-il être en train 

de se convertir ! » Plus u u e a al se du li e, il li e so  opi io  su  la ‘ olutio  ui, o  

l au a o p is, a pas sa fa eu . « Le ita le a a t e de la ‘ olutio , est d a oi  

entrepris de détrôner Dieu, de lui enlever son haut domaine sur les choses humaines et 

so iales, e   a olissa t ses d oits pou   su stitue  des p te dus d oits de l ho e, est e  

u  ot, o e Maist e l a dit da s u  lai  de g ie, d a oi  t  sata i ue. » Il remercie 

Tai e de o da e , alg  ses o i tio s, les a tes de la olutio  o t e l glise : « Si ses 

p jug s de li e pe seu  l e p he t  de oi  da s les atte tats leu  a a t e sa il ge, so  

équité et son bon sens naturel y découvrent sa s pei e de l i justi e, de l usu patio  et u e 
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énorme faute politique. » Le principal intérêt du livre est surtout que «  les catholiques doivent 

e e ie  Tai e de so  œu e ui t ou le les olutio ai es ou s au ulte de Thie s. » 

Toute l a iguït  de la réception des Origines tient dans cette phrase qui montre bien 

l utilisatio  ue les diff e ts pa tis o t e  fai e. 

                 Da s u  e o d e d id es, L. De o e se f li ite ue Tai e, 

qui « appa tie t à au u e ole, et ui a pas d a itio  se ile d t e applaudi et ho  

par le succès », e ette à sa juste pla e le  juillet et o teste l œu e de la Co stitua te. Il 

est ahi pa  l a o da e des faits a gu e t s pa  les do u e ts ui e peut, selo  lui, 

u assu e  l adh sio  du lecteur. « “o  it est u e dou he d eau f oide, d auta t plus f oide 

u il  a pas o e  de o teste  u  d tail, a  le ou el histo ie  de la ‘ olutio , a a e 

pas u  fait sa s e  ad i ist e  la p eu e, et si l o  i siste, il e  fou it uat e. »388
 

                 Dans la revue bleue, A. Gazier se félicite du « réquisitoire en forme 

contre la Révolution française » de Taine et de sa condamnation du rôle de la 

Constituante « plus révolutionnaire que la Convention même. » Pour lui « ce sont les 

idéologues et les rhéteurs, à commencer par M. Thiers, qui ont induit le monde en erreur, et 

les faits, si al o us à e jou , oppose t u  d e ti fo el à es th o ies e  l ai . »389
 

                A l oppos , E ile )ola, pou ta t ad i ateu  depuis lo gte ps de 

Taine,
390

regrette sa démonstration. « Ce ui i ite le plus et e e d s e à so  ga d, 

est u il affe te des p o d s igou euse e t s ie tifi ues pou  i e e  alit  u  

pamphlet politique. »
391

 

                 Ed o d “ h e , ue Tai e app ie pas
392

 et qui le lui rend bien, livre 

dans le Temps
393

 un article assassin. Il ne trouve aucune qualité au livre qui « manque 

d esp it » et qui est « l e e ple le plus f appa t u il ous ait do  e o e d u e o fusio  

de méthodes et de sujets divers. » Il a été écrit « en crainte et en haine de la Révolution et non 

pas seulement des excès de la Révolution mais de son esprit, de ses résultats de la société 

u elle a e fa t e et des o ditio s ou elles u elle a faite à l hu a it . » La conclusion est 

sans appel : «  C est u  se tai e. » 
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                  Dans un article subtil, M. de Saint-Varly
394

 analyse les motifs de 

l e a as da s le uel et ou age pla e ses ad i ateu s de la eille et où il e a e de pla e  

ses admirateurs du lendemain. Cette prédiction est tout à fait pertinente et parfaitement 

démontrée plus tard. 

                  Un compte rendu du livre peut être le prétexte à une critique du 

gou e e e t e  pla e, est ue fait C.H. Co sta t da s La France judiciaire.
395

 Il juge Taine 

sincère et impa tial et affi e ue l ou age est u  ita le li e d histoi e et o  u  

pa phlet o e le p te de t ses d t a teu s. Il pa tage l a is de l histo ie  su  la 

espo sa ilit  asa te de l Asse l e Co stitua te dans son échec de construire un régime 

durable et le la compare au pouvoir actuel qui échoue à « assu e  à ot e pa s l o d e et la 

stabilité. » 

                  Les articles dépourvus de sectarisme sont rares. Parmi eux, Francis 

Charmes fait dans Les débats u e a al se i t essa te et s i te oge sur la démonstration de 

Tai e u il e juge i e ag e i d atu e, ais da s la uelle l auteu  « a pas tout dit ou 

tout vu. » ‘e o aissa t ue l histo ie  a fait u  t a ail ho te, « les tendances de son esprit 

ou de sa thode l e e t à e o sid e  la olutio  ue d u  ôt  ui est pas le plus 

beau. » Il pa tage a e  Tai e l id e de l utopis e de la Co stitua te ais le t ou e s e 

ua t à l a usatio  de elui- i de sa espo sa ilit  da s l a a hie totale e ge d e pa  so  

action. Suivant une critique partagée par la plupart des auteurs, il reproche à Taine 

« l a u ulatio  des d tails » et par-là, livre « un simple rapport sur les dépositions de 

témoins authentiques. » Il regrette que Taine prenne « systématiquement un des côtés de la 

olutio  et s  soit e fe , » ai si ue d ig o e  « l â e de la ‘ olutio . » Analyse 

pertinente qui se termine par cette phrase : « Si on veut avoir une idée complète des origines 

olutio ai es, ous o o s u il faut puise  à plusieu s sou es, mais si on veut savoir tout 

e u o  peut di e o t e la a i e do t la ‘ olutio  a o e , il faut li e M. Tai e, et 

o  peut s e  te i  là, a  tout  est. »396
Cette critique tendancieuse mais globalement 

fa o a le etie t l atte tio  de Tai e, puis u il adresse à son auteur un courrier
397

 pour le 

e e ie  d t e da s le ai to  et l esp it des Débats et que « pe so e a si ie  p is la 

position moyenne, libérale et conservatrice. » L asso iatio  de es t ois ualifi atifs su e la 
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pensée politique de leur auteur qui ajoute, pour répondre au reproche avancé par 

Charmes : « Mes sources sont plus impartiales que vous ne le supposez. » 

                 Le Correspondant pu lie e  août  u e iti ue e a ua le d u  a ie  

condisciple de Taine à Normale, G.A.Heinrich. Revenant sur la jeunesse de Taine, il y décèle 

d jà sa totale i d pe da e d esp it et la « si it  de ses affi atio s » et sa « manière un 

peu t a ge d i e ui s e pli ue pa  sa philosophie. » Alors que « les premiers historiens 

sont tous pa tis d u e otio  a st aite, pa e u ils o t tous fait de la ‘ olutio  f a çaise la 

e e di atio  d u  d oit », Taine privilégie les témoins et multiplie les faits, non pas 

uniquement dans la capitale « avec ses surexcitations, mais dans la France elle- e, est-à-

di e l i e se o ga is e so ial, l t e ui a ha g  et do t il s agit d e pli ue  le 

changement. » Il partage avec Taine, la conviction que « la terreur dans les provinces date de 

la prise de la Bastille, et par conséquent est la triste o te po ai e de l œu e de la 

Constituante. » Rapprochant Taine de Tocqueville, il remarque que toute transformation 

d u e so i t  e peut se fai e ue sous u  pou oi  fo t et ue les « meilleures constitutions ne 

se font jamais, elles existent, elles sont es et o t g a di a e  le peuple u elles doi e t 

régir. » Heinrich pense que Taine joue «  le rôle du ministère public, et dans les allégations de 

son réquisitoire, il y a un enchaînement de témoignages, une éloquente disposition de 

preuves, qui défie toute contradiction et motive une condamnation sans appel. » Il termine sur 

le sujet ui lui tie t le plus à œu , la uestio  eligieuse et soulig e la o t adi tio  de Tai e, 

entre sa reconnaissance de la religion comme institution sociale et son souhait de «  

disparition de toute idée religieuse. » La conclusion est une prémonition de la fortune future 

de Taine : « Brouillé avec la gauche, rallié fort momentanément avec la droite, il entrevoit 

évidemment, comme avenir, une de ces positions isolées fort honorables, mais difficiles et 

périlleuses. »
398

 

 

                Da s le e esp it ue l a ti le p de t, A. Feug e da s le jou al 

Le Français, est heu euse e t su p is d u e o ie tatio  des id es de Tai e u il osait 

e isage  jus u alo s. E ide e t, il e peut s e p he  de o pa e  Tai e a e  ses 

références personnelles sacrées : « Entre Bonald, de Maistre et Taine, on ne peut imaginer une 

opposition plus marquée et sur les points les plus graves. Il y a toute la distance qui sépare 

l u it  de la do t i e atholi ue, l affi atio  du p i ipe di i  de l auto it  et le fatalis e de 
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l ole positi iste, so  i puissa e à d passe  l o d e des faits o ti ge ts, à ta li  le d oit 

su  u e id e sup ieu e et oi i u à t a e s ta t de a i es ue les doctrines opposées 

l e t e t e des esp its si loig s les u s des aut es, pa  l tude si e des faits, pa  la 

force logique, par un même respect de la vérité, il éclate des rapports inattendus et se dégage 

une même conclusion. » “ il ep o he au li e la o pilatio  d u e ultitude de faits i utiles, il 

se félicite du traitement que Taine consacre aux corps ecclésiastiques et du jugement sévère 

po t  à l e o t e de la Co stitua te, do t toute u e opi io  o u e pa aît des plus 

grandes vertus pour la distinguer de la Convention. Sa conclusion emprunte à Saint-René 

Taillandier : « Tout e ui tait l giti e et du a le da s la ‘ olutio  tait d a a e da s la loi 

di i e de l E a gile. »399
 

                Le Correspondant avait déjà rendu compte de l’A a chie sous la plume 

de Dou ai e. Le to  est p ude t et esu , ie  u il le la eptio  fa o a le de l auteu  

à la présentation que fait Taine de la Révolution. «  Voilà de quoi scandaliser une grande partie 

de la génération présente, élevée dans le respe t de l œu e de la p e i e-née de nos 

chambres législatives. » Il est ad i atif du ta leau de l a a hie oss  pa  l auteu , « d u e 

udit  eff a a te et d u e i o testa le it , a  tous les t aits e  o t t  fou is pa  les 

rapports et souveni s lo au , its su  l heu e, sa s a tifi e o e sa s a t. » Insistant sur le 

ot  o ateu  de l histoi e de la ‘ olutio  pa  Tai e, il i siste su  le fait ue pou  la p e i e 

fois, il est fait tat des e e ts su e us e  p o i e, alo s ue jus u à présent, « on ne 

nous a jamais montré que Paris. »
400

 

                L a ti le u A. Sorel donne à la Re ue iti ue d’histoi e et de 

littérature
401

 est brillant et objectif malgré les liens qui unissent les deux hommes depuis 1870. 

Se plaçant en retrait de la polémique, Sorel pense que Taine est sincère quand il fait son 

tie  d histo ie , ais ue les jou alistes ui le iti ue t fo t leu  tie  d ho es de 

partis. Il définit l’A a hie o e le li e de la ps hologie de l att oupe e t. P e a t o e 

exemple la description du Palais royal révolutionnaire par Taine et Michelet, il démontre que si 

le se o d d it des d hus ui se ha ilite t pa  la li e t , le p e ie   oit ue des 

énergumènes se livrant à la débauche. Il ne suit pas Taine dans sa dénonciation de la violence 

gratuite, mais considère que « l att oupe e t et la t a ie so t les s ptô es et pas la 
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cause du mal. » ‘eg etta t la o da atio  de l œu e de la Co stitua te, il oit da s e 

premier livre de la Révolution la description de la pathologie de celle-ci.  

 

                  Ba e  d Au e ill , da s l a ti le d jà it , pu li  e   da s Les 

œu es et les ho es,  avait préalablement critiqué ouvertement la condamnation de la 

so i t  d a ie  gi e d ite pa  Tai e. E ide e t, la lecture de La Révolution l e ha te. 

Pou  lui, plus u u e heu euse su p ise, est u  i a le ! « Ce ue je sais, et e u il est 

i possi le de ie , est l effet p oduit pa  e li e su  l opi io . Il fut i e se. Ce fut le t ou 

de la bombe, et de la o e u o  atte d pas ! Certes ! pe so e atte dait M. Tai e,- du 

normalien,- du rédacteur du Journal des Débats,-  du libre penseur,-  du matérialiste,- de 

l ath e,- de tout e ui, da s et heu eu  o e t fait la gloi e et la haute positio  d u  

homme,- ce livre sans précédent et sans analogue, ce livre terrible, et qui tombe tout à coup 

su  la ‘ olutio , ua d la ‘ olutio  t io phe…J ose e di e u e  au u  te ps pa eil 

li e e s tait u. O  a ait des histoi es su  la ‘ olutio , ais o e ceci, non ! Il  e  

avait pas ! Il  e  a ait pou  la ‘ olutio  et o t e elle. Il  e  a ait pas su  la ‘ olutio  

d i diff e te à la ‘ olutio . »402
 Quelques lignes plus loin, Barbey se félicite que Taine se 

soit « arraché de sa philosophie et oublié Hegel et Condillac. Lui qui, dans son article sur 

l Ancien régime, avait fustigé le positivisme de Taine, il lui reconnaît  maintenant des vertus 

propres à bouleverser les positivistes eux-mêmes. Ceux-là mêmes qui admiraient Taine, le 

lisaient avec vénération, se pressaient à ses cours des Beaux-arts, qui le comptaient parmi les 

leurs, se retrouvent anéantis dans leurs certitudes ! « Toute leu  ie, ils l a aie t ega d  

comme un gros canon qui – politiquement – a ait pas ti  e o e, ais ui ti e ait, à coup-

sû . Et il a ti , ais est o t e eu  !!! Et ua d je dis o t e eu , je dis t op…M.Tai e a 

e pas pe s  à eu . Il est pas plus o t e eu  u il est pou  eu . Il est pou  i o t e 

pe so e. Il est pou  les faits o se a les, et u il va chercher partout où ils sont, pour les 

o se e . C est u  i pa tial, hose ie  a e ! » 
403

 Divine surprise pour Barbey. Taine le 

matérialiste, « qui ne croit pas comme nous », fait « la dissection, calme et méprisante, de la 

Révolution française » ! L a u ulatio  des faits, des t oig ages, des itatio s, des sou es 

qui lui déplaisaient tant dans le premier tome des Origines, deviennent « authentiques, 
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incontestables » ! La o lusio  de Ba e  e s e a asse pas de ua es, e  app o ha t 

Taine de Maistre : « Dig e aussi d t e atholi ue ». 

       

                 On trouve très peu de réactions de Taine aux critiques des journaux et 

e ues da s sa o espo da e. C est la d o st atio , si esoi  tait, de sa uasi-

indifférence aux attaques comme aux louanges des professionnels chez lesquels il soupçonne 

des arrière-pensées. Seule exception à notre connaissance, il écrit à J. Soury qui avait publié 

dans le Temps deux articles sur les Origines pour lui reprocher de ne pouvoir écrire que dans le 

ton de so  jou al et de e  pas d ie .404
 Il va recevoir, par contre, un courrier abondant 

d a is ais aussi de si ples le teu s ui lui li e t leu s i p essio s. Ai si, Fustel de 

Coulanges lui adresse une lettre chaleureuse de félicitations : « Voilà la véritable histoire, 

puis e au  sou es et ui e se tie t pas à la su fa e et à l o e des faits. O  t a use a 

p o a le e t d a aisse  la ‘ olutio  ; tu la d po tises, tu la o t e e u elle est. O  di a 

que tu es réactionnaire parce que tu es historien. Le la  des l i au  e t a ueille a pas 

ieu  ue l aut e. Tu e ois pas plus à l i failli ilit  du peuple u à elle du pape ; et par le 

te ps ui ou t tout le o de oit à l u  ou à l aut e…Pou  oi, e ui e f appe, est ue 

tu as vu juste : v it  si a e pa  es te ps d id es o e ues et de ph ases euses. Et la 

o lusio  de to  li e, e est e tes pas ue la ‘ olutio  e de ait pas se fai e, est 

u elle au ait pu se fai e ieu . »405
 Il s agit là d u e d o st atio  de la o u aut  de vue 

entre les deux historiens, autant sur les idées partagées que sur leur pessimisme commun vis à 

vis des politiques. 

 

                 Ba e  d Au e ill  lui ad esse u e lett e ui e peut ue le a i  : « Vous 

ne voulez être, à mes yeux, ni un matérialiste, ni un athée. Vous êtes un homme du 

développement  scientifique- le meilleur des bons enfants scientifiques ! Tout simplement. 

Vous tes pas hostile au  id es eligieuses. Pou uoi le se iez-vous ? Elles sont maintenant si 

peu importantes ! »
406

 Cette lettre reprend son article, pardonnant le matérialisme de 

l auteu , à pa ti  du o e t où elui-ci permet de combattre les idées de son propre camp. 

Non seulement Taine devient un allié mais un symbole. « Quelle réponse aux Michelet et aux 
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Louis Blanc, à tous ceux, enfin, qui, dans leurs églogues historiques, ont partagé où singé 

l i esse de es p e ie s te ps de la ‘ olutio  da s les â es iaises… » 

 

                 Une autre lettre est intéressante, à la fois sur les critiques contenues 

que sur le ton de déférence employé, celle que G. Monod adresse à Taine qui lui demande son 

avis sur l’a a hie. Après avoir loué « l i e se t a ail », il lui reproche de ne montrer « u u  

seul côté des choses » et d t e e  o t adi tio  a e  so  li e p de t ui démontrait 

que « l difi e a solu e t e oulu de ait s effo d e  au oi d e ho . » Il ne le suit pas non 

plus su  so  a al se de l œu e de la Co stitua te et su  ses id es : « vous en parlez pour 

o t e  les e s i diats u elles o t p oduits ou tol s, o  pou  o t e  e u elles 

ont soit de nouveau, soit de légitime. » Co t ai e e t à Tai e ui s oppose à la o stitutio , il 

la défend dans ces termes : « “ il est ai u il est da ge eu  de ett e des p i ipes a solus à 

la ase d u e o stitutio , est-il pas ai aussi ue l o  e peut s o upe  de politi ue sa s 

avoir devant les yeux un certain idéal emprunté à la raison ? » Respectueusement mais 

fe e e t, tout e  s e usa t de sa f a hise, il o lut : «  Je ad ets pas ue e soit le al 

et le fau  ui aie t e thousias  os p es et pou ta t est le fau  et le al ue ous a ez 

oulu o t e . E  u  ot, j ai t ou  da s ot e li e, o  u e philosophie de la olutio  

mais des faits très intéressants sur la Révolution. »
407

 La critique est sévère, elle sera même 

publiée dans la Revue historique, Tai e  po d a pas… 

                  Nous a o s pas et ou , da s le fo ds Tai e à la BNF, de lett e d A. 

Sorel de cette époque évoquant le deuxième tome des Origines. Il lui écrit bien en novembre 

1878
408, pou  le f li ite  de so  le tio  à l A ad ie et lui o fie  u A. F a e ai e ait ie  

lui di e so  ad i atio , ais e  est e p h  pa  sa ti idit . Il lui e oie u e lett e l a e 

suivante
409

 pou  lui p se te  ses o dol a es à l o asion du décès de son beau-père. Mais, 

là e o e, il e fait au u e allusio  à l Anarchie, alo s u il a do  u  a ti le, d ailleu s t s 

neutre, sur le livre dans la Revue critique
410

 ou il ose pas pas e o e !) critiquer son maître. 

                 Par contre, Taine reçoit de nombreux témoignages amicaux. F. Le Play, 

lui écrit : « J ai a he  la le tu e de ot e eau olu e. Je ai pas esoi  de ous p te  ue 
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j e  suis a i »411
 . J. Riché le félicite pour son «  de ie  ou age, do t j ad i e les ues 

le es et i d pe da tes, la pu et  d esp it ui t a e le p og a e de e u au ait dû t e la 

Révolution.. », en lui reprochant toutefois « quelques inexactitudes » dues à trop de 

« confiance aux mémoires » et le priant de considérer ses remarques « comme un 

hommage. »
412

 H. Forsell, de Stockholm, est admiratif : « Vous efaites l histoi e de ot e 

grande Révolution avec des réalités et non plus des légendes. » 
413

Brunetière, qui se garde 

ie  de f li ite  Tai e, s i t esse à la suite, e  lui de a da t s il oulait bien lui confier un ou 

deux paragraphes du livre prochain pour la revue : « O  a pa l  ota e t d u e e tai e 

ps hologie du ja o i  u il se ait peut-être plus opportun que jamais de publier au moment 

où nous sommes, et dont le retentissement assu  e pou ait, je ois, u e ite  e o e 

l atte te où o  est depuis deu  a s pass s. »414
 L a i e-pe s e politi ue se dou le, i i, d u  

sou i dito ial…Le fo ds Tai e de la BNF e e fe e pas de iti ues a e es su  e p e ie  

tome de la Révolution.  Il est peu vraisemblable que ce soit une censure de Taine ou de sa 

femme, mais plutôt du fait de ses opposants qui ne se risquent pas à lui écrire 

personnellement, les journaux remplissant amplement ce rôle. Le seul échange épistolaire 

da s et o d e d idées, mais sur un ton feutré, eut lieu entre Taine et E.Havet. A son maître qui 

lui ep o he sa isio  de la ‘ olutio  et so  d ig e e t de l œu e de la Co stitua te, 

Taine répond que ce qui les sépare : « ce sont les idées très différentes que nous nous faisons 

des principes de 1789. A mes yeux, ce sont ceux du Contrat social ; par conséquent, ils sont 

fau  et alfaisa ts….appli u s à l o ga isatio  so iale, ils sig ifie t u e o eptio  ou te, 

g ossi e et pe i ieuse de l Etat. » Il comprend leurs différences de jugement sur la 

‘ olutio  ais este pe suad  ue, g â e à so  œu e, l opi io  a tuelle e t de ise 

olue a, ha ge a, et u elle au a «  quelque influence sur  les Chambres, sur le 

Gouvernement. Voilà mon espérance : j appo te u  aillou dans une ornière ; mais dix mille 

charrettes de cailloux bien posés et bien tassés finissent par faire une route. »
415

 Cela montre, 

u à ette date, si Tai e doute de l effi a it  politi ue des O.F.C., il se garde bien de le 

montrer. 
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                Il e  est pas moins vrai que certains de ses amis sont quelque peu 

su p is pa  l lai age o igi al u il do e à l histoi e de l asse l e Co stitua te. Da s u e 

lettre adressée à une de ses fidèles correspondantes, Edma Roger des Genettes, Flaubert se 

livre à une critique acerbe, injuste et fausse du premier tome de la Révolution : « Taine est un 

gobe- ou hes ui de ie t u  peu idi ule. O  a eu le to t de le efuse  à l A ad ie f a çaise. 

Mais il a eu le to t de se p se te  sous l gide de la a tio . Qua d à so  li e, e est pas 

ça. “i l asse l e Co stitua te eût t  u u  a assis de utes et de a ailles, elle eut u 

e u a u la o u e de . Il e dit pas de e so ges. Mais il e dit pas toute la 

vérité. Ce qui est une façon de mentir. La peu  iole te u il a eue de pe d e ses e tes  lo s de 

nos désastres lui a un peu oblitéré le sens critique. » 
416

 Critique injuste sur la candidature de 

Tai e à l A ad ie, ais pa tag e pa  eau oup ; critique fausse pour la composition de la 

Constituante ue Tai e a ja ais ualifi  de a assis de utes et de a ailles, ais plutôt de 

eu s ou d i o p te ts !  

 

                Les opinions exprimées sur ce premier volume de La Révolution dans 

cette année 1878 sont particulièrement intéressantes, car elles échappent au filtre du temps 

et nous montrent les réactions instantanées des critiques. Même si les articles au sectarisme 

politi ue ide t doi e t t e lus a e  se e, il est ide t ue l i age li ale ue Tai e 

i a ait jus u alo s est effacée. L’A ie  gi e a ait pas oule e s  les opi io s ta lies à 

p opos de l histo ie , tout le o de, au fo d,  t ou ait so  o pte. Les o a histes e 

pou aie t ie  atte d e de sa pa t, les pu li ai s  o aie t u e o da atio  de l a ie  

régime, les catholiques ne pouvaient être surpris, tout le monde, en somme, gardait sa 

position. Avec la publication de l’A a hie, les a tes so t edist i u es et Tai e a s i stalle  

da s u e situatio  d ho e seul, o  seule e t ui lui o ie t t s ie , ais u au fo d il 

revendique. Pour les catholiques, ce premier livre consacré à la Révolution est une heureuse 

surprise. On sent encore dans les articles une certaine réserve, mais le ton est favorable et 

marque un changement radical dans le jugement port  su  l auteu . C est le tou a t ajeu  

ui fait de Tai e u e figu e i o tou a le de l histo iog aphie o se at i e de la ‘ olutio  

française. Il rejoint au panthéon de celle- i, Bo ald et de Maist e, et e i d auta t plus ue 

Tai e est pas des leu s et que ses écrits vont avoir une diffusion importante dans un public 
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plus large. Pour eux, la contre- olutio  s est do  u  ou eau aît e. “ il a ait a uis 

depuis i gt a s u e statu e d i telle tuel ad i  et e o u pa  ses pai s, ses li es, ie  

u u a i e e t salu s pa  la iti ue, estaie t o fide tiels. Les origines de la France 

contemporaine ont changé complètement son statut, il devient un auteur lu par des milliers de 

Français et provoque des commentaires contradictoires. Il devient incontournable dans le 

ha p politi ue, puis ue sujet de pol i ue. Ce est u u  d ut. 

 

                 Durant les deux années 1879-1880, Taine rédige la Conquête jacobine, 

e  “a oie et à Pa is où il o ti ue à se e d e au  A hi es. Il e pu lie ie  d aut e, si e est 

la p fa e d u  li e su  l a t d u  a glais, Walla e-Wood,  u il do e au  Débats. Ses cours à 

l E ole des eau -arts sont publiés à cette époque, en deux volumes, sous le titre Philosophie 

de l’a t.  Le 1
er

 avril 1881, paraît dans la Revue des deux mondes, la Psychologie du Jacobin, le 

second volume de la Révolution sortant en librairie en mai. 
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D. Réception de La Conquête jacobine 

 
                 Tai e atte d pas la pu li atio  de so  li e au ois de ai pou  

regagner sa propriété de Boringe où il passe désormais la plus grande partie de sa vie, ne 

sida t plus à Pa is ue les uat e ou i  ois d hi e . Il se se t ieu  pou  i e e  “a oie, 

partageant son temps entre la vie familiale et la réception chez lui de ses amis proches comme 

Gasto  Pa is, Bout , Joh  Du a d ou Ma  Mo ie  ou elle d aut es e a t e  ill giatu e à 

proximité, tels Renan, de Vogüé, Berthelot. A Paris, il mène une vie mondaine discrète, et 

surtout poursuit ses recherches aux Archives et à la Bibliothèque nationale, bien que, et ses 

otes de t a ail l atteste t, la pa tie la plus i po ta te de so  t a ail est alis e, e gla a t 

seulement que des détails ou des confirmations. Par contre, il reçoit un courrier abondant de 

lecteurs de tous horizons lui proposant des renseignements divers sur tel ou tel événement 

olutio ai e ou sig ala t des ou ages i t essa ts u ils se fe aie t u  plaisi  de lui 

communiquer. Ses notes de travail conservées à la Bibliothèque nationale regorgent de cette 

correspondance à la uelle il e do e pas toujou s suite ais ui t oig e de l e goue e t 

ue so  œu e sus ite. 

                La préface de ce troisième volume des Origines est brève, Taine y précise 

l o ie tatio  de so  t a ail, o e s il p e ait les iti ues à e i . Il e s agit ue de 

« l histoi e des pou oi s pu li s » e lua t à l a a e elle de la diplo atie, de la gue e, des 

fi a es, de l glise. Il po d ai si à l a a e à tous eu , et ils se o t o eu , ui lui 

feront reproche de ne pas tenir compte des « circonstances » et de rendre ainsi la Révolution 

difficilement compréhensible. Sans illusion sur les réactions que son livre suscitera, « j ai 

encore le regret de prévoir que cet ouvrage déplaira à beaucoup de mes compatriotes », il se 

place délibérément au-dessus des opinions politiques partisanes qui motivent, à ses yeux, les 

critiques. Il se fait faussement modeste en faisant remarquer « u u e so i t  hu ai e, 

surtout une société moderne, est une chose vaste et compliquée. Par suite, il est difficile de la 

o aît e et de la o p e d e. C est pou uoi il est diffi ile de la ie  a ie . Il suit de là 

u u  esp it ulti  e  est plus apa le u u  esp it i ulte, et u  ho e sp ial, u u  

ho e ui e l est pas. »417
 En quelques phrases, Taine balaye à l a a e les iti ues ue so  

ou age a sus ite , sa fei te hu ilit  alli e à l assu a e de sa p op e aleu  lui assu a t 

l e eptio  u il e e di ue.  

                                                 
417 Taine (H.), La conquête jacobine, Paris, Hachette, 14e édition, 1890, p. II. 
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                Da s la e ei e se situe les i te ogatio s u il se pose da s u e 

lettre à Gaston Paris
418, ite à so  a i e e  “a oie. Il solli ite l a is de so  a i, o e il est 

impatient de connaître les opinions de Monod, Sorel, Fustel de Coulanges ou Lavisse et 

« autres hommes compétents. » Certes, il admet et même sollicite « la contradiction à bout 

portant », ais à o ditio  u elle a e de ge s do t il e o aît u e e tai e aleu , et 

surtout pas celle de quelque politicien sectaire. Il lui pose trois questions auxquelles il 

s e p esse de po d e i diate e t. A la p e i e, « est-ce assez neuf ? » il admet être 

dans le doute, « ayant passé trop de temps avec les personnages et les évènements », mais 

ajoute aussitôt, avec ironie « a a t t op pe du de ue la l ge de a ept e et l opi io  

régnante. » A la seconde, « est-ce assez prouvé ? », il po d oui, e isagea t e pas 

t e is e  doute ua t à la pe ti e e et l i pa tialit  de ses sou es. A la t oisi e, « est-ce 

assez littéraire ? », il répond non, sans doute par coquetterie car il ne doit pas douter de sa 

qualité littéraire, saluée unanimement par la critique, y compris par celle qui lui est hostile, 

mais en profite pour égratigner Michelet. « Les plus beaux morceaux de Michelet sont des 

œu es d i agi atio , des ode ies ad i a les tiss es su  u  a e as histo i ue aig e et 

sec. » Nous sommes loin des pages que Taine écrivit en 1858 sur Michelet  dans lesquelles il 

l e e sait : « Je ose ais pas di e u il fait l histoi e, elle se fait e  lui. Mi helet it o e 

Delacroix peint. »
419

 Il ajoutait : « Cette sensibilité de l i agi atio  do e l i sti t histo i ue, 

je eu  di e l a t de d le , à t a e s u e foule de faits et de auses, la ause et le fait 

i po ta t. Elle suppl e à l a al se igou euse, et, pa  u e aut e oie, attei t le e 

but. »
420

Il préfère se comparer à un Macaulay ou à un Ranke, revendiquant à la fois qualité 

littéraire et rigueur historique. 

 

                La pu li atio  de so  ou age a lieu alo s ue la ‘ pu li ue s affi e 

chaque jour un peu plus. Jules Ferry est alors président du conseil tout en restant ministre de 

l i st u tio  pu li ue. Ce e Fe  su  le uel Tai e se d haî ait ua d elui-ci disait : « La 

Révolution est notre évangile », ce qui signifiait pour ce dernier « défense de la blâmer : est 

atta ue  la foi d u  pa ti, de la ajo it . La o lusio  ide te, est ue les o jets de foi e 

peu e t t e u  o jet d e seig e e t pu li …Ah, les te i les politi ues ui oie t a oi  

da s leu s ai s toute la it , et e elle ui est pas e o e faite ! Me voilà ainsi 
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hérétique, ennemi de la France moderne. »
421

 Les le tio s l gislati es d août  do e  

sièges aux républicains contre 96 aux monarchistes. Ferry donnant sa démission suite à 

l e p ditio  tu isie e, est Ga etta et so  « grand ministère » qui lui succèdent du 14 

novembre 1881 au 27 janvier 1882 où il va chuter sur la question de la révision 

constitutionnelle. La seule allusion à la situation politique du moment se trouve dans une 

lettre adressée à Boutmy et datée du 27 novembre 1881, où il dit : « Je suis bien inquiet et 

bien contrarié de la marche que prend le gouvernement », à propos de la démission de 

Chanzy.
422

La rareté de ses réactions politiques épistolaires démontre que Taine se situe de 

plus e  plus e  et ait de l e e t et u il o sid e le gi e a tuel bien établi. En 

d fe seu  de l o d e, uel u il soit, il l a epte. 

 

                Les critiques publiées à la sortie de ce second volume sur la Révolution 

sont conformes à celles du premier. Taine persiste et signe, les différentes sensibilités 

exp i es fo t de e. Il est à ote  u elles so t ie  oi s o euses e  ette a e 

, il le dit d ailleu s à so  aît e Etie e Va he ot, le  jui 423
 : « vous voyez le silence 

systématique de toute la presse plus ou moins républicaine », et il est vrai que les critiques 

a a t de jou au  pu li ai s so t i e ista tes. Tai e a a t a o  da s sa p fa e u il 

y aurait un troisième volume, nombreux sont ceux qui attendent le livre complet pour juger ; 

ou plus sûrement, Taine est-il classé définitivement dans la classe réactionnaire.  Avant que ne 

sortent les premiers articles, la première personne à réagir à chaud est son ami Paris. A la 

lettre écrite par Taine le 17 mai, il répond le 21 en osant critiquer la « surabondance des faits, 

un peu les mêmes partout » et s i te oge su  l i t t de olle tio e  des faits p titifs ui 

rendent « le volume un peu long ». Il se de a de s il  a esoi  « d t e Tai e pou  les 

réunir »et si « un résumé plus rapide aurait-il aussi bien prouvé, et auriez-vous pu rejeter en 

note ou dans un appendice une indication très sommaire des sources si richement utilisées ». 

Dès le 22,
424

 Taine le remercie de sa franchise et souscrit au reproche de monotonie. 

N a oi s, il se d fe d e  i o ua t la essit  d a u ule  les faits : « dans une matière si 

o t o e s e, j a ais esoi  de t op p ou e . » Regrettant de ne pas être « critique exact et 

artiste complet » comme Macaulay, il critique à nouveau Michelet sur « la faiblesse de sa 
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iti ue, su  l i suffisa e de so  udition » et terminant par : « Il a lu très peu et très mal le 

manuscrit. » 

                La première critique date de juin sous la plume de Maxime de la 

Rocheterie.
425Il adh e totale e t au  id es de Tai e, jus u au tit e hoisi pa  elui-ci. « Il 

s agit ie  d u e o u te, de la o u te de la F a e pa  u e fa tio  et u e fa tio  i fi e, 

ui a ja ais t  u u e i o it , ais ui, à fo e d auda e, de iole es et de i es, est 

e ue à out d opp i e  la ajo it  et de do i e  le pa s. » Le ton est donn , tout l a ti le 

est à l u isso  de so  i t odu tio  et se te i e pa  «  M ; Taine a déployé les richesses 

ha ituelles de sa illa te palette et de so  a e esp it d a al se et d o se atio . » En juillet, 

paraît dans la Revue bleue
426

sous la plume de M.E. de P esse s , auteu  d u e Histoire de 

l’Eglise sous la olutio , et grand admirateur de Quinet, un article assez critique du livre, 

mais parfaitement argumenté. Tout en louant la forme « admirable » de l ou age, il ep o he 

à son auteur la monotonie e ge d e pa  l a u ulatio  des faits et l e ag atio  de ses 

t aits. “u tout, et est u  poi t apital ue l o  et ou e a sou e t, e  pa ti ulie  hez Co hi , 

l ou li des « circonstances » qui rend la Révolution incompréhensible. « Tai e s est se i, pour 

flétrir le jacobinisme, des procédés historiques entièrement jacobins. » Cette sentence, émise 

pour la première fois, fera date, et nous paraît particulièrement juste. Contrairement à Taine, 

il ne pense pas que la Constitution civile du clergé soit une invention jacobine, mais « née des 

rancunes et aussi des vieux préjugés du gallicanisme » et fait le distinguo entre Girondins et 

Montagnards. Enfin, en désaccord profond avec Taine, il écrit : « La passion ne doit pas voiler 

les crimes, mais les crimes ne doivent pas occuper toute la scène quand de grandes choses y 

o t t  a o plies au ilieu de l u e des plus fo ida les ises de l histoi e. » 

 

                 La critique que Taine attendait, celle de Gabriel Monod, est publiée 

dans la Revue historique
427

. C est u  la ge d ad i atio  pou  l a al se igou euse ue fait 

Taine « des i es du pa ti olutio ai e et de l tat d opp essio  et de te eu  da s le uel 

il a tenu la nation entière », et des di e ge es apitales u ils o t e t e eu  su  les p incipes 

de 1789. Lui reconnaissant la justesse de sa démonstration du caractère français et 

de « l i possi ilit  de t a sfo e  u e so i t  pa  des p o d s adi au  au o  de p i ipes 
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à priori », il ne partage pas son analyse de la souveraineté populaire. Le 6 juillet,
428

 Taine le 

remercie « des paroles aimables » que contient son article, et lui demande la « permission de 

marquer le point central » de leur divergence. Il argumente sa condamnation des principes de 

89, et défend sa démonstration du « double effet anarchique et despotique du dogme de la 

souveraineté du peuple » toujours présent dans la structure politique et sociale de la France 

a tuelle et ui pa t de l esp it classique. La formule « bien amicalement à vous » est pas 

u u e fo ule de politesse,  mais un sentiment profond qui lie les deux hommes, ne 

pa tagea t pas les es id es su  l h itage olutio ai e tout e  ta t p o hes 

intellectuellement. Dans sa réponse du lendemain
429

, Monod argumente : « Selon moi, les 

hommes de 89 ont voulu réaliser deux idées, la séparation des pouvoirs et la souveraineté du 

peuple. Ils les o t alis es toutes deu  ais a e  e s, de là l a a hie. Il  a, pa  suite de 

cette anarchie, dégoût et lassitude de tous les gens modérés et alors lutte violente et sans 

autre principe que la nécessité de vaincre contre les factions et tous ceux qui essayaient de 

revenir en arrière. » Il rejoint Taine sur son jugement du caractère français le qualifiant « très 

généreux en pensée et même en sentiments, nous sommes égoïstes pou  l a tio . » 

                L a is de “o el o pte eau oup pou  Tai e et se a ifeste da s u  

courrier qui lui est adressé le 12 juin
430

 pour lui livrer ses impressions à chaud. A la première 

lecture, il « au ait lou  la o st u tio  et l o e e t, la large distribution des pièces, la 

lumière qui circule et met les peintures et les reliefs en valeur. » Il va relire son livre « comme 

on doit vous lire » pour en faire une analyse approfondie. « On ne peut vous attaquer 

sérieusement que sur ce que vous a ez pas dit et e ue ous a ez pas oulu di e. » Son 

article est publié dans la Re ue iti ue d’histoi e et de litt atu e431
 du d ut de l a e . 

A. “o el est e tai e e t l histo ie  ui a al se le ieu  e ue Tai e a oulu e p i e  da s 

ses li es. Da s u  te te ou t, a gu e t , sa s flago e ie, il a à l esse tiel. Co stata t ue 

la Révolution est devenue, pour les deux camps politiques opposés, une religion vraie pour les 

uns, fausse pour les autres, il constate à nouveau que les discussions suscitées par les O.F.C. « 

po te t oi s su  e u a dit l auteu  ue e u il a pas dit. » Il pense que, contrairement à 

e u e  pe se Tai e, il e s agit pas là d u e histoi e des pou oi s pu li s, ais plutôt de 

l esp it pu li . Tai e, e  philosophe, et il l app ou e, t aite des aladies e tales de la atio  
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pe da t la olutio  et du fa atis e ui a a t ise l esp it ja o i . Bie  ue d a o d a e  

e juge e t, u il appuie a e  des itatio s de Ca ie , “ai t-Just ou Chénier, il pense que 

certai s ja o i s a aie t u e aleu  d ho es d tat, tels Ca o , Ca ot, P ieu  ou Me li  

de Douai. Il ep o he à Tai e de e juge  le ja o i  ue sous l a gle d u e pe so alit  fig e, 

alors que certains, comme Fouché, ont su évoluer. Son admiration pour Taine est totale quand 

celui-ci décrit le patriotisme des armées républicaines attachées aux grandes réformes de la 

Révolution, mais conteste le lien indéfectible que Taine tisse entre terreur et révolution. « La 

te eu  tait pas i pos e pa  la atio , tait les te o istes ui l i posaie t à la atio . » 

                Saint-René Taillandier, diplomate qui allait devenir le neveu par alliance 

de Taine en épousant, quelques années plus tard, Mlle Chevrillon,  fait paraître dans le 

Parlement
432

un article ou il réunit les idées politiques et philosophiques de Taine, et 

s i te oge su  l olutio  i telle tuelle de elui-ci. « Comment un écrivain dont les premiers 

essais avaient été des révoltes véhémentes contre notre philosophie traditionnelle  se faisait-il 

le défenseur de la tradition et des droits historiques ? Comment un penseur de tempérament 

si révolutionnaire était-il devenu un juge si sévère de la révolution ? » Cet article traduit 

l i o p he sio  de la ou elle g atio  is à is d u  aît e à penser qui appartient de 

plus en plus au passé et dont les écrits actuels paraissent  en rupture avec les anciens. Taine y 

répond 
433e  justifia t l olutio  de ses id es politi ues pa  les e he hes et les d ou e tes 

u il a faites su  la ‘ olutio , « Il est aussi périlleux que désagréable de combattre des 

opinions dans lesquelles tout le public a été nourri et élevé ; j a ais oi-même ces opinions au 

d ut de es e he hes, et e est pas sa s effo t i sa s hag i  ue j ai du les uitte . »  A 

son inte lo uteu  ui soulig e les ie faits de la ‘ olutio  da s les aut es pa s d Eu ope, il e 

les nie pas, mais distingue « la faço  a glaise ou alle a de d ap s les p i ipes de Lo ke et 

de “tei , ou à la faço  f a çaise d ap s les p i ipes de ‘ousseau. » A partir de là, il donne 

son interprétation bien connue de la souveraineté populaire et ses conséquences 

désastreuses. 

                Le dialogue se poursuit quelques jours plus tard
434

à propos de la 

centralisation excessive en France que Saint-René Taillandier fait remonter, comme Taine, à la 

monarchie absolue et au déterminisme historique : « Les faits moraux sont plus ou moins 

i d te i s pou  l esp it ui les o se e et ui e peut o aît e toutes les do es du 
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problème. » Il tempère ses remarques en disant : « ma plume de débutant aurait bien trahi ma 

pe s e si les doutes ue j ai i di u s da s o  a ti le pa aisse t l e po te  su  l ad i atio  

p ofo de ue i spi e ot e ou elle œu e. Votre ouvrage est celui dont la France nouvelle 

profiterait le plus s il suffisait, pou  se fo e , d a oi  u e ue lai e et o pl te de ses 

d fauts. C est ie  la plus lu i euse e u te ui pût se fai e su  les i es de ot e esp it et de 

notre caractère national. » Cette remarque préfigure ce que Taine pense déjà sans le dire, Les 

origines de la France contemporaine, délivre un diagnostic et non un remède. Pour préciser 

u e i age ui lui est h e, est u  de i  o p te t ui do e u  ta leau i o sta i  

de la maladie mais est incapable de rédiger une ordonnance efficace pour la guérir. Taine 

pou suit l ha ge e  lui i a t le  août435
  pour reprendre leurs points de divergences. Il  

précise sa conception du déterminisme comparable dans « les choses morales comme dans les 

choses physiques » et de la préémi e e de a a t es sup ieu s u il 

nomme « générateurs » ui i flue t su  l olutio  et ui pe ett aie t « de p oi  jus u à 

u  e tai  poi t les g a des lig es de l a e i . » C est u  des a es e e ples da s le uel Tai e 

témoigne son optimisme dans le ôle de l histoi e e  ta t ue s ie e ou elle à la uelle il se 

reconnaît un rôle fondateur. 

 

                La Réforme sociale publie en septembre un article particulièrement 

i t essa t sous la plu e d Ed o d De oli s436
 , directeur de la Science sociale et disciple de 

Le Pla , ui, sa s fai e l a al se du li e de Tai e, e  d gage l e seig e e t. A pa ti  de la 

définition du jacobin p opos e pa  l histo ie , il e  o lut u e t e les F a çais ui l e t 

la Révolution et ceux qui la repoussent, et ie  u ils pou sui e t des uts diff e ts, les 

p o d s de gou e e e t et d o ga isatio  so iale so t se la les. « Successivement tous 

les partis sont arrivés au pouvoir depuis un siècle ; o , au u  a essa  de odifie , au o  

de l e p ie e, l tat so ial e pa  l a ie  gi e e  d ade e et pa  la ‘ olutio  : les 

uns ont tiré à droite, les autres à gauche ; voilà tout. »  Dans sa lettre de remerciements
437

, 

Tai e se f li ite ue l id e e p i e da s so  li e soit d gag e et o p ise. Tous les Français 

so t plus ou oi s olutio ai es puis u il sui e la e thode e  politi ue et e  

s ie es so iales  ui d oule de l esp it lassi ue d o t  da s l’A ie  gi e. Les deux 

hommes resteront en contact après le décès de Le Play en 1882, comme l atteste u e lett e 
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o se e da s le fo ds Tai e de la B.N., à p opos d a ti les pu li s da s la e ue do t 

Demolins est devenu le rédacteur en chef. 

                Le Play avait également adressé à Taine une lettre de félicitations le 7 

juillet
438

 pour lui exprimer son admiration « pou  ette œu e de ie  pu li . » Souscrivant à 

sa condamnation du jacobin, il voyait dans son livre un appui capital de la réforme « qui 

arrachera notre infortunée patrie aux erreurs de la Révolution. » 

 

                La iti ue de l ou age de Tai e peut t e aussi p te te à a ipulatio  

politique quand un journal républicain comme Le Globe du 9 novembre 1881 considère le 

portrait du jacobin brossé dans La conquête jacobine « exact et impartial. » Jugement qui 

pourrait pa aît e su p e a t si la o lusio  ui e  d oule e l tait pas da a tage : « le type 

e du ja o i  a ess  d t e elui du pu li ai  pou  de e i  elui des o se ateu s et 

des ad e sai es de la ‘ pu li ue… »  C est u  des p e ie s e e ples de upération 

politi ue et de d tou e e t ue l œu e histo i ue de Tai e a sus ite . 

 

                U  a ti le lo g d u e t e tai e de pages pa aît da s le u o de 

janvier 1882 de la revue des deux mondes sous la plu e d A atole Le o -Beaulieu.
439

 Bien 

argu e t , il est i t essa t à dou le tit e. D u e pa t, il po te, et pou  la p e i e fois, su  

les trois premiers volumes des Origines e  a a t u e ue d e se le, d aut e pa t il a aloi  à 

son auteur une réponse raisonnée de la part de Taine dès le lendemain de la parution. 

Justifiant son titre, Leroy-Beaulieu pa le d u e o t adi tio  e t e le Tai e philosophe, e e pt 

de tout préjugé politique et religieux et le Taine historien qui applique à son étude une 

« doctrine inflexible », qui est la théorie des milieux. Pour lui, cette méthode se trouve à priori 

e  oppositio  a e  l esp it, les esp a es et les p te tio s de la ‘ olutio  f a çaise, da s 

laquelle Taine ne voit que « le g ie de l e eu , de l e eu  ig e s st ati ue e t e  

doctrine. » Rapprochant les idées de Taine de celles de Tocqueville, il en dégage les 

diff e es. Pou  lui si le se o d dit ue la ‘ olutio  a ait fait ue o ti ue  l a ie  

régime, le premier va plus loin en faisant remonter les idées révolutionnaires à Louis XIV. De 

e, si To ue ille assi ilait la ‘ olutio  à u e eligio , Tai e pe se u elle diff e de la 

religion par le fait « u elle s i pose au o  de la aiso  au lieu de s i pose  au o  de 
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Dieu. » Il e pe se pas, o e Tai e, ue la aiso  doit toujou s s arrêter devant le préjugé 

héréditaire, mais au contraire, « quand la raison vient à se substituer au préjugé dans le 

gou e e e t des hoses hu ai es, est la a ue u u  peuple est e  t ai  de passe  de 

l e fa e à l âge adulte. » 

                Si Taine dit que « fai e de l histoi e, est fai e de la ps hologie », Leroy-

Beaulieu dit u il fait plutôt de la ph siologie e  faisa t « l autopsie de la ‘ olutio . » Il est le 

seul, en 1882, à rapprocher Zola de Taine en qualifiant celui-ci « d histo ie  aturaliste » et de 

faire de la révolution « u e so te de aladie o ga i ue atta ua t à la fois le o ps et l esp it. » 

Taine remercie, dans sa lettre du 2 janvier
440

, que Leroy-Beaulieu le qualifie de 

psychologue. « A mon sens, la psychologie doit jouer dans toutes les sciences morales le 

même rôle que la mécanique dans toutes les sciences physiques. » Il se félicite également que 

le iti ue o p e e ue l a u ulatio  des petits faits, si d i e pa  ailleu s, e pli ue le 

grand événement. Ce recours aux do u e ts d a hi e est o sid  da s l a ti le o e la 

thode s ie tifi ue pa  e elle e, e ui e peut ue plai e à l histo ie . Pa  o t e, Tai e 

a epte pas la iti ue fo ul e da s les pages - , disa t u il au ait souhait  ue « la 

constituante conservât à la France une aristocratie héréditaire » Il a ja ais oulu di e ue la 

o lesse ou ue la o stitua te au ait dû fai e u e a isto atie à l A glaise ais plutôt ue, 

da s l a isto atie p o i iale de , il  a ait « des éléments précieux  pour faire une classe 

gouvernante, des administrateurs sans traitement, des conseillers locaux du pouvoir central, 

et même des représentants de la province auprès du pouvoir central. » C est toute l id ologie 

orléaniste qui est dévoilée dans cette affi atio . C est e u e  o lut Le o -Beaulieu, qui 

pe se ue les p f e es politi ues de Tai e se fo t jou  au d t i e t de l histo ie  et du 

philosophe. Cet article très bien construit et argumenté, tranche avec la relative médiocrité 

d a ti les pa tisans destinés, avant tout, à renforcer la conviction de ses lecteurs. 

 

               Georges Doncieux, dans Le Monde du 28 et du 31 décembre 1881, se 

montre enthousiaste et admiratif du livre de Taine : «  Après avoir en un premier livre décrit 

de main de maître ce terrain bouleversant et malsain ou tomba le germe de la Révolution, 

après avoir ensuite noté la fermentation et le développement fatal de ce germe au milieu de 

l a a hie a ia te, l auteu  ous le d it tal  da s sa fa geuse et sa gla te flo aison. » 

“a s doute l auteu  de l a ti le a t-il été impressionné par les métaphores écrites par Taine ! Le 
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este de l a ti le, ais l o ie tatio  politi ue du jou al le laisse p oi , est de la e ei e. 

Doncieux apprécie  particulièrement que Taine ne différencie pas les girondins des jacobins. Sa 

d o st atio  d u e fa tio  ja o i e di igea te di ta t sa loi au « jacobin peuple qui à coups 

de pique et à coups de sabre exécute » lui paraît juste et imparable.
441

 

 

               La réception de La Révolution e fait pas d at u e  F a e. Tai e est 

eau oup lu e  A glete e u il o aît pa ti uli e e t ie  et ui i spi e fo te e t sa 

réflexion. Deux articles sont à retenir et divergent par leurs appréciations. Le premier, publié 

dans The spectator,
442

ne voit dans les Origines que « l a e tu e du o se ateu  ». Le 

second, sous la plume de H. Reeve,
443 etie t du essage de Tai e ue l e e i ie t 

du « principe que la volonté populaire est au dessus de toute personne et institution. » La 

leço  u il e  ti e est u il faut se fie  des p i ipes d o ati ues. 

 

                Beaucoup de lettres collectées dans le fonds Taine à la B.N.F.sont des 

t oig ages d ad i atio  de le teu s a o es ou d histo ie s lo au , ui p opose t des 

renseignements inédits sur la révolution ou leurs propres travaux. Cela entraîne une 

correspondance croisée intéressante quant au souci que Taine y prête. Par exemple, un 

certain Armand Lods
444, pu li iste d H i ou t it à Tai e le er

 décembre 1881 pour le 

féliciter : « Vous êtes peut- t e le p e ie  ui a ez it l histoi e g ale de la olutio  e  

recourant aux documents authentiques et officiels ; vous avez voulu vous faire une conviction 

pa  l e a e  i pa tial des faits.» Il se p opose de lui ad esse  des p o s e au  de la 

o u e d H i ou t. Tai e lui po d le 445
pour le remercier de son offre  qui 

l i t esse. « Si vous avez des détails et des chiffres sur les élections, vous avez en main les 

pièces décisives ; le fait le plus significatif de toute cette époque est le petit nombre et la basse 

qualité du parti régnant, et là-dessus toutes vos communications me seraient précieuses. » Il 

cite les noms de Babeau et de Sauzay dont les travaux lui ont été précieux. A. Lods lui envoie le 

12 janvier de «  singulières pièces constatant en 1792 la déclaration faite par les villes de 

Belfo t et d H i ou t » et termine par cette phrase : « Dieu veuille ne pas infliger à notre 
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444 Lods (A.), Lettre à Taine le 1er décembre 1881, BNF, fonds Taine, carton 19. 
445 Taine (H.), op. cit., t. IV, p.144. 



 

192 

pau e pa s si oupa le les hâti e ts u il ite ! »
446Nous a o s pas t ou  de lett es 

semblables ve a t de pu li ai s e gag s… 

 

                Cette correspondance, comme les critiques publiées, montrent que 

Tai e est o sid  d so ais o e u  histo ie  o se ateu  et u il a pe du 

définitivement son image libérale qui était encore la sienne en 1875 après la publication de 

L’a ie  gi e. Un article du Réveil,
447

 dat  d o to e , o fi e os p opos. « Que 

pense donc M. Taine ? Pourquoi garde-t-il un silence profond sur la littérature nouvelle, sur les 

te da es u il de ait ou i  de so  autorité car elles sortent en grande partie de lui et de 

ses enseignements esthétiques ? Est- e de l i diff e e ? N est- e ue l atte te et la se e 

o e ta e d u e sage i o spe tio  ? Hélas ! M. Taine, pendant ce temps écrivait 

l histoi e, e t ait à l a ad ie ; l auda ieu  d aut efois s effaçait, le a ateu  positi iste 

de e ait ti ide, politi ue, ti o . L a a t eau oup lu jadis, ad i , ai , ous e pou o s 

nous décider de voir en lui un adversaire. Après avoir longtemps attendu son concours, ma 

génération attendra encore. » 

 

                Pendant ce temps-là, Tai e o ti ue so  t a ail d itu e e  do a t à 

ces correspondants des informations sur ses convictions. Ainsi, à propos de Danton et de 

Robespierre dont il dresse les portraits psychologiques, il dit : « A o  se s, est su tout pa  

d goût u ap s septe e  Da to  a lâ h  le gou e ail ; il fallait être aussi raide et 

aussi o  ue ‘o espie e pou  se d ide  à pousse  jus u au out da s le s st e de la 

guillotine. »
448

  

 

                La iti ue la plus si e est-elle pas celle venant de Taine lui-même, 

u il a fai e eau oup plus ta d, da s u e lett e ad ess e à so  e eu Che illo   e  . 

‘e e a t su  so  œu e, il lui fait la o fide e sui a te : « A mon sens, le volume le plus 

faible est la Conquête jacobine : trop de faits et de narrations ; il lui manque ce que je trouve 

dans les autres volumes, une dissertation centrale, une théorie générale pour faire diversion 

et repos. La tonalité reste toujours la même, triste et monotone. »
449

  C est la d o st atio  

                                                 
446 Lods (A.), Lettre à Taine le 12 janvier 1882, BNF, fonds Taine, carton 19. 
447 Alexis (P.), Le réveil,  14 octobre 1883. 
448 Taine (H.), « Lettre au Comte de Martel le 16 novembre 1882 », Vie et correspondance, op. cit., t. IV, p. 159. 
449 Taine (H.), « Lettre à André Chevrillon le 4 février 1890 », Vie et correspondance, op. cit., t. IV, p. 397. 



 

193 

que Taine a bien tenu compte des observations faites par les critiques qui ont presque tous 

soulevé ces mêmes remarques. 

 

 

                En mars 1883, le Programme jacobin paraît dans la Revue des deux 

mondes suivi, le 15 septembre 1884 de la Psychologie des chefs jacobins. En novembre de la 

même année est publié le troisième et dernier volume de la Révolution.  

 

                 Pe da t di  a s Tai e olle te les do u e ts u il juge essai es à 

son travail su  la ‘ olutio . “es hoi  le t pa faite e t le se s u il souhaite do e  à 

so  tude. “es e he hes a a t d ut  au d ut des a es , il est ide t u il e peut 

ignorer les ouvrages qui sont publiés ces années-là su  la Co u e. Pou  uel u un qui a vécu 

les e e ts a e  la douleu  ue l o  sait, da s uelle esu e a t-il été influencé par ces 

écrits ? Quand on relève les mots, les expressions, les qualificatifs utilisés dans ces livres et 

u o  les o pa e a e  les sie s, p se ts da s les trois tomes de la Révolution, on ne peut 

s e p he  d  oi  u e e tai e si ilitude. Pa i les histo ie s a a t it su  la Co u e, 

figurent des noms bien connus de Taine : 

                C.A. Dauban, Le fond de la société sous la Commune, publié en 1873. 

                E. de Pressensé, Les leçons du 18 mars, de 1871. 

                J. Claretie, Histoire de la Révolution de 1870-1871, de 1873. 

                D aut es auteu s o t pu i flue e  Tai e, tel F. de Beau o t-Vassy et 

son Histoire authentique de la Commune, publiée en 1871, ou encore E. Clevalet et Mon 

journal pendant le siège et la Commune de 1871, L. Drapeyron, Les deux folies de Paris, juillet 

1870- mars 1871, de 1873. 

                Les termes : «  populace, vile populace, populace sauvage, tribu sauvage, 

brigands, bandits, multitude sauvage, mégères, ivrognes, animaux, » présents au fil des pages, 

se retrouvent chez Taine. Certes, il utilise le terme « loups enragés » dans une lettre adressée 

à sa fe e e  ai, alo s u e  a s, il se contentait de parler « d i su g s ». Jus u à uel 

poi t a t-il pas su i l i flue e de es le tu es ua t il s est agi d i e su  la ‘ olutio  ? 

 

                 Les références des notes de bas de page figurant dans les trois volumes 

consacrés à la Révolution ne sont pas différentes de celles de l’A ie  gi e. La différence la 
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plus ota le est u elles o pte t oi s de M oi es et ue le o e de f e es 

d a hi es soie t plus le ,  à  % des itatio s. “u tout les s ies D et F ; On relève deux à 

trois notes par page. Les historiens que nous avons cités dans le chapitre consacré aux sources 

sont, bien-sû , p se ts.  La f e e la plus o sta te, p es ue  fois, o e e l Histoire 

parlementaire de la Révolution française, énorme somme de 40 volumes publiés entre 1834 et 

, de Bu hez et ‘ou . C est u e telle pe a e e hez lui u o  la et ou e jus ue da s 

ses otes p ises à la Bi lioth ue atio ale. Ai si, t a ailla t su  l Histoi e de l’Eu ope pe da t 

la Révolution française de S el, il s i te oge su  la justesse d u e itatio  de Bu hez et ‘ou  

pa  “ el. E  as de la page su  la uelle il ote le te te de l histo ie , il it : « Je trouve 

finalement dans Roux-Buchez, XX p. 300, cette phrase de Robespierre face aux jacobins : 

Aujou d’hui tout le peuple ’est pas pou  ous, il ’  a pou  ous ue le peuple de Pa is. A 

vérifier dans le journal des jacobins. Sybel dit p. 564 : Tout le peuple est contre nous, disait le 

29 octobre 1792 Robespierre à la tribune des jacobins. »
450

 Après Buchez et Roux, les historiens 

les plus cités dans la Révolution so t, da s l o d e d oissa t : Mortimer-Ternaux (130 fois), 

Schmidt, Dauban, Sauzay (à une soixantaine de reprises), puis Babeau, Breyat Saint-Prix, 

Guillon de Montléon, de Martel, Lallier, Wallo …  

                 Parmi les contemporains de la Révolution dont Taine utilise les écrits, 

Mallet-du-Pan tient une place à part. Dans un article publié le 20 mars 1884 dans la Revue des 

deux mondes et repris dans De ie s essais de iti ue et d’histoire, à l o asio  de la 

publication de  Correspondance inédite de Mallet-du-Pa  a e  l’E pe eu  d’Au i he, de  à 

1798, publiée par A. Michel, il e  fait l loge : « Quatre observateurs ont, dès le début, compris 

le caractère et la portée de la Révolution française : Rivarol, Malouet, Gouverneur Morris et 

Mallet-du-Pan, celui-ci plus profondément que les autres ; e  out e, e ue o t pas fait les 

aut es, il a d it, o e t  et jug  la ‘ olutio  depuis le o e e e t jus u à la fi  ; de 

1789 à 1799, ses analyses  et ses prédictions se succèdent de semestre en semestre, de mois 

e  ois et sou e t de se ai e e  se ai e. “i l o  se epo te au  do u e ts o igi au , o  

découvre que ses analyses sont toujours exactes ; si l o  suit les ou s des e ents, on 

constate que ses prédictions sont presque toujours vraies : parmi tant de gens aveugles, 

a eugl s ou opes, il este lai o a t et oit t s loi . E  ela il est u i ue… o p te t. » 

Retraçant la vie de Mallet, il met en avant sa culture, sa comp te e, ses ualit s d a al se. 

C est u e pa faite u it  de ue u il pa tage a e  lui et se f li ite de le fai e ed ou i . « Il 
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est ag a le de et ou e  u e telle œu e ; le p jug , la ode et l i g atitude hu ai e o t pu 

l e se eli  da s la poussi e des bibliothèques ou dans les ténèbres des archives ; o  l a 

oubliée ou méconnue pendant un siècle ; tous les historiens célèbres de la Révolution 

se le t l a oi  ig o e, Ca l le o e M. Thie s, M. de La a ti e, M. Louis Bla , M. 

Mi helet. O  l e hu e aujou d hui ; elle so t de te e, aussi sai e, aussi i e u au p e ie  

jour. »
451

 

 

                 Taine avait rédigé en juillet la préface
452

 qui tranche radicalement avec 

celles des précédents volumes dans lesquelles il exposait avant tout son humilité devant 

l i e sit  de la tâ he ui l atte dait, so  sou i de la olle tio  des sou es ou so  doute 

quant à sa capacité de convaincre. Il  délivre là, en quelque sorte, son jugement définitif de la 

‘ olutio . Il le fait sous la fo e d u e tapho e, p o d  h to i ue u il utilise sou e t 

da s ses diff e ts hapit es. ‘ep e a t l i age du o odile ui, selo  Cl e t d Ale a d ie, 

ep se tait u e di i it  o jet de ulte et d ado atio  pour les Egyptiens, il assimile le 

révolutionnaire au crocodile qui « e  sa ualit  de te alfaisa te et de a geu  d ho es 

est devenu Dieu. » Il l o se e da s ses « di e ses attitudes, ua d il s e us ue, ua d il 

agrippe, quand il mâche, quand il avale, quand il digère. » Le texte devient une véritable étude 

zoologique. « J ai tudi  e  d tail la st u tu e et le jeu de ses o ga es, ot  so  gi e et ses 

œu s, o stat  ses i sti ts, ses fa ult s, ses app tits. » En observant « les spécimens 

notables », il dégage du lot « u e i gtai e d i di idus de plusieu s tailles et surtout les trois 

plus gros, qui, dans leur genre, me semblent des animaux vraiment remarquables et tels, que 

la di i it  du te ps e pou ait s i a e  ieu . » (Allusion directe à ses trois portraits les 

plus appuyés de Marat, Danton, Robespierre.)  Parachevant sa métaphore, il destine son 

œu e ite « pou  les a ateu s de zoologie o ale, pou  les atu alistes de l esp it, pou  les 

chercheurs de vérité, de textes et de preuves, pour eux seulement, et non pour le public, qui, 

sur la Révolution, a son parti pris, son opinion faite. » Car, une fois les témoins oculaires 

disparus, « on a pu persuader au bon public que les crocodiles étaient des philanthropes, que 

plusieu s d e t e eu  a aie t du g ie, u ils o t gu e a g  ue des oupa les, et ue, si 

pa fois ils o t t op a g , est à leu  i su, alg  eu , ou pa  d oue e t, sa ifi e d eu -

mêmes au bien commun. » 
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                Ce te te est d auta t plus sig ifi atif ue ous e  a o s u  o e tai e 

de Taine lui-même
453

, répondant à son éditeur Emile Templier qui, sans doute, ne comprenant 

pas ie  la puissa e de l all go ie, s i te oge su  « l appa e e de l g et  faisa t o t aste 

avec un sujet si austère. » Il se justifie, e  disa t a e  hu ou  u il a « été trop anglaisé par le 

commerce de Swift, Sydney Smith, Thackeray » et que son but est de laisser, « comme résumé 

fi al et total, da s l esp it du le teu  u e ph ase u i ue a iati e assez e a te et assez 

féconde pour que tous les faits et toutes les idées du volume puissent lui revenir 

spontanément, par cela seul que tout bas il la prononcerait. »Il nous donne également dans 

cette lettre des indications précieuses sur les chapitres de ses livres dans lesquels il relie les 

principes de Rousseau et les actes de la Révolution française. Ainsi, da s l Ancien Régime, le 

livre III, chapitre IV, traite de la société future fondée sur le contrat social ; dans la Révolution, 

le tome I, le livre II entier est o sa  à l œu e de la Co stitua te ui, pou  lui suit les 

principes de Rousseau) ; dans la Révolution, tome II, livre I, le chapitre I narre la formation du 

parti révolutionnaire ; enfin, dans la Révolution, tome III, livre II, le chapitre II définit la 

o eptio  de l Etat. C est u  des a es e e ples da s le uel il ous li e les passages clefs de 

sa démonstration 
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E. Réception du Gouvernement révolutionnaire 

 
              La publication du troisième tome de la Révolution e t aî e pas u e 

eptio  passio e o e a ait pu l t e le p e ie  olu e. La pa utio  p ala le da s la 

Revue des deux mondes de deux chapitres les années précédentes en est, pour une part, la 

ause. Tai e pou suit so  œu e i pe tu a le e t uelles ue soie t les a tio s d o d e 

politi ue u elle sus ite. Les pu li ai s o t d jà d li  leu  e di t, les o se ateurs ont 

d jà t ou  leu  sau eu . Il est ie  ide t ue Tai e a o de de l i po ta e u au  

articles des hommes qui comptent pour lui et reste insensible à la fois aux témoignages de ses 

nouveaux admirateurs et aux sarcasmes de ses détracteurs. De plus, à partir de cette année 

1885, son état de santé va se fragiliser et empirer progressivement durant les huit années qui 

lui este t à i e. Il s jou e à ou eau eau oup plus lo gte ps à Pa is u a a t, e passa t 

ue les ois d t  e  “a oie et de a t sui e de o euses u es the ales. C est au ilieu 

de l a e  u il e age ue Cassette, da s l a ie  hôtel Mol , e  fa e de l I stitut 

Catholi ue, do t le e teu  Mg  d Hulst, de e a t u  a i,  a l aide  da s sa e he he de 

documentation pou  l itu e de l’Eglise. Il a  e e oi  tous les lu dis d hi e  toutes les 

personnalités du monde des lettres, de la politique ou des arts. Les Renan, Bourget, Sorel, 

Leroy-Beaulieu, Lavisse, Thureau-Dangin y rencontreront les de Mun, Ribot, Cavaignac, Cochin 

ou Léon Say. 

 

                Pourtant, en cette année 1885, Taine ne se désintéresse pas de la 

politi ue. Il suit a e  i ui tude les le tio s l gislati es d o to e et edoute u  ote 

républicain trop massif qui pourrait, selon lui, être le point de départ de toutes les dérives. Les 

républicains avaient institué, croyant que cela les servirait, un scrutin de liste départemental 

ajo itai e à deu  tou s. Le sultat est pas à hauteu  de leu s esp a es a  si les 

conservateurs sont unis, les républicains ne le sont pas, étant divisés plus à cause de rivalités 

dues à de fo tes pe so alit s u au si ple li age oppo tu istes-radicaux. Les premiers 

o tie e t  si ges do t  o apa tistes , les se o ds  do t  adi au .  C est 

plutôt au nombre de voix que la surprise est importante car, si en 1881 on comptait 5 128 000 

votes républicains pour 1 789 000 votes conservateurs, en 1885, les voix républicaines 

régressent à 4 327 000 pour 3 541 000 voix conservatrices, soit pratiquement son niveau de 

.  Tai e edoute u e pouss e adi ale lo s de es le tio s. Il l it à sa fe e e  
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octobre de Vichy où il suit une cure. « Très probablement, il y aura 150 radicaux à la Chambre. 

Cela suffit, avec la portion égoïste et imbécile des opportunistes, si engagée déjà, pour faire 

u e a de e gi ue, apa le d u   ai ou d u   f u tido … »
454

 Co stata t l allia e des 

radicaux et des opportunistes, il fait un pronostic de 350 élus républicains contre 235 

conservateurs, ce qui entraînerait un gouvernement de gauche qui, pour lui, est synonyme 

de : « E pulsio  des p i es, s pa atio  de l Eglise et de l Etat, et supp essio  du udget des 

cultes, impôt sur le revenu, service militaire de tous pendant trois ans, épuration rigoureuse 

des fonctionnaires de tout ordre, remplacement des fonctionnaires de la couleur Ribot ou 

Léon Say par des intransigeants, nomination de Brisson à la présidence de la République, ce 

sont là probablement les principaux évènements de cet hiver. »
455

Comme on le voit, ses 

appréhensions ne sont pas très éloignées des réalisations futures. 

 

                Les articles commentant le Gouvernement révolutionnaire ne vont 

pa aît e u au d ut de l a e . Deu  lett es data t d o to e  so t dig es d i t t 

car, sous les compliments, elles révèlent les préoccupations de leurs auteurs. P. Bourget
456

 est 

enthousiaste : « A o  hu le a is, est pa i e ue je o ais de plus to a t da s la 

prose contemporaine depuis la mort de Flaubert. » Se voulant romancier psychologique, il 

s e tasie d a a tage su  la thode sui ie pou  le po t ait oss  pa  Tai e des hefs ja o i s 

que sur le fond du chapitre. « L i te sit  du olo is te a t toute e ti e à la it  du dis ou s 

ps hologi ue, fait de es t ois figu es uel ue hose d i possible à oublier. Cela me renforce 

da s l id e ue j ai eue depuis lo gte ps u il  a ait à e ou ele  o pl te e t le ge e du 

portrait historique en y introduisant ce qui est une des grandes découvertes de notre 

psychologie moderne, la variété de la naissa e de l i age da s les e eau , de la uelle oit 

la variété dans la sensibilité, positive dans la manière de vouloir. » On voit là toute la dette que 

Bou get doit à Tai e da s l app o he ps hologi ue des pe so ages u il a appli ue  da s 

ses romans. Bourget écrit un article dans L’illust atio , Tai e histo ie , qui sera reproduit dans 

ses Essais de psychologie contemporaine ou il loue Taine tout en affirmant paradoxalement 

ue Tai e est pas u  histo ie  ! Mais est pou  ieu  l e e se  e  ta t ue philosophe de 

l histoi e et le o pa e  à Mi helet. « Michelet montrait pour le plaisir de montrer, M Taine, 
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lui, peut o t e  a e  u  elief aussi puissa t, ais est pou  le plaisi  de d o t e . »457
 

Dans sa conclusion, Bourget lui prédit les blâmes des libéraux et les réserves des 

conservateurs, car : « Pou  la g a de asse des F a çais, la ‘ olutio  est pas seule e t u  

fait, est u  s ole. Ils e t e oie t de i e elles, les u s toutes les id es pou   les uelles ils 

vivent, les autres toutes les idées contre lesquelles ils vivent, et ils jugent cette Révolution 

d ap s le se i e u ils peu e t e  ti e  pou  ou o t e es id es. »458
 Taine est sensible à son 

juge e t et lui dit u il est le seul à a oi  pa faite e t o p is et e pli u  so  t a ail. «  

Vot e a ti le est elui ui a le plus tou h  depuis l a ti le de “ai te-Beuve. » Il en accepte les 

est i tio s à p opos de la pla e de l histoi e : « L histoi e, telle ue je l ai o p ise, este e  

dessous de l a t ; est u elle est e  deho s ; impossible, neuf fois sur dix, de donner la 

sensation finale et complète de la vie, faute de documents contemporains et suffisants. »
459

  

               G. Monod, dans son registre habituel plus sobre et retenu, tout en 

exprimant sa divergence de vue avec son interlocuteur, se félicite du but poursuivi. « On ne 

peut avoir que de la reconnaissance pour ceux qui recherche la cause et la nature du mal dont 

ous souff o s. C est le p e ie  pas pou  t ou e  le e de, si toutefois il e iste des e des 

pour les maux sociaux et si quelque chose peut faire obstacle au mouvement qui entraîne la 

masse humaine vers un but ignoré. »
460

 

 

                A. Sorel publie sa critique du Gouvernement révolutionnaire en février 

1885.
461

 P e a t l e e ple du hapit e Le programme jacobin, il livre une réflexion révélatrice 

du procédé utilisé par Taine à la manière des apologistes. « Il leur donne, pour les renverser de 

plus haut et a e  plus de f a as, u e l atio  et u e o sista e ui d passe t elles u ils 

ont eu dans la réalité. » Il pa tage a e  l auteu  sa d fi itio  de la Te eu  et du fa atis e 

jacobin mais fait le distinguo entre la Révolution qui est devenue jacobine, « socialiste et 

agraire » et la Révolution qui avait été faite par les propriétaires pour la propriété. « Si 93 

portait Babeuf, 89 portait le Code civil. » Illustrant parfaitement le malentendu existant entre 

la pe s e de Tai e  et so  i te p tatio  pa  ses le teu s, il e ie t su  la ualifi atio  d Etat 

t og ade de l Etat ja o i  do  pa  l auteu  e  disa t ue, s il dit ue l Etat ja o i  est 
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t og ade pa  appo t à l Etat ode e, il e dit pas u il l tait pa  appo t à la o eptio  de 

l Etat d a ie  gi e. A. Sorel soulève ici le point essentiel sur la réception des Origines et les 

diverses et contradictoires interprétations que les lecteurs y apporteront, chacun y trouvant 

matière à conforter ses propres opinions.  Voulant rester au dehors des jugements partisans, 

sa conclusion laisse à chacun le soin de se faire une opinion : « Son livre est un terrible 

uisitoi e o t e le ja o i is e, o t e le despotis e o u iste su tout et l a a his e ; 

o   t ou e, e  it , ie  ui fasse eg ette  i la hute de l a ie  gi e, i le su s fi al 

de e u o  a o  d u  o  de e u a al ais u  a-t-il de plus a al ue l ide e , 

les principes de 1789. »  

                  Dans la Réforme sociale du 1
er

 mai 1885, A. Delaire
462

 nous donne ses 

i p essio s de le tu e. Pou  lui, ette œu e est elle d u  sa a t ui a d aut e sou i ue la 

recher he de la it  et adh e plei e e t au  id es d fe dues da s l ou age à p opos du 

despotisme jacobin. “ atta ua t à tous et à tout, les ja o i s soul e t ai si u e sista e 

croissante qui les entraîne à user de la force et à instituer la terreur. Il souligne deux points 

i po ta ts ue Tai e et e  lu i e, d u e pa t ue la Te eu  tou he la totalit  de la 

populatio  et pas seule e t les p i il gi s, d aut e pa t le ot  al des olutio ai es. Il 

conclut à propos du dogme jacobin issu de Rousseau que « cette croyance à la perfection 

o igi elle de l ho e tait e   u e des olo es de l o gueil hu ai , et de là so t so tis 

tous les faux dogmes de la révolution. » Il relie cette démonstration de Taine à celle que son 

maître Le Play avait faite « avec la puissance de son analyse sociale. » 

                Sur un plan plus conventionnel, puisque obéissant à un engagement 

politique, signalons deux articles qui, en quelque sorte, se répondent. Dans le premier, A. 

Lentheric
463

pense que « pour M. Taine, o e pou  les philosophes du e si le, il  a pas 

d aut e philosophie ue la ps hologie, ais la ps hologie du e ta t adi ale e t fausse, 

la Révolution devait aboutir à un abîme. » Accumulant trop, à son goût, de détails et de faits,  

la thèse lui pa aît juste ais o po te d a o da tes edites. Pou  lui, Tai e a pas it u e 

histoi e de la ‘ olutio  et a fait u u e tude ps hologi ue des ho es ui l o t faite. 

Regrettant que Taine soit plus proche, par ses idées, des philosophes du 18
e
  que des doctrines 

du atholi is e, il se f li ite a oi s u il o t e « o e t o  it l histoi e ua d o  

eut i st ui e ses le teu s et leu  p ou e  jus u'à uel deg  d es la age peut to e  u  
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peuple qui se laisse imposer des doctrines insensées pa  e u il  a de plus lâ he et de plus 

vil. » D o st atio  est faite ue l Eglise atholi ue, alg  uel ues ieu  ep o hes, 

considère Taine comme un allié essentiel.  

                Le second article signé de Joseph Reinach
464

 est, ide e t d u  a is 

totalement opposé. Il avoue avoir été surpris de voir « le libre penseur qui avait été 

a ath atis  pa  l ue Dupa loup » transformé en « ennemi personnel des hommes de la 

Révolution. » Traitant Taine de « ope, i apa le de d ou i  l a e de i e l o e, » 

incapable d a oi  u e ue suffisa e t haute et la ge pou  tudie  l histoi e, il e  p ofite 

pou  l a use  d a oi  eu peu  pe da t la Co u e. Il eg ette su tout le su s e o t  pa  

les Origines dans la bourgeoisie, bénéficiaire des acquis de la Révolution : «  Comme la loi 

Falloux a  passé par-là, comme elle a eu le temps de porter ses fruits, les fils des bourgeois 

voltairiens de 1830 se sont joints en nombre aux petits-fils des soldats de Condé pour célébrer 

ce long pamphlet. » Sa motivation est éminemment politique car il voit dans la Révolution de 

Taine, la cause du passage des orléanistes « du parti de la Révolution dans celui de la contre-

révolution » et donc des électeurs potentiels en moins. Pour les républicains 

opportunistes, « tou he  à la ‘ olutio , à ses p i ipes, à sa gloi e, tait do  tou he  

directement à la bourgeoisie, à ses intérêts, à son honneur. » L i ui tude de ‘ei a h est 

t a spa e te, le da ge  pou  la ‘ pu li ue e ie t pas d u e d oite o se at i e et 

atholi ue t aditio elle, ais d u e e ise e  ause de l E a gile olutio ai e do t Tai e 

est devenu le symbole. Pour le combattre, il met en avant les « vrais » historiens défenseurs 

de la ‘ olutio , Ju g, ‘o i et, Du ost aujou d hui ie  ou li s…  qui sauront éduquer la 

futu e g atio  pou  la p se e  d u  isio is e da ge eu . Cet a ti le o stitue u e 

p e i e da s la esu e où elle o sa e Tai e e  ta t u histo ie  apa le de fai e ouge  

l opi io  pu li ue e  d passa t les li ages t aditionnels et en remettant en cause les acquis. 

               Un journaliste du Figaro obtient un rendez-vous de Taine et rapporte sa 

dis ussio  a e  l histo ie . “ il oute a e  atte tio  ses a gu e ts et ad i e « son esprit 

puissant », il rejette ses jugements sur la Constituante et la Convention. « On peut discuter cet 

ouvrage considérable au poi t de ue des id es u il soul e, des do t i es u il ta lit et de 

la o lusio  u il p pa e, o  e peut ie  la p odigieu  tale t du ps hologue ui la onçu. » 

465
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                A ôt  de des iti ues guid es pa  l e gage e t, e tai es so t 

beaucoup plus constructives et argumentées. Ainsi, Léon Leclère
466

 fait une analyse équilibrée 

de la Révolution. L œu e lui pa aît « profondément originale quant au fond et quant à la 

forme ; l a pleu  du sujet t ait , l te due et la i utie des e he hes, les th o ies 

philosophi ues et so iales u elle e fe e e  fo t u  i t essa t sujet d tudes. »  Sur le 

fo d, s il o p e d l a o da e des faits elat s e  ue d u e d o st atio  ui se eut 

inattaquable, il regrette le choix des sources utilisées, trop souvent contre-révolutionnaires. 

De plus, «  les contradictions frappantes et inexplicables, les interprétations forcées et 

contestables, » rendent la thèse discutable. A propos de la forme, il admire le style mais 

reprend, à son compte, une critique de Scherer qui considérait les portraits des 

révolutionnaires brossés par Taine comme de « la rhétorique vitupératrice. » “ il a o de à 

Taine une neutralité politique absolue entre ceux de droite qui le louent et ceux de gauche qui 

le iti ue t, il eg ette a oi s so  a eugle e t fa e à l h itage fi ue de la 

‘ olutio . Co e eau oup de ses o f es ui fo t de Tai e u  g a d iti ue plus u u  

grand historien, il lui reproche sa méthode historique identique à celle appliquée à la 

littérature. « “a s so  esp it s st ati ue pouss  à l e s et s a î a t da s les d tails, il eût 

pu, a e  plus de p isio  u au u  aut e, o t e  da s la olutio  le ie  à côté du mal. » 

 

                Quelques articles paraissent en Angleterre pour critiquer ouvertement le 

livre de Taine.  F.T. Marzials
467

le considère comme excessif, même pour ceux qui abhorrent les 

jacobins et se pose deux questions : Comment Taine peut-il oi e u u e olutio  li ale 

tait possi le e   sa s olutio  et pou uoi, alo s ue e les od s a ait plus 

o fia e da s le oi, la F a e, ui tait pas pu li ai e e  , est-elle jamais 

redevenue royaliste ?  A.V. Dicey
468

qualifie le livre de Taine comme un ouvrage de propagande 

a a t d t e u  ou age s ie tifi ue. Pou  lui, l histo ie  a pas o p is les diffi ult s 

auxquelles les partis au pouvoir étaient confrontés. « La nécessité de compter sur le soutien 

de la foule parisienne, qui impliquait une part de connivence avec les outrages et les crimes, 

e dait i possi le l ta lisse e t d i stitutio s li es e  F a e. La p essio  des asses 

populaires parisiennes aurait entraîné la réaction et sans doute la restauration du despotisme. 
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The nation,
469su e h it l a ti le p de t e  i a t : « Tai e a ue d o je ti it  

scientifique, de largeur de vue et de perspicacité. » Par contre, Taine trouve un admirateur en 

la personne de Cotter-Morrison
470

 : « Il a rédigé un travail dont il peut être fier, comme son 

pays peut être fier de lui. » 

 

                “ous la plu e d E. “ he e ,471
 Le Temps publie une critique dans la ligne 

du journal. « Je ai ga de de sig ale  e o e u e fois les d fauts de l ou age. Ce so t 

toujours les mêmes p o d s, le to  de la d o st atio , l a us de la fo ule, l id e o e 

la phrase jetée dans un moule, des propositions qui rechargent, de prouver une foule de 

e us faits, l a se e de li e t , de souplesse, d i p u ; de toutes les qualités, en un mot, 

ui o stitue t le ha e. O  de ie t i juste e  lisa t de pa eils li es pa e u ils ous 

laisse t e asp s. Il se le ue l o  ait t  e fe  da s u e a gue, u o  ait pass  pa  la 

bastonnade. » Il  iti ue l o issio  pa  Tai e de la politi ue de défense nationale sous la 

Co e tio , o e a ait t  ig o e l œu e l gislati e de la Co stitua te. Il el e su tout 

ue e li e soit u  a a h o is e, Tai e a a t jug  la ‘ olutio  u à t a e s des sou es 

d u  aut e te ps, Mallet du Pa  et u il l a juge, « comme aurait pu faire un publiciste 

o aliste d il  a u  si le. » ‘eg etta t ue Tai e ait a a do  sa philosophie de l histoi e 

do t il tait le p o oteu  le plus a is , il o state u il a is de ôt  les p i ipes ui se aie t 

les plus applicables dans ces circonstances. A propos de Robespierre, et contrairement à Taine 

ui e oit u u  fa ati ue, pou  lui, tait u  fa ati ue de la e tu. C tait aussi u  

isio ai e a t de l ta lisse e t du o au e de Dieu su  la te e alo s ue Taine ne voit 

da s la f te de l Et e “up e u u e pa talo ade. 

               Tai e e s offus ue pas de et a ti le et e el e e pas les 

a gu e ts, o sid a t u il e t aduit u u e positio  politi ue. Il l it à ‘e a  : « Je ai 

pas besoin de ous di e ue je e suis pas de l a is de M.  “ he e  ; son article est de la critique 

de jou al, a e  u  fo d d aig eu , des i te tio s de p dagogue, et la olo t  d t e fi  et 

o p he sif, sa s t e i l u  i l aut e. »472
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                La majorité des articles parus en 85-86, en dehors de ces journaux 

britanniques particulièrement argumentés, comportent beaucoup de redites et épousent 

surtout les idées politiques des journaux qui les publient. Il est, par contre, sensible aux 

t oig ages d ad i ation de ses confrères  comme nous le montrent quelques lettres 

échangées dans ses années-là. Caro,
473

qui avait été un des principaux opposants à sa première 

a didatu e à l A ad ie et do t il e pa tage ide e t pas toutes les o i tio s, le 

f li ite d a oir su démontrer le fossé existant entre le programme « éternel » des jacobins et 

elui d u  p og a e « moderne de la vraie liberté. » “ il ad i e sa th o ie de la o s ie e 

et de l ho eu  su  le pla  histo i ue et politi ue, il eg ette u elle e soit pas étayée par la 

pe s e eligieuse. Tai e lui po d e  le e e ia t  et e  l assu a t de sa p o i it  

intellectuelle, « sauf dans le ciel métaphysique. »
474

 Jules Sauzay, catholique et républicain, 

do t Tai e a utilis  les œu es o e sou es, lui it son admiration tout en regrettant sa 

o da atio  de l h itage pu li ai . « Vous a ez fait a e  u e igueu  i fle i le l a ato ie 

de la ‘ olutio , ous a ez is à u toutes les plaies. Mais e fi  e est pas l autopsie d u  

cadavre. Ce sujet est toujours vivant, sa vie est même plus ou moins la nôtre. Nous souffrons 

e  lui et pa  lui. A he ez l œu e du de i  e  i di ua t le e de a e  l auto it  ui ous 

appartient. Aidez à guérir notre grand et cher malade. »
475

 La réponse à cet appel fait 

apparaître le pessi is e de plus e  plus appa e t hez Tai e d appo te  u e solutio  au « mal 

français » u il se p oposait de t ou e  da s l itu e des Origines. « Enfin, à quoi bon ? 

Supposez que je puisse indiquer le remède ou plutôt le régime salutaire, le malade refusera de 

s  sou ett e, il se oit de i , il a so  dog e e  fait d h gi e, les p i ipes de  et 

. Le so ialis e galitai e est e t  da s so  sa g o e l al ool da s les ei es d u  

al ooli ue ou la o phi e  da s les ei es d u  o phinomane. »
476

 Non seulement il ne se 

fait aucune illusion sur ce que son diagnostic pourrait apporter mais plus généralement sur 

l i flue e ue les li es o e les leu s peu e t a oi  su  la pe s e politi ue. Il de a se 

contenter de « l esti e des ho es honorables et compétents. » 

 

                En 1890, Anatole Leroy-Beaulieu livre son interprétation de La 

Révolution de Tai e, da s u  li e do t le tit e à lui seul est u  ho age à l histo ie , Essais 
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de iti ue et d’histoi e. Sous le titre générique La Révolution et le libéralisme, l auteu  fait u e 

critique constructive des Origines. Il relève une contradiction fondamentale entre la doctrine 

de Taine et la définition de la Révolution française. « Quelle est la doctrine fondamentale de 

M. Taine, la no e s ie tifi ue ui lui se t de guide à t a e s l o s u  la i the des 

connaissances humaines ? C est  pou  le su e  d u  ot, la th o ie des ilieu , est à di e 

u  s st e d ap s le uel des id es, de e ue les t es i a ts, les gou e e e ts et les 

formes politiques, ainsi que les arts, les philosophies, les littératures, sont les produits du lieu 

et du te ps, du sol et du li at, le f uit ha gea t d u e a e, d u e po ue, d u  tat so ial 

et religieux. » Pour Leroy-Beaulieu, la Révolution est avant tout « la revendication des droits 

de l ho e, des d oits du peuple et du ito e , e  deho s de toute o sid atio  de pa s, 

d po ue ou de a e, sa s ga d au  i flue es de ilieu. » Ces deux conceptions sont en 

oppositio  totale su  la a i e d e te d e l ho e et  la so i t . L auteu  esti e ue la 

théorie du milieu avancée par Taine « e pli ue ieu  le pass  ue le p se t ou l a e i . Au 

sei  du o de e t ieu  si a i  et si ultiple, l ho e ode e se e peu à peu u  ilieu 

homogène, milieu o al ui l e po te de plus e  plus su  le ilieu at iel, su  la a e et 

toutes les causes extérieures. » 

                  Leroy-Beaulieu, o e Tai e, ep o he à la ‘ olutio  d a oi  oulu 

tout e  d u  oup, d a oi  u à u e g atio  spo ta e des Etats et des gouvernements, 

et d a oi  ig o  la th o ie de l olutio  et des t a sfo atio s le tes. Il pa tage la isio  de 

Taine des jacobins et du jacobinisme dans Le gouvernement révolutionnaire : «  Taine emploie 

tout un volume pour nous en dé i e les p i ipes, l o jet, les p o d s, les i st u e ts, le 

a is e,  appo ta t la i utieuse p isio  d u  i g ieu  ui tudie la o st u tio  et le 

jeu d u e a hi e. Il ous o t e à l œu e le ja o i  de Pa is et le ja o i  de p o i e, a e  

leur cervelle étroite, leur orgueil de sectaire, leur dogme rigide et borné, leur intolérance 

fa ati ue, leu  hi i ue p te tio  de estau e  l ho e atu el pou  fo e  l ho e 

social ; et o e leu  o eptio  de l histoi e est ou t e, M. Tai e ous fait voir que leur 

otio  de l Etat est t og ade. »477
 

 

                Dix ans se sont écoulés depuis la publication du premier volume des 

Origines. Quoi u il e  dise, Tai e a ait u e id e t s p ise de l h itage olutio ai e. 

Toutes les recherches u il a e es o t t  faites pou  la o fo te . “i les iti ues ue ous 
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a o s pu ele e  taie t sou e t pa tisa es et pol i ues, elles o t eu au u e i flue e su  

lui. Son Ancien régime, s il ettait e  lu i e le auf age de la o a hie a solue, e pouvait 

ue d plai e au  l giti istes e  laissa t les atholi ues da s l e pe tati e. Cela o espo dait 

exactement à ses sentiments orléanistes. La Révolution l a d fi iti e e t oup  des 

républicains mais aussi de ses anciens amis libéraux. Sans-doute le libéralisme des années 

 a-t-il rien à voir à ce qui subsiste du libéralisme 30 ans plus tard. Il faut également 

p e d e e  o pte l ost a is e do t Tai e fait p eu e is à is des pu li atio s de se si ilit  

républicaine sur la Révolution à la même époque. Ainsi passe-t-il sous sile e les ou ages d A. 

Aulard parus en 1886 comme L’ lo ue e pa le e tai e pe da t la R olutio  f a çaise ou le 

Recueil des actes du comité de salut public. Pourtant, Alphonse Aulard  a été chargé du cours 

d histoi e de la Révolution française à la faculté des lettres de Paris par arrêté ministériel du 9 

f ie  .  Da s sa leço  d ou e tu e de so  ou s, le  a s de la e a e, il o ue 

Tai e sa s le o e . Il i siste su  le fait ue l uditio  est pas toujours une « marque 

d esp it s ie tifi ue »  et ue la olle te des do u e ts est pas u  gage d i pa tialit . « Je 

suppose u  udit ui e t ep e e l tude de la ‘ olutio  a e  u e si e i te tio  

d i pa tialit  s ie tifi ue, ais a e  u e ho eu  se ète et native de la démocratie. Malgré 

lui, son attention est retenue et sollicitée par les documents qui flattent ses sentiments 

i ti es. Peu à peu, à so  i su, il e  ie t à fai e u  t iage, à oute  et à e ep odui e 

u u e so te de t oig ages, eux qui tendent à déshonorer la Révolution. » 
478L atta ue est 

parfaitement claire, il vise directement Taine ! Dans un cours donné à la Sorbonne en 1892 et 

qui traite des jacobins, A. Aulard raille la définition que donne Taine du jacobin : « M. Taine a 

développé cette définition sans ingénuité et en mille pages : tête raisonnante, cerveau 

fa atis , p di ateu  a a e d id es à p io i, assassi  s st ati ue, oilà e u est u  ja o i  

pour le spirituel philosophe, lequel a beaucoup réfléchi au jacobinisme et l a do te e t 

a ath atis  à oups d adje tifs et d ad e es, o etta t gu e, da s ette i utieuse et 

fougueuse tude, ue de pa ou i  les te tes ui se appo te t à l histoi e du lu  des 

jacobins. »
479

 Cette critique directe de la façon dont Taine définit le jacobin, sera repris en 

d aut es te es  da s  Taine historien de la Révolution française. 

                Pa  o t e, et est e ui est à ete i  de ette eptio  i diate, 

Tai e e de ie t pas pou  auta t l ho e à a att e u il a de e i  plus tard pour des raisons 

                                                 
478 Aulard (A.), « Leçon d’ouverture du cours d’histoire de la Révolution française à la faculté des lettres de 
Paris » dans Etudes et leçons sur la Révolution française, Alcan, 1893, p.13. 
479 Aulard (A.), « Leçon d’août 1892 », op. cit. p. 71. 
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idéologiques de la part des républicains radicaux. Il est maintenant catalogué à droite par 

ceux- i ais e fait pas e o e figu e d pou a tail. Les a ti les des jou au  pu li ai s le 

d o t e t a ple e t, s ils atta ue t la Révolution de Taine, ils ne font pas encore de celui-

ci le chantre de la contre-révolution. Encore une fois, ce sont ses amis de sensibilité 

pu li ai e ui so t d çus ai si ue toute u e g atio  d i telle tuels li au  u il a ait 

su capter dans les an es de l E pi e et ui a ait sa s doute pas ete u les ua es d jà 

palpables de ses idées dans l’histoi e de la litt atu e a glaise.  

                La réception la plus emblématique, la plus significative et qui va marquer 

durablement le statut de Tai e da s l hi uie  politique, vient de la droite ultra conservatrice 

et de l Eglise atholi ue. “i les atholi ues so t toujou s to s u u  li e pe seu  o e 

Taine puisse devenir un de leurs alliés et que sa Révolution ha ilite le ôle de l Eglise, les 

conservateurs vont faire de lui le héros de la pensée anti révolutionnaire. A compter de cette 

date, Tai e se t ou e  d fi iti e e t lass  sous u e ti uette t oite u il e souhaitait 

e tai e e t pas ais ue d aut es sau o t e ploite . Il e  est le p e ie  espo sa le, a  s il 

e do e pas de gages à ses ou eau  ad i ateu s, il e fait ie  o  plus pou  s e  

soustraire. 
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CHAPITRE 3.  Les dernières années de la vie de Taine : 

1885-1893 
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A. Le Régime Moderne 

 
Co e ous l a o s o u  da s le hapit e p de t, l tat de sa t  de Tai e 

décline inexorablement à la fin des années 1880. Il a toujours eu une santé fragile, et dès 

1854, a souffert de problèmes laryngés qui lui ont valu de nombreux séjours de cure dans les 

Pyrénées dont nous gardons le témoignage dans un des premiers guides de voyages publiés en 

France : Voyage aux eaux des Pyrénées paru en avril 1855. En 1857, une grave dépression 

e euse le tie t loig  de toute a ti it  pe da t deu  a s. “ il s e  e et, il o se e u e 

certaine fragilité qui ne peut ue o pli ue  u  tat ph si ue d fi ie t.  Il est e tai , u à 

partir de 1885 Taine peut être considéré comme vraiment malade aussi bien nerveusement 

que physiquement, un état dépressif larvé se surajoutant à ses problèmes physiologiques. 

Cette lente d g adatio  du e a huit a s. Il suit de o euses u es, d a o d à Vi h  puis à 

Champel-sur-Arve, près de Genève. Ces séjours en Suisse nous valent quelques réflexions 

lat i es su  e u o  pou ait appele  le ôt  « frileux » du personnage, ce que ne 

a ue o t pas d e ploite  ses e e is à la le tu e de sa o espo da e pu li e au d ut 

du 20
e
 siècle. Ainsi, il écrit à sa femme en août 1889 à propos de Genève : « Cette ville me 

plaît : 1) quantité de maisons et villas agréables et bien entendues, indiquant beaucoup de vies 

aisées ou riches ;  pas de e dia ts, pas de figu es is a les i de gue illes. B ef, l id al 

économique ; 3) une femme ou jeune fille peut aller à toute heure  dans toutes les rues 

mêmes désertes et lointaines, sans crainte d t e a o d e et i sult e. Do , o es œu s et 

bonne police ;  so i t s olo tai es de toutes esp es, i dust ielles, d ag e t, de s ie e, 

d du atio , de ha it . B ef, e ui ous a ue… »
480

Ce fût un sujet de raillerie, surtout 

ua d o  sait u il  fe a l a hat d u e aiso  u il o upa d ailleu s ja ais, ais ui 

o stitue u  t ait tout à fait lateu  du a a t e p ofo d e t i uiet de l ho e. 

                  L itu e du Régime moderne le fatigue de plus en plus, il sent ses 

forces décliner et est de moins en moins sûr de pouvoir terminer le travail entrepris. La 

p o i it  d u e fi  p o hai e pla e su  ses de i es a es. Da s u  a ti le du  Journal des 

débats du 3 mai 1888, qui servira de préface à Marcelin, Souvenirs de la vie parisienne 

consacrée à son ami, il écrit à propos de la disparition de ses amis : «  Nous marchons derrière 

eu , à petite dista e, da s le se tie  ui s est d o  sous leu s pas. Il s effo d e sous les 

ôt es. Cha ue jou  ous ous e fo ço s d a a tage et ette terre qui les recouvre nous 

                                                 
480 Taine (H.), « Lettre à  Mme Taine le 13 août  1889 »,  Vie et correspondance, op. cit., t. IV, p.285. 
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o te d jà jus u au  ge ou . »481
Les douze années qui séparent le premier volume des 

Origines du dernier ont renforcé son pessimisme et surtout entamé son espoir de trouver un 

remède au mal dont souffre son pays. On ne peut a o de  la de i e pa tie de so  œu e 

sa s a oi  p se t à l esp it ette do e. 

                 En dehors de ce texte sur Marcelin, avec lequel il partageait sa passion 

de l histoi e, il fait pa aît e da s les Débats le 1
er

 janvier 1887 une Etude sur la littérature 

anglaise paru également à Boston dans Youth’s Co pa io . Enfin, il donne aux Débats un 

article destiné au centenaire du journal et consacré à son directeur Edouard Bertin qui fût un 

pei t e e o u, l e de Gi odet et d I g es, a a t d e  p endre la direction en 1854. Il y livre 

u e fle io  i t essa te su  le od le de ie de Be ti  u il o pa e à elui de Goethe et 

qui est certainement le sien : « ‘e fe e  so  a itio  da s l e ei te de sa pe so e, et 

considérer le succès extérieur comme un accessoire ; étendre incessamment la portée de son 

ega d et l ho izo  de sa pe s e ; pour cela, ne pas tenter plusieurs routes, en amateur, ne pas 

vaguer au hasard, mais se choisir et se frayer une voie particulière, y persister, y avancer tous 

les jou s, de toute sa fo e, aussi loi  u o  peut ; et a oi s e pas s  o fi e …d s le 

d ut, sa oi  ses li ites, les a epte , t e o te t d a oi  pu o te ple  et pe se  le o de, 

croire que cela vaut la peine de vivre. »
482

 Il est également important de noter que, durant ces 

uel ues a es, il fait pa tie de la so i t  de ps hologie ph siologi ue et u il o espo d 

régulièrement avec Binet, Fouillée, de Candolle ou Tarde. Le portrait psychologique de 

Napoléon doit sans aucun doute beaucoup à ces échanges qui le confortent dans sa 

thèse : « O  peut a e  des do u e ts litt ai es fai e u e œu e s ie tifi ue ; comme ces 

documents sont des réactifs très délicats, ils donnent en psychologie des indications très 

p ises… »
483

 

 

                Son Napoléon est terminé fin 1886 et les deux premiers chapitres du 

régime moderne, consacrés au portrait psychologique de Napoléon sont publiés dans la Revue 

des deux mondes  le 15 janvier et 1
er

 mars 1887. Taine est parfaitement conscient des 

réactions que son texte ne va pas manquer de susciter, la réception de la Révolution lui ayant 

app is e u il e  oûtait de s atta ue  à u  the. Ce tes, le o apa tis e a plus la e 

i flue e ue uel ues a es plus tôt, ais la l ge de s est i stall e et dispose de puissants 

                                                 
481 Taine (H.), Derniers essais de critique et d’histoire, Paris, Hachette, 1894, p.233. 
482 Taine (H.), op. cit., p.262-263. 
483 Taine (H.), « Lettre à M. de Candolle le 20 janvier 1888 », Vie et correspondance, op. cit.,  t. IV, p. 263.  



 

211 

relais. De plus la situation politique est complexe. La crise économique conjuguée à une 

d alo isatio  de la lasse politi ie e et à u  pat iotis e e a ha d fa o ise l e ge e 

d u  ho e ui a ous ule  les li ages t aditio els : Boulanger. Pou  Tai e, est a a t 

tout u  pu li ai , soute u pa  les adi au . “a popula it  à gau he alo s u il est i ist e de 

la gue e et u il p e d des esu es auto itai es à l e o t e des offi ie s sup ieu s o alistes 

le du  d Au ale ta t a  des ad es de l a e , ses p opos elli ueu  da s l affai e 

Schnaebelé, tout concourt à le rendre suspect à ses yeux. Le fait que Boulanger ne soit pas 

reconduit au ministère de la guerre par Rouvier le rassure, constatant que le gouvernement 

opportuniste a conscience du danger que représente un homme à la fois populaire dans les 

ilieu  de d oite et d e t e gau he. Il a ifeste e ejet da s u e lett e à sa fe e e  

juillet 87 : « “ il  a ait eu u  i ist e Flo uet-Boula ge , tait la gue e sû e, à u  ois 

d h a e, a e  l Alle ag e. Vos e seig e e ts su  la aga e Boula ge  so t u ieu , e 

so t  ou  ga i s, o ous, oisifs, t aî eu s de ues et goujats de l a e so iale, ui 

ont toujours fait nos révolutions parisiennes. Clemenceau lui-même a lâché et plus que lâché 

son homme à panaches. » 
484

 Ces lignes sont particulièrement intéressantes dans la mesure où 

il emploie, pour qualifier les manifestants, les mêmes termes utilisés pour les révolutionnaires 

de 89 ou les communards de 71. 

                Mais est Cle e eau ui e p he l le tio  de Fe  à la p side e 

de la République, celui-là même qui avait qualifié Boulanger de « Saint-Arnaud de café-

concert »…La a pag e populiste de Boula ge  à toutes les le tio s l gislati es pa tielles de 

1888, ses victoires successives et son aura grandissante dans la population, inquiète Taine au 

plus haut poi t.  Il est totale e t oppos  à u  pou oi  pe so el et au e ou s à l ho e 

p o ide tiel. La ha tise de l a a hie et du d so d e o asio  pa  des groupes incontrôlés 

reste une constante chez lui. Les analogies avec les évènements révolutionnaires se retrouvent 

l a e sui a te da s u e aut e lett e ite à sa fe e où il e ploie le te e de « queue de 

Boulanger » à propos du ralliement des conservateurs et du lâchage des radicaux : « Tout le 

gouvernement, y compris Floquet, est obligé, à un certain moment de couper sa queue : 

Robespierre a bien dû couper la sienne, les Jacques Roux, Vincent, etc. »
485

 Il voit cet épisode 

politique comme une aberratio , u e ou elle utopie f a çaise u il e o p e d pas  et à 

                                                 
484 Taine (H.), « Lettre à Mme Taine le 12 juillet 1887 », Vie et correspondance, op. cit.,  t. IV, p. 243.  
485 Taine (H.), « Lettre à Mme Taine le 14 août 1888 »,  Vie et correspondance, op. cit.,  t. IV, p. 269. 
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la uelle il e peut se sig e . No  seule e t l alte ati e Boula ge  ep se te pou  lui u e 

aventure, mais elle cristallise ses rejets les plus absolus.  

               Nous sa o s l adh sio  enthousiaste de Barrès au boulangisme et non 

pas à l ho e Boula ge . De a t u e pu li ue ui, à ses eu , se dis dite, le ou e e t 

i a e le e ou eau pou  u e jeu esse e  al d espoi . “o  a ti le da s le Figaro, 

violemment antiparlementaire, lui vaut d t e eçu pa  le g al et t e solli it  pou  les 

élections législatives. Pour lui, le boulangisme est le rappel de la tradition 

révolutionnaire : « Nous sommes encore la sainte canaille de 1789, de 1830, de 1848 »
486

et 

parle au nom des « défenseurs du peuple. »  Il est élu député de Na , à l âge de  a s. C est 

la istallisatio  de ses aspi atio s e  fa eu  d u e d o atie fe e et o t ôl e pa  l usage 

pl is itai e, sous la poig e d u  ho e p o ide tiel i a a t les i t ts sup ieu s de la 

patrie. En un mot, tout ce que Taine exècre ! Si le boulangisme marque bien la naissance du 

nationalisme, si les idées de Taine vont servir sa cause plus tard, la fin de ces années 80 ne 

marque en aucune façon un rapprochement entre Taine et Barrès. 

 

             

               En dehors de ses réactions épidermiques face aux évènements 

politiques, Taine reste accaparé par ses travaux sur la période napoléonienne et se tient en 

dehors de toute prise de position officielle. 

                Il est certain que Taine travaille différemment pour le Régime moderne 

u il e l a fait pou  les olu es p de ts. D u e pa t, il a d jà a u ul  u e pa tie de la 

do u e tatio  do t il a esoi , d aut e pa t, l âge et la p a it  de so  tat de sa t  o t 

l i ite  à ecourir à des intermédiaires. Ses notes de travail conservées dans les cartons 22 et 

23 du Fonds Taine à la B.N.F. le montrent. De nombreux correspondants lui adressent, 

spontanément ou après sollicitation de sa part, des documents, des précisions sur tel ou tel 

sujet, des renseignements complémentaires sur les différents sujets traités. Il faut distinguer 

deu  p iodes diff e tes, elle ui o e e l itu e des deu  p e ie s li es du to e I 

consacrés à Napoléon dont il a très tôt la documentation et les autres livres du tome I et du 

tome II dont il a besoin de documents. 

                La première constatation concernant les notes de bas de pages du 

Régime moderne est le e ou s, o e pou  l Ancien régime, aux Mémoires. Ce choix délibéré 

                                                 
486 Barres (M.),  « Les violences opportunistes », Le courrier de l’Est, 28 juillet 1889. 
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est contestable dans la mesure où il ne les confronte pas systématiquement à des points de 

ue oppos s. Cela a fai e l o jet, o e ous le e o s, de pol i ues passio es, 

o pa a les à elles u a aie t sus it es les Mémoires dans le premier volume des Origines.  

Ce sont les Mémoires de M e de ‘ usat, da e de palais de l I p at i e Jos phi e, its 

en 1818 mais publiés par  Paul de Rémusat en 1879 qui sont le plus souvent cités. Le prince 

Napoléon, dans son pamphlet contre Taine, relève 21 citations pour les deux premiers livres, 

ais u o  peut alue  à u e i ua tai e pou  la totalit  du olu e. Il est ide t ue les 

its de M e de ‘ usat so t iti ues à l e o t e de Napol o , Tai e le sait et est ie  

la raison qui le pousse à y avoir recours si souvent. On relève également les Mémoires de Miot 

de Melito, Roederer, Metternich, Beugnot, Marmont, Thibaudeau, Mollien. Les Mémoires de 

Bourrienne, de toute évidence apocryphes, sans doute écrits par Villemarest déjà auteur  des 

Mémoires de Constant, constitue sans doute une erreur commise par Taine mais qui ne peut 

u t e olo tai e, ta t il est douteu  u il puisse e  ig o e  l o igi e. Il e l ig o e pas oi s 

ue l ide tit  de eu  ui so t à l o igi e de la pu li atio  de la Co espo da e de l’E pe eur 

Napoléon Ier e   olu es u il utilise u e i gtai e de fois. Da s u e ote de as de page, il 

écrit : « Par malheur, cette correspondance est encore incomplète, et, notamment à partir du 

tome VI, elle a été expurgée de parti pris : En général, disent les éditeurs, nous avons pris pour 

guide cette idée très simple, que nous étions appelés à publier e ue l’E pe eu  au ait li  à 

la publicité, si, se survivant à lui-même et devançant la justice des âges, il avait voulu montrer 

à la postérité sa personne et son système. »
487

 La ote e a ue pas d hu ou  ua d o  sait 

ue sous l appellatio  « les éditeurs » sa cache le nom du Prince Napoléon qui va se sentir visé 

par cette remarque. 

               Parmi les autres ouvrages les plus souvent cités, figure le Mémorial de 

Sainte-Hélène de Las Cases, incontournable, mais aussi Histoi e de l’a assade da s le G a d-

Duché de Varsovie de l a  de P adt, ou Opi io s de Napol o  au Co seil d’Etat de Pelet de 

Lozère. Bien que Taine critique le travail et la méthode de Thiers historien dans sa 

o espo da e a e  de Ma tel, o e ous l a o s u, il ite u e dizai e de fois Histoire du 

Co sulat et de l’E pi e, e ui te d ait à d o t e  u il e glige pas le o te u et la 

solidit  de l œu e. Da s les li es sui ants, Taine utilise les travaux de spécialistes faisant 

auto it  da s leu  do ai e. C est le as o e a t l Eglise pou  so  a i d Hausso ille 

l’Eglise o ai e et le p e ie  E pi e ou Les f es des oles h tie es et l’e seig e e t 
                                                 
487 Taine (H.), Le régime moderne, tome I, Paris, Hachette, 1891, 4e édit., p. 4, note 1. 
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primaire après la Révolution d Ale is Che alie . “u  l i st u tio , o  el e da s les otes les 

o s d Al e t Du u   l’I st u tio  pu li ue et la R olutio , de l a  Allai  Instruction 

primaire en France avant la Révolution, et évidemment, de Guizot Essai su  l’i st u tion 

publique.  Pou  l o o ie, il ite à plusieu s ep ises Traité de la science des finances, Etat 

ode e et ses fo tio s, De l’ad i ist atio  des fi a es et la fo e de l’i pôt de P. Leroy-

Beaulieu, La France économique de Foville, Fi a es de l’a ien régime de Stourm, Le budget 

de la France depuis le commencement du XIXe siècle de Charles Nicolas, Etat de la France au 18 

brumaire de Rocquain. 

                De nombreux autres ouvrages sont également cités, tous contemporains 

comme les précédents, de Tai e. U e pa ti ula it , e  plus de l utilisatio  assi e de 

Mémoires, est le o e peu i po ta t  de do u e ts d a hi es  otes de la s ie F ,  

pour les cartons 3144 à 3145). Le nombre de notes de pages pour le Régime moderne  est 

comparable à celui des volumes précédents, une moyenne de 2 notes par page. Certains 

ouvrages cités ont été proposés par des correspondants dont nous avons des traces. Ainsi, Les 

collèges en France avant la Révolution d Auguste “il  a ait t  sou is à Tai e pa  so  auteur 

dans un courrier adressé à Taine en 1885 : « Je suis t s ho o , Mo sieu , de l heu euse 

e o t e ui a is e  appo t a e  ous. Je se ai heu eu  de pou oi , pa  uel ues 

indications, servir cette cause de la vérité historique à laquelle vos grands travaux ont rendu 

d jà ta t d i e ts se i es. »488
  De o eu  aut es ad i ateu s de l histo ie , et est 

une constante entre 1875 et 1892, lui offrent leur aide dans la collecte de documents ou 

e seig e e ts di e s.  C est le D  Du ig  ui lui sig ale u  po t ait u Isa e  au ait fait de 

Napoléon : « L i p essio  est elle d u  sa glie  lu i ue. C est tout à fait, a e  l e o poi t 

e  oi s, le Bo apa te des dî e s d Ale a d ie do t ous pa lez da s u  de os a ti les » et lui 

propose de lui communiquer des informations intéressantes
489…A le li e, o  de i e le to  de 

ses informations ! C est le g al Nio  ui  lui do e les effe tifs de l a e o te po ai e. 

C est l a  G. Ge e ui, e  a il , lui off e des do u e ts su  l Eglise. Les a to s de 

notes de travail de Taine conservées à la B.N.F. regorgent de ce type de courrier. Nous avons la 

p eu e ue Tai e, o  seule e t e  te ait o pte, ais u il les solli itait. 
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                            Réception du premier tome du Régime moderne. 

 

 

                 Il a parfaitement conscience des réactions que ses articles vont susciter 

da s l opi io  pu li ue et e  pa ti ulie  hez les o apa tistes. Le se o d E pi e est pas si 

loi tai  da s le te ps, les ho es ui l o t vécu sont encore là, la famille impériale est 

e e ue de l e il, il sait t s ie  u o e  l i age de Napol o  er
 est s atta ue  de f o t à 

une autre légende. La boucle sera bouclée, en 15 ans il se sera mis à dos tous les partis 

politiques de son époque. Non seulement, il ne le ressent pas comme une exclusion, mais au 

contraire cet isolement le renforce dans ses propres convictions. 

                 “ il a ait d sapp ou  a e  i ule e le oup d tat de  et iti u  

le régime à ses débuts, son attitude a ait olu  tout au lo g de l E pi e, et il a ait su 

s adapte  et e e  p ofite . E t e elui ui a ait efus  d adh e  au  esu es du  

d e e, o e il l i ait à sa sœu  : « Je ai pas oulu o e e  a a i e de 

professeur par une lâ het  et u  e so ge. J au ais eu ho te d app ou e  u  pa ju e, u e 

usurpation, des assassinats »
490et elui ui a i e l E pi e sa s tat d â e, u e e tai e 

olutio  s est faite. Il est e tai  u il ejette de toutes fo es u  o apa tis e g , 

allia t  le e t alis e ad i ist atif à l A e et l Eglise. «  Dès le premier jour il était clair que 

M. Bo apa te s appuie ait su  le le g . D a o d le sou e i  de so  o le ; ensuite le besoin 

d a oi  pou  soi e o ps, le seul puissa t ui este e  F a e. Il a s appu e  o t e les id es, 

de tout ce qui leur est ennemi : la dis ipli e utale de l a e ; l goïs e et la polt o e ie 

des propriétaires ; les l ge des des a pag es, le g a d touffoi , le le g . L paulette a 

défendre la soutane. Conséquence, nous sentons le roussi. »
491

 Il suit en cela, plus ou moins 

consciemment, la pensée politique orléaniste qui rejette au début le régime autoritaire 

i stitu  pa  l E pi e. L a tipa le e ta is e otoi e o jugu  à l e ploi du suff age u i e sel 

et du pl is ite, l appui de l Eglise et de la haute fi a e, tout e ui s olise e  fait les 

premières années du régime, le révulse. 

                 La ise italie e odifia t les appo ts de l Eglise et de l E pi e, 

l i flue e g a dissa te de la se si ilit  o l a iste da s la politi ue i p iale, l olutio  
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libérale du régime, lui font modifier sa position. A partir du début des années 1860, il passe 

d u e oppositio  f ileuse à u e olla o atio  assu e.  

                 Cette période fut pour lui synonyme de consécration, notoriété, 

sérénité, malgré le souvenir des premières années difficiles marquées par ses déboires 

universitaires et professionnels. Son rayonnement intellectuel culmine dans les années 1860 

avec une image libérale reconnue, totalement différente de celle qui présidera après 1870. Il 

fait pa tie d so ais de l lite i telle tuelle du pa s et du o de pa isie . L a iti  de la 

Princesse Mathilde ne sera pas étrangère à sa position dans ce monde. A posteriori, son 

comportement vis a vis du régime et ses liens avec la princesse lui vaudront un certain nombre 

d atta ues lui ep o ha t sa o plaisa e et so  oppo tu is e. Ai si, ap s sa o t, 

A.Lefe e e e a t su  la ie de Tai e sous l E pi e, l a use de « semi-courtisanerie 

Mathildienne » et d a oi  u « convenable et habile de graviter assez près des sphères 

officielles pour ne pas perdre les bonnes occasions »
492

. Lui-même se rendait parfaitement 

o pte de la o p o issio  e ge d e pa  ette f ue tatio . Ai si, e ap s l E pi e, 

il écrit à F. Guizot, fin décembre 1873 : « L a usatio  de o apa tis e o lige à alle  de ai  

e  soi e hez la p i esse Mathilde. E  fa e d u e a usatio , o  e peut t e plat »
493

 

                  Cousine germaine de Napoléon III, la princesse Mathilde est la fille de 

Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie et de la princesse Catherine de Wurtemberg. Passant 

son enfance à Rome, elle avait été promise à son cousin Louis-Napoléon, mais ses fiançailles 

fu e t o pues ap s l he  du oup de fo e de “t as ou g. Son mariage avec le prince 

russe Anatoli Demidov de San  Donato  ne dura que cinq ans et elle vint vivre à Paris. Louis-

Napol o  lu P side t, elle tei t le ôle de aît esse de aiso  à l El s e ai si u au  d uts 

de l i stallatio  au  Tuile ies. “o  hôtel particulier du 24 rue de Courcelles concédé par son 

ousi  l E pe eu  e   de i t u  haut-lieu de la vie intellectuelle parisienne. Son salon, 

e oua t a e  la t aditio  du XVIIIe si le, u it pe da t des a es l lite du o de 

littéraire pour les dîners du mercredi. Autour du « type parfait de la femme moderne » selon 

les Goncourt, se pressaient Sainte-Beu e, ‘e a , Litt , Flau e t, Maupassa t, Du as…Les 

s ie es taie t aussi à l ho eu  a e  la p se e de Pasteu , Claude Be a d, ou Ma ellin 

Be thelot…E fi  les dî e s du e d edi o aie t la pa ti ipatio  d a tistes aussi di e s ue Paul 

Baudry, Eugène Fromentin, Auguste Anastasi, Gustave Doré, Charles Giraud. Ce dernier nous a 
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laissé deux tableaux de la rue de Courcelles, l u  dat  de  représente un dîner dans la 

salle à a ge , l aut e de , o se  à Co pi g e, ous estitue fid le e t le faste du 

g a d salo . “es eptio s a aie t u e telle e o e u elles fi e t l o jet d u  epo tage 

dans L’illust atio , ag e t  d u  t s eau dessi  d A astasi. E  , elle a h te le hâteau 

de Saint-G atie  au o d du la  d E ghie  où elle side a la oiti  de l a e, tout e  

u issa t le e e le a tisti ue et litt ai e. A la hute de l E pi e, elle fuit e  Belgi ue 

mais revient à Pa is d s jui   g â e à l appui de Thie s, et, ses ie s a a t t  o fis u s, 

s i stalle ue de Be  où elle ep e d ses soi es. “a s a oi  le p estige des eptio s de la 

rue de Courcelles, elles attirent de nombreux artistes. Deux tableaux nous les restituent 

fid le e t, ils date t de  et so t l œu e du pei t e italie  De Nittis, a i des 

impressionnistes Manet et Degas, que E. de Goncourt avait présenté à la princesse. Elles 

du e o t jus u à sa o t e   ais o aît o t u e d saffe tio   inévitable due au temps 

et au renouvellement du milieu intellectuel. Il est intéressant de noter que les « disciples » de 

Tai e f ue te o t so  salo  ap s l pisode de  et ue Bou get, Ba es, fe o t pa tie 

des intimes de la princesse. 

               Taine est invité pour la première fois rue de Courcelles le 9 avril 1863 où 

il et ou e les f es Go ou t u il a o us hez Flau e t peu de te ps aupa a a t et a e  

les uels il pa ti ipe a au  dî e s Mag . C est le d ut d u e lo gue a iti  e t e Taine et la 

Princesse, celle-ci usant de sa position privilégiée pour lui rendre des facilités auprès des 

autorités, comme par exemple en 1864 lorsque le Maréchal Randon, ministre de la guerre, 

répondant aux injonctions de certaines familles conservatrices qui demandaient la révocation 

de l e a i ateu  d histoi e et d alle a d de “ai t-Cyr, Hippollyte Taine, jugé trop subversif, 

décide de mettre fin à son emploi. La lettre de Napoléon III au maréchal, publiée dans les 

mémoires de ce dernier et citée dans la correspondance de Taine est explicite : «  M. Taine est 

u  ho e disti gu  ui o pte eau oup d a is pa i tous les sa a ts et litt ateu s, je 

d si e u il o se e la pla e u il e plissait a e  disti tio  »
494. “a s l i te e tio  de la 

princesse, Tai e au ait ja ais pu fi ie  de et o d e sa s ui o ue. Le a iage de 

Taine ne bouleversa en rien cette amitié, le persiflage des Goncourt nous en restituant le 

climat : « Quel ue hose d ho i le da s les salo s de la P i esse, est la p o e ade du 

ouple Tai e ui, da s les o e ts où le a i e p ofesse pas, a oi  da s u  oi  d o e 
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uel ue ta leau ue tous deu  ega de t pe h s l u  su  l aut e, à la façon des fiancés 

d out e-Rhin. »
495

 Cette anecdote est caractéristique du fameux Journal ! 

               Une correspondance abondante
496

 d o t e l esti e po t e à la 

p i esse pa  Tai e, l i po ta e u il a o dait à so  a is et à so  juge e t su  ses its. Pa  

e e ple, le  d e e  à l o asio  de la so tie du p e ie  to e des Origines, il 

écrit : « Je p e ds la li e t  de ous off i  u  g os olu e ui pa aît aujou d hui, l’A ie  

régime. C est de l histoi e, o  de la politi ue. A e tit e, ous a ez toujou s daig  a epte  

mes libertés et mon indépendance ; ne croyez pas que je veuille jamais faire de la polémique ; 

si des ge s de pa ti ti e t les id es e s la d oite ou e s la gau he, je e  po ds pas ; je ne 

suis i e eu  t e u u  u ieu . Vous  a ez ha itu  et ous e l a ez pe is »
497

. De 

même, le 12 mai 1881, quand paraît la Conquête jacobine : « Je vous suis très reconnaissant de 

me promettre vos impressions sincères ; et quand même elles seraient défavorables, je vous 

prie de ne pas me les épargner. Daignez seulement vous souvenir que je suis un historien et 

pas du tout un politique ; j ai it, e  faisa t a st a tio  du te ps p se t, u i ue e t 

p o up  du pass  et d ap s les te tes. J a oue e u e  o e ça t es e he hes 

au  a hi es, il  a di  a s, j i li ais plutôt e s les opi io s ou a tes et e s les conclusions 

de M. Thie s. “i j ai ha g , est pa e ue j ai pu oi  les ho es fa e à fa e et e est pas 

un beau spectacle. »
498

 Ces deu  lett es so t i t essa tes à dou le tit e. D u e pa t, il faut 

soulig e  u elles o t pas t  pu li es da s Vie et Correspondance dont madame Taine était 

aît e d œu e da s les a es , e ui d o t e u elle e souhaitait pas i siste  su  

cette amitié, non par jalousie mais par souci politique ; d aut e pa t, Tai e e pa le ue de 

l e oi de ses li es et on de leur réception. En effet, dans la correspondance de la princesse 

à Taine conservée dans ses papiers privés, la plupart ne sont que des lettres de civilités. Avant 

le fameux échange de 1887, une seule fait mention des Origines, le 26 nov.1884 : « Monsieur, 

j ai ie  eçu ot e t oisi e olu e et ous e e ie. Je le lis a e  a idit , alg  les 

at o it s u il o tie t ui doi e t olte  toute o s ie e sai e »
499. C est u  peu ou t, il 

faut esp e  ue les ha ges o au  taie t d u  aut e i eau. “i la complicité, le respect, 
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l a iti  e t e eu  so t i d ia les, ils e peu e t o stitue  pou  elui ui se fait u e haute 

id e de so  œu e des otifs suffisa ts pou  li ite  ses o i tio s. 

               Le premier chapitre du Régime moderne est consacré au portrait de 

Napol o . Po t ait sui a t la thode u affe tio e Tai e, et ui, da s e as est 

particulièrement saisissant, et bien entendu sans concession, à contre courant de tout ce qui 

a ait pu s i e jus u à p se t. D s les p e i es lig es, le ton est donné : «  e est i u  

français, ni un homme du XVIIIe siècle, il appartient à une autre race et à un autre âge ; du 

p e ie  oup d œil, o  d le ait e  lui l t a ge , l Italie . »500
 C est la p e i e fois ue 

Taine, dans les Origines, utilise le terme « race », otio  u il a ait d elopp e da s l Histoire 

de la littérature anglaise, et ue l o  e et ou e i da s l Ancien régime ni dans la Révolution. 

La race fait partie des «  trois forces primordiales » avec le milieu et le moment, qui 

construisent une civilisation, et qui elle- e, p oduit l i di idu. « Ce u o  appelle la a e, e 

so t ses dispositio s i es et h ditai es ue l ho e appo te a e  lui à la lu i e, et ui 

ordinairement sont jointes à des différences marquées dans le tempérament et dans la 

structure du corps. Elles varient selon les peuples. »
501

 Dans une lettre à Brunetière du 13 juin 

1890, publiée par M.A. Bioves
502

, Taine écrit : «  Ce ui o stitue la a e, est l h itage du 

sang, par suite la transmission des inclinations et aptitudes héréditaires, lesquelles sont plus 

ou moins grandes et petites selon les individus, les diverses proportions, en mixtures diverses. 

Naturellement, dans une race à imagination pittoresque, il y a plus de chance pour la 

aissa e d u  grand peintre que dans une race à imagination sèche ; de même, dans race de 

haute statu e, il  a plus de ha e pou  la aissa e d u  g a t ue da s u e a e de statu e 

basse. » On retrouve le terme « race » une deuxième fois dans le même chapitre : « de sang 

vierge et de race neuve » pou  ie  a ue  l o igi alit  de Napol o  pa  appo t à la F a e 

de la t aditio  et ui a lui pe ett e d a o pli  des fo es ui au aie t t  i possi les, 

selo  Tai e, s il a ait eu à su i  l h itage et le poids des si les d histoi e f a çaise. Ce est 

en rien du racisme ethnique ou biologique comme cherche à le démontrer Z.Sternhell qui veut 

faire de Taine un théoricien du racisme.
503

 Napoléon est décrit comme un condottiere de la 

Renaissance « s off a t au plus offrant », né dans une île sauvage ravagée par des combats 

incessants, élevé par une mère héroïque mais rustique, femme primaire, sans éducation et de 
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plus a a e. La o lusio  de e p e ie  hapit e a e ou s, o e d ha itude hez Tai e, à 

une métaphore : « plante italienne dans le sol français. » 

               Il était impensable que les bonapartistes puissent accepter un tel portrait 

de celui à qui ils vouent un véritable culte et en premier lieu celle qui est liée par le sang, la 

princesse Mathilde. Presse ta t, à juste tit e, u elle pou ait t e ho u e pa  le po t ait u il 

vient de faire de son illustre  parent, Taine lui rend visite avant la publication, et lui explique en 

« deux mots », selon sa propre expression, le contenu du chapitre. Il semble que, soit sûr de lui 

et ne doutant pas de la luminosité de ses propos, soit surestimant la compréhension de la 

p i esse, il i i ise sa a tio . “ il est peu douteu  u il oue à la p i esse u e a iti  

sincère, il ne peut ignorer que son texte va la choquer et, sans doute, compromettre 

irrémédiablement leur relation. Cet épisode illustre parfaitement la haute opinion que se fait 

Tai e de so  œu e et de sa issio .  Au-dessus de toute compromission et de toute bassesse, 

il ne cherche à plaire à personne. Son intégrité est absolue et, de fait, reconnue par tous. 

               Il fût, pou  ette affai e, o e pou  d aut es, ie  opti iste ou plutôt 

ie  aïf. L a ti le des Débats ayant paru le 15 février, la princesse lui écrit le 17 pour lui 

signifier son indignation à la lecture du contenu du fameux chapitre et, plus particulièrement 

(à sa grande surprise), sur les lignes consacrées à sa grand- e. Il faut di e u il e l pa g e 

pas : «  U e â e p i iti e ue la i ilisatio  a poi t e ta e, sa s souci du bien être ni 

même de la propreté, parcimonieuse comme une paysanne. »
504. La p i esse s e p esse de 

rectifier ce qui constitue à ses yeux une « double erreur. » « Elle était généreuse. Ses enfants 

l o t t ou  pou  leu  e i  e  aide u  jou  de alheur. Les évènements ont assez prouvé 

u elle a ait aiso . Qua d a sa te ue, ie  ue t s si ple, elle est aut e e t soig e… Elle 

e i ait ue da s la p op et …Elle a ja ais fait pa le  d elle, s est effa  jus u'à l ou li ais 

ela a pas suffi pou  ga a ti  sa oi e…Pou uoi faut-il ue la hai e puisse aujou d hui 

d figu e  ai si u e aussi g a de oi e ue elle de l E pe eu  et he he  à attei d e le 

fils jusque dans sa mère ? »
505

Fort embarrassé, Taine lui répond dés le 19, et tente de se 

justifier, citant ses sources, sa bonne foi, se drapant dans sa dignité et son intégrité 

d histo ie …U e g a de pa tie de la lett e est à ite , ta t elle le le a a t e de Tai e, à la 

fois civil sur la forme et inflexible sur le fond : «  Je suis très affligé de vous avoir choqué. 

Daignez relire le portrait de madame Laetitia ; je o ais  a oi  is u u e i p essio  de 
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haute esti e et e d ad i atio . Daig ez aussi e a ue  uels so t es auteu s… »  

(Bourrienne, Me de Rémusat, de Ségur … Tai e se le juge  ses sou es i atta ua les… , il 

poursuit : « Je e ois u u  ot ui puisse ous heu te  ; le mot propreté, je vais le vérifier 

da s les sou es, et l ôte  s il  a o teste…Je eg ette d auta t plus de ous a oi  ho u , ue 

probablement, dans mon second article, je vais vous choquer davantage. Le jour où je vous ai 

demandé si vous ne vous opposiez pas à la publication de mon étude, je vous ai résumé en 

deu  ots es o lusio s su  l E pe eu  : le plus grand génie des temps modernes ; un 

égoïsme égal à so  g ie… »  En fait les deux mots prononcés par Taine le jour de la visite 

p ala le à la pu li atio  taie t eu  de la o lusio  su  le g ie de l E pe eu  ! Pensait-il 

ai e t ue e se ait suffisa t pou  l a adoue  ? On peut en douter. 

            

               Il écrit plus loin : «  Il est du  pa fois d i e l histoi e e  histo ie  

critique et sincère ; j ai less  à fo d les o alistes e  t ou a t le hiff e de l i pôt di e t sous 

l a ie  gi e, les % du e e u et e to u s au pa san par les taxes royales, 

seig eu iales, e l siasti ues. J ai less  e o e plus à fo d les pu li ai s et toutes les 

puissances actuellement régnantes en montrant e u a t  ita le e t la ‘ olutio , est 

à di e d a o d u e ja ue ie u ale, puis u e dictature de la canaille urbaine. Je vais blesser les 

pa tisa s de l E pi e, et les o di ateu s de la F a e ad i ist ati e, e t alis e, a œu e  

tout e ti e de haut e  as, telle u elle e iste e o e aujou d hui ; ta t pis pou  oi, j  tais 

résig  d a a e… »
506

. Cet échange épistolaire démontre que la princesse Mathilde est 

indignée, mais ne parle étrangement que du portrait peu flatteur de sa grand-mère sans 

o ue  elui, pei t au it iol, de so  o le…Ce tes, ous so es e  … 

               Taine persiste et signe. Quelles que soient les réactions provoquées par 

ses its, les do ages ollat au  u ils e ge d e t, il e doute pas pou  auta t de la 

o i tio  u il a a uise et e et poi t e  ause ses o lusio s. Il este i pe tu a le aux 

p essio s e t ieu es, e elles de ses a is. Toutefois, il supp i e a da s l ditio  

définitive du Régime moderne, o e il l a ait fait e t e oi  da s sa po se du , l allusio  

à la saleté corporelle de Madame m e affi atio  ui est pas apitale et pour ainsi dire 

gratuite), bien après sa rupture avec la Princesse. 

               Le second chapitre publié le 1
er

 mars va mettre un point final à leur 

amitié. Les adjectifs utilisés pour définir le caractère de Napoléon « coléreux, impatient, 

                                                 
506  Taine (H.), Vie et correspondance, op. cit., tome IV,  p.227. 



 

222 

violent, irascible », les phrases traduisant son orgueil démesuré qui fait de la France sa 

propriété : « à ses eu , la flotte, l a e, la F a e, l hu a it  e iste t ue pou  lui et e 

sont faites que pour son service »
507

, et les hommes ses valets : « les ge s e l i t esse t ue 

pa  l usage u il peut fai e d eu  »
508, d passe t e u elle peut suppo te . Aut e e t dit : elle 

supporte le dénigrement du personnage Napoléon, mais pas celui du bonapartisme. Décidant 

de marquer son indignation de façon définitive, elle lui fait porter par un serviteur sa carte de 

visite, chez lui, rue Cassette, portant les fameuses lettres P.P.C. pour prendre congé. Ces 

lettres étaient aussi traduites dans le milieu littéraire de façon plus drôle : Princesse Pas 

Contente. Taine, do t le se s de l hu ou  tait peut-être pas le fort, prend acte, et ne fait 

aucun commentaire. Les Origines e faisaie t u u e o te te de plus… 

               Le fait ne passera pas sous silence dans le Paris littéraire car on note dans 

le journal des Goncourt daté du 16 février : « Je trouve la Princesse, qui est un peu souffrante, 

exaspérée contre Taine à propos de son article sur Napoléon Ier, qui vient de paraître dans la 

Revue des deux mondes. Elle e peut dig e  l a usatio  po t e pa  l ivain contre Laetitia 

d a oi  t  u e fe e alp op e. Et ap s u e iole te so tie o t e Tai e o t e e lâ he, 

o t e e fu a d de sa pat ie, elle s ie : « Eh ie , je fe ai ela… J ai u e isite à e d e à 

Mme Taine, je lui mettrai ma carte avec PPC…Oui, e se a p e d e o g  à ja ais de lui. »509
. 

Taine ne manque pas de réconfort auprès de ses amis. Ainsi, Renan lui adresse un billet qui ne 

a ue pas d hu ou  : «  calmez- ous, es li es o t ouill  a e  u e ie  plus g a de 

da e, l Eglise. »510
 Dans cette histoire, il semble que Renan ait joué une sorte de double jeu, 

a , tout e  soute a t a i ale e t Tai e, il h site pas à s e  d a ue  da s u e lett e 

adressée à la princesse Mathilde : « Quelle histoire, juste ciel ! Harrisse vient de ma raconter ! 

Il paraît que ne sais quelle phrase de mon Histoi e d’Is aël vous a déplu, vous a fait croire que 

le ettais Napol o  pa i les s l ats. Je p oteste de toutes es fo es. Napol o , je l ai 

toujou s dit, est u  des uat e ou i  g a ds ho es de l histoi e. Il a a o pli so  œu e 

extraordinaire avec le minimum de crimes que la pauvre humanité exige pour les grandes 

ussites. Que si ai te a t, il faut soute i  ue tait u  petit sai t, u e â e d li ate, u  

homme exquis, oh ! Je e  suis plus, pas plus ue je tais a e  o  a i Tai e, ua d il 

soute ait ue tait u  saligaud. De la hauteu  où il faut se pla e  pou  i e l histoi e, o  e 
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voit pas ces mièvreries-là. Je suis confondu que le Prince Napoléon se soit aheurté à un pareil 

enfantillage. »
511

 Le  a s, Tai e eçoit d Alf ed Mau , o se ateu  au  A hi es, ui est 

de e u so  a i, u e lett e de f li itatio s et d ad i atio  pou  le p e ie  a ti le du  

février, tout en lui reprochant de confondre Corse et Italien : «  Il me semble qu il  a plus de 

Co se hez Bo apa te ue ous l a ez pe s . J ai des o ses da s a fa ille, j ai eau oup 

o u de o ses et j ai t  f app  de et ou e  e  eu  uel ues t aits de a a t e p i s de 

Bo apa te… epe da t, je suis fils d ho e ui a se i sous l E pi e et ui d testait et 

l ho e et le gi e. »512
 

               Gabriel Monod, en avril, lui signale une brochure de M. Livi sur Napoléon 

à l Ile d El e appo ta t u u  e tai  Gala i, age t de la poli e de Flo e e, pa lait de 

l a a i e et du glig  de Laetitia Bo apa te…Il  it : «  Votre admirable portrait de Napoléon 

est pas o plet ta t u o  a pas u l œu e, et je suppose ue les hapit es su  l œu e 

répondront à plusieurs des critiques qui vous ont été adressées. On y verra, à côté du 

o dottie e ue ous a ez pei t e  t aits i effaça les, l e pe eu  o ai , le Ti e, l Auguste, 

le Co sta ti  si l o  eut et aussi l ho e du XVIIIe si le : a  il  a ait de l id ologie hez et 

ennemi des idéologues. »
513

 

               Taine reçoit aussi des t oig ages d ad i atio  et de s pathie de 

correspondants inconnus. Ainsi, un polonais, H. Lisiki, qui a lu tous ses ouvrages précédents le 

félicite du portrait de Napoléon en disant : «  Bonaparte fut notre Dieu et nous fit beaucoup 

souffrir. »
514

Un autre correspondant, D. Dubigné, pour appuyer ses compliments du portrait 

de l E pe eu  lui sig ale : « le po t ait u Isa  a fait de ot e sujet, l i p essio  est elle d u  

sa glie  lu i ue…C est tout à fait, a e  l e o poi t e  plus, le Bo apa te d Ale a d ie do t 

vous parlez dans un de vos articles. »
515

Comme beaucoup de ces correspondants anonymes 

qui adressent à Taine des compliments accompagnés « d i fo atio s » intéressantes, A. 

Corthey écrit : « j ai lu a e  u  t s g a d i t t o e tous ceux qui suivent le mouvement 

littéraire contemporain, la magnifique étude que vous venez de publier dans la Revue des deux 

mondes. Cet homme phénomène qui est examiné sous toutes ses faces, non seulement 

histo i ue e t ais d u  poi t de ue ps hologi ue, de faço  u il ous appa aît sous u  

                                                 
511  Renan (E.), « Lettre à la princesse Mathilde le 22 novembre 1887 », Correspondance, op. cit., p. 321. 
512  Maury (A.),  Fonds Taine, BNF, carton 35. 
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aspect tout nouveau. »
516

Il joint à sa lettre des notes « authentiques » de son oncle, le Général 

de Castries, sur Bonaparte à Brienne. 

               Il est évident que cette rupture provoque des commentaires dans les 

milieux littéraires. Dès le 17 mars, Anatole France, dans Le Temps, livre ses impressions sur sa 

lecture des deux articles de La revue des deux mondes. Il o state ue Tai e ai e pas 

l E pi e, et ue est tout à fait logi ue, a  il a toujou s ejet  la centralisation administrative, 

la codification uniforme, les faits militaires, les conquêtes territoriales. Il reconnaît au travail 

effe tu , le s ieu  et la i utie e  e te ps ue l i po ta e de la do u e tatio . Mais, 

pour lui, Taine est plus un philosophe u u  histo ie . « Qua d il se le o up  d histoi e, il 

e s atta he e  alit  u à o st ui e su  des a tio s hu ai es u  s st e philosophi ue. “a 

méthode historique est une méthode expérimentale. » Il lui reproche aussi de manipuler les 

évènements : « Il a œu e  les faits o e Napol o  a œu ait les ho es. Le alheu  

est ue les es faits u il a œu e aujou d hui o i o t de ai  à ses ad e sai es 

i telle tuels, s il s e  t ou e d assez puissa t pou  les o a de . Les faits so t à ui les 

prendre. » Pou  sa pa t, il eg ette le hoi  de Tai e d utilise  les te tes de Bou ie e et de e 

hoisi  ses sou es u e  fo tio  de la th se à d fe d e. «  M. Taine a choisi ses matériaux 

avec une partialité sereine dont je suis étonné. Cette considération me pousse à me demander 

s il peut  a oi  u e histoi e i pa tiale et u est- e ue l histoi e… L histoi e est pas u e 

s ie e, est u  a t. O   ussit ue pa  l i agi atio . Et pe so e e peut o teste  à M. 

Tai e l i agi atio  philosophique. »
517

 Il s agit là d u e iti ue peu o plaisa te, ui e ise 

d ailleu s pas u i ue e t le Tai e du Napoléon, ais plus glo ale e t l histo ie . A. France 

reprend des arguments qui visent autant les volumes précédents que les dernières livraisons 

et ui d ig e t à Tai e la ualit  d histo ie . Mais, d ig a t à l histoi e la ualit  de s ie e 

pou  e  fai e u u  a t, eut-il pour autant diminuer Taine ? 

                          Le 28 mars, Jules Lemaître fait publier dans les Débats, un article 

critique sur les deux premiers chapitres du Régime moderne pour en louer la pertinence. Cet 

article, ainsi que de nombreux autres publiés aux Débats, à la Revue bleue, à la Revue des deux 

mondes, furent réunis plus tard en volumes intitulés Les Contemporains.
518

 Il résume les deux 

premiers chapitres de Taine en une phrase : «  La première partie nous montre que Napoléon 
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fût u  ho e d u  su p e a t g ie et la se o de ue so  g ie fût goïste et au out du 

compte malfaisant »
519

 Tout e  e o aissa t l e a titude du po t ait u e  fait Tai e, il 

he he à le etou he  et l att ue  e  lui ep o ha t de t op utilise  les oi es de 

Bourrienne (apocryphes) et de Mme de Rémusat (son ennemie). «  M. Taine peint les hommes 

e  philosophe plus u e  histo ie  ou e  omancier. Il ne fait pas évoluer son modèle dans 

l espa e et da s le te ps et il e tie t pas o pte de e u il peut a oi  de o u  a e  les 

autres hommes. Il le décompose, il saisit et définit ses facultés maîtresses et élimine le reste ; 

ses facultés éta t le ita le et sup e  esso t  d u e â e. Le alheu , est ue e 

philosophe a l i agi atio  d u  po te »
520. Pou  Le ait e, Tai e est pas se si le à la l ge de 

et à l ad i atio  populai e pou  Napol o , le peuple e o p e a t pas ue sa politi ue a 

ui  le pa s et la F a e plus petite u il l a ait t ou e. « Parce que ce philosophe positiviste 

est u  ho e t s o al, la gloi e ilitai e e l louit pas. Ve i  se a te  aujou d hui des 

conquêtes du 1
er

 E pi e, est justifie  la o u te allemande. »
521

 Lemaître touche là le point 

esse tiel de la isio  de Tai e. La F a e doit este  e u elle a toujou s t  depuis des 

siècles, dans son territoire, sa langue, son histoire, sa culture. Attaché à ses limites historiques, 

il est dans une opposition absolue, dans un sens comme dans un autre, à toute politique 

e pa sio iste. Il a t op souffe t de l o upatio  alle a de pou  a soud e les o u tes 

territoriales de Napoléon en Europe. 

               Taine le « matérialiste » d sapp ou e l i justi e et la violence : «  Déjà le 

sa g e s  pa  la ‘ olutio  l a ait e pli d ho eu  jus u à t ou le , peu s e  faut, sa 

clairvoyance. Certes, je ne lui reproche pas cette faiblesse et je la proclame bienheureuse »
522

. 

J. Le ait e a pa faite e t saisi l eff oi  de Tai e de a t le ila  hu ai  de l E pi e : «  Entre 

1804 et 1815, il ( Napoléon) a fait tuer plus de 1 700 000 français nés dans les limites de 

l a ie e F a e, au uels il faut ajoute  p o a le e t plus de    d ho es s 

hors de ses limites et tu s pou  lui, à tit e d alli s ou tu s pa  lui à tit e d e e is.523
 

               Critique en fin de compte élogieuse (à condition pour Taine de négliger le 

fait ue l auteu  lui fute sa ualit  d histo ie  et à la uelle Tai e po d le  a s pou  le 

remercier. Il se justifie face aux objections de Lemaitre sur les «   atlas, le a ue d otio  
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de Napol o , la ua e sti ue ui a h e so  o gueil… », défend ses sources. «  Sur le 

manque de progrès et de développement dans mon portrait, je croyais avoir suivi les étapes 

su essi es de sa o eptio  de l ho e et de la so i t  hu ai e, depuis sa p e i e 

enfance, à travers ses retours en Corse, puis en France au 10 août, en Vendémiaire, en Egypte 

et encore en France depuis le Consulat. Mais là-dessus, je dois a oi  to t, j ai a u  o  

effet, puisque je ne le produis pas sur le lecteur. Vous êtes devant la toile et vous pouvez 

juger. Moi, je suis derrière, comme un ouvrier des Gobelins ; je ne puis que conjoncturer et 

non vérifier les tons et les valeu s  espe ti es de es di e s fils…l ho e u o  e a i e a t il 

oulu… je e di ai ja ais ela au pu li  ; la sensibilité affichée est ma bête noire ; comme nous 

le disait le pauvre Gautier, «  il ne faut jamais geindre  au moins tout haut et devant des 

lecteurs »
524

 . Cette lett e o t e u e e tai e hu ilit  appa e te, ais u o  pou ait 

qualifier de fausse, Taine regrettant surtout que le lecteur puisse ne pas adhérer à sa thèse. Le 

, Le aît e e e ie Tai e de l a al se u il fait de so  a ti le, et lui demande la permission 

de la publier dans les Débats : « Elle se ait d u  e elle t effet su  le pu li  juste e t pa e 

u elle a pas t  faite pou  lui et u elle est pas u e d fe se p pa e. »525
En juillet, Taine 

reçoit une lettre chaleureuse de Nietzsche qui trouve ses articles sur 

Napoléon « particulièrement vrais. » Il faut souligner ici le rôle capital joué par Taine sur la 

e o aissa e de Nietzs he e  F a e et la diffusio  de so  œu e. 

                Le frère de la Princesse Mathilde, le Prince Napoléon, surnommé 

familièrement « Plon Plon », a pas la ete ue de l a iti  elle ui u issait sa sœu  à Tai e, 

ie  ue leu s appo ts taie t loi  d t e i e ista ts. Il tait i te e u, sa s su s, pou  e 

dernier en sept.1862 auprès du géné al Coffi i es à p opos d u  poste de p ofesseu  à l ole 

polytechnique en louant ses qualités. Le 10 avril 1868, il avait participé en compagnie de 

Taine, Renan, Flaubert à un banquet offert par Sainte-Beuve, « le dîner du Vendredi Saint » 

destiné à choquer la morale bien-pensante et qui leur avait valu des commentaires virulents 

des journaux catholiques l’U i e s et l’U io  le le de ai . Ba e  d Au e ill   fait allusio  

dans  Les Diaboliques : « Ce piètre cabinet de restaurant, où quelques mandarins chinois de la 

littérature ont fait dernièrement leur petite orgie à cinq francs par tête, contre Dieu. » 
526

 Que 

de he i  pa ou u da s les appo ts e t e Tai e et l Eglise de  à  !  
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                          Un peu plus tard, en 1870, le prince reme ie Tai e de l e oi de 

son livre De l’i tellige e, avec des propos très élogieux. Comme on le voit, leurs rapports 

taie t ou tois, leu s id es politi ues d alo s pas t s loig es, Tai e e gligea t pas les 

relations qui pouvaient lui être utiles. Député à la Constituante de 1848, ministre éphémère de 

l Alg ie, le p i e Napol o  joue u  ôle i po ta t da s les a es , e ou agea t les 

mesures sociales du régime impérial, multipliant les prises de positions anticléricales, 

soutenant la liberté de la p esse. Toutefois, il g e eau oup plus so  ousi  u il e l aide, 

celui- i l a ta t e de la su essio  possi le a a t so  a iage.  E il  e  “uisse ap s 

1870, il redevient le prétendant à la couronne  à la mort du Prince impérial en 1876. Sa 

te tati e de oup d tat, le  ja ie  , lui aut d t e i e e t a t , puis e il  à 

nouveau par les lois du 22 juin 1886 interdisant le sol français aux chefs de famille ayant régné 

sur la France.  

                 I dig  pa  le po t ait de l Empereur, encore plus par le bilan de 

l E pi e, et oula t do e  de l lat à sa p o atio , il po te l affai e su  la pla e pu li ue 

en écrivant (ou faisant écrire pour certains), un ouvrage intitulé Napoléon et ses détracteurs 

dans le but de démontrer que les articles de Taine ne sont que des pamphlets partisans, 

inspirés par la haine, et reposants sur des sources douteuses et orientées. La publication étant 

annoncée bien avant sa parution pour en assurer la publicité, Taine se doute bien de son 

contenu : « Le livre contient un portrait très piquant de votre serviteur. Cela me mettra dans 

u  assez g a d e a as. Co e t po d e à u  ho e do t o  a t  l hôte, et ui a use 

contre vous de la délicatesse qui vous ferme la bouche ? »
527

 

              Le portrait de Taine est en effet «  très piquant ». Les premières lignes de 

la préface annoncent bien la tonalité du livre : « L tude ue M. Tai e a pu li e su  Napol o  

est u u  li elle, ais e li elle est sig  pa  u  e e de l A ad ie f a çaise, ivain 

de e o  et do t les p o d s affe te t l e a titude de la thode  s ie tifi ue. Il est 

su ha g  de otes et de itatio s ui e t etie e t l illusio , et peu e t su p e d e la 

o fia e du le teu . Les faits  so t out ageuse e t d atu s, est la déchéance de 

l histo ie . »528
Sur les 313 pages du livre, 57 sont consacrées au dénigrement systématique 

du «  Taine historien » ui est plus pou  l auteu  le Tai e d a a t , ue le P i e 

englobe à dessein dans le flot des pamphlétaires ayant atta u  l E pi e depuis . A peu 
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près tous les qualificatifs péjoratifs sont utilisés et il serait fastidieux de les reprendre un à un. 

Citons  pêle-mêle : « œu  se , esp it t oit, at ialiste fa ati ue, philosophe ath e, o a le 

des l i au  e alt s… ». Evoquant les différents volumes des Origines, seul l’A ie  gi e 

happe à ses foud es, uoi u il le juge a i  de « haine envieuse ». Pour La Révolution, on 

retrouve au fil des lignes, les critiques maintes fois émises par les détracteurs de Taine : 

ignorance des circonstances (émigrés, intervention étrangère, trahison de la reine), et de 

l œu e o st u ti e de la Co stitua te. Pou  l auteu , Tai e se o te te de olle te  des faits, 

«  des i es de illage jus u au ol de estiau  » et de faire «  le it de la olte d u  ag e 

o t e il  a d aut e justi e ue la it aille »
529

. 

               E ide e t, e so t es deu  p e ie s hapit es su  l E pi e ui fo t 

l o jet de la iti ue la plus i ule te, e  pa ti ulie  le « Napol o  est pas f a çais » qui lui 

pa aît i a epta le. L auteu  ep e d les diff e ts juge e ts is pa  Tai e su  l E pe eu  

u il s appli ue à d o te  s st ati ue e t et ui, il faut le di e, taie t pas a odi s : 

 Ignorance de la langue française, convulsions physiques, lâ het  p su e de l e pe eu  e  

Provence ; le fait u il soit ol eu , iole t, goujat a e  les fe es, de o alit  douteuse…“i 

o  ajoute le fait ue Tai e  glige le tale t ilitai e de Napol o …Cela fait eau oup ! 

               Bien avant Alphonse Aulard, le Prince Napoléon accuse Taine  de donner 

des f e es fausses, des dates i p ises, d a alga e  e tai s te tes pou  o fo te  sa 

thèse, de choisir des sources orientées et douteuses. Les références que Taine cite le plus 

fréquemment sont celles de personnages dont le rôle et les rapports avec Napoléon sont 

ambigus. Ainsi il relève que Me de Rémusat est citée 21 fois, Miot de Melito 14 fois, 

Bou ie e huit, le p i e de Mette i h gale e t, l a  de P adt si  fois. L auteu  ep e d 

alors successivement sur une trentaine de pages pour chacun, les biographies succinctes et 

leu s ôles plus ou oi s dis uta les pou  les idolât es de l E pe eu , afi  de d o t e  e 

que ces témoignages sont non seulement sujets à caution, mais sont de mauvaise foi, 

alo ieu , i e ploita les pou  des histo ie s igou eu . E fi , le li e se te i e su  e u il 

reproche le plus à Taine, la note que ce dernier consacre à la Co espo da e de l’E pe eu  

Napoléon Ier et dont il est le commanditaire principal. Il est précisé, dés la première page que 

la Correspondance est « encore incomplète et notamment à partir du tome VI » (il y en a 33) 

« elle est e pu g e de pa ti p is… elle o p e d ait  pi es do t seule e t  

seraient donc publiées, 20000 élaguées comme redites et 30000 par 
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convenance politique »
530

. Pas moins de 40 pages sont consacrées à la justification de la 

supp essio  des lett es à a a t e p i  ou à dou le e ploi, de l a se e de do u e ts 

devant trouver place dans les Œu es de Napoléon et que l e se le a t  supe is  pa  u e 

commission présidée par lui- e et o pos e du G al Fa , d Alf ed Mau , et 

d A d e Thie , à ses eu  i atta ua le. 

               Ce livre constitue une remise en cause sérieuse du travail de Taine, 

e s il est trop outré pour être pris à la lettre, et comporte un certain nombre 

d a usatio s ui se o t ep ises plus ta d pa  d aut es d t a teu s. 

               Dans une lettre à Georges Patinot le 22 septembre 1887, Taine 

écrit : « e est pas la pei e de po d e…Je e suis u u  histo ie  ; un politique ne peut 

l t e, il est e gag  d a a e, o e u  d ot ; e t e deu  t pes d esp it aussi diff e ts la 

discussion serait oiseuse. »
531

 Il hoisit do  l es ui e plus u u e ep ise des a gu e tai es 

plus ou moins solides, préférant se draper dans sa dignité. Le mépris lui semble préférable ! 

D auta t plus ue le P i e Napol o  ep se te pou  Tai e le politi ie -type et la pire 

espèce : comploteur, aristocrate, pseudo-libéral ! 

               J. Lemaitre écrit un nouvel article dans la Revue des deux mondes pour 

d fe d e Tai e, disa t ue le P i e Napol o  juge plus Tai e ue so  œu e : «  Le livre du 

Prince Napoléon est éloquent et violent. Mais au fond et malgré les inexactitudes et les partis 

pris relevés hez  M. Tai e, ette pli ue passio e i fo e poi t, à o  a is, des 

o lusio s da s e u elles o t d esse tiel. J ad ets u  o e t u il soit diffi ile d t e plus 

i juste pou  l E pe eu  ue e l a t  M. Tai e. Mais, à oup sû , il est i possi le d t e plus 

i juste pou  M. Tai e ue e l est le P i e Napol o . »532
 Le aît e d fe d l i t g it  et la 

bonne foi de Taine : «  Cet homme a trouvé le moyen de déplaire successivement à tous les 

partis politiques ; est à di e u il it fo t au-dessus des pa tis et de tout i t t ui est pas 

celui de la science »
533. Bie  u il atta ue pas le P i e de f o t, il glisse u e ph ase 

assassine : « Je ne trouve pas que ce soit juger M. Taine avec beaucoup de finesse que de le 

traiter de matérialiste comme pourrait faire un curé de village. »
534
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                Le aît e est pas le seul à p e d e la plu e, auta t pou  d fendre 

Taine que pour blâmer le prince, jugé peu convaincant et encore moins brillant. Le 1
er

 

septembre 1887, Edmond Biré écrit un article remarqué, publié en 1890 en volume intitulé 

Causeries littéraires
535

. Il s e  p e d ou e te e t au P i e do t le li e se p se te, à so  

avis, comme une brochure, étant donné « ses dimensions exiguës », manquant de révélations, 

de faits, de documents. Il regrette ue le P i e Napol o  ait pas atte du la pa utio  du li e 

e tie  de Tai e, e  e l atta ua t u au sujet des deu  p e ie s li es : « Nous a o s e o e 

u u  f ag e t, u  oi  de ta leau et o  u  ta leau lui- e. Il o ie t d atte d e. Le 

Prince est parti trop tôt. » Co da a t les ualifi atifs do s à Tai e, il s e  p e d 

di e te e t à l ou age le t ou a t « creux, vide, médiocre », et particulièrement au chapitre 

L’ho e et so  œu e. Comment le Prince peut-il parler de son oncle comme le chantre de la 

paix, alors « u il a fait tue   à   d ho es, le plus i o e e t du o de, sa s le 

vouloir ? Taine est moins cruel : lui au oi s, a pas fait du h os u  g otes ue, du ai ueu  

d Auste litz et de I a u  ou geois de o die. “ il lui fallait absolument choisir, Bonaparte, 

j e  suis sû , ai e ait e o e ieu  l eau-forte gravée par M. Tai e ue l i age d Epi al 

coloriée par le Prince Jérôme. » 

                  ‘e e a t su  les sou es de Tai e iti u es pa  l auteu , s il app ouve 

ce dernier pour sa récusation des Mémoires de Bourrienne ou celles de Mme de Rémusat, il 

est pas d a o d su  les iti ues po t es su  elles de Miot de Melito, de l a  de P adt, ou 

de Mette i h, u il juge di les et il e  p ofite pou   glisser une perfidie. «  En récusant le 

t oig age de Mette i h, ui da s so  po t ait de Napol o  l a plutôt flatt  u e laidi, e  

s a ha a t ap s lui, le P i e Napol o  a do  ti  su  ses t oupes. Ce ui lui est a i  plus 

sou e t ue ti e  su  l e e i. » Bi  s a use de la iti ue faite i di e te e t à Paul de 

‘ usat, auteu  de l i t odu tio  des M oi es de , et soutie  au  le tio s d u  

candidat républicain alors que, tous deux, le Prince et Rémusat se piquent également de 

pu li a is e. C est e u il ep o he su tout au li e, fai e de l E pe eu  u  pu li ai . «  

Napol o  a t , su  plus d u  poi t, l h itie  de la ‘ olutio . Mais à ot  de l e uteu  des 

hautes œu es de la ‘ olutio , l ho e ui eut t e l h itie  de Louis XIV, ui a le 

sentiment de la grandeur de la monarchie et qui tient en mépris la République. » Biré conclut 

e  s i agi a t Bo apa te lisa t le li e de so  e eu : « Lo s u il to e su  les pages ou so  

neveu fait de lui un bonhomme voué au double culte de la paix et de la République, la colère 
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le gagne ; il rejette le volume avec mépris « Le alheu eu , s it-il, est u  id ologue, u  

constituant, un JANSENISTE ! » 

 

                       Un mois plus tard, Brunetière fait paraître dans la revue des deux 

mondes
536

  u e iti ue du li e du P i e. Co e Bi , il eg ette ue l auteu , au lieu de se 

li e  à u e justifi atio  de l œu e politi ue de so  o le, o sa e u  hapit e e tie  à 

disqualifier Taine par des adjectifs aussi d sag a les u i justifi s. A p opos des sources 

utilisées par Taine, il a tendance à renvoyer les deux dos-à-dos, chacun utilisant des sources 

qui leur conviennent. Brunetière a toujours été critique des choix de Taine, « ses documents, 

en général, ne lui servent point à établir ses raisonnements ; mais il commence par faire son 

siège ; et alors il consulte sa bibliothèque, ou il se rend aux archives pour y trouver des 

documents qui corroborent ses raisonnements. » Il comprend mal les attaques du Prince à 

propos des mémoires de Bourrienne, qui même si elles ne sont pas de lui, ne méritent pas le 

déshonneur ; eg ette u il ejette elles de Miot de Melito sous p te te ue leu s 

publications seraient dues à son gendre Fleichmann. Défendant Taine sur les origines 

italiennes que celui-ci pr te à Napol o , il eg ette u il e  fasse u  po t ait ide ti ue à tous 

les o e ts de sa ie, alo s ue l E pe eu  a, ie -sû , olu  et ha g , l âge e a t. 

Comme Biré encore, Brunetière ne comprend pas le Prince qui veut faire de son oncle le 

défenseur de la paix, alors que les Français ne retiennent de lui que le chef militaire auréolé de 

i toi es fa euses, ais e a pas, o e so  o f e, jus u à lui ep o he  les i ti es 

sacrifiées sur les champs de batailles. Il le comprend encore moins de vouloi  elie  l E pi e à 

la Révolution : « Les opinions de M. Tai e su  la ‘ olutio  ta t assez o ues, u u elles 

ont fait assez de bruit, on ne fait rien contre M. Taine, ou plutôt on fait pour lui, quand on 

o fo d la ause de l E pi e et de l e pe eur avec celle de la Révolution. Si M. Taine, selon le 

ot l e, a oulu oi  da s Napol o  u u  « Robespierre à cheval, » e est pas, 

o e fait le p i e, e  etta t e ‘o espie e à pied, u o  lui e d a M. Taine plus 

indulgent ou plus équitable. Puis ue la ‘ olutio , toujou s d ap s M. Taine,- et uniquement 

d ap s lui,- a aus  ue des au  à la F a e, uelle e o aissa e eut-on que M. Taine 

ait pou  l ho e ui, d i fla atoi es u ils taie t, les au aie t e dus h o i ues, est-à-

dire incurables ? » 
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                En conclusion, Brunetière rend hommage à Taine et son indépendance 

d esp it : « “ il est e o e pe is de pa le  o e l o  pe se, et de e ouloi  d fe d e ue 

soi-même, sachons-lui e  e d e g , o e u e p eu e ou d u  exemple de 

désintéressement, assez rare en tout temps, mais surtout de nos jours. Donnons-lui l loge, 

ui est pas dio e, d a oi  toujou s is la si it  de ses o i tio s et l a ou  de sa 

vérité au-dessus des approbations populaires du succès même, et plus d u e fois, peut-être, 

au-dessus de ses propres inclinations. » Pou  lui, si le Napol o  de Tai e est sa s doute pas 

o fo e à l e a te it , elui du p i e Napol o  e l est pas da a tage. Da s u  te te 

inédit de 1897, publié seulement en 1925, Brunetière tempère curieusement ses propos de 

1887 : «  Il a pas ieu  jug  Napol o . C est u il a ait pas e ue ous appelo s e  F a e 

la fibre militaire.
537

  Les te ps o t ha g  et Tai e fait ai te a t pa ti du pass … 

                 M. Peyrot, dans La nouvelle revue est horrifié : « Ce est pas, e  effet, 

au o e t où la F a e est de ou eau l o jet de o oitises al d guis es, ue ous de o s 

off i  à os e e is le spe ta le d u  f a çais faisa t o  a h  de os gloi es et 

s appli uant à dénigrer les héroïques actions de nos pères. »
538

 

                Certains commentateurs regrettent à la fois le « pamphlet » de Taine et 

la laborieuse réaction du prince. Ainsi, CH. De Larivière 
539

pense à la fois que Taine « a ussi 

u à ousse  son talent contre le marbre »,  et que le prince Napoléon « qui veut prouver, 

court le risque de ne rien prouver. » Gasto  d Haill  juge de so  ôt  que, si le prince avait 

raison de défendre les siens, « l i p essio  a ait t  telle e t p i le pou  tous à la lecture 

du li elle de M. Tai e, u o  eut ai  u u e plu e oi s pa tiale, oi s spi ituelle peut-

t e, i t appele  à l Eu ope ue la F a e se appelle ses gloi es ilitai es. »540
 

                M. Barres écrit dans le Siècle du 17 décembre 1887, un curieux article 

consacré aux historiens de 1887 et donc qui ne fait pas une critique directe du Napoléon de 

Tai e, sa s au u  doute pou  o ilie  à la fois so  ad i atio  pou  l E pe eu  et pou  

l histo ie . T aita t des t a au  pu li s da s l a e pa  Taine, Sorel, Thureau-Dangin et 

Lavisse, il ne parle à aucun moment des premiers chapitres du Régime moderne et s e  tie t à 

des considérations générales : « le p o d  d i e et d e pose  de ie t tout diff e t, selo  

                                                 
537  Brunetière (F.), « H. Taine », Revue des deux mondes, 1er Janvier 1925. 
538  Peyrot (M.), La nouvelle revue, 1er octobre 1887. 
539  Larivière (CH. De), « Napoléon et ses détracteurs », La revue générale : littérature, politique et artistique, n° 
76, 1887, p. 457-460. 
540  Hailly (G. d’), « Napoléon et ses détracteurs », Revue des livres nouveaux, vol 14, n° 161-171, p. 161-171. 



 

233 

u o  s effo e a e  Tai e, de s e  tenir à coordonner simplement les phrases typiques de 

jou au , des oi es du te ps et des a hi es, ou ue l o  d eloppe so  th e a e  

cette éloquence abondante traditionnelle à la Revue des deux mondes. On aime Taine pour la 

belle substance intellectuelle u il et à ha u e de ses pages. Mais, dit-o , est u  

littérateur. Il a le désir de bien écrire et rien ne nuit plus à la recherche de la vérité. Cela 

l e t aî e à t e iole t pou  p odui e u  effet. La o aissa e des sou es e lui a ue 

pas, mais le sang-froid pour les critiquer. »
541

 Les propos sont pour le moins équivoques et 

pe ette t de doute  uel ue peu de l adh sio  de Ba es à la thode histo i ue de Tai e. 

                Il est évident que le portrait de Napoléon brossé par Taine ne fait pas 

l u a i it ,  o p is hez eu  ui e so t pas des i o ditio els de l E pi e. Ai si, u  

rédacteur de la Revue de la société des études historiques pense que Taine « le construit trop, 

il le g a dit out e esu e uel ue al u il e  pe se. »542
 

               Ces évènements entraînent la rupture avec E. Goncourt, mais leur 

relation était déjà bien fragile à la suite de la publication en avril 1887 du Journal qui relate 

d u e faço  te da ieuse les fa eu  dî e s Mag  au uels Tai e pa ti ipait. Ainsi écrit-il à 

G.Patinot le 25 octobre 1887 : « sa s i te tio  au aise, l auteu , faute de ultu e suffisa te, 

a pas o p is e u o  disait de a t lui. »543
 Tout o e tai e est i utile… 

               La réaction de la famille Bonaparte est la prémonition de ce que sera 

l a ueil pou  le oi s itig  du p e ie  to e du Régime moderne en novembre 1890. Le 

côté émotionnel de la légende napoléonienne prend largement le pas sur le jugement 

politi ue de l E pi e po t  pa  Tai e. U e fois de plus, l histo ien est de plus en plus 

incompris, sauf par ses proches, ainsi A. Leroy-Beaulieu écrit dans le Journal de débats en 

1891 : « Le po t ait de Napol o  est p es ue aussi to a t ue so  od le. Je e  sais de 

plus vivant et à tout prendre de plus ressemblant. C est à la fois l œu e d u  ph siologiste, 

d u  a ato iste ui tudie la st u tu e i ti e de l ho e et de l a i al, e  diss ua t pi e 

à pièce les différents organes. »
544

 Il admire la démonstration de Taine qui fait de Napoléon un 

« classique » mais diverge sur le rapprochement entre celui-ci et les révolutionnaires. 

Napoléon réussit là où les jacobins ont échoué. « C est ue Napol o  sait d i sti t u u e 
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société ne peut reposer entièrement sur des principes abstraits. Ces bases détruites par la 

Révolution, Napoléon les relève et les consolide. Par-là, il tient en même temps au régime 

ancien et au régime nouveau et il est merveilleusement propre à les concilier. Il relie le 

p se t au pass  et, e  les e oua t l u  à l aut e, il i agi e l a e i . » 

                Un second article,
545

 huit jours plus tard, traite de la seconde partie du 

Régime moderne. « L histo ie  ous do e u e th o ie de l Etat ou plus e a te e t de la 

puissa e pu li ue. C est u e des pa ties les plus eu es et les plus fo tes de e robuste 

ouvrage. » Leroy-Beaulieu reprend les arguments de Taine et les partage. Oui, la centralisation 

napoléonienne repose sur une conception mécanique de la société, Napoléon méprise le sort 

des peuples, réunit en lui à la fois Robespierre et Richelieu. «  Ignorance et mépris de la vie, 

haine ou défiance de la spontanéité vivante, étouffement systématique de toute vie collective 

et de tout ge e o ga i ue. I p iale ou pu li ai e, despoti ue ou d o ati ue, est le 

péché capital de la France moderne. » “ il t ou e les o lusio s de Tai e « attristantes », il 

e  o sid e pas oi s le ie -fo d . Bie  u il soit pessi iste, le Régime moderne lui 

paraît salutaire. « La F a e est u  de es alades ui o t esoi  d t e eff a s. Ce ui lui fait 

défaut, e est pas e o e la fo e de agi  o t e le p i ipe o ide. Elle se ait sau e si 

elle avait conscience de son mal. » 

                Taine le remercie dès le lendemain dans une lettre chaleureuse
546

dans 

laquelle il apprécie particulièrement le fait que cette critique fasse le lien entre les différentes 

idées exprimées dans les Origines, et u elle puisse e  fai e esso ti  la oh e e. Il ejoi t 

l auteu  su  l esp a e de oi  dispa aît e la e t alisatio  « mécanique » dans les sciences et 

les affai es, et d e ge  « la fa ult  d asso iatio . » La possibilité de constituer des 

asso iatio s, u elles soie t à ut eligieu , litt ai e, s ie tifi ue ou aut es est u e 

préoccupation constante chez lui. Une proposition de loi en ce sens, avait été déposée en 

 pa  le s ateu  Dufau e ais a ait pas t  adopt e. Tai e o se e ette id e toujou s 

e  t te, puis u o  et ou e ette dispositio  da s so  a us it su  les asso iatio s ui de ait 

faire partie du Régime moderne laissé inachevé par sa mort en 1893. « Le gouvernement 

autorise une association. Cela signifie permettre, ne pas empêcher de se former, déclarer que 

les i di idus pou o t s asse le , d li e , agi  e se le, sa s o ett e u  d lit, sa s 
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être en butte aux tribunaux, aux préfets, aux gendarmes. »
547

 A Leroy-Beaulieu qui affirme que 

e esoi  et ette fa ult  d asso iatio  s i stalle t da s le pa s, Tai e s e  jouit e  

disant : « est le p i ipal et peut- t e l u i ue ie fait de ot e gi e a tuel. » 

 

                Maurras signe dans L’o se ateu  f a çais548
un article nuancé ou 

l e thousias e se le d u e e tai e d eptio . Il a oue ue les O.F.C. ne lui donne « point 

toute la lu i e ue j esp ais. Poi t d a solue la t , ais de la ag ifi ue et jo euse 

ivresse, une fumée de vérité qui monte et se déploie par-dessus la tumultueuse abondance de 

mon plaisir. » Co stata t ue l histo ie  Tai e est plus dis ut  ue le iti ue ou le philosophe, 

il distingue deux groupes de personnes qui disent du mal des Origines. Le premier groupe est 

constitué par le monde des lettres pour antipathies littéraires classiques. Le second se divise 

entre ceux qui méritent indulgence, la princesse Mathilde et le prince Napoléon : « La famille 

Bo apa te se sou ie t u elle est e au pa s des e dettas et je l e  is à plei  œu   » et 

ceux qui ne supportent pas le coup de grâce à la déclaration des droits et au contrat social. 

Mau as se la e alo s da s u e atta ue do t il a le se et à l e o t e des Aula d, ‘ei a h et 

autres sous-‘ei a h…Il admire le portrait de Napoléon qui « va devant nous de ce grand 

souffle, esp it d u e l e sa a te, ui s e fle et se ai tie t à d gales hauteu s pe da t plus 

de 110 feuillets. » C est e fi  la e o aissa e du agist e e e  pa  Tai e su  les ho es 

de sa g atio  ui, o t ai e e t à Bou get, pe se t u il est pas te i . « Point 

d a solue la t  ; mais de la magnifique et joyeuse ivresse, une fumée de vérités qui monte et 

se déploie par-dessus la tumultueuse abondance de mon plaisir. Et ce plaisir lui- e, est 

poi t sa s i t t pou  la e titude de o  a al se. Il p ou e ue l o  peut a oi  i gt-cinq 

ans et sympathiser avec le prodigieux esprit qui a donné à notre âge sa configuration 

intellectuelle. » Tous les écrits ultérieurs de Maurras o fi e o t e u il dit i i, l i e se 

dette i telle tuelle u il oue à Tai e, uel ue soie t ses di e ge es d id es de plus e  plus 

criantes au fur et à mesure de son cheminement politique. Sa conclusion est de la même 

veine. «  Je ne crois point que les hommes qui ont crée notre société et ceux qui la perpétuent 

en son état de décrépitude, puissent lire ces démonstrations sans quelque vague repentir. » 
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                Frantz Funk-Brentano,
549

 jeu e histo ie  et fils d u  a i de Tai e, pu lie 

un article début 1891 sur le premier tome du Régime moderne. Il est i t essa t pa e u il 

essaie de plus juger la forme que le fond. Il revient néanmoins sur le portrait de 

Napoléon : « Cha u  o se e da s sa oi e e ta leau g a diose, où l ho e appa aît 

dans ses proportions monstrueuses autant par les vices et les passions, que par les vertus et le 

génie. » Pou  lui, il  a deu  a i es d i e l histoi e. La p e i e, dite thode 

synthétique permet de dégager « les faits permanents » à partir des rapports d ide tit  ui 

e iste t e t e les faits pa ti ulie s. C est la thode sui ie pa  Fustel et To ue ille. La 

seconde, analytique, accumule les faits particuliers pour composer un tableau, image de la 

réalité. Macaulay et Taine en sont les adeptes. Elles présentent toutes deux des inconvénients, 

si la première est trop littéraire, la seconde peut être dangereuse dans la mesure où un fait 

pa ti ulie  a ide tel puisse se t a sfo e  e  ause p ofo de et ue l a u ulatio  de tous 

ces faits ne donne pas de tableau d e se le. Fu k-Brentano  admire particulièrement le 

dernier livre Défauts et effets du système ou Taine analyse le « lent et implacable travail par 

le uel l i asio  de l esp it ja o i  et d agogi ue,- nous ne dirons pas démocratique-détruit 

peu à peu le chef-d œu e apol o ie . » Il revient sur ce que Taine nomme principe des 

spécialités et ui est plus philosophe u histo ie  e  ep e a t les t a au  de Ma aula , 

Edwards et Spencer sur les dangers de la centralisation. La conclusion rend hommage à la 

ps hologie telle ue Tai e l appli ue et ui e d possi le, à so  a is, le o pa atif e t e deu  

grands conquérants, Alexandre et Napoléon « barbares de génie, jetés dans une civilisation en 

état de crise après sa période de splendeur. » 

               Taine lui adresse ses remerciements dans une lettre
550

 où il lui explique 

son choix de la méthode analytique : « Sauf en matière juridique, les mots qui désignent les 

choses sociales et morales sont vagues, inexacts et ne transmettent jamais au lecteur 

l i p essio  p ise et totale u a ait l auteu  ; à mon sens, les seuls moyens de transmission 

sont : 1) les chiffres ou notations exactes des nombres et grandeurs ; 2) les petits faits, 

anecdotes, citations, spécimens expressifs et significatifs qui sont des morceaux vivants, des 

fragments intacts, extraits de la réalité. » Si Taine, en 1891, doute de plus en plus de la finalité 

des Origines, il ne remet absolument pas en cause sa méthode. Quarante ans après avoir 

découvert Macaulay, il en demeure un fervent disciple.  
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                La réception controversée du Régime moderne aura des prolongements 

tardifs puisque au lendemain de la mort de Taine, paraît, en première page du Figaro daté du 

6 mars 1893, un article signé « Napoléon ». Ultime vengeance posthume de celui-ci, il reprend 

quelques pages « magistrales »de Napoléon et ses détracteurs sans rien modifier ni retrancher. 

Il reproche une dernière fois à Taine « d a oi  pass  sous sile e toute l histoi e ilitai e de 

Napoléon, sa lutte épi ue o t e l E pe eu , ses i toi es do t les o s so t its pa  

e tai es su  os hapiteau , de a oi  ja ais lu le Mémorial de Sainte-Hélène et de a oi  

jamais écouté que les pires calomnies, les plus honteuses accusations. » Sa conclusion est 

cruelle, puis u il le ualifie de « déboulonneur académique. »
551

  

 

                 Th. Froment, dans un article publié aussi en 1893, revient sur le fameux 

po t ait de Napol o , u il juge « o u e tal…M. Tai e e  a se ti l i posa te g a deu , il e  

a rendu le caractère étrange, démesuré, colossal ; ais il a pas t  fas i …A es t aits, la 

fa ille Napol o  a pas e o u so  illust e a t e…Qu o  a use do  M. Tai e de e pas 

aimer son modèle ; d i siste , e  le ep oduisa t, su  des d tails a it ai ement choisis ou 

contestables ; de citer des anecdotes suspectes ; d ape e oi  à t a e s sa loupe 

d e to ologiste des ta hes u il g ossit et u il e ag e, est possi le ; il a pu souvent mal 

juge  le g a d soldat ui p ojetait à l allia e de la philosophie et du sabre ; ais il e l a i 

déboulonné ni diminué. »
552

 

                Da s u  egist e totale e t diff e t, puis u il a e d u  pieu  

bonapartiste, H. Buffenoir livre dans la revue de la France moderne de novembre 1893, soit 

quelques mois après la mort de Taine, une attaque féroce du  portrait que celui-ci fait de son 

idole : « Le olu e de Tai e su  Napol o  est poi t u  li e d histoi e, e est u u  

pa phlet de  pages…L effo t de M.Tai e pou  le d oli  ous se le pa eil à es aillou  

ue les pât es d Eg pte la e t uel ues fois o t e les g a des p a ides et ui eto e t 

dans la poussière, sans avoir même marqué leur empreinte sur les parois du monument qui 
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défend les siècles avec sérénité. »
553

 Pas d a gu e ts, pas de d eloppe e ts pertinents, la 

critique reste partisane et ne grandit pas son auteur. 

                 Il est vrai que le mythe napoléonien reprend vie dans ces années-là. 

Plusieu s ou ages faisa t l apologie de l e pi e so t ou se o t pu li s et o t joui  d u  

grand succès : Ceux de Henry Houssaye, 1814 en 1884, 1815 en 1893 ; de Frédéric Masson, 

Napoléon et les femmes en 1894, Napoléon chez lui en 1894.
554

   

                  C est à ette po ue u u  p o he de Tai e, M. de Vogüe fait pa aît e 

dans la Revue des deux mondes
555

 une critique sur Le régime moderne dans laquelle il estime 

ue le po t ait à ha ge de Napol o   oss  pa  Tai e eu au u  i pa t su  la l ge de 

napoléonienne, mais, au contraire, « a se i u à e hausse  le pi destal de la statue 

ele e…L i p ude t philosophe, ui allait agu e da s le se s d u  i sti t late t, s est 

heurté cette fois à un courant imprévu ; il a eill  le se ti e t u il oulait o att e, et les 

o se ateu s supe fi iels esti e t u il a oul , ai u, sous les pieds du olosse auquel il 

s atta uait. » Par contre, reprenant la thèse fondamentale de Taine sur la concentration du 

pou oi  da s les ai s d u  seul ho e ui ta lit u e e t alisatio   e essi e, l auteu  

reconnaît sa clairvoyance : « Son regard devient très sûr lo s u il l appli ue au jeu des 

institutions, qui est un problème de mécanique. » 

 

                 Quelques années plus tard, Louis Madelin, pourtant grand admirateur 

de Taine, lui reproche la pauvreté de ses sources et pense que son Napoléon devient sous sa 

plume un romantique et un être surnaturel.
556

 Dans un article publié dans la Revue 

Napoléonienne, en 1912, A. Lombroso elate u e o je tio  u il faisait à Tai e. Celui-ci faisait 

de Napoléon un condottiere italien du XVIe siècle jeté dans le monde de la Révolution et que 

la tige de sa famille plongeait dans ce XVIe siècle ; ce à quoi Lombroso rétorquait : « u il  

a ait des oise e ts et ue la s e a ait du t e alt e, ais Tai e po dait pa  l e e ple 

d u  sa  où u e g ai e peut se o se e  da s son intégrité. »
557

   

                Vingt-cinq ans après la publication du portrait de Napoléon brossé par 

Taine dans la Revue des deux mondes, celui- i fait e o e l o jet d i te p tatio s di e ses… 

                                                 
553 Buffenoir (H.), « Napoléon 1er et M. Taine », Revue de la France moderne,  novembre 1893. 
554 Tulard (J.), Le mythe de Napoléon, Paris, Armand Colin, 1971, p. 109. 
555 Vogüé (E.M. de), « Le dernier livre de Taine », Revue des deux mondes, 1er avril 1894, p. 674-688. 
556 Madelin (L.), Revue hebdomadaire, 10 août 1907. 
557 Lumbroso (A.), Revue napoléoniènne, n. IX, 1912, p. 152-158. 
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                Un an après la publication des deux premiers articles consacrés à 

Napoléon, Taine fait paraître  en janvier et février 1888 deux nouveaux articles dans la Revue 

des deux mondes, Formation de la France contemporaine et Passage de la République à 

l’E pi e. La Reconstruction de la France en 1800 suivra en mars et avril 1889, enfin Défauts et 

effets du système e  a il et ai . C est la p e i e fois ue la totalit  d u  olu e des 

Origines pa aît  sous fo e d a ti les s pa s, il faut sa s doute  oi  la p a it  de la sa t  

de Taine et son angoisse prémonitoire de ne pouvoir achever son entreprise. Pendant ces trois 

a s où les hapit es s helo e t, Tai e t a aille à leu  da tio , e he he e o e ou plutôt 

collecte les informations glanées par ses amis et ses correspondants, reçoit, se soigne, 

promène un regard de plus en plus distant sur le monde. Le travail le peine de plus en plus 

comme il le confie à Boutmy en septembre 1888 : « C est t op lou d pou  oi ; l e se le est 

trop vaste, exige trop de connaissances techniques, et ma santé, a apa it  d atte tio  est 

trop médiocre. Je travaille en vertu de la consigne que je me suis donnée, mais sans savoir si je 

finirai. »
558Toute sa o espo da e de l po ue est e p ei te de ette a i t . A de Vogü , il 

écrit : « D s ue j essaie d i e, la fatigue ie t, puis l e itatio  e euse et l i so ie ; je 

suis o lig  d e a e  aussitôt. Je suis d u e g atio  ui fi it. Ce fi al du si le e  F a e est 

la e ta le, et je e pa ie s pas à  sig e . »559
 L pisode oula giste l a fo te e t 

impressionné. Droite et gauche en ayant subi le contrecoup, le pouvoir est aux centristes. Il a 

ho te de l i age ue la F a e do e d elle à l t a ge , o e il le o fie e o e u e fois à 

Boutmy. Pour lui, « il faut se confiner dans la vie privée et dans la curiosité philosophique. » 

                Taine ne rédige sa préface que début septembre 1890, juste avant la 

pu li atio  du li e. Elle est e, puis u elle e o po te ue deu  pages da s les uelles il 

prévient que le Régime moderne comptera deu  olu es, le p se t su  l E pi e et ses 

i stitutio s, le se o d t aita t de l glise, l ole, la fa ille, tout e ui fait la so i t  

contemporaine. « I i le pass  ejoi t le p se t et l œu e ui est faite se o ti ue pa  

l œu e, ui sous os eu , est en train de se faire. » Si les deux périodes précédentes sont 

closes, Ancien régime et R olutio , les i stitutio s data t du Co sulat et de l E pi e o t 

pas « atteint leur terme historique. » Quel en sera le terme ? Taine, en bon déterministe, 

accepte es i stitutio s, o e elles so t, o es ou au aises, pa e u elles e iste t. « Ce 

sont nos idées ; à ce titre, nous y tenons ou plutôt elles nous tiennent. » Pou  s e  d ta he  et 

                                                 
558 Taine (H.), « Lettre à Boutmy le 9 septembre 1888 », Vie et correspondance, op. cit., t. IV, p. 273. 
559 Taine (H.), « Lettre à de Vogüe le 20 octobre 1888 », Vie et correspondance, op. cit., t. IV, p. 275. 
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prendre un recul nécessaire à un jugement équilibré, seule la science peut y parvenir, « il nous 

faut un grand effort, beaucoup de précautions, une longue réflexion. » Ce texte est un 

la ge d hu ilit  de a t l a pleu  et la diffi ult  de la tâ he et d assu a e ua t à la 

valeur de sa démonstration. Il utilise les termes « précise, prouvée, » pour qualifier son 

opinion acquise au terme de son travail. Le médecin, au chevet de son malade, est toujours 

aussi sûr de son diagnostic élaboré grâce à un bilan scientifique solide, mais la thérapeutique 

envisagée au début de la consultation est de plus en plus hypothétique. 

 

               U  ef appel de date est essai e pou  ie  a al se  l olutio  de 

Tai e et d u e e tai e faço , so  ha ge e t de statut. Il lui a fallu si  a s pou  pu lie  les 

trois tomes de la Révolution, mais il lui faut six autres années pour cet unique volume du 

Régime moderne. Il a ieilli, il est alade et fatigu , il a plus l e thousias e de elui ui se 

la çait da s l itu e de l’A ie  gi e. De plus, so  i age est plus la e aup s de 

toute u e g atio  d i telle tuels ui l ad i aie t et do t il tait la f e e a solue. “o  

histoire de la Révolution est passée par-là, o  seule e t il s est oup  de toute u e f a ge 

républicaine dont il a remis en cause les convictions, mais aussi et plus généralement de toute 

une pensée libérale pour laquelle sa voix était essentielle. A son corps défendant sans doute, 

mais indiscutablement, il est devenu le chantre de la contre-révolution. Les multiples réactions 

suscitées par ses livres ont renfo  so  ôle de po te d apeau d u e d oite o se at i e et 

a tio ai e, sa s u il he he à l att ue . Pou  u  ho e ui oulait t e e  deho s de 

tout pa ti politi ue, il se t ou e up  pa  eu  u il o testait i gt a s plus tôt. A et 

égard, l a e a i e sai e du e te ai e de la ‘ olutio  f a çaise est tout à fait sig ifi ati e 

de ce nouvel état des choses. 
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B. 1889, Centenaire de la Révolution française 

 
                Pour les hommes qui sont au pouvoir en 1889 et pour qui la Révolution 

est l h itage, la o o atio  de e e te ai e  doit t e e e plai e et e eptio elle.560
 

L id e de a ue  l e e t pa  u e E positio  u i e selle p o de de ette d a he, au 

is ue d o ulte  le ut e he h . C est fi ale e t e u il a a i e .  Le centenaire survient à 

u  o e t diffi ile pou  la ‘ pu li ue puis u e  d ut de l a e, Boula ge  est lu 

t io phale e t à l le tio  l gislati e pa tielle de Pa is et est au fait de sa popula it . Au 

moment des préparatifs de la commémoration, ce dange  p se te au oi s l a a tage d u  

rapprochement entre opportunistes et radicaux alors que la division entre conservateurs est 

pate te. La d saffe tio  d A. de Mu  e  est la pa faite illust atio . Les adi au , ui o t su 

ett e u  te e à l a e tu e oulangiste, ne sont plus en décalage avec les premiers. Sur le 

plan idéologique et pour contrer une commémoration républicaine trop évidente, la droite 

o se at i e a se se i  de l i age de Tai e ui fait figu e de po te d apeau à tout u  

rassemblement hét o lite ui a d u e d oite atholi ue od e à u e d oite a tio ai e 

la plus intransigeante. Beaucoup de catholiques ont un certain mal à accepter la caution 

o ale d u  a ie  li al o e Tai e et à ett e de ôt  les th ses d u  Maist e ou d u  

Bo ald. Mais de a t l o e su s de la Révolution de Taine et de son impact sur ses 

lecteurs, tous les ouvrages hostiles à la Révolution publiés dans cette année cruciale se 

la e t plus ou oi s de lui. Tai e s i pose e  uel ue so te atu elle e t à la droite 

conservatrice, son autorité en matière historique étant comparable à celle de Michelet, 

référence absolue des républicains. 

 

               Il faut distinguer deux tendances plus ou moins antagonistes se 

la a t de l i age de Tai e. La p e i e, tout à fait modérée, reprend ses thèses en les 

att ua t. C est le as d A. “o el, do t le deu i e to e de l’Eu ope et la R olutio  f a çaise 

est pu li  e  , et d E. Faguet, do t so  XVIIIe siècle fait référence à l’A ie  R gi e et 

sont imprégnés tous deux de culture tainienne. La seconde, ouvertement contre-

révolutionnaire, si elle se sert de Taine en tant que caution morale, va beaucoup plus loin dans 

son discours partisan. 

                                                 
560 Voir Ory (P.), « Le centenaire de la Révolution française », dans  La République, Les lieux de mémoire, sous 
la dir. de Pierre Nora, Gallimard, 1984, p. 523-560. 
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                Dans cette optique, Mgr Freppel, créateur de la faculté catholique 

d A ge s et t s atta h  à l a gu e tai e o alis e-catholicisme, publie sa Révolution 

française le 1
er

 ja ie  . “ il e d ho age à Tai e, il a du al à ai e e tai es 

réticences. Proche de celui-ci, le comte de Chaudordy écrit La France en 1889, ouvrage très 

a  su  la politi ue t a g e et ui t aite d a a tage des pathologies de la F a e 

contemporaine que de possibles remèdes. Dans la même mouvance, il faut rappeler les 

t a au  udits d Al e t Ba eau ue ous a o s d jà it  pa e u il fait pa tie des sou es 

utilisées par Taine et dont les rapports épistolaires furent constants et amicaux.  

                Le li e d Edoua d Gou , La France du centenaire, publié chez 

Hachette, est très proche des idées défendues par Tai e. Que e soit à p opos de l a ie  

gi e, d jà e  ui e et ui se se ait autod t uit, ou de la Co stitua te do t l œu e « était 

une œu e d e t e p so ptio , d e t e i e p ie e et su tout d a eugle et iole te 

passion. »
561

. Il reproche aux jacobi s leu  pe s utio  a eugle de l Eglise.  M. Fe euil da s 

Les principes de 1789 et la science sociale, suit Taine dans sa condamnation de Rousseau, et 

pense que les constituants ont eu une idée étrange de « mettre une déclaration des droits 

naturels et i ali a les de l ho e au f o tispi e de leu  o stitutio  »
562. C est u  li e de 

philosophie politi ue d u  pessi is e a solu. Au contraire, Georges Guéroult, saint-simonien 

convaincu, dans Le centenaire de 1789. Evolution politique, philosophique, artistique et 

s ie tifi ue de l’Eu ope depuis e t a s, ne traite pas uniquement de politique, mais aussi de 

toutes les a hes de l a ti it  hu ai e e  F a e et e  Eu ope. Il o sid e le ila   plutôt 

bon. Dans un article synthétique des différentes livraisons, G. Monod essaie de faire un 

ta leau uili  des diff e tes te da es. “ il t aite plutôt ie  les li es ue ous e o s de 

ite , il e d o pte a e  o je ti it  de l e positio  o sa e à la ‘ olutio , « obligée de 

chercher asile » da s l a ie e salle des Etats aux Tuileries. Il rend hommage à la Société de 

la Révolution française et au travail de Charavay, Calmettes et Aulard qui se sont 

consacrés « avec raison à fournir une image juste et entière des choses. » Perfide, il souligne 

que cette expositio  tait pas ad ise « da s l e ei te de l e positio  offi ielle, soit ue la 

pla e ait pa u i suffisa te, soit ue l o  ait pas oulu a e tue  e o e u  a a t e 

commémoratif dont les grands Etats monarchiques européens se sont donnés le ridicule de 

                                                 
561 Goumy (E.), La France du centenaire, Paris, Hachette, 1889, p. 97. 
562 Ferneuil (T.H.), Les principes de 1789 et la science sociale, Paris, Hachette, 1889, p. 88. 
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prendre ombrage. » 
563

 Ce souci de consensus se retrouve dans un article de la Revue 

historique su  l i augu atio  de la ou elle “o o e le  août . “ il loue le gou e e e t 

et la ille de Pa is d a oi  e u e u i e sit  pa isie e, il e d hommage implicitement à 

Taine sur la décentralisation : « C est l esp it d asso iatio , d auto o ie, d o ga isatio  

spo ta e ui se fait sa pla e à ôt  de l a tio  toute puissa te de l Etat e t alis . »564
  

                   Dans la Revue des deux mondes, G. Val e t soulig e l a iguït  de la 

o espo da e e t e l E positio  u i e selle et la o o atio  du e te ai e : « Le décor 

tait si i he u il a fait ou lie  la pi e. » Il rend compte des livres de Goumy et de Ferneuil en 

rendant un hommage appuyé à Taine à propos de leurs travaux : « C est u e d o st atio  

ui est plus à efai e ; pe so e e l a faite a e  u e thode plus igou euse et u e si 

nerveuse dialectique que M. Taine dans ses Origines de la France contemporaine. » Sa 

conclusion est claire : « La Révolution est une religion ; est e ui e pli ue ses g a deu s et 

ses folies, ses a tio s h oï ues et ses i es. “i elle a ait t  u e philosophie, elle au ait 

pas fait to e  la t te d u  oi, et peut-être, bien que cela me semble douteux, serait-elle 

parvenue à éviter la guerre en Europe. »
565

 

                   On sait que Chassin avait voulu que cette exposition ait lieu dans 

l e ei te de l E positio . Il a ifeste so  o te te e t e  se eti a t du o it  

d o ga isatio . D aut e pa t, deu  asso iatio s se dispute t l e lusi it  de la o o atio , 

les radicaux (Dide, Colfavru) cédant finalement, comme il a été dit, devant les opportunistes. 

                E  deho s de es li es ue l o  peut o sid e  o e  o t e 

révolutionnaires modérés, les plus radicaux se manifestent dans La revue de la Révolution de 

Cha les d H i ault, plus sp ialis e ue La revue des questions historiques du marquis de 

Beau ou t. A ôt  d a ti les d uditio  de o eu  pa phlets atta ue t la f a -

maçonnerie et les radicaux. M. de Beaucourt fait paraître chaque année chez Gaume, de 1887 

à 1893 un Almanach de la Révolution, publication de propagande au ton populiste dont le 

rayonnement est peut-être moins grand que la Bibliothèque à vingt cinq centimes, éditée par 

la Société bibliographique et des publications populaires crée en 1868, destinée à diffuser des 

o hu es hostiles à la ‘ olutio . C est e o e Beau ou t et sa “o i t  i liog aphi ues et 

des publications populaires qui éditent Les réformes et la Révolution de 1789 du Comte Henri 

de l Epi ois. 
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564 Monod (G.), « L’inauguration de la nouvelle Sorbonne », Revue historique, t. 41, p.108-110. 
565 Valbert (G.), « La France du centenaire »,revue des deux mondes, t. 94, 1889, p.660-684. 
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                  Dans un registre proche mais intéressant dans la mesure où il nous 

ie t d A glete e, G. “ ith oit da s la ‘ olutio  « la plus grande calamité advenue à 

l esp e hu ai e » et condamne le suffrage universel pour avoir « progressivement sapé 

l auto it  des lasses lai es. »566
 

                  On sait que Taine apporte son soutien au congrès de la Société 

d o o ie so iale et des Unions de la paix sociale fondées par Le Play, qui se tient du 13 au 

20 juin 1889 et qui met en lumière une quarantaine de monographies hostiles 

aux « sophismes philosophiques. » C est sa seule o t i utio  à l e e t. Pas une ligne sur 

la Révolution dans la préface du livre Centenaire du journal ses Débats, publié en 1889 et qui 

au ait pu t e l o asio  d a o de  la uestio . “a s au u  doute, a-t-il o s ie e d a oi  

délivré un message définitif qui ne demande aucune justification ni aucun commentaire à ses 

lecteurs en dehors de ses préfaces. 

                ‘e a  a ait pou ta t do  l e e ple le  f ie  da s so  dis ou s de 

eptio  à l A ad ie f a çaise de Jules Cla etie ui est u e ita le atta ue e  gle du 

centenaire : « Rien de plus malsain que de rythmer la vie du présent sur le passé, quand le 

passé est exceptionnel. »
567

 Mais pou  Tai e, ie … 

                Il ne fait aucun commentaire du livre L’histoi e et les histo ie s écrit par 

Louis Bourdeau
568

 qui lui consacre pourtant quelques pages pertinentes. Bourdeau considère 

d a a tage Tai e o e u  philosophe, u  ps hologue positi iste u u  si ple histo ie . Il 

lui e o aît le ite d a oi  d o  le p jug  ui o siste à p te d e ue le p og s 

politi ue et so ial a t  da s le pass  et e pou a t e da s l a e i  ue alis  par la 

violence. Il admire le talent littéraire de Taine en citant une phrase de celui-ci dans Essai sur 

Tite-Live : « Pour être historien, il faut être un grand écrivain. » Bie  ue ous a o s pas le 

jugement de Taine sur Bourdeau, il ne fait aucun doute ue, o  seule e t il l a lu ais u il 

l a  app i  puis u il e o a de e de ie  à Nietzs he ui he he u  le teu  f a çais 

compétent. « Rédacteur du Journal des Débats et de la Revue des Deux-Mondes, est u  

esprit très cultivé, très libre, au courant de toute la littérature contemporaine ; il a voyagé en 

Alle ag e, il e  tudie soig euse e t l histoi e et la litt atu e depuis , et il a auta t de 

goût ue d i st u tio . »569
 

                                                 
566 Smith (G.), “The invitation to celebrate the French Revolution”, National review, août 1888, p. 729-747. 
567 Renan (E.), « Discours de réception de J. Claretie à l’Académie française », Le Temps, 22 février 1889.  
568 Bourdeau (L.), L’histoire et les historiens, Paris, Alcan, 1888, p. 214-215. 
569 Taine (H.), « Lettre à F. Nietzsche le 14 décembre 1888 », Vie et correspondance,  op. cit., t. IV, p. 277. 
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                Pourtant, du coté républicain, de nombreuses publications paraissent en 

1889 et les années précédentes. Pour faire le pendant, en quelque sorte, à Taine, la Révolution 

française de Michelet est rééditée, ainsi que la Révolution de Quinet. Dès 1886,  A. Aulard 

publie Eloquence parlementaire pendant la Révolution, ainsi que le Recueil des actes du comité 

de salut public et  Do u e ts pou  l’histoi e du lu  des ja o i s à Pa is. Nous avons évoqué la 

o i atio  d A. Aula d o e ha g  de ou s d histoi e de la ‘ olutio  f a çaise e  .  

Ce cours sera érigé en chaire le 23 mars 1891  et dont il sera le premier titulaire. Avant lui,  M. 

Morin donnait déjà un cours en Sorbonne sur « l tat politi ue, ad i ist atif et so ial des 

généralités composant le ressort des parlements de Paris avant la Révolution » qui était 

accompagné par des cours sur le même sujet à Lyon par Emile Bourgeois en 1887.  

                L’al u  du Ce te ai e de Désiré Lacroix et Augustin Challamel, vision 

œ u i ue de la ‘ olutio , s appli ue à uili e  les deu  te eu s la he et ouge), 

da s le seul ut de l giti e  la ‘ pu li ue oppo tu iste. D aut e pa t,   il e faut pas ou lie  la 

Révolution française de P.Lafitte ni les travaux du Dr Robinet sur Danton et Condorcet. Faut-il 

att i ue  l e tio  de la statue de Da to  au a efou  Od o  le  juillet  à l i flue e 

histo i ue g a dissa te d Aula d et de ‘o i et, ou au sultat du o se sus pu li ai  autou  

d u  s ole f d ateu  ? Da s so  ou s p o o  le , A. Aula d e peut s e p he  de 

mêler Taine à cette inauguration : « Ne vous hâtez pas, cher lecteur effaré des volumineux 

pamphlets de M. Taine, de faire votre moue inquiète.-Une statue à ce démagogue brutal ! Une 

statue à ce massacreur ! Une statue à ce tribun de ruisseau ! Mais où allons-nous ? »
570

Aulard 

s i dig e a plus ta d ua d il se a uestio  d u e statue de Tai e à Vouzie s… 

               Aucun article, aucune lettre, aucune allusion de quoi que ce soit de la 

part de Taine à propos des livres sur la Révolution parus en cette année du bicentenaire, ni 

même sur l E positio , e ui est e o e plus t a ge ua d o  sait l i t t u il po te à la 

science et à ses applications. Faut-il  oi  u e hostilit  a u e à l histoi e de la olutio  

interprétée par les républicains ? Un mépris pour ces historiens ? Certai e e t pas, puis u il  

ignore également les livres des historiens conservateurs. Il se place sans aucun doute au-

dessus de toute ette p odu tio  ou elle, o s ie t de fai e pa tie d u e g atio  ui 

disparaît et la comparaison avec Michelet, établie par de nombreux critiques ne peut que le 

o fo te  da s so  isole e t. “ il e se a ifeste pas l a e du i e te ai e pa  u  it ou 
                                                 
570 Aulard (A.), « Cours du 11 juillet 1891 », op. cit., p.171. 
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u e o fide e uel o ue, ela e sig ifie e  au u e faço  u il s e  d si t esse. Nous e  

avons la preuve en avril 1890, dans une lettre adressée à Alexis Delaire, directeur de la 

Reforme sociale, qui va servir de préface au livre publié cette même année.
571

 A la question de 

diff e ie   à , il p opose de o pa e  deu  do u e ts. D u e pa t la D la atio  

des droits de  et les d ats ui e  d oule t, d aut e pa t le olu e pu li  su  les 

différentes branches de la sociologie.  Il fait à la Déclaration des droits un réquisitoire sans 

appel ui su e pa faite e t e u il a ait plaid  da s la Révolution. « On voit comment les 

hommes, il y a cent ans, se figuraient la société humaine : selo  eu , ie  tait plus si ple ; 

a e  l id e de l ho e e  g al, a e  la otio  la plus ou t e, la plus util e, est à di e 

la plus inexacte, ils construisaient leur édifice imaginaire ; de là leurs mécomptes ; leur 

procédé était bon pour abattre, non pour bâtir ; effe ti e e t, pa i leu s œu es, u e seule 

est est e i ta te et ie  ia le, le s st e t i ue, pa e u il a pou  o jet, o  des â es 

mais des quantités. » A ces idées abstraites, il oppose la science et plus particulièrement la 

sociologie exposée dans les monographies de Le Play. Ce sont les particularités qui distinguent 

les hommes de leurs semblables et qui permettent de ne pas les confondre « comme une 

unit  da s u e so e a ith ti ue d u it s toutes gales et se la les. » A son avis, et il 

s e  pe suade, plus pe so e e p e d au s ieu  les a io es du Contrat social, et « les 

fo ules de la ‘ olutio  e so t plus u u e u iosit  s olasti ue, u  jeu de logique 

déductive, une combinaison verbale de termes abstraits auxquels rien, ou presque rien, ne 

correspond dans les choses. »  Pou  appu e  sa d o st atio , il o pa e les œu es 

littéraires de la fin du XVIIIe siècle à celles de la fin du XIXe : La Nouvelle Héloïse de Rousseau, 

Delphine et Corinne de Mme de Staël à Madame Bovary  de Flaubert ou Terres vierges de 

Tourgueniev, pour remarquer « la distance immense qui sépare la conception classique et 

notre conception moderne. »  

                Si Taine ne se formalisait pas des critiques malveillantes à son endroit, 

d où u elles ie e t, il e a pas e  t e de e ua d elles a e t de uel u u  ui lui 

est particulièrement proche. Le Disciple de Paul Bourget en est la parfaite illustration. 

                                                 
571 Taine (H.), « Lettre à Alexis Delaire le 19 avril 1890 », Vie et correspondance, op. cit., t. IV, p. 304. 
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C. 1889, Le Disciple 

 
                Si le centenaire de la Révolution française ne semble pas avoir eu sur 

Taine une répercussion remarquable, il ne va pas en être de même à la publication du livre de 

Bou get ui a ue o  seule e t u e date i po ta te da s l histoire de la littérature mais 

une rupture des rapports presque filiaux que Taine portait à Bourget.  Pour la littérature, il 

s agit du o e t où la jeu e g atio  i a e pa  Bou get se li e de l e p ise et de la 

tutelle de la génération précédente incarnée par Taine et Renan. Le Disciple est la révélation 

du s ieu  de la pe s e et de la aleu  de l a tio  à tous les jeu es i telle tuels ui, sous 

l i flue e s l osa te de leu s aît es, so t e t aî s e s u  e tai  diletta tis e. Il 

constitue « une vive attaque contre la doctrine de Taine, pris à partie comme le représentant 

le plus fo t de l esp it du si le. » Il y affirme « les droits de la morale et de la tradition contre 

la science. »
572

 

                 Paul Bou get est  e  , d u  p e p ofesseur de mathématiques 

dont les affectations successives vont lui valoir un statut de déraciné (premier lien symbolique 

a e  Ba s , et d u e e issue d u e fa ille lo ai e e ue d Alsa e et d Alle ag e 

(rapprochement avec Taine). En 1871, il se trouve à Paris et est très marqué par la guerre et la 

commune. Dans la préface du Disciple, il décrit cet épisode marquant de sa vie : «  Dans nos 

ha es d tudia ts o  tait pas gai à ette po ue. Les plus âg s d e t e ous e aie t de 

partir pour la guerre, et nous qui devions  rester au collège, du fond de nos classes à demi 

désertes nous sentions peser déjà sur nous le grand devoir du relèvement de la Patrie. » 

“ ad essa t au « jeune homme » qui le lit, il écrit encore : « Tu as plus, toi, pou  te souvenir, 

la vision des cavaliers prussiens galopant victorieux entre les peupliers de la terre natale. Et de 

l ho i le gue e i ile tu e o ais gu e ue la ui e pitto es ue de la Cou  des Co ptes, où 

les arbres poussent leur végétation luxuriante parmi les pierres roussies qui prennent les 

po ti ues allu es des palais a ie s. Nous aut es, ous a o s ja ais pu o sid e  ue la 

pai  de  eût tout gl  pou  toujou s… »
573

 Ces lignes sont une démonstration éloquente de 

la symbiose parfaite entre Taine et Bourget, les thèmes, les images utilisés (ennemis étrangers 

occupant le sol de la patrie, horreur de la guerre civile, enracinement symbolisé par les 

arbres), sont empruntés à Taine. 
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                En 1872, après une licence, il suit des cours de philologie grecque à 

l E ole des Hautes Etudes et o e e des tudes de de i e. Pou  i e, il de ie t 

p ofesseu  li e à l i stitutio  Lela ge,  e  o pag ie de F. B u eti e. Ce pa ou s esse le 

t a ge e t à elui de Tai e… D s , il it, à p opos des pages de Taine sur 

Byron : « Dans cet emploi de la science et dans cette conception des choses, il y a un art, une 

o ale, u e politi ue, u e eligio  ou elle et est ot e affai e à p se t de le he he . » 

Bou get dit u elles o t t  « le credo de sa jeu esse, le ot d o d e au uel il a su o do  

tous ses efforts, auquel il les a subordonné toujours. »
574

 Il suit, comme un grand nombre de 

jeu es i telle tuels de l po ue, les ou s de Tai e à l E ole des Beau -arts qui constituent les 

rendez-vous i o tou a les pou  toute u e g atio  a ide de s a ipe  d u  

enseignement étroit. « Celui-là au oi s a ait ja ais sa ifi  su  l autel des do t i es 

officielles, celui-là a ait ja ais e ti. »575
 A ette po ue, l auteu  de La littérature anglaise 

« tait a g  pa  la ajo it  des le teu s da s le g oupe d e t e gau he de la litt atu e 

contemporaine. »
576

 Emile Zola fait partie de cette jeunesse éblouie par Taine : «  Je laisse, dès 

maintenant le professeur, qui enseigne une nouvelle science du beau…Il appli ue ette a e 

ses th o ies, il tudie les oles italie es…Ce ui i po te, est de saisi  le a is e de 

sa ou elle esth ti ue, est d tudie  e  lui le p ofesseu . P ofesseu  est pas le ita le 

ot, a  e p ofesseu  e seig e pas ; il expose, il dissèque. »
577

 Zola ne reniera jamais Taine  

malgré leurs divergences idéologiques, mettant la fameuse formule Le vice et la vertu … en 

e e gue d u  de ses o a s et sau a age  Tai e da s ses iti ues su  les Origines.  

                Bourget traduit parfaitement, dans son Essai de psychologie 

contemporaine, la fascination des jeunes auditeurs pour les cours de Taine : « Le maître parlait 

de sa oi  u  peu o oto e et ui ti ait d u  ague a e t t a ge  les ots des petites 

phrases ; et cette même monotonie, ces gestes rares, cette physionomie absorbée, cette 

p o upatio  de e pas su ajoute  à l lo ue e elle des do u e ts l lo ue e fa ti e de 

la mise en scène. Tous ces détails achevaient de nous séduire. Cet homme, si modeste u il 

se lait e pas se doute  de sa e o e eu op e e, et si si ple u il se lait e se 

sou ie  ue de ie  se i  la it , de e ait pou  ous l apôt e de la Foi ou elle. »578
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                Grâce à Saint-René Taillandier, Bourget commence à publier des articles 

dans la Revue des deux mondes. Le roman réaliste et le roman piétiste, le 15 juillet 1873, est 

une attaque du roman naturaliste de Zola et une interrogation sur la difficulté de faire acte de 

novateur. Ses lectures des romantiques, Musset su tout, l o t « empêché de vivre sa vie à 

lui. » Il s essaie aussi au  ou elles, o e Céline Lacoste, souvenir de la vie réelle le 15 avril 

1874.  

                En 1873, il ébauche un roman qui représente une esquisse du Disciple et 

qui restera inachevé. Il est déjà dédicacé à Taine : « Co e à l ho e do t la philosophie 

a le plus tou h , je d die e li e a e  u e p ofo de s pathie. »579
Il débute par la poésie, 

La vie inquiète en 1875, Edel en 1878, Les aveux e  , ui se aie t p o hes, si l o  e  croit 

Brunetière,
580

de Sully-Prudhomme. Il devient critique au Parlement dirigé par Ribot en 1880 

jus u au  juillet , puis o ti ue au  Débats  quand celui-ci absorbe le Parlement en 

1883. 

                C est u e h o i ue pa ue da s le Parlement le 15 janvier 1881 qui attire 

l atte tio  de Tai e su  Bou get. C est le d ut d u e p ofo de a iti  ip o ue e t e Tai e 

et Bou get ui pe du e a jus u e  . Ce de ie  de ie t u  fa ilie  des eptio s de 

Taine Bd Saint-Germain, où il rencontre Gaston Paris, Boutmy, Tourgueniev, Sorel, A. Dumas 

fils, ‘e a . Il e  o se e a toujou s u e pe s e ue, o e il l it des a es plus 

tard : « Je me souviens, pour ce qui me concerne, de mes visites dans les divers appartements 

u il o upa. D a o d ue Barbet de Jouy, puis Boulevard Saint-Germain, enfin rue Cassette, 

o e de p le i ages d où je e e ais a e  u e a deu  toujou s e ou el e. »581
 Taine se 

pe he su  le t a ail de Bou get et l e ou age da s so  app o he de la iti ue. Les deu  

hommes échange t su  les uestio s d esth ti ue, Tai e oula t li ite  le ôle de l i ai  à 

la notation des idées et des sentiments ; Bou get, à l i sta  de Flau e t, d si a t t adui e 

également les sensations. Une correspondance abondante relate cet échange qui reste 

toujou s haleu eu  tout e  ga da t les dista es ui o ie e t e t e u  aît e et l l e. 

                Bou get se se t t s p o he de Tai e, jus u à s ide tifie  a e  so  

aît e. U  des e e ples les plus f appa ts se e o t e à p opos d u  te te de l’I tellige e. 

Taine écrit : « Pou  o  o pte, je ai u à u  deg  o di ai e la oi e des fo es, à u  

degré un peu plus élevé, celle des couleurs. La seule chose qui, en moi, se produise intacte et 
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580 Brunetière (F.), « La poésie intime », Revue des deux mondes, 15 août 1875. 
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e ti e, est la ua e p ise d otio , âp e, tendre, douce ou triste, qui jadis a suivi ou 

accompagné la sensation extérieure et corporelle. »
582

  En faisant référence à son maître, 

Bourget relate ses mêmes sensations : « Auta t ue l o  peut se o aît e soi-même, je crois 

que ma faculté maîtresse, comme disait mon vénéré maître, M. Taine, a toujours été 

l i agi atio  des se ti e ts. M dio e e t dou  pou  l o atio  des fo es, j ai de la pei e 

à e appele  a e  e a titude u  e d oit, u  ta leau, u e statue… »
583

 

                Le premier exemple des conseils prodigués par Taine à Bourget se situe 

e  ai , à la suite d u  a ti le pa u da s le Parlement, reproduit dans les Profils perdus 

édités plus tard à la suite de Cruelle énigme hez Plo . Le aît e fait l a al se du te te de 

l l e, ep e ant chaque phrase pour en faire le commentaire. « Pourtant, il y a une phrase 

que je préfère : Et, répandue sur tout ce visage, une expression absorbée, une sorte de torpeur 

a de te i ui tait l’i agi atio  e  l’atte d issa t. Pou  oi, e t ait est d u  aître, parce 

u il fait passe  u e â e t a g e et puissa te de a t les eu ….Mo  p i ipe est u u  

i ai  est u  ps hologue, o  u  pei t e ou u  usi ie , u il est u  t a s etteu  d id es 

et de sentiments, non de sensations. »
584

 En conclusion de la même lettre, il lui dit : « Vous 

savez ou plutôt vous ne savez pas combien je souhaite vous voir attelé à un livre ; il y a trop de 

talent dans vos articles ; on ne jette pas ainsi des perles dans la rue ; enfilez les vôtres dans un 

solide fil d o . » Le maît e se le su jugu  pa  l l e… 

                A cette époque, Bourget fait la connaissance de Mme Adam qui vient de 

fonder la Nouvelle revue. Il a  pu lie  u e s ie d a ti les su  ‘e a , Flau e t, “te dhal et 

Taine qui seront réunis plus tard sous le tit e d Essais de psychologie contemporaine. Dans une 

lettre datée de 1881, sans autre précision, Bourget fait part à Taine de cette opportunité, en 

faisant allusion aux opinions républicaines de Mme Adam, ancienne amie de 

Gambetta : « Vous savez que Mme Ada  off e d i e u  a ti le su  ous, ais je ois ue 

cet article ne lui conviendrait pas mieux que le chapitre de la conquête jacobine. Lundi 

p o hai , puis ue M e Tai e a t  assez ai a le pou  pe se  à i ite  a e  M. Guizot, 

nous causerons de tout ela et de l a ti le u o  pou ait i e. »585
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                Le 24 novembre 1881,
586

 Taine écrit à Bourget pour lui donner ses 

impressions sur les premiers articles parus dans la Nouvelle revue. Il félicite son correspondant  

de sa critique sur Baudelai e u il a o u et do t il a plus app i  les Poèmes en prose que 

ses Fleurs du mal. Il ad i e le st le de Baudelai e ui espe te les gles lassi ues alo s u E. 

de Goncourt a un style qui « e fait l effet d u e usi ue fausse et fo e, et e do ne des 

maux de nerfs. » Il lui conseille de lire son Id al da s l’a t où il a mis « toute sa théorie et 

toutes ses p eu es…Il  a u  eau, u  ie , u  id al, des deg s da s l id al, des o e s plus 

ou oi s sû s d e p i e  l id al ou la alit . » 

                L a ti le su  Tai e est pu li  le  d e e  à l po ue du 

troisième tome des Origines. Il évoque le statut de Taine mis à mal par ses anciens 

admirateurs : « “u ite e t et sa s u il ait ie  fait d aut e ue de pou sui e ses p e ie s 

tra au  a e  u e ide te igueu  de logi ue, l i ai  e  ogue se t ou e a oi  d plu à eu  

ui l a la aie t d a o d ; les qualités de son talent lui deviennent un crime et ce par quoi il 

au ait g a di l a a le. Ca t  l histoi e de ie  des pe so ages célèbres de tous les temps. 

C est aujou d hui l histoi e de M. Tai e. »587
 Il est intéressant de noter que Taine lui-même 

aurait au moins visionné ces lignes, si on se rappelle les termes de la lettre de Bourget, ce qui 

relativise sa critique. Bourget veut montrer comment une même méthode, une même 

sensibilité, une même doctrine blessent les uns après avoir flatté les autres. Pour lui Taine 

est pas ai e t u  iti ue, pas d a a tage u  histo ie , ais a a t tout u  philosophe. «  

U e situatio  d esp it un peu exceptionnelle se paye toujours chèrement ; nous venons de voir 

la rançon de celle- i. Mais elle a aussi ses a a tages. La plus i o testa le est l auto it . 

L ho e ui poss de e do  de l auto it  peut de e i  i populai e, il peut t e haï, alo ié. 

Il e  ga de pas oi s e p estige si gulie , ui ajoute u  poids o sid a le à toute pa ole 

tombée de sa bouche et à tout écrit tombé de sa plume. »
588

 

                Taine historien ? « Il a pas d , e  les o posa t, à et i p ieu  

besoin de résurrection du passé qui saisit un Michelet au seul contact des papiers jaunis. Pour 

M. Tai e, u  hapit e d histoi e est o e le oello  d u  difi e au so et du uel se 

d esse a u e it  g ale e o e, e hauss e jus u à la plei e lu i e de l difi e. »589
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                Disséquant la méthode scientifique de Taine, Bourget explique que ce 

ui est l esse e e de la e he he e p i e tale, est le fait, et ue pou  Tai e, le oi 

est constitué par une série de « petits faits qui sont des phénomènes de mouvement. » Mais il 

iti ue la thode da s la esu e où, s il  a spo ta it  et li e t  de l â e, l difi e 

s oule. « Cette psychologie est bien constituée comme une science mais elle repose sur un 

postulat de métaphysique. »
590

 La morale politique de Taine basée sur sa conception de 

l ho e et de l u i e s est e  o flit a e  les id es de  et les p i ipes de l a ie  gi e, 

e ui le e d hostile au  deu  a ps. L o ga is e so ial p oduit pa  la a e, le ilieu et les 

circonstances historiques exige t u il faille ad ett e ses o ditio s et s  sou ett e. Tai e 

oit da s l Etat u  o ga is e et o sid e l i galit  o e u e loi esse tielle de la so i t . 

                Analysant le style de Taine, Bourget rend hommage à sa rhétorique et 

reprend e o e u e fois la tapho e h e à so  aît e, l difi e : « Cha ue p iode d u e 

de es fo tes pages est u  a gu e t, ha ue e e de es p iodes u e p eu e, à l appui 

d u e th se ue le pa ag aphe e tie  soutie t, e pa ag aphe se lie t oite e t au chapitre, 

le uel se lie à l e se le, pa eil à u e p a ide, tout l ou age o e ge, depuis les plus 

minces molécules des pierres des assises jus u au lo  du o he  de la ime, vers une pointe 

sup e et u atti e à elle la asse e ti e. »591
 

                Bourget analyse les différences fondamentales qui séparent Taine des 

id es de . Pou  les olutio ai es, sui a t e  ela ‘ousseau, l ho e est o , est la 

so i t  al faite ui le e d au ais. Pou  Tai e, l ho e des e d de l a i al et est la 

société qui doit le modeler. Il fallait faire table rase pour les hommes de 89, alors que Taine 

pe se u u e olutio  aiso e pou ait soud e les p o l es e ge d s pa  l a ie  

régime. Bourget estime que la Révolution est aux yeux de Taine un fait accompli et donc que 

celui-ci est hostile aux réactionnaires qui veulent revenir à la monarchie ancienne. Il se pose 

trois questions à propos des Origines : 1)- La méthode suivie par Taine est-elle véritablement 

historique ? 2)-  Ses théories politiques sont-elles bonnes ou mauvaises ? 3)- « Comment Taine 

est-il arrivé à produire une sorte de volte-fa e da s l opi io  de eau oup de ses 

admirateurs ? » Il faut e a ue  u il appo te pas de po se à es uestio s ! 
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                Sa conclusion est un hommage rendu au maître, à sa modestie et à sa 

simplicité dans le souci « ue de ie  se i  la it … Il ep se te, a e  u e i te sit  

singulière, la religion de la science propre à la seconde moitié du XIXe siècle français. »
592

 

                Le jugement de Taine
593

 est mitigé. Il lui reproche surtout de 

considérer « o e de aleu  gale, au oi s à u  e tai  poi t de ue, les œu es et les 

esprits des époques saines. » Les preuves avancées par Bourget lui paraissent 

insuffisantes : « Que tout, physiologie, psychologie, histoire, puisse et doive être considéré au 

point de vue déterministe, mathématique et géométrique, cela est certain ; ais ela e lut 

pas u  aut e poi t de ue o  oi s i po ta t, elui ou l o  o pa e des aleu s de e 

espèces, comme plus ou oi s g a des l u e ue l aut e, ou o e appo t es à l u it . » 

                Tous ses articles de la Nouvelle revue partent du principe emprunté à 

Taine que « la littérature est une psychologie vivante. » Ils sont très influencés  par les 

proc d s d a al se de Tai e, ses fo ules e. « M. Bourget est un disciple, mais un 

dis iple d jà si guli e e t i d pe da t et o igi al. Il a oulu fai e, o e le aît e, ue 

de la critique psychologique, il en a fait. Mais il a fait autre chose aussi. Il a inventé un nouveau 

genre de critique : la critique confessionnelle. Occasion de se confesser en public, de confesser 

les autres, de faire un triple examen de conscience. »
594

 

                Bourget est aussi un voyageur avide de goûter à de nouvelles sensations, 

de découvrir des cultures différentes avec une curiosité de psychologue et, sans aucun doute, 

d i ite  Tai e. C est à la suite de Tai e u il de ie t a glo a e. Il o age à la a i e de son 

maître et comme le fera Barrès, da s le ut d i e : Etudes anglaises et fantaisies, Sensations 

d’Italie, Notes su  l’A glete e. Bou get pousse le i tis e jus u à do e  à ses li es des 

titres proches de ceux de Taine (Voyage en Italie)  ou franchement identiques (Notes sur 

l’A glete e . Dans une lettre post e de Lo d es e  août , Bou get s e  e use : « J ai eu 

quelque honte à prendre après vous ce titre de Notes su  l’A glete e, qui a convaincu M. 

Pati ot. Ce ui a is a o s ie e e  epos, est de pe se  ue les feuilles se o t ou li es 

aussitôt que lues, en sorte que les vraies, les seules Notes su  l’A glete e  o ti ue o t d t e 

les vôtres. »
595

 Dans sa réponse, Taine le rassure : « Sur ce mot Notes, N a ez pas de 
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scrupules ; il appartient à tout le monde, et, au bout de vingt ans, chaque curieux ou voyageur 

peut refaire mon livre. »
596

 

               Son premier roman, L’i pa a le, est l histoi e de la s du tio  d u e 

jeune fille du grand monde par un viveur. Cruelle énigme en 1885 et C i e d’a ou  en 1886, 

so t l illust atio  des « planches d a ato ie o ale »,  composés de trois éléments : La 

ps hologie, la o ale et l a t. «  P e a t la thode i e se de Tai e, Bou get s est appli u  

à ett e e  elief l i flue e du tale t su  le ilieu ou il se p oduit ; il a cherché à découvrir 

dans u  auteu  la p se e de e tai s tats d â e, de e tai es aladies o ales ui o t 

déjà passé dans le public. »
597

 En 1887, André Cornélis,  est l tude d u  Adolphe ode e, 

ais su tout fait l o jet d u e d di a e à Tai e : « L ou age au uel o  a le plus réfléchi doit 

t e ho o  pa  le o  de l a i u o  a le plus espe t . Pe ettez-moi, mon cher maître, 

d e p u te  ette ph ase à la d di a e de ot e li e De l’i tellige e pour vous offrir celle de 

mes études qui, me semble-t-il, s loig e le oi s de o  e d a t : -u  o a  d a al se 

e ut  a e  les do es a tuelles de la s ie e de l esp it. Ce tes, la diff e e est g a de 

e t e ot e aste t ait  de ps hologie et ette si ple pla he d a ato ie o ale, uel ue 

o s ie e ue j ai ise à e  g aver le minutieux détail. Mais le sentiment de vénération 

u e p i e ot e d di a e à l ga d du o le et i fo tu  F a z Woepke tait pas sup ieu  

à elui do t ous appo te aujou d hui u  fai le t oig age. Vot e fid le Paul Bou get. »598
 

 

 

                Le Disciple publié en 1889 représente pour Taine une étape capitale de 

sa ie, e  e etta t e  ause tout e ui le liait à Bou get et u il o sid ait u  peu o e 

un fils spirituel.  

                 Sur le plan littéraire, il inflige un coup qui se veut mortel au roman 

atu aliste u il a ait d jà is à al da s Le roman réaliste et le roman piétiste en 1873.  Les 

attaques contre Zola se multiplient dans les années 80. Brunetière dans la Revue des deux 

mondes, consacre de nombreux articles contre les romans naturalistes, M. de Vogüe les 

oppose au roman russe. Bourget, par le Disciple, s a ipe, o e )ola, de l i flue e de 

Tai e. Mais la diff e e esse tielle e t e  eu  deu , est ue d u e pa t, si )ola se la ait de 
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Taine, celui- i a ja ais apprécié ses romans, contrairement à ceux de Bourget ; et d aut e 

pa t, il  a ja ais eu d a iti  e t e Tai e et )ola. 

                  Dans le roman, le philosophe A. Sixte, audacieux philosophe 

iconoclaste, a eu pour disciple et admirateur un jeune intellectuel du nom de Robert Greslou. 

Précepteur dans une famille noble, Greslou se met en tête de tenter une « expérience 

psychologique » sur la jeune fille de la maison, à moitié par attirance sentimentale et sensuelle 

et à moitié par perversion mentale. Il e t ep e d de se fai e ai e  d elle, la s duit, ais elle-

i, u e fois s duite, s e poiso e de d sespoi  et de ho te. A t  o e assassi , le jeu e 

homme refuse de se défendre. Sollicité par la mère de Greslou, Sixte, bouleversé et incrédule, 

a pas le te ps d i te e i  e  sa fa eu , l a us  est a uitt . L a uitte e t p o o , le 

frère de la victime qui, lui- e, l a ait la , se fait justi e et l a at. 

                 Co t ai e e t à e ui a t  p te du, Bou get e s est pas i spi  de 

l affai e Cha ige, ais d u e aut e affai e, elle de Le ez où a ait t  o u e la th o ie 

darwinienne de la lutte pour la vie.
599

 

                La p fa e, lo gue de douze pages est u  i d ala e à toute u e 

jeu esse ui a su i l hu iliatio  de la d faite et le déclin de la France. « Nous nous rendions 

o pte ue l A e f a çaise tait ie  la g a de less e de , elle u il fallait aide , 

panser, guérir. » C est u  h e à la jeu e ou geoisie « qui a tout accepté pour servir le 

pays. » Les quelques lig es sui a tes so t u e f e e di e te à l e seig e e t des 

Origines : « Elle a u des aît es d u  jou  p os i e au o  de la li e t  ses plus h es 

o a es, des politi ie s de hasa d joue  du suff age u i e sel o e d u  i st u e t de 

règne, et i stalle  leu  dio it  e teuse da s les plus hautes pla es. Elle l a su i, e 

suffrage universel, la plus monstrueuse et la plus inique des tyrannies,-car la force du nombre 

est la plus utale des fo es, a a t e pas pou  elle l auda e et le talent. » Bourget met 

en garde la jeune génération des enseignements légués par leurs maîtres : « Ne sois ni le 

positiviste brutal qui abuse du monde sensuel, ni le sophiste dédaigneux et précocement gâté 

qui abuse du monde intellectuel et sentimental. Que ni l o gueil de la ie i elui de 

l i tellige e e fasse t de toi u  i ue et u  jo gleu  d id es ! » Il pose le problème de la 

responsabilité morale encourue par le penseur. 

                Le Disciple mêle trois éléments dramatiques, celui de la passion, celui de 

la conscience et celui des idées. Il pose également trois questions : 
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Est- e ue l i di idu est espo sa le de ses pe s es et de ses its ? 

Est- e u il peut se d si t esse  des o s ue es des id es e p i es ? 

Est-ce que la sincérité de leur conception suffit à leur légitimité ? 

                      A ses questions, Bourget apporte des réponses qui se veulent un cri 

d ala e. Il est fau  d affi e  ue la s ie e a st aite est le tout de l ho e. Il est fau  de 

p te d e u u  pe seu  a le droit de se désintéresser de ses lecteurs, de se retrancher dans 

ses pensées solitaires, de réfléchir face à lui- e e ui doit t e le ai et ui est sou e t 

que la projection de son moi sur le monde. Il est faux de dire que toute pensée est 

naturellement bonne. Elle peut inspirer des idées néfastes et malfaisantes qui sont 

susceptibles de provoquer des actes criminels.  

                   A tous les jeunes, nourris des penseurs de la génération précédente, 

ui s o ie taie t e s u  da ge eu  dilettantisme, Bourget leur révèle le sérieux de la pensée, 

le p i   de l a tio , le se s de la ie. Il le fait e  ps hologue, philosophe, o aliste, a tiste. 

Mais est a a t tout u e atta ue o t e la ps hologie d te i iste de Tai e ui e lut toute 

sponta it  et ui e au i e. Elle se le i apa le de o sole  et de gu i  l â e 

hu ai e. “ il a a do e le d te i is e ps hologi ue de Tai e, Bou get etie t à peu p s 

tout e u il a app is de so  aît e, si e est le p o l e de la li e t  i di iduelle. 

                Tout le monde a voulu voir Taine sous les traits de Sixte. Malgré de 

o euses f e es ui le laisse t oi e, “i te est u u  s ole, ep se ta t de 

toutes les tendances de la pensée moderne. Il a la vie régulière de Kant, la réclusion de 

“pi oza, et les do t i es d u  la ge d id es h t o lites pu li es pa  des philosophes 

diff e ts. C est u e a i atu e du philosophe ode e. Il faut di e ue e tai es des iptio s 

du philosophe peuvent prêter à confusion : « Il employa ainsi dix années à se perfectionner 

da s l tude des philosophies a glaises et alle a des, da s les s ie es atu elles et 

particulièrement dans la philosophie du cerveau, dans les sciences mathématiques ; enfin, il se 

donna cette violente encéphalite, cette esp e d apople ie de o aissa es positi es ui fut 

le p o d  d du atio  de Ca l le et de Mill, de M. Tai e et de M. ‘e a … »
600

 

                 Bourget écrit à Taine de Florence le 26 septembre 1889, étonné (ou 

inquiet ?) de ne pas avoir reçu de jugement écrit sur le Disciple. Il ie t d app e d e, pa  “ai t-

René Taillandier que « ous aussi, ous a ez u da s e o a  u  a te d a usatio  o t e la 

s ie e ode e de l esp it. “ il est tout à fait gal ue les iti ues et le pu li  s  
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trompent, il est p i le ue ous, à ui a pe s e doit ta t, ous ous t o piez ai si su  

mes intentions. » Il pe se a oi  d o t  ue s il a do  u e e do t i e à “i te et à 

Greslou, « il  a pas liaiso  essai e e t e l i o alit  de l l e et les idées de son 

maître. » Se réfugiant presque derrière L’ho e li e de Barrès, « La doctrine qui considère 

l â e de l esp it du poi t de ue i telle tuel pu  est i o pl te puis u elle est i puissa te à 

modifier cette âme » ; il pense que la psychologie ne tient pas assez compte de la part 

i o aissa le de l â e hu ai e. 

                Il e o aît, alg  tout u il lui a se i de od le pou  “i te, ais 

seule e t e  pa tie… « Cela e fait du ie  de ous l a oi  dit, pa e ue je ous ai e o e 

je vous ad i e, d u e a i e si pa ti uli e u u  ale te du a solu a e  ous se ait u e 

vraie douleur. » Il termine en lui demandant où il en est dans les Origines  tout en redoutant 

u elles « ne convertissent pas notre peuple de logiciens abstraits à cette simple vue qu u  

Etat a un passé et un avenir différent de ce que la vague conscience du peuple sent dans le 

moment même. »
601

 

                Taine lui répond le 29
602

et ne cache pas son amertume. « Pourquoi faire 

de la pei e, et i utile e t à u  ho e u o  esti e, à u  esp it u o  ai e. » Il le félicite 

néanmoins de son style, de la qualité de son analyse psychologique, de la recherche des 

auses o ales, et ajoute pe fide e t u il a t ou  u  d fe seu  e  la pe so e de 

B u eti e, do t l esp it « ressemble le moins au vôtre. » Il regrette surtout que Greslou 

apparaisse aux lecteurs « u à de i oupa le », en innocentant sa conduite par la théorie 

philosophique séduisante de Sixte : « il  a i i e i e tu… la th o ie du ie  et du al a 

d aut e se s que de marquer un ensemble de conventions quelquefois utiles, quelquefois 

puériles. »  Il lui reproche surtout son attaque contre le déterminisme et contre la 

science. « Discrédit de la morale, ou discrédit de la science, voilà les deux impressions totales 

que laisse le livre. Je viens de les éprouver une seconde fois, à la seconde lecture, elles 

alte aie t e  oi et j e  ai souffe t. » Il pe se ue Bou get  a pas ie  o çu “i te e  lui 

donnant à la fois un esprit insuffisant et une éducation scientifique insuffisante. Quant à lui, 

dans les O.F.C., il a « toujou s a ol  la ualifi atio  o ale à l e pli atio  ps hologi ue ; 

dans le portrait des jacobins, mon analyse préalable est toujours rigoureusement 

déterministe, et ma conclusion terminale rigoureusement judiciaire. » Il rappelle que « plus 
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une école est déterministe, plus elle est rigide en morale, » et, o e il a ait pu l affi e  

dans sa jeunesse, «  à mon gré, la vraie science, la philosophie complète conclut non comme 

Sixte, mais comme Marc-Aurèle. » “a o lusio  se eut sa s appel, so  li e l a a t tou h  

da s e u il a de plus i ti e : «  Je e o lu u u e hose, est ue le goût a ha g , ue 

ma génération est finie, et je me renfonce dans mon trou de Savoie. Peut-être la voie que vous 

p e ez, ot e id e de l i o aissa le, d u  au-delà, d u  ou e, ous o dui a-t-elle vers 

u  po t sti ue, e s u e fo e du h istia is e…Adieu, o  he  a i… » Inquiétude, 

la olie, ais a a t tout u e lai o a e to a te da s l olutio  des idées de Bourget. 

               Bourget se rend bien compte dans sa réponse
603

 u il a p ofo d e t 

blessé son vieux maître : « a o lusio  est ue o  li e est a u , puis ue je ai pas 

fait e ue j ai oulu. Je ois ue j ai al o st uit la pe s e de Sixte et cela ui e tout… » Par 

contre, il maintient ses thèses sur les rapports du déterminisme et de la morale,  contestant le 

poi t de ue de Tai e su  la puissa e at i e de l id e de essit .  

                Il  au a plus de o espo da e entre les deux hommes ; Bourget, 

néanmoins,  demandant des nouvelles de la santé de Taine le 12 décembre 1892, quelques 

mois avant le décès de son maître. La rancune de Taine est profonde et durable, car dans un 

courrier adressé à sa fille en août 1891
604

 pour lui donner des idées de lecture, il lui 

déconseille les textes de Verlaine, Goncourt, Daudet et Bourget, « les décadents en France … 

tout cela est décidément malade. Toutes es le tu es fo t su  l esp it l effet du has hi h ou de 

la morphine. » Il lui e pli ue ue, da s u e œu e, il  a toujou s deu  pa ties, l u e se si le 

e p essio  de la se satio  pe so elle, l aut e i telle tuelle e  ue d u  effet total su  le 

lecteur ; « es essieu s esti e t et e o p e e t ue la p e i e hose, ils ie t la 

se o de, faute d  pou oi  attei d e. » Lie  le o  de Bou get à eu  d auteu s u il p ise 

est déjà une chose, mais lui nier toute intelligence en est une autre, et montre, si besoin était, 

le dépit éprouvé. 

                    Il en parle encore dans une autre lettre adressée à G. Lyon
605

 qui lui 

e o a de l tude ue lui o sa e Vi to  Gi aud ui de ie d a so  p i ipal iog aphe , 

e  disa t u il le e e iait  de e pas l a oi  « a g , o e l a fait M. Bou get, pa i les 

pessimistes. Etre pessimiste ou optimiste, cela est permis aux  poètes et aux artistes, non aux 

ho es ui o t l esp it s ie tifi ue. » La rupture est définitive. 
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                Ce est pas la p e i e fois ue Bou get o testait Tai e. Quel ues 

a es plus tôt, il h sitait pas à s e  p e d e à la “ ie e. Il fait di e ai si à u  des 

i te lo uteu s d u  dialogue is e  s e : « Je ig o e pas ue la s ie e e le u  fo d 

i u a le de pessi is e et u u e a ue oute est le de ie  ot de et i e se espoi  de 

notre génération,- a ue oute d s aujou d hui e tai e pou  eu  ui o t esu  l a î e de 

cette formule : L’i o aissa le. »606
 

 

                Le Disciple fait l o jet d u e o t o e se passio e da s le ilieu 

littéraire. Si Bourget est défendu par ses amis Coppée et Hérédia, il subit les attaques de 

Huysmans et de Leconte de Lisle. Zola qui considère,  avec raison, le livre contre une critique 

de sa forme romanesque, écrit : « Il a le pa ti p is de e s i ui te  ue des o iles i t ieu s 

et tombe de cette façon da s l e s o t ai e au atu alis e. »607
 Eugène Melchior-de-

Vogüe, da s so  dis ou s de eptio  de Bou get à l A ad ie f a çaise, peut di e : « Que 

ot e G eslou ait t  d te i  à so  i e pa  la philosophie d Ad ie  “i te, je e  suis pas 

aussi persuadé que vous ; ce cuistre empoisonné avait surtout fréquenté Julien Sorel et 

Val o t, u u  aut e de os pe so ages appelle : mon cher Valmont. »
608

 

                 Mais le Disciple  qui est avant tout, une attaque contre la science, 

entraîne dans cette optique, une vive polémique entre F. Brunetière et A. France. Le premier, 

attaché à la tradition, se sert du Disciple  pou  la e  des pi ues i ule tes o t e l a ti it  

scientifique. Dans un premier article
609

 de la Revue des deux mondes, il loue le roman de 

Bourget dans lequel il voit « cette finesse  et cette subtilité de psychologie, cette connaissance 

des mobiles secrets des conditions humaines, cette intelligence pénétrante et profonde des 

uestio s u il  t aite. » Il se livre à une attaque contre le d te i is e ui, s il est « la loi de 

la atu e, il est pas elle de l hu a it . » Enfin, il pense que les philosophes ne sont pas 

irresponsables des conséquences de leurs doctrines professées. Anatole France, défenseur de 

la liberté intellectuelle, s e  p e d à B u eti e u il a use de ouloi  u e “ai t-Barthélemy 

des « penseurs ». Mais il écrit  aussi : « M. Paul Bou get agite a e  u e a e ha ilet  d esp it, 

de hautes uestio s o ales u il e sout pas. Et o e t les soud ait-il ? Le 

                                                 
606 Bourget (P.), Science et poésie, dialogue, Etudes et portraits, Paris, Plon et Nourrit, t. I, 1883, p. 202. 
607 Zola (E.), Enquête sur l’évolution littéraire, Paris, 1891,  p. 175. 
608 De Vogüe (E.M.), Discours de réception de P. Bourget à l’Académie française, 12 juin 1895. 
609 Brunetière (F.), « A propos du Disciple », Revue des deux mondes, 13 juin 1889. p. 214-226. 



 

260 

dénoue e t  d u  o te ou d u  po te est-il jamais une solution ? »
610

 Pour A. France, le 

philosophe ne peut, en aucun cas, être tenu responsable de la réception de ses idées par ses 

disciples et encore moins des actes que ceux-ci pourraient commettre, comme le prétend  

Brunetière. 

                Celui-ci lui répond le 1
er

 juillet, persiste et signe. Reprenant cette 

fameuse responsabilité du philosophe et de ses écrits, il dit que lorsque nous lisons un traité 

de philosophie, « ous  he ho s pas ot e plaisi  mais notre profit ; nous ne demandons 

pas à l auteu  de ous to e , ais de ous i st ui e ; nous ne nous prêtons pas à lui comme 

un amuseur, nous nous y livrons comme à un guide ; et e est pas e fi  u e it  loi tai e, 

spéculative et indifférente, u il s est e gag  de lui-même à nous apprendre, mais une vérité 

prochaine, active, pour ainsi parler, et pratique. Tout cela lui enlève la liberté du paradoxe et 

le d oit de he he  la it  sa s sou i des appli atio s u elle o po te. »611
Pour lui, il  a 

pas une seule vérité démontrée par la science mais des vérités relatives démontrées par des 

sciences particulières « incommunicables. » “ il  a des appo ts e t e la s ie e de la atu e 

et la s ie e de l ho e, « il  a pou ta t e  ha u e d elles uel ue hose d i du ti le à 

l aut e. » 

                Le 7 juillet, A. France reste aussi sur ses positions : «  Il ne saurait y avoir 

pou  la pe s e pu e u e pi e do i atio  ue elle des œu s. Lo gte ps la taph si ue 

fut soumise à la religion. Du moins avait-elle alors une maîtresse stable, constante dans ses 

o a de e ts. Je sais ie  ue est le fa atis e s ie tifi ue. Le d te i is e da i ie  

qui est seul en cause pour le moment ! Vraie ou non au point de vue scientifique, cette 

doctrine est absolument condamnée par M. Brunetière au nom de la morale. »
612

 

                Ce débat entre deux figures de la littérature française dépasse largement 

les seuls deu  p otago istes. D aut es s e  so t l s. Ai si, Mau as, da s u  a ti le de  

sur Bourget, revient sur la responsabilité du penseur : « On ne peut pas admettre que les idées 

d u  philosophe d pe de t de l usage u e  fe a u  au ais sujet. La faute de “i te, fut oi s 

d a oi  iti u  deu  ou t ois fo de e ts de la o ale e  ou s,- Dieu, le devoir,- que de ne 

s t e poi t o up s de la ie o ale ou, si l o  ai e ieu , de la ie so iale. Le g a d et p o e 

Taine disait ingénument dès son premier livre : « Y a t il des F a çais ? » Il y a des Français, et il 

y a même des hommes. Taine le vit plus tard, sans avoir eu le temps de formuler toutes ses 
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idées sur ce point. »
613

 Du khei  d fe d aussi “i te et l e o e du i e pe p tu  pa  

Greslou : «  Le héros du Disciple est pas seule e t u  t iste a a t e, est u  dio e 

esprit, un mauvais l e ui a pas o p is so  aît e. »614
 Mais le Disciple, malgré ces 

d fe ses i o sta i es, s olise le d li  de l i flue e de la philosophie de Tai e su  les 

jeu es g atio s d i telle tuels. “i le Tai e des Origines représente, pour un large public, la 

f e e a solue d u e ou elle histoi e « scientifique », il ne fait plus figure de guide pour 

les jeu es ge s ui he he t à s a ipe  de leu s ieu  aît es. 

                Le Disciple est aussi un roman charnière dans la vie de Bourget, le 

s epti is e a s effa e  de a t l id alis e et le s ie tis e  de a t le o alis e. Il a a do e 

u e e tai e oh e litt ai e pou  l a isto atie. “e d a ua t de l e p ise de Tai e, il eut 

devenir un nouveau maître à penser. Primitivement républicain, il évolue vers le 

t aditio alis e et le o a his e a e  l a itio  de d t ui e l œu e de la ‘ olutio . Cet 

idéal monarchiste reste moins obsédant chez lui que le « traditionalisme intégral » et il ne 

devient jamais un militant, demeurant strictement u  litt ai e, e lo s u il de ie t p o he 

de l A tio  f a çaise. Bou get p ou e, o e so  illust e aît e, u e pulsio  pou  la 

promiscuité de la foule et des scrutins électoraux. Il retrouve la foi catholique, prêche 

juste e t l o thodo ie atholi ue contre les idées modernes telles que la démocratie, le 

di o e, l galit , tout e fi  e ui o stitue pou  u  des pe so ages de l’Etape, « l e eu  

française. » 

                A la suite de la pu li atio  d u  a ti le su  A atole F a e par Barrès 

dans La jeune France en 1883, il va se lier avec celui-ci et le faire pénétrer dans le monde 

litt ai e pa isie . De di  a s so  aî , Bou get a joue  u  ôle d i itiateur des Lettres auprès 

de Barrès. « Certes, sans Bourget, nous serions tout de même allés vers nos greniers, vers les 

Flaubert, les Baudelaire, les Taine, les Renan, les Tourgueniev, mais il a mis son pavillon sur ces 

aît es et aujou d hui e o e, ap s toutes les etou hes de o  e p ie e pe so elle, il 

garde pour nous la sonorité émouvante u il leu s do ait pou  ous ua d ous a io s i gt 

ans. »
615

 D ut , est Bou get ui i te ie t aup s de Le e e pou  pu lie  Sous l’œil 

des Barbares. Il écrit un article élogieux du livre dans Le journal des débats sur cinq 

colonnes. « Une fraternité se forma entre eux. Barrès appo tait à Bou get le fe e t d id es 
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eu es d u  adet diff e t de lui, et ui jette su  le o de u  ega d di e t, pa -dessus la 

poussière des livres. Bourget apportait à Barrès, outre ses conseils de métier, sa connaissance 

pe so elle des aît es du XIXe si le, u il a e o t  p es ue tous, ses i p essio s de 

voyageur ses amitiés cosmopolites. »
616

 

                  Il joue également le rôle de soutien et de caution morale pour Maurras 

ui ite u  e t ait d Outre-mer en dédicace de Trois idées politiques.  « Nous devons chercher 

ce qui reste de la vieille France et nous y rattacher par toutes nos fibres, retrouver la province 

d u it  atu elle et h ditai e sous le d pa te e t a tifi iel et o el , l auto o ie 

municipale sous la centralisation administrative, les universités locales et fécondes sous  notre 

Université officielle et morte, reconstituer la famille terrienne par la liberté de rester, protéger 

le travail par le rétablissement des corporations, rendre la vie religieuse sa vigueur et sa 

dignité par la suppression du budget des cultes et le droit de posséder librement assuré aux 

associations religieuses, en un mot, sur ce point comme sur les autres, défaire 

s st ati ue e t l œu e eu t i e de la olutio  française. »
617

 Ce texte est à citer 

intégralement, tant il représente la dette de Bourget vis à vis de Taine, même, et nous le 

verrons plus loin, si le message de celui-ci tend à être déformé avec le temps et les 

interprétations tronquées. Il constitue, en quelque sorte le lien direct entre Taine et Bourget, 

et à travers Bourget entre Taine, Barres et Maurras. 

                Cosmopolis, publié en 1893, se veut une démonstration des idées de 

Tai e su  la a e. L i t igue, ui se situe à ‘o e, et e  s e des visiteurs de nationalités 

différentes symbolisant des types ethniques différents qui réagissent en fonction de leurs 

hérédités propres. Quand on veut bien se souvenir de la définition de la race donnée par Taine 

dans Histoire de la littérature anglaise, il se le ie  ue Bou get s aff a hisse totale e t 

des idées de son maître. 

                Bourget devient le romancier de la  haute bourgeoisie conservatrice, 

tous ses romans du début du 20
e
 siècle découlant de la même veine. L’Etape en 1902, 

représente u  tou a t da s l œu e de Bou get ui s e gage da s u e pe s e politi ue 

proche de Lemaitre, Daudet, Montesquiou, Maurras o e ous l a o s dit, et Ba s dont il 

souscrit à sa notion du culte des morts et du déracinement. Le thème du livre est que les 

fa illes e doi e t s le e  da s la hi a hie so iale ue pa  tapes. Joseph Mo e o , fils de 
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paysans, normalien, professeur, a brûlé les étapes, ce qui entraîne sa perte et celle de sa 

famille. Il est incompris par ses enfants qui le trahissent, sa fille étant déshonorée par un 

séducteur, son fils devenant faux-monnayeur. Ce livre est aussi la peinture des calamités 

provoquées par le confusionnisme démocratique des universités populaires. Il oppose donc 

deu  a a ades de l E.N.“., Mo e o , ka tie  a ticlérical, démocrate gambettiste, à 

Ferrand, catholique social inspiré de Le Play, (qui fait penser, par moment à Taine.) La morale 

est ue l i di idu e peut s pa oui  ue da s le espe t des o es so iales te elles. Un 

divorce en 1904 est un plaidoyer contre la dissolution du mariage, L’E ig   en 1907, dédié à 

M. Barrès, préconise le rôle actif de la noblesse. Le roman se situe dans un milieu aristocrate 

du d ut du si le, e t  su  les otio s de o , de fa ille, d ho eu , de a e, de atio . Il 

empreinte aux Origines de la France contemporaine les jugements sur la Révolution : « Hé 

ie , la aladie de la F a e issue de la ‘ olutio  est pas da s les faits, elle est pas da s 

les hommes. Elle est dans le manque de principes ou dans les principes faux, ce qui est 

pi e…C est ue la ‘ olutio  a essa  de fo de  la so i t  su  l i di idu, et ue la atu e eut 

u elle soit fo d e su  la fa ille. »618
 Il lie noblesse et Eglise : « La F a e sa s l Eglise, e est 

plus la France dont font partie nos aiso s. “e i  ette F a e, pou  u  o le, est e o e  

à sa noblesse. »
619

 A propos de la famille, il faut que celles- i s e a i e t pou  du e , et il faut 

u il  ait des ilieu  pou  u il ait des œu s. Il  a des ilieu  ue s il  a des lasses…  

Ces p opos a tio ai es se le t ie  loig s de e u à pu lui e seig e  Tai e. Il est le 

premier à trahir sa pensée et à la récupérer à des fins partisanes. Il ne sera pas le dernier. 

                A cet égard, C. Maurras loue le rôle pédagogique joué par Bourget 

auprès de ses lecteurs et le rapproche ainsi de Taine : «  Il leur fit du bien : il leur donna des 

idées claires sur eux-mêmes ; il les ha itua à la fle io . C tait o e u  p e ie  etou , et 

par des circuits infernaux, à la tradition nationale. Comme Taine et comme Stendhal, M. Paul 

Bou get au a t  u  des i ai s ui ous o t d tou s de l i age ie o a ti ue et 

ramenés à la vieille littérature raisonneuse de Descartes, de Port-Royal, et de grands 

scolastiques. »
620

 

               Les deux Taine est pu li  à l o asio  de la pa utio  du p e ie  olu e 

de Vie et correspondance o sa  au  its de jeu esse de Tai e. Co e ous l a o s d jà 

dit, il y démontre la constante des idées de Taine et la réfutation des arguments de ceux qui 
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pensent que le Taine des Origines a au u  poi t o u  a e  elui d a a t . Cet a ti le 

lui permet surtout de faire une interprétation partisane des idées contenues dans Les origines 

de la France contemporaine. «  Le plus grand morceau de psychologie sociale qui ait été 

composé depuis cent ans. » Il y voit « le poi t de d pa t de tout le e ou eau d id es 

o se at i es ue ous o o s se p opage  aujou d hui : le traditionalisme par positivisme, 

cette doctrine si féconde en conséquences encore incalculées, relève de lui. Il était opportun, 

à u e po ue où e ou e e t g a dit d u e a i e ie  e a ua le et ui auto ise 

toutes les esp a es, ue l i ti e u it  de la pe s e de so  i itiateu  fut d gag e u e fois de 

plus et sa mémoire défendue contre d ui o ues i si uatio s ue e la o t a pas fait 

tai e. “o  œu e est l a e la plus eu t i e ui ait t  fo g e depuis e t a s o t e l e eu  

funeste de 89. »
621

 

               Ce panégyrique des idées de Taine permet surtout à Bourget de 

cautio e   les sie es et elles d u e d oite t s o se at i e de e d ut de si le. Il osse 

un portrait de son maître enraciné à ses Ardennes natales, « le o t ai e de l i telle tuel 

déraciné, détestable espèce dont notre décadence est infestée » ; attaché à la propriété, et 

ui, à pa ti  d u e ph ase ite à Pa adol e   : « est u il  a des hoses ui so t e  

dehors du pacte social, qui partant, sont en dehors de la propriété publique, » lui permet de 

conclure « cette seule petite phrase enveloppait une condamnation radicale de la tyrannie 

révolutionnaire. » A p opos des appo ts o ple es ue Tai e e t etie t a e  l glise 

catholique, il pense que celui-ci « d ou e u e fo e u il a ait pas p esse tie, » u il la 

considère comme un fait, et u à e tit e, il e o aît « l appo t du h istia is e dans nos 

sociétés modernes. » Il souligne enfin que la reconnaissance du fait religieux par Taine est la 

sulta te d u e fle io  p ofo de et d u e « a al se des fo es i es de ot e pa s, d u e 

manière toute objective et non pas, comme la plupart de nous, à travers des émotions 

individuelles. »
622Le tit e de l a ti le de Bou get ta t Les deux Taine, il aurait pu être, devant 

les id es d fe dues pa  l auteu , et e  fo tio  de so  olutio  politi ue depuis les années 

70, Les deux Bourget ! 

 

               Bou get pu lie e  , l u i ue o a  de Tai e, Etienne Mayran,  

inachevé après en avoir écrit neuf chapitres en 1861, car celui-ci pensait que cet essai de 
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roman contredisait les fondements de son œu e iti ue. C est u  o a  auto iog aphi ue 

ui et e  s e u  jeu e ho e de  a s, o pheli  de p e, da s u e aiso  d du atio  

sous la oupe d u  p ofesseu  ui he he à fa i ue  des tes à o ou s. Tai e l a it au 

moment où il commençait à fréquenter Flaubert et les Goncourt, fortement influencé par 

Ma aula  et pa  “te dhal la a i e d e pose  les id es de l u  et la po sie de l aut e.  Il 

est pas i utile de appele , u à ette po ue, sa s doute e ou ag  pa  Ca ille “elde , il 

ne dédaignait pas de se rêver romancier. Encore une fois, Bourget ne rend pas service à Taine ! 

 

 

   

                “i l a ti le623
 publié dans la Revue des deux mondes dépasse, par sa date 

1928, nos limites imposées, il constitue une sorte de dette testamentaire de Bourget vis à vis 

de Taine. « Le premier des bienfaits dont nous sommes redevables à Taine, le plus précieux 

peut-être, car celui-là est i o testa le, est l e e ple de sa ie. » A propos des Origines, 

Bourget loue « le grand éducateur » qui « nous a délivré du plus dangereux des cultes et du 

plus mensonger, celui de la Révolution. » A partir de la description des « mystiques » qui ont 

caractérisé le XIXe siècle français, (césarisme militaire et démocratique incarné par le 

bonapartisme, constitution anglaise dans la monarchie de juillet, révolutionnaire pour la 

République), Bourget affirme que la force des Origines, réside dans le fait que cette histoire 

est un constat, et que « l auteu  e se allie à au u  s st e. »  N est-ce pas un aveu que 

Taine appo te au u e solutio  ap s a oi  e pos  les faillites des diff e ts gi es du e
 

hérités de la Révolution ?  A ses eu , la ita le ussite de Tai e est d a oi  « rencontré 

l Eglise, et u il l a ega d e, o  poi t o e u  Voltai e, pou  i aner des tares inévitables 

qui se retrouvent dans toute institution où fonctionnent des hommes ; non pas comme un 

Joseph de Maistre, pour vérifier les certitudes établies et acceptées déjà, mais comme un 

observateur devant un fait ; a , à ses eu , l Eglise est si ple e t ela, u  fait et u il tudie 

e  i posa t d a o d sile e au  o je tio s ue ses p op es th o ies d esse aie t là-contre. » 

Si Taine aurait, sans aucun doute, approuvé ce jugement, aurait-il pour autant cautionné cette 

affirmation : « Il ad ettait o e logi ue l olutio  eligieuse de eu  ui s taie t 

longuement, docilement, pieusement formés à son école » ? 
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                Si Bourget a été incontestablement le « disciple » de Taine, le 

vulgarisateur inconditionnel de ses idées, le trait d u io  i dispe sa le a e  les g atio s 

sui a tes, il est pas e tai  u il soit elui ui l ait le ieu  o p is ou du oi s elui ui l a 

servi le mieux. Il a contribué, en le statufiant, à le figer dans une figure réductrice de ses 

propres idées. A partir du moment où il représente le lien qui unit les opinions défendues par 

Taine et celles exprimées par Barrès et Mau as, sa espo sa ilit  de a t l histoi e est 

e gag e et il est pas e tai  ue so  aît e l eut d fe du. Il est ide t ue est bien 

l auteu  des Origines qui lui a donné ses premières idées sociales, et en particulier ses 

te da es d e t alisat i es. Mais la thode d o se atio  s upuleuse i iti e pa  Tai e e 

p odui a pas hez lui les es effets, Bou get a a t ja ais eu la rigueur de son maître. 

C est Bou get ui est à l o igi e de l l atio  d u  o u e t o o atif du e te ai e 

de la naissance de Taine dans le square des Invalides où ce dernier aimait se promener durant 

les dernières années de sa vie. C est du oi s e u il p te d, A d  Che illo , le e eu de 

Tai e, pe sa t ue es p o e ades taient pas si ha ituelles… “ous u  daillo  le 

ep se ta t, est g a e l pitaphe de sa to e de Me tho  “ai t-Bernard. 
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D. Les dernières années : 1890-1893 

 
                Les dernières années de la vie de Taine sont marquées par une évolution 

de sa aladie le te et i e si le. Elles se pa tage t e  uel ues ois d hi e  pass s à Pa is, 

l t  e  “a oie et le p i te ps à Fo tai e leau ou Ba izo  ou il s a î e da s la 

contemplation des arbres en forêts, thème que  Barrès saura exploiter plus-tard. « La forêt est 

superbe : des e du es d u e f aî heu  et d u e d li atesse ad i a les, e su  les g a ds 

chênes ; des sous- ois d u  to  aussi te d e ue des jeu es t fles, des genêts hauts comme 

u  ho e, e  fleu s, illu i s à t a e s le soleil, des a o es d u e esp e à pa t aussi 

grosses et diaprées que des tulipes. Les bouleaux sont admirables ; de vraies jeunes filles en 

g a de toilette, d u e f aî heu  louissa te au soleil… »
624

 Ces lignes ne peuvent que réjouir 

les nombreux critiques qui voient dans Taine un poète et donner également des arguments à 

eu  ui t ou e t so  st le u  peu su a . Tai e s est d ailleu s toujou s d fe du d e  t e 

un, les fameux poèmes sur les hats a a t t  pu li s à so  o ps d fe da t. L itu e du 

Régime moderne avance lentement, presque laborieusement.  Dès le début de 1890, il 

t a aille su  L Eglise et o e le sujet est se si le et apital, il s adjoi t les o seils de 

proches dont Mg  d Hulst, e teu  de l I stitut Catholi ue de Pa is situ  da s l hôtel 

d Hi isdal, ue Cassette, e  fa e de so  do i ile.  

                  Il ig o e pas l olutio  de la positio  des atholi ues is-à-vis de la 

‘ pu li ue ap s l pisode oula giste. Déjà, en 1886, plusieurs tentatives de rapprochement 

des atholi ues a e  le gi e o t eu lieu, do t elui d Al e t de Mu , u  des p o hes de 

Tai e. Le  o e e , le Ca di al La ige ie, a he ue d Alge , i ite les offi ie s de 

l es ad e f a çaise de la M dite a e à a epte  le gi e pu li ai . C est le fa eu  

« toast d Alge  » qui provoque des réactions diverses dans les milieux catholiques, hostiles 

hez les o se ateu s p o hes de l ue d A ge s, Mg  F eppel, fa o a les hez les 

monarchistes catholiques comme Albert de Mun et Jacques Piou. Cette évolution est 

encouragée par le pape lui-même dans son encyclique Rerum Novarum  le 15 mai 1891 et par 

une autre, écrite en français, Au milieu des sollicitudes le 20 février 1892. Elles ont pour 

o s ue e la fo atio  d u  ou eau pa ti atholi ue, so ial et pu li ai , l A tio  li ale 

d A. de Mu  et J. Piou, ais aussi d u e oppositio  au pape L o  XIII de la pa t des atholi ues 

o se ateu s et do  d u  egai  du galli a is e. C est dans ce climat incertain pour les 
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atholi ues ue Tai e dige so  li e su  l Eglise et s il este, o e à so  ha itude, e  

deho s du o te te politi ue du o e t, il e peut l ig o e . 

                Très tôt, sa correspondance en atteste, il rejette le primat religieux. Sous 

l i flue e de “pi oza et epoussa t u  s epti is e o t adi toi e, il de ie t pa th iste. Il 

croit en Dieu « do t l e iste e est ath ati ue e t d o t e, » mais qui « est poi t e 

tyran absurde et cruel que les religions nous e seig e t et ue le ulgai e ado e et u il est 

point non plus ce Dieu-Homme de Bossuet, occupé à sauver ou à détruire les Empires et à 

fonder son Eglise. »
625

  Pour lui, « Dieu est pas l idole h tie e, »626
 « a ie  de o u  

avec le Dieu-bourreau du christianisme, ni le Dieu-homme des philosophes de second ordre. Il 

est le positif a solu, est-à-di e la alisatio  u e et o pl te de tout l t e, et tout e  lui et 

hors de lui est nécessaire comme lui. »
627

 « La vraie religion ne représente pas Dieu comme un 

a ie  a e  ui l o  o t a te, p t à ous pou sui e si ous a uez d u  poi t à u e 

promesse imaginaire. »
628

 Il rejette le catholicisme qui lui paraît incompatible avec la science 

au contraire du protestantisme, qui « aujou d hui fo e a ec la science, les deux organes 

oteu s et o e le dou le œu  de la ie eu op e e. »629
 Toute sa vie, il opposera religion 

et science : « La religion, en général, annonce ou conçoit le monde réel et imaginaire en vue 

de la pratique morale et sociale. La science constate, abstraction faite de la morale pratique et 

so iale, u il faut l ta e  aut e e t. »630
 

                Alo s u il se la e d u  o -catholicisme, il est obligé de faire dire la 

prière latine en classe dans son premier poste à Nevers, ce qui le et e  fu eu . Il l it à so  

ami Paradol en précisant : « Il est ai ue je l ai a g e de oiti , elle tait t op lo gue. » 

Plus loin il ironise : « Il est lai  ap s ela ue tu peu  te e o a de  à es p i es, u u  

jour tu auras de mes reli ues et ue, si tu e t es pa i les  i o tels, j e t e ai u  jou  

dans les saintes phalanges des bienheureux. »
631

 Sa nomination à Besançon comme professeur 

de si i e alo s u il tait p ofesseu  suppl a t de h to i ue à Poitie s doit t e o sid e 

comme une sanction pour son anticléricalisme. Il a ait d ailleu s eçu u e lett e du i ist e de 

l I st u tio  pu li ue pou  l a e ti  a a t de le ute  de Ne e s à Poitie s. “es diffi ult s a e  

                                                 
625 Taine (H.), « Lettre à Prévost-Paradol le 29 août 1848 », Vie et correspondance, op. cit., t. I, p. 29-30. 
626 Taine (H.), « Lettre à Prévost-Paradol le 25 mars 1849 », op. cit., t. I, p. 64. 
627 Taine (H.), « Lettre à Prévost-Paradol le 18 avril 1849 », op. cit.,  t. I, p. 83. 
628 Taine (H.), « Lettre à N. le 22 novembre 1851 », op. cit.,  t. I, p. 158. 
629 Taine (H.), Histoire de la littérature anglaise, t. IV, p.470. 
630 cité par Chevrillon (R.), Taine, formation de sa pensée, Paris, Plon, 1932, p.380. 
631 Taine (H.), « Lettre à Prévost-Paradol le 2 juin 1852 », Vie et correspondance,  op. cit., t. I, p. 257. 
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le clergé et les élèves catholiques (surtout avec les parents !) pendant ses années 

d e seig e e ts lui e de t le atholi is e peu s pathi ue. 

                Pe da t toute la p iode de l E pi e, il a t  i uiet de l i te f e e 

e t e le pou oi  et l Eglise atholi ue. Il ai t u  gou e e e t i f od  à l Eglise mais surtout 

la p essio  l i ale su  l e se le de la so i t , ta t au i eau sup ieu  de l ue da s 

so  dio se u au i eau i f ieu  du p t e di e teu  de o s ie e de ses pa oissie s. Pa -

dessus tout, il rejette un enseignement dirigé par l Eglise atholique. Bien entendu, son 

anti l i alis e otoi e lui aut d t e la i le de la hi a hie atholi ue, d où le fa eu  

Avertissement de Mgr Dupanloup : « Depuis Epicure et la philosophie atomistique, jamais plus 

complet et plus audacieux systè e d ath is e a ait t  e pos . »632
 L ue d O l a s 

e ploie toute so  i flue e à l A ad ie pou  ue le p i  Bo di  lui soit efus  e  . Tai e 

le raconte à sa mère : « Mon accident académique est un coup de parti. Les cléricaux étaient 

furieux de a oi  pu fai e o e  à la de i e pla e a a te M. Autran, un de leurs amis ; ils 

o t saisi l o asio  de o  li e pou  p e d e u e e a he. »633
  La p esse atholi ue est 

pas en reste quand elle relate le banquet offert à Sainte-Beuve en 1868 et  auquel assistent 

Taine et Renan. L’U io  et L’U i e s rivalisent dans les commentaires.  

                   Il est ide t ue l a ticléricalisme de Taine durant le Second Empire 

est lié à ses idées libérales de défiance envers un régime qui associe étroitement autoritarisme 

politique et encadrement religieux. En scientiste, Taine considère la religion comme un fait qui 

a des o s ue es politi ues et so iales. Il o da e l i t usio  de l Eglise da s les affai es 

pu li ues ais aussi elle de l Etat da s les affai es eligieuses. C est pou uoi l u io  i ti e 

des deux dans les rouages du régime impérial lui apparaît inacceptable. 

                   Dans les années suivantes et les premiers temps de la République, ses 

idées anticléricales ne faiblissent pas et sont même aussi affirmées que ses idées anti-

radicales. « “ il faut opte  e t e le adi alis e et le l i alis e, est t iste ; le premier est la 

gale et le se o d la peste. J ai e ieu  la gale. »634
 Pou  auta t, Tai e ig o e pas la pla e 

capitale du se ti e t eligieu  et o sid e le ôle de l Eglise esse tiel da s u e so i t  ui 

espe te le pa tage des pou oi s. “ il e odifie e  ie  so  o po te e t e e s l Eglise, e 

so t les atholi ues ui o t ha ge  d attitude à so  ga d. L Ancien régime d a o d, puis les 

                                                 
632 Dupanloup (Mgr.), Avertissement à la jeunesse et aux mères de famille sur les attaques dirigées contre la 
religion par quelques écrivains, de 89 à nos jours, Paris, Douniol, 1863, p. 55. 
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trois volumes sur la Révolution bouleversent complètement les positions des milieux 

atholi ues. U  Dupa loup, u  Ca o ui s taie t fa ou he e t oppos s à l le tio  de Tai e 

à l A ad ie f a çaise o t tout fai e pou  la e d e possi le. Ce est pas Tai e, 

o t ai e e t à e u o t i si u  ses e e is, ui  a fait des o essio s pou  t e lu, e 

so t les A ad i ie s atholi ues ui o t ha g  d a is. A. Aula d, pou ta t peu sou ieu  de 

complaisance pour Taine le dit : « Les catholiques décriaient Taine. Après la publication de son 

li e su  la ‘ olutio , ils ha g e t us ue e t d a is su  so  o pte. Il fut d s lo s l idole 

des conservateurs, même et surtout des conservateurs catholiques. »
635

   

                 Au fil des pages des Origines, il a al se la pla e de l Eglise atholi ue 

da s l histoi e et lui e o aît u e i po ta e p i o diale. Ce so t les si les pass s ui o t 

faço  la eligio , est la t aditio  ui lui a do  sa l giti it . Les o se ateu s 

catholiques retiennent dans la lecture des Origines ces affirmations, ce sont ces affirmations 

qui vont assurer la fortune de Taine pour les générations suivantes. En fait, dans l’A ie  

régime, la e tai e s pathie ue Tai e o t e à l Eglise atholi ue, est plus à ettre sur le 

o pte de so  li alis e u u  p e ie  pas e s u e possi le o e sio . C est u  h e à 

la tolérance pour une reconnaissance du droit à chacun de pratiquer une religion, quelle 

u elle soit. Pou  Tai e, l Eglise atholi ue est u e auto it  o sacrée par des textes sacrés, 

des lois, un droit, une tradition et consolidée par la continuité de son histoire. Cette autorité 

acceptée et revendiquée par ses fidèles lui apparaît comme indispensable pour encadrer, 

dis ipli e , du ue  l ho e ui este pour lui, en bon scientiste, un « animal humain. » 

L utilit  o ale de la eligio  lui se le u e ide e à la o ditio  u elle e plisse sa 

fo tio  so iale e  deho s de l Etat. Pou  Tai e, o e pou  Bu ke, « La religion est la base de 

la société civile. »
636

 ‘ep e a t les id es de Lo ke, il affi e ue l Eglise doit este  

i d pe da te de l Etat pou  assu e , e  deho s des i stitutio s, sa fo tio  so iale. Nous 

sommes assez loin des idées développées dans Notes su  l’A glete e ou il louait les opinions 

chrétiennes des anglais : « Elles sont faites, fixes, enracinées ; elles sont une partie de son 

éducation, de ses traditions, du grand établissement public où il est compris. Il voit dans 

l Eglise u  au iliai e de l Etat, u  ta lisse e t d h gi e o ale, une bonne régie des âmes. 

Pou  toutes es auses, le espe t du h istia is e s i pose à l opi io  o e u  de oi , et 

                                                 
635 Aulard (A.), Taine, historien de la Révolution française, Paris, Alcan, 1907, p. VII. 
636 Burke (Ed.), Réflexions sur la Révolution de France, Paris, A. Egron, 1823, p. 163. 
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e o e u e ie s a e. O  ad et diffi ile e t u u  i dule soit o  A glais et 

honnête homme. » 
637

 

                Da s l Ancien Régime, il énumère les services rendus par le clergé et fait 

la disti tio  e t e haut et as le g  pou  loue  le ôle du u  da s sa pa oisse. “ il 

condamne les privilèges du haut clergé et sa part de responsabilité dans le processus 

révolutionnaire, il e fallait pas pou  auta t le d t ui e ais le fo e .  Ce u il app ou e 

da s le h istia is e, est oi s sa pa t de it  ue sa pa t de ie faisa e so iale, et do  

ue le h istia is e est ieu  adapt  au peuple et au  lasses o e es u à l lite. Quand il 

aborde le sujet pour le Régime moderne, sa s e e i  su  ses id es d fe dues jus u alo s, il a 

s e tou e  des o seils a is s de deu  de ses p o hes, Mg  d Hulst, so  oisi  de l I stitut 

atholi ue de la ue Cassette, et le Co te d Hausso ille, u  fa ilie  de l hôtel Mol , auteu  

de l’Eglise o ai e et le p e ie  E pi e.  

                Dans ses notes publiées dans Vie et correspondance, Taine reprend les 

po ses de Mg  d Hulst à di  de ses uestio s 
638

: 

“u  l a eptatio  de la s pa atio  de l Eglise et de l Etat, la p e i e l a epte ait 

si une dotation était instituée, indépendante du budget, administrée par le clergé, qui pourrait 

être diminuée chaque année pendant cinquante ans, les dons des fidèles comblant le trou 

grandissant. La restitution des biens ecclésiastiques irait de pair avec la reconnaissance des 

diocèses et des paroisses en personnes civiles. 

La nomination des Evêques se ferait sur le mode américain : « Les curés de 

a to  d essa t u e liste d ligi les, les E ues de la égion y choisissant trois candidats, le 

Pape nommant un des trois. Il ne veut pas du veto donné au Gouvernement. » Cette question 

ejoi t la p o upatio  o sta te de Tai e su  le sujet, à sa oi  l i d pe da e a solue de 

l Eglise is-à- is de l Etat et éciproquement. 

Co stata t u e  F a e, le pa ti atholi ue est u e i o it  ais ue l Eglise 

catholique revendiquant des attributions que se réserve le pouvoir civil (maintien du pouvoir 

temporel du Pape, enseignement, exemption du service militaire pour ses le s,  est u e 

source de conflits permanents et insolubles. 

                                                 
637 Taine (H.), Notes sur l’Angleterre, Paris, Editions G. Grès et Cie, 1923, p.83. 
638 Taine (H.), op. cit., t. IV, p. 298-300. 
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L Etat i te e a t plus pou  o t ôle  les G a ds et Petits “ i ai es, e so t 

les Evêques qui les financent grâce aux dons des fidèles. Il évalue à 10 000 le nombre de 

Séminaristes. 

Autrefois les curés étaient recrutés parmi les paysans, chez qui on repère des 

jeunes sages et dociles et auxquels on paye une éducation complète pour en faire des clercs et 

des prêtres « gratis. » Depuis la loi Falloux de 1850 et les Collèges catholiques, les recrues 

ecclésiastiques appartiennent à la classe moyenne et élevée, plus pour le clergé régulier que 

pour le séculier. 

Les o te plati es suffise t à leu s esoi s, et d ap s Tai e, « ont une vie 

suffisamment hygiénique. » 

 Malgré les progrès actuels, il e iste des i suffisa es pou  l uditio , la s ie e, 

la culture supérieure dans le clergé français. « L E ole li e atholi ue e t ep e d de o le  

cette lacune. Cette école est une Sorbonne nouvelle pour Saint-Sulpice qui y envoie une 

trentaine d l es. » 

Hostilit  de l Etat a tuel o t e le Catholi is e et l Eglise : Les dépenses sont 

ge t es pa  les p fets, o  seule e t su  l e t etie  des âti e ts ais aussi su  les 

traitements des vicaires. Cette hostilité se manifeste également sur les « extorsions fiscales et 

interprétations de la loi ruineuses contre les Communautés religieuses. 

D pe se a uelle d u  f e des E oles h tie es ou d u e sœu  de ha it  

alu e à  f a s pou  u  f e et  pou  u e sœu . Tai e s est toujou s p o cupé des 

hiff es p is, ue e soit su  le o e d E l siasti ues e  F a e ou su  leu s olu e ts. 

Les o u aut s de fe es o t l E ue du dio se pou  sup ieu , alo s ue 

les o u aut s d ho es e d pe de t pou  leu  gi e i t ieu  ue de leur supérieur 

gulie . Pa  o t e, il leu  faut la pe issio  de l E ue pou  la p di atio , l ad i ist atio  

des sacrements aux fidèles et pour tout acte public. 

                Ce uestio ai e de Tai e à Mg  d Hulst o espo d tout à fait à sa 

manière de t a aille  a a t d ett e u e se te e uel o ue da s la esu e où es 

renseignements ne dénaturent pas ses idées initiales. Ils échangent lors des visites que le 

prélat rend à Taine à son domicile mais Taine lui demande également par courrier des 

précisions complémentaires ou des chiffres qui lui paraissent importants. Par exemple, dans 
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une lettre de mai 1890, 
639

 non seulement veut-il savoir les chiffres des communions pascales 

pour le diocèse de Paris, ce qui le renseigne sur la pratique religieuse mais aussi les chiffres 

particuliers de Saint-Sulpice ou de Saint-Eustache par rapport à ceux de la Villette ou du 

faubourg Saint-Antoine. Il possède deux chiffres pour Billancourt ! Tai e e o t e t il pas là 

son travail de sociologue ? Ces chiffres sont indispensables pour démontrer la vivacité de 

l Eglise atholi ue et o p e d e so  olutio  depuis la ‘ olutio  f a çaise. Il e ha ge 

pas de thode et tudie l Eglise a e  le e d ta he e t u il a is da s ses tudes 

antérieures sans se soucier des sus epti ilit s e tuelles. Il e isage l Eglise o e u e 

fo e do t il s agit de d fi i  la fo tio  so iale, o e u  o ps do t il faut d te i e  la 

nature, en scientifique soumettant les éléments de la nature à son analyse. 

 

                Les sources de Taine pour l’Eglise appo te t pas d i o atio  

e a ua le. L ou age le plus it  est elui de d Hausso ille pou  l’Eglise o ai e et le Ie  

Empire u il a d jà utilis  da s le to e I, o e Opi io s de Napol o  au Co seil d’Etat de 

Pelet de la Lozère. Puis reviennent à plusieurs reprises Histoi e g ale de l’Eglise de 

Bercastel et Heurion, Discours, rapports et travaux sur le Concordat de Portalis, Mémoires de 

Thibaudeau, Œu es o pl tes de Roederer,  Le le g  sous l’a ie  gi e de l a  Elie 

Meric,  Vie de Mgr Dupanloup de l a  Lag a ge. Les appo ts e t e Tai e et Mg  Dupa loup 

ne sont plus ceux des années 70 !  De o eu  t a au  d e l siasti ues so t gale e t 

cités, on relève les noms des abbés Richaudeau, Migné, André, Girard, Caussette, Roux, 

et …Ma ifeste e t, la i hesse des sou es utilis es pou  l’Eglise est pas o pa a le au  

ou ages p de ts, Tai e ta t plus à e de t a aille  o e il l a ait fait au d ut 

des O.F.C. 

                Mg  d Hulst tait sa s doute le prélat français le plus à même de 

comprendre les interrogations de Taine. Monarchiste libéral, orléaniste, attaché à la 

démocratie, il avait accepté difficilement le ralliement. Juste après la parution des deux 

premiers articles de l’Eglise dans la Revue des deux mondes, à l o asio  du p o s i te t  à 

l A he ue d Ai , Mg  Gouthe-Soulard, suite à une lettre virulente adressée au ministre des 

cultes, il écrit ceci : « Le gou e e e t a o t  à tout le o de u il a ait plus peu  ue 

nous de la séparatio , u il te ait au o o dat o e u  o e  de ous asse i . Pa -là, il 

nous a laissé le beau rôle ; quant à moi je suis ravi de voir mûrir la question de la rupture du 
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o o dat. Elle a e ait de g a des ui es ais elle ous e d ait la dig it , l i dépendance, 

permettrait de reconstituer un épiscopat fort, un clergé apostolique. »
640

 Devenu député, il 

s e p i e a à l Asse l e pou  de a de  l a ogatio  des a ti les o ga i ues ui lui se lait 

i dispe sa le pou  ue l Etat se o t e oi s eut e e e s l Eglise. 

                Le Co te d Hausso ille, atholi ue li al, ui f ue ta l hôtel Moll  

les dernières années de la vie de Taine nous livre un jugement intéressant sur celui qui était 

juste e t e  t ai  d i e su  l Eglise. « Au début, M. Taine était résolument hostile au 

h istia is e et su tout à e u il appelle le atholi is e. Cette hostilit  a u e e pli atio  

historique. M. Taine avait personnellement souffert de la réaction qui avait sévi au lendemain 

du  d e e et ui s tait appesa tie  su  l U i e sit . Les E ues s taie t asso i s à ette 

réaction ; la grande majorité des catholiques y avaient applaudi, sauf un petit groupe 

(Lacordaire).  Aux yeux de M. Taine, la doctrine catholique se confondit très naturellement 

avec la doctrine de l a solutis e politi ue ui t io phait alo s et il epoussa les deu  a e  u e 

gale p o atio . L Eglise atholi ue pa ut lo gte ps à M. Tai e u e i stitutio  p essi e et 

ieillie do t il a h e ait de d li e  l hu a it  et do t o  de ait souhaiter la ruine. »
641

 Ce 

jugement est en partie vrai, en partie seulement, car Taine manifeste très tôt son hostilité à 

l Eglise Catholi ue, d s ses a es d E ole o ale, d s . Mais e e so t pas les 

annulations des agrégations ui l o t fait ha ge  d a is sur le catholicisme. Il était avant tout 

anticlérical.  Dans Voyage en Italie paru en 1866, il parle du catholicisme en ces termes : « Si le 

atholi is e siste à l atta ue du p otesta tis e, il e se le u il se a d so ais à l a i de 

toutes les autres. Toujours la difficulté de gouverner les démocraties lui fournira des 

partisans ; toujou s la sou de a i t  des œu s t istes ou te d es lui a e a des e ues ; 

toujou s l a ti uit  de sa possessio  lui o se e a des fid les. Ce so t là ses t ois acines et la 

science expérimentale ne les atteint pas, car elles sont composées non de science, mais de 

sentiment et de besoin. »
642

 

                Da s l Eglise, Taine revient sur la foi « faculté extraordinaire qui opère à 

ôt  et pa fois à l e o t e de os facultés morales, elle nous découvre un au-delà, un monde 

auguste et g a diose, seul ita le e t el et do t le ôt e est ue le oile 

temporaire. »
643

 L E a gile est pou  lui, « quelle que soit son enveloppe présente, le meilleur 

                                                 
640 Cité par l’abbé E. Cavé, Mgr d’Hulst député, Paris, Charles Poussielgue, 1898, p. 10. 
641 D’Haussonville (Cte), « La correspondance de Taine », Le Gaulois,  3 mai 1904. 
642 Taine (H.), Voyage en Italie, Paris, Hachette, 1866, t. I, p. 389. 
643 Taine (H.), Régime moderne, Paris, Hachette, 1891, p. 115. 
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au iliai e de l i stinct social. »  L Eglise atholi ue este a ti e a  elle pou suit so  œu e ais 

este aussi o se at i e pa  so  auto it , ses ites, ses p ati ues. C est u  « Etat construit sur 

le type du vieil empire romain, indépendant et autoritaire, monarchique et centralisé, ayant 

pour domaine, non des territoires mais des âmes, partant international, sous un souverain 

absolu et cosmopolite, dont les sujets sont aussi les sujets des divers autres souverains qui 

sont laïques. »
644

 Cherchant à démontrer le désaccord e t e l esp it s ie tifi ue, i o pati le 

a e  la foi, et l Eglise, il i siste su  la p essio  o ale t s fo te ue ette de i e e e e su  

les i di idus, telle e t fo te ue e tai s s e  d ta he t. Il appuie so  affi atio  su  des 

chiffres qui lui paraissent significatifs, 100 000 individus communiants pour Pâques à Paris sur 

2 000 000 catholiques. « Au demeurant, en France, le christianisme intérieur, par le double 

effet de son enveloppe catholique et française, s est hauff  da s le le g , su tout dans le 

le g  gulie , ais il s est ef oidi da s le o de. Et est da s le o de su tout ue sa 

chaleur est nécessaire. »
645

 

                La religion lui paraît dans tous le cas nécessaire : « On peut la regarder 

o e u  p oduit atu el de l esp it humain, tel ou tel suivant le milieu et les conditions, et 

puis  oi  l o ga e spi ituel de toute so i t , toujou s essai e. »646
 

                A défaut de considérer Taine comme un des leurs, la reconnaissance du 

ôle apital de l Eglise da s le onde, va lui valoir une bienveillance appuyée à son encontre 

d u  ilieu atholi ue d jà ie  dispos  pa  les li es p de ts des Origines.  Pourtant, à 

cette époque, son cheminement personnel le pousse vers le protestantisme plus à même de 

lui laisser so  i d pe da e d esp it. Ce ui le heu te da s l Eglise atholi ue, e  plus de so  

o ga isatio  e t alis e, e so t ses dog es igides ui e p he t l i dispe sa le 

réconciliation entre la science et la foi. Elle est possible dans le protestantisme ou la foi 

suppose l aide des o e s s ie tifi ues pou  a al se  les te tes sa s et i possi le a e  le 

catholicisme rigide. «  Pour la religion, ce qui me semble incompatible avec la science 

ode e, e est pas le h istia is e ais le atholi is e a tuel et romain ; au contraire, 

avec le protestantisme large et libéral, la conciliation est possible. »
647

  L a tago is e e t e 

science et religion est un thème récurent chez lui. Son neveu Chevrillon cite encore une 

réflexion illustrant cette idée : «  La religion, en général, annonce ou conçoit le monde réel et 

                                                 
644 Taine (H.), op. cit., p.133-134. 
645 Taine (H.), op. cit., p. 151-152. 
646 Cité par Chevrillon (A.), Taine, formation de sa pensée, Paris, Plon, 1932, p.373. 
647 Taine (H.), op. cit., t. IV, p. 333. 
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imaginaire en vue de la pratique morale et sociale. La science constate, abstraction faite de la 

o ale p ati ue et so iale, u il faut l ta e  aut e e t. »648
 

                L asso iatio  du p otesta tis e et du libéralisme est très présente dans 

so  esp it depuis toujou s alo s u il asso ie le atholi is e a e  o d e so ial et auto ita is e. 

L E pi e o fo te e juge e t, au poi t ue, e ap s sa hute, il edoute au d ut de la 

République conservatrice u  egai  o apa tiste soute u pa  l Eglise atholi ue. Il le o fie à 

son ami Boutmy, par ailleurs gendre de pasteur protestant : « Plus la d o atie s ta lit, plus 

la classe haute et même moyenne va se faire cléricale ; a a t pas sa pla e da s l Etat et dans 

la loi, li e au ote de la ultitude, a a t au u  poi t d appui o t e le o e, elle p e d 

la gendarmerie où elle la trouve, dans le catholicisme, et au besoin, elle se réfugiera dans le 

bonapartisme. »
649

 On retrouve là, les préoccupations politiques constantes de Taine, 

d o atie, suff age u i e sel, l i alis e, auto ita is e, l Eglise atholi ue te a t u  ôle 

esse tiel et i o tou a le da s la sta ilit  de l Etat. L Etat doit ga a ti  la li e t  de foi et de 

culte mais le christianisme, en général, est un facteur indispensable à une collectivité, la 

o ale et la ha it  u il hi ule esta t des fa teu s de ai tie t  d u  e tai  deg  

d hu a it . Tai e oit et id al e  A glete e où l Eglise est li e. Il id alise uel ue peu le 

cle g a  a glais u il o pa e au u  de a pag e f a çais, issu d u  ilieu pa sa  do t il 

conserve la rusticité et qui reçoit son éducation dans des Séminaires rigides et dogmatiques. 

La qualification de « paysan mal dégrossi » donnée au curé de campagne par Taine ne 

o ie t pas à Le Pla  ui  oit l i diff e e d u e e tai e a isto atie pou  les pau es. 

 

                L’Eglise paraît en trois articles dans la Revue des deux mondes en mai et 

jui  . “o  a i d Hausso ille650
 se jouit de e u il  lit. Il faut di e u il e pou ait gu e 

le iti ue , puis ue, su  les appo ts e t e l Eglise et Napol o  Ie , su  le Co o dat, Tai e ite 

vingt-trois fois  l’Eglise o ai e et le P e ie  E pi e. « A propos du Concordat, il admira les 

profondes assises de l Eglise atholi ue, la o st u tio  solide, le d eloppe e t ha o ieu . 

Il p t a jus ue da s l i t ieu  de l difi e ; il en admira la distribution savante et y fit à 

chaque pas des découvertes qui le surprirent. » D Hausso ille de i i à l autosatisfaction, 

puis ue, si o  le o p e d ie , Tai e a d ou e t e u il ig o ait a a t d tudie  ses 

p op es li es… Il se f li ite ue Tai e, pou ta t t s iti ue du atholi is e, loue so  
                                                 
648 Cité par Chevrillon (A.), op. cit., p. 380. 
649 Taine (H.), « Lettre à E. Boutmy le 9 septembre 1875 », Vie et correspondance, op. cit., t. III, p. 276. 
650 D’Haussonville (Cte), article cité. 
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importance capitale dans la société. Ce sentiment sera partag  pa  l e se le du ilieu 

catholique, apportant néanmoins quelques restrictions à propos du dernier chapitre qui insiste 

su  l i o pati ilit  de la s ie e et du atholi is e et ui d fi it so  i flue e su  le peuple 

par la pratique des rites. « Je ne sache pas que plus magnifique hommage ai été rendu au 

h istia is e pa  uel u u  ui oulait  de eu e  t a ge . »  Cette phrase est significative 

de la fo tu e ult ieu e de Tai e, les atholi ues se se a t de lui, juste e t pa e u il est 

pas des leu s. Le poids e  est ue plus g a d.  

 

                La réception de l’Eglise est tout à fait confidentielle. On peut même dire 

que les articles de la Revue des deux mondes passent inaperçus. Sans doute parce que la revue 

est lue ue pa  u e lite est ei te et ue le sujet i t esse ue les ilieux catholiques. 

Les anti l i au  e t ou e o t ie  ui puisse les ho ue , au o t ai e, l affi atio  de 

l i o pati ilit  de la eligio  atholi ue a e  la s ie e e peut ue les satisfai e. A u  

pasteur protestant qui lui écrit pour lui signaler une faute vénielle dans son texte et qui se 

le u e faute d i p essio , Tai e po d u il a t a aill  « comme un habitant de Saturne 

et de Jupiter descendu sur la Terre ; est le poi t de ue s ie tifi ue et l histoi e est u e 

science ; du oi s, telle est, selo  oi, la o sig e d u e histoi e. » C est u e faço  pou  se 

d a ue  e o e de l Eglise atholi ue galli a e, a  il pou suit : « Des Russes (orthodoxes) 

o t pa u o te ts ; j esp e, d ap s otre lettre, que les protestants ne me 

d sapp ou e o t pas. Pou  les atholi ues o ai us et ilita ts, je ois sa oi  ue, s ils 

tolèrent les deux premiers articles ; ils so t t s ho u s du t oisi e. Mais je  puis ie  ; 

car je ne puis que tenir la plume ; ce sont aussi les faits qui me dictent mon exposé ; ce sont 

aussi les faits ui o t di t  o  juge e t su  les appo ts du p otesta tis e et de la 

science ; à mon sens toutes les probabilités sont pour leur conciliation croissante. »
651

 

                Se référant aux faits pour établir sa démonstration, il ne doute 

absolument pas de sa conclusion. Et cette conclusion renforce son inclination de plus en plus 

ide te e s le p otesta tis e. Co e il s e  doute da s ette lett e, les atholi ues 

« convaincus et militants » app ie t pas sp iale e t sa th se. U  a ti le de P. ‘age , 

dans l’U i e sit  atholi ue 
652

de Lyon et publié début 1892 est tout à fait critique des 

affirmations de Taine, tout en conservant une certaine déférence vis à vis, malg  tout, d u  
                                                 
651 Taine (H.), « Lettre à A. Cleis le 5 juillet 1891 », Vie et correspondance,  op. cit. t IV, p.325-326. 
652 Ragey (P.), « Les constatations de M. Taine au sujet du catholicisme et des ordres religieux », L’Université 
catholique,  Lyon, année 1892, n. 2, 15 février. 
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alli . Il est ide t u à la ph ase de Tai e, « La foi est ue e ale ; s ils so t atholi ues, 

est pa  le deho s et o  pa  le deda s » L auteu  e peut t e u i dig . Qua d Tai e 

pense que le christianisme « s est ef oidi da s le monde, mais réchauffé dans le cloître », 

‘age  po d ue e ue la foi a pe du e  te due, elle a gag  e  i te sit . C est ua d 

e u e faço  d a oue  u  e tai  d li  de la p ati ue eligieuse.  ‘e e a t su  la p iode 

révolutionnaire, il pense que si la Constituante, avec la constitution civile du clergé, a voulu 

e d e l Eglise de F a e s his ati ue, elle a pas d t uit pou  auta t le le g  s ulie  ui a 

t  sau , à so  a is, pa  le le g  gulie . C est aussi l a is de Tai e : « Parmi les effets de la 

Révolution française, un des principaux et des plus durables, est la restauration des instituts 

o asti ues. De toutes pa ts et sa s i te uptio , depuis le o sulat jus u à aujou d hui, o  

les voit surgir et se multiplier. »
653

 Pour Ragey, si le catholicisme a été régénéré par son 

p eu e de la ‘ olutio , elle is ue de su i  la e hose ai te a t. Il ise su  l e e ple 

du le g  gulie  ue Tai e a pas o p is et ui « est ulle e t l auto ate ue s i agi e 

M. Taine. »  

 

                L affi atio  soute ue pa  Tai e, d u e i o pati ilit  i dia le 

e t e la s ie e et la eligio  atholi ue, est i e e t o t edite pa  l a  de B oglie da s le 

Correspondant.
654

 « No , e est pas pa  des si ula es de po ts et d es alie s ue ous 

essayons de rapprocher la science et la foi. Entre la vraie science expérimentale et 

l e seig e e t de l Eglise au u e jo tio  de e ge e est essai e, a  il  a au u  

désaccord, aucune incompatibilité. » Il a gu e te so  p opos e  s e  p e a t 

aux « évolutionnistes » et à leurs théories dangereuses, passage du monde minéral au monde 

i a t, passage de l a i al à l ho e et de l i sti t à la aiso … « C est e o e u  si gulie  

po t ue elui su  le uel M. Tai e fit passe  so  le teu , lo s u il le fit pa ti  d u e ultitude 

i oh e te de se satio  et d i ages at ielles pou  a outi  à u  oi o s ie t et 

raisonnable. » 

 

               Le Correspondant,
655

 Sous la plume de T.H. Froment va revenir sur ce 

thème après la mort de Taine, comme pour lever toute ambiguïté. Par la vitalité du 
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h istia is e, pa  le t a ail et la olo t  des eligieu , l Eglise, da s u  o at pe a e t 

o t e l Etat et la so i t , sait a a e  des a gu e ts puissa ts au  « théories mécaniques, 

dynamiques et physiologiques appli u es pa  l histo ie  philosophe. » Elle combat le 

déterminisme en lui opposant la « protestation permanente de la liberté humaine. » A 

l ho e sou is au esso t de la fa ult  aît esse, elle oppose « l t e aiso a le ui sou et 

à la loi di i e l e ploi de so  i tellige e et de ses o ga es, et ui s l e, pa  so  p op e 

effo t, de la ie des se s à la ie o ale, à la dig it  d ho e, de ito e , de h tie . »  

 

                M. de Vogüe, dans un article publié après la mort de Taine,
656

 à 

l o asion de la parution du deuxième tome du Régime moderne, revient longuement sur 

l a ti le o sa  à l Eglise. Tout e  agea t la oi e de Tai e, il est ide t u il e 

partage pas les mêmes idées que lui à propos du Concordat. Il lui reproche de ne pas assez 

reconnaître le courage et le bon sens de Napoléon dans cette affaire, dont « la première 

i pulsio  ui d ida le politi ue fut u  se ti e t lai o a t du juste et de l utile. » De plus le 

Co o dat a t  ie  suppo t  pa  l glise atholi ue pa e u il a espe t  so  

principe : « Napol o  f appe les ho es, il s i li e de a t le p i ipe, il e s a ise pas de 

discuter le dogme. » C est juste e t e ue Tai e ep o he à l Eglise, de a oi  plus ue des 

dogmes et des rites ! De Vogüe donne satisfecit à Taine lorsque celui-ci démontre la sagacité 

du le g  de d joue  les p isio s de Napol o  et d happe  à la su o di atio  ui lui tait 

i pos e. Le aiso e e t de Tai e app o ha t l esp it lati  de l E pe eu  et elui du o ps 

te po el de l Eglise animé du même esprit, lui paraît judicieux. « Il devait y avoir attraction et 

répulsion entre ces deux copa tagea ts de l a ie e ‘o e. »  Il regrette la disparition 

progressive du latin et du droit romain dans la France contemporaine mais ne doute pas que 

l Eglise atholi ue puisse o se e  so  i flue e da s le o de ode e. “i le t a ail de 

Tai e su  l Eglise p o o ue hez lui u e f a he ad i atio , il pe se ue la thode 

scientifique du philosophe limite sa vision sur la religion dont toutes les racines sont dans 

l i o aissa le : « Autant faire une exploration astronomique du ciel sans le recours du 

télescope. » 

 

                En résumé, la réception de l’Eglise se limite aux revues et journaux 

atholi ues, ui, s ils app ie t le ôle i e t, reconnu par Taine,  de la religion catholique, 
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ne sont pas vraiment satisfaits de sa thèse sur les rapports du catholicisme et de la science. 

Sachant le chemin personnel parcouru par Taine depuis Normale, ils ne peuvent que se 

féliciter de son évolution. Mg  d Hulst, p o he de lui pe da t es de i es a es, 657
  lui 

fournissant une précieuse documentation, porte un témoignage intéressant sur ses 

interrogations métaphysiques : « J ai u Tai e de p s à la fi  de sa ie : il a laiss  

l i p essio  d u e des plus elles â es ue j ai o ues. J ai lu ses œu es philosophi ues : 

elles o t fait l effet d u  e t dess ha t. Co e Litt , il appelait Dieu de tout so  œu , 

et le repoussait de tout son esprit. Moins heureux que Littré, il ne semble pas avoir trouvé à 

so  lit de o t le se et d u e o iliatio  ui seule au ait do  à sa ie toute so  u it , à 

so  œu e toute sa aleu  et j ajoute ai : toute sa durée, tant est forte ma confiance dans le 

triomphe prochain et définitif du spiritualisme à la fois religieux, moral et scientifique qui 

p e d l ho e pa  les t ois ôt s de sa atu e pou  le o dui e au Beau, au Bie  et au V ai. » 

                 Le juge e t d E. Bout  su  l’Eglise est sujet à caution, tant est la 

proximité entre les deux hommes. «  L’Eglise et l’E ole sont égaux à ce que Taine a écrit de 

plus pénétrant. On ne les lit pas sans une émotion presque tragique. Quel amour de la liberté 

de l esp it, uel i t t passio  pou  les g a ds esso s de l â e espi e da s es pages. 

Quelle logique impitoyable y chemine, enchaînant à chaque pas de terribles 

conséquences. »
658

 

                Da s so  dis ou s de eptio  à l A ad ie f a çaise da s le fauteuil 

de Tai e le  juillet , A. “o el su e pa faite e t l olutio  pe so elle de elui 

auquel il succédait : « L e p ie e de l histoi e l a ait o duit e e s le h istia is e de 

l i tellige e à la s pathie et au espe t : il ne disait pas il faut une religion au peuple, pas de 

p is. Il e o aît da s l E a gile le eilleu  au iliai e de l i sti t so ial. » 659
   

                 Tai e e  appli ue la gle e  d fi issa t le t pe d du atio  eligieuse 

u il souhaite pou  ses e fa ts, lui ui p f ait l e seig e e t de Ma -Aurèle à celui de 

Jésus-Christ. Il rédige une sorte de testament alors que sa fille a dix ans et que son fils en a 

six : « Après avoir voyagé et étudié, après avoir beaucoup lu et réfléchi, je me suis convaincu 

que le protestantisme est à la fois la meilleure discipline morale et la doctrine la plus 

conciliable avec l esp it s ie tifi ue ; de toutes les communions chrétiennes aucune ne fournit 

u e du atio  si sai e de la olo t  et de l i tellige e ; aucune ne laisse tant de place à la 
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li e t  pe so elle et au  li es i te p tatio s de l i di idu, au u e e fait appel si discret et 

si i essa t à la o s ie e lai e et fl hie. De o e t a e  a fe e, j ai e gag  es 

enfants dans cette forme de culte et de croyance ; nous y ajoutons, nous y ajouterons toute 

l du atio  s ie tifi ue et je o pte u ils t ou e ont un jour dans cette double précaution un 

double bienfait. »
660

  Son engagement dans le protestantisme ne date pas de la fin de sa vie, 

comme beaucoup ont voulu le faire croire, puisque cette résolution a été rédigée en 1879.  

                 Pourtant, Barrès, le premier, le pense (ou feint de le penser) en parlant 

de son adhésion « in extremis. »  Pour Barrès, Taine est né « catho » et se demande par quelle 

« pente » en est-il a i  là. Il pe se u il est pas le seul, et so   i li atio  est pa tag e avec 

o e d i telle tuels o e Vogüe ou Bou get e  p e a t pou  e e ple la terre 

promise..). Barrès, pour argumenter, imagine des « fiches » i agi ai es u au aie t ites 

Taine pour justifier sa « conversion ». Par exemple, la note VII : « Je répugne au catholicisme 

o ai , à ause de so  ad i ist atio  fo ida le et pa e u il e laisse pas assez de jeu à la 

li e ad i ist atio  de l u i e s pa  ha ue i di idu. »  Note VIII : « Aujou d hui, o e jadis, 

a gle o ale, est le stoï is e de Ma -Au le et a thode, est l a al se s ie tifi ue. 

Mais ce serait un trait de jacobinisme de vouloir imposer par le raisonnement de mon état 

d esp it à eu  ui e l o t pas atteint. » La conclusion de Barrès est ue est au o  de 

l utilit  ue Tai e p onise le protestantisme, mais que pour lui, il y est tout à fait hostile et 

e fait u e pose  ses a gu e ts  sa s se pe ett e de les fute .661
 

 

                L Eglise p otesta te se f li ite de la s pathie de Tai e à so  ga d, et 

accepte volontiers de l a ueilli . Ce ui fait di e à G. Mo od : «  Il sa ait ue l Eglise 

protestante pouvait lui accorder des prières tout en respectant son indépendance et sans lui 

attribuer des regrets ou des espérances qui étaient loin de sa pensée. »
662

 C est le pasteu  R. 

Holla d ui p o o e le dis ou s des o s ues de Tai e au Te ple de l O atoi e le e edi  

a s . Il appelle la olo t  de Tai e d adh e  au p otesta tis e « plusieurs années » 

a a t sa o t e  se app o ha t de l E a gile « plus de sa puissance morale que de sa 

vérité. » « Si  M. Tai e a pas adh  d u e a i e e pli ite au  o a es h tie es, 

cependant, entre toutes les puissances qui gouvernent les âmes, de plus en plus à ses yeux, la 

plus g a de tait le h istia is e. »  Il cherchait la vérité « sans même se soucier de savoir si 
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les sultats d u e telle e he he e d a ge aie t poi t la s t ie d u  s st e ; on la 

cherche non pas dans les idées seulement et encore moins dans les fictions, mais dans les 

réalités, dans la vie toute palpita te de l ho e et des so i t s hu ai es. » 
663
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L’Ecole 

 

Taine va travailler sur son article l’E ole toute la fi  de l a e  et le d ut de 

1892, les textes paraissant en mai, juin, juillet 1892, dans la Revue des deux mondes.  Son état 

de sant  s agg a e et le t a ail lui est p i le. « Qua d u  ho e a  a s et u il a eau oup 

travaillé, il ne dispose plus à volonté de son corps et de sa personne ; il fait des économies 

avec les restes de sa force et de sa santé ; il les d pe se à so  œu e et non autrement. »
664

 

“o  e p ie e pe so elle de l e seig e e t lui fou it des id es p ises su  e u il eut 

e  di e et aussi, d u e e tai e faço , su  e u il eut pa g e . “es d oi es a e  les 

auto it s u i e sitai es l o t fo te e t a u . Il en garde un souvenir douloureux que nous 

avons évoqué en introduction, tant ces contre temps ont joué un rôle fondamental dans 

l o ie tatio  de sa a i e. 

                 Le 29 juin 1892, il écrit : «  J tais p ofesseu  e   et  ; j ai dû 

quitte  l U i e sit  ; j ai u de es eu , autou  de oi, au  t ois deg s, l E seig e e t, les 

effets de la loi de 1850, très analogues à ceux du régime de 1816-1828. Mais je ne critique pas 

la loi ; je a ue seule e t les o s ue es de l i stitutio  apol o ie e et de l e t ep ise 

de l du atio  pa  l Etat. »665
  Cette ph ase t aduit la iti ue ajeu e u il fait à 

l e seig e e t da s la F a e o te po ai e. 

               Co e il a t  dit, e  plus de so  e p ie e d e seig a t, il a f ue t  

la Sorbo e, le Mus u  d histoi e atu elle, la fa ult  de de i e. “o  pa ou s at pi ue le 

fait passe  du poste d e a i ateu  d ad issio  à “ai t-C  à elui de p ofesseu  à l ole des 

Beaux-arts. On se rappelle son rôle éminent joué au début des années 70 dans la création de 

l E ole li e de “ ie es politi ues aup s de so  a i Bout  (dont il suivra quelques cours), 

et de sa pa ti ipatio  au g oupe offi ieu  o pos  de ‘e a , Be thelot, B al et d aut es, ui 

se u i e t pou  fl hi  à u e fo e de l E seignement supérieur pouvant être présentée 

au i ist e de l I st u tio  pu li ue, Jules “i o . 

                Ces expériences multiples lui donnent une qualification indiscutable 

pou  t aite  u  sujet ui lui tie t à œu  et pou  le uel il est pa ti uli rement compétent. « Si 

l U i e sit  a e o , elle a le  ; j ai pu d ailleu s app e d e eau oup à l E ole 
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No ale, et j ai e seig  à l E ole des Beau -arts, en sorte que je ne dois pas être trop sévère 

pour les Ecoles spéciales. »
666

 

 

                Pou  l Ecole, Taine travaille à partir de sources réduites. On y retrouve 

des ouvrages déjà utilisés dans le tome I du Régime moderne comme ceux de Pelet de la 

Loz e, Guizot ou de Beau ha p. Il a ite  de o eu  ou ages pu li s su  l i st u tio  

publique au 19
e
 siècle : 

               L’e seig e e t sup ieu  e  F a e de Louis Liard. 

              A oise Re du et l’U i e sit  de F a e d Eug e ‘e du. 

              Histoi e pou  se i  à l’histoi e de l’i st u tio  pu li ue depuis  de 

Fabry. 

              Histoi e de l’i st u tio  pu li ue de Riancey. 

              Le udget de l’i st u tio  pu li ue de Jourdain. 

              Histoire de Sainte Barbe de Quicherat. 

               Un ouvrage allemand: Beabachungen auf einer Deportation-Reise nach 

Frankreich in J. 1807 d He a  Wie e e . 

               La censure sous le premier Empire de Welschinger. 

               Quel ues ots su  l’i st u tio  pu li ue de Bréal. 

               Ces quelques titres reviennent à plusieurs reprises dans les notes où se 

retrouvent également les noms de Mignet, Lamennais, Cuvier, Thureau-Dangin, J.B.Say. 

               

                L’E ole d it la ise sous tutelle de l e seig e e t sous Napol o  ui a 

voulu annihiler toute indépendance intellectuelle, réécrire l histoi e selo  ses ues, d t ui e la 

littérature par « la minutie grotesque de la censure, » supprimer toute possibilité de réflexion. 

C est do  u e o da atio  sa s appel de l esp it totalitai e du gi e, Tai e pe siste et 

sig e. Pou  lui, l e seig e e t oulu pa  Napol o  lui a su u, puis u il pe du e sous les 

régimes postérieurs, de la Restauration à la République, gardant la même et lourde 

o ga isatio . L du atio  e  F a e o te po ai e est au aise, Tai e s i su ge o t e 

l i te at, le ou rage de crâne, les examens, les concours, contre tout ce qui empêche le 

d eloppe e t pe so el de l i di idu. A et ga d, la de i e page du hapit e est 

éloquente : 
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                 « Au  t ois tages de l i st u tio , pou  l e fa e, l adoles e e et la 

jeu esse, la p pa atio  th o i ue et s olai e su  des a s, pa  des li es, s est p olo g e et 

su ha g e, e  ue de l e a e , du g ade, du diplô e et du e et, e  ue de ela seule e t, 

et pa  les pi es o e s, pa  l appli atio  d u  gi e a ti aturel et antisocial, par le retard 

e essif de l app e tissage p ati ue, pa  l i te at, pa  l e t aî e e t a tifi iel et le 

e plissage a i ue, pa  le su e age, sa s o sid atio  du te ps ui sui a, de l âge 

adulte et des offi es i ils ue l ho e fait exercera, abstraction faite du monde réel où tout à 

l heu e le jeu e ho e a to e , de la so i t  a ia te à la uelle il faut l adapte  ou le 

sig e  d a a e, du o flit hu ai  où, pou  se d fe d e et se te i  de out, il doit t e, au 

préalable, équipé, armé, exercé, endurci. »
667

 

                Ces lig es, ui date t de plus d u  si le, pou aie t t e ites 

aujou d hui !  U e ote de as de page fait f e e à l œu e de Vall s, ui sous la plu e de 

Taine, et connaissant leurs divergences, est une reconnaissance, en précisant 

toutefois : « Depuis , e  litt atu e, o  seule e t les œu es ussies d ho es de 

talent, mais encore les tentatives avortées des novateurs impuissants et des demi-talents 

fourvoyés, sont des indices qui convergent. »
668

 E  , alade, Tai e a pas pe du so  

mordant ! 

                 Il donne quelques commentaires sur son texte dans sa correspondance, 

e  pa ti ulie  su  l e seig e e t de l histoi e. Il eg ette, pa  e e ple la la u e s pa a t 

l histoire romaine et celle du moyen âge et qui néglige donc la naissance et la formation du 

h istia is e. Da s u e aut e lett e, et pou  ie  soulig e  ue so  t a ail est pas a st ait, il 

déclare mettre en application ses idées éducatives au service de son fils : « Nous avons 

pa g  à o  fils l i te at des l es : à l I stitut ag o o i ue il se a e te e et e este a 

que deux ans ; e suite se i e ilitai e d u  a , peut-être à portée de Paris ou de Menthon ; 

puis t ois a s au oi s d app e tissage p ati ue su  pla e dans des exploitations 

agricoles. »
669

 Personne, à la lecture de ce texte,  ne peut nier à Taine un bon sens bien éloigné 

de son image stéréotypée, de penseur éloigné du monde réel.  

                 Le dernier article de l’E ole paraît en juillet 1892, quelques mois avant 

sa o t, alo s u il est de plus e  plus al. Il t a aille a e  diffi ult  e   e t ep e a t  so  

article sur les associations. Il est de plus en plus désabusé : « P o a le e t j ai eu to t, il  a 
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i gt a s, d e t ep e d e ette s ie de e herches ; elles assombrissent ma vieillesse, et je 

se s de plus e  plus u au poi t de ue p ati ue elles e se i o t à ie  ; un courant énorme 

et rapide nous emporte ; à quoi  bon faire un mémoire sur la profondeur et la rapidité du 

courant ? »
670

 En septembre 1892, sa dernière lettre publiée confirme son état de santé 

dégradé : « Mes forces physiques ont beaucoup baissé ; j ai tout de suite les ja es aides et 

lou des pou  la oi d e a he, et j ai dû dui e toutes es p o e ades de oiti . La 

fatigue me tale est pas oi d e, je is ie  : au 31 octobre le dernier chapitre sur la 

fa ille se a à pei e e ta … Il e se le ue la ieillesse est to e su  oi tout d u  oup, 

ela a ie  de su p e a t à o  âge… »
671

 

                Nous a o s pas olle t  d a ti les de jou au  ou e ues iti ua t 

dans un sens ou dans un autre l’E ole. T ois h poth ses à ela, la p e i e est ue l toile de 

Taine décline et que ses écrits ne sont pas attendus comme par le passé, la seconde est que 

les critiques attendent la parution du deuxième tome du Régime moderne pour en faire une 

iti ue glo ale, la t oisi e est ue l e se le de la iti ue sait Tai e t s alade. Il  

au a pas d aut es a tio s a a t sa o t. 

 

                 Dans  le tome IV de Vie et correspondance publié au début du vingtième 

si le, uel ues pages so t o sa es à l au he du te te de Tai e su  l Asso iatio , th e, 

o e o  le sait, ui lui te ait pa ti uli e e t à œu . Il o ait da s la possi ilit  

d asso iatio  la possi ilit  de responsabiliser les individus en les soustrayant au centralisme 

jacobin. Il revient en particulier sur la loi de 1880 visant les associations religieuses et exprime 

son indignation : « Il est sû  ue, d so ais, e  ati e d asso iatio , l auto it  e cutive et 

administrative a les coudées franches et les mains libres ; il lui suffira maintenant de trouver 

da s la l gislatio  du Co sulat  et de l E pi e des p i ipes et des p de ts o odes ; et, 

sans beaucoup chercher, elle en trouvera ; le plus pro he pa e t de l esp it apol o ie  est 

l esp it ja o i … »
672

  “a aladie alt e e  ie  ses o i tio s… Quel ues otes pa ses 

dans le fonds Taine conservées à la BNF concernent des réflexions préalables sur la famille qui 

confirment ses idées sur le couple, la paternité, la tendresse excessive portée aux enfants, la 

pe te de l auto it  pa e tale, la d oissa e de la atalit , tout u  e se le de ues 

conservatrices qui auraient pu être exploitées par une droite traditionnelle et qui le seront 
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plus tard. De ce côté, rien de nouveau depuis Thomas Graindorge publié en 1867 ! Pourrait-on 

soute i  u il  a deu  Tai e ? 

 

               Il est intéressant de constater que les commentaires politiques sont 

quasiment absents pendant cette période. L’Eglise et L’Ecole ne semblent pas intéresser les 

pa tis. Pou ta t, e  , u  ho e de gau he p esse t l i po ta e ue peut p e d e 

l œu e de Tai e da s le o at politi ue. Da s u  li e o sa  à l histoi e de la ‘ pu li ue 

opportuniste
673

Joseph Reinach craint que le pa s soit t o p  et o o pu pa e u il appelle 

« une funeste éducation. » Contrairement à beaucoup de républicains qui minimisent 

l i flue e des Origines da s le te ps, il edoute u elles a le t l atta he e t des lasses 

moyennes aux principes de 1789. « Taine attaque le patrimoine commun de la démocratie. » 

Prémonition judicieuse aux premières années du XXe siècle ! 
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288 

CHAPITRE 4.  1893-1900 



 

289 

A. La mort de Taine 

 
Tai e eu t le  a s , so  tat de sa t  s ta t p og essi e e t d t io  

depuis o to e de l a née précédente. Conscient de sa fin prochaine, il écrivait en septembre 

1892 : « Mes forces physiques ont beaucoup baissé ; j ai tout de suite les ja es aides et 

lou des pou  la oi d e a he, et j ai du dui e toutes es p o e ades de oiti . La 

fatigue e tale est pas oi d e, je is ie  : au 31 octobre, le dernier chapitre (sur la 

famille) sera à peine entamé. Retrouverai-je la f ai heu  d esp it à Pa is et pou ai-je finir mon 

livre ? Je e  sais ie , il e se le i i ue la ieillesse est to e su  oi tout d u  oup, 

ela a ie  de su p e a t à o  âge… »
674

 C est do  u  ho e o s ie t de so  tat ui 

organise sa fin et donne ses dernières volontés, inattendues, ce qui ne manquera pas de 

provoquer une fois de plus des réactions diverses, obéissant en quelque sorte à une tradition 

établie. 

               Quelques mois auparavant, après avoir longuement réfléchi, il manifeste 

le souhait de voir célébrer ses obsèques selon le rite protestant. Il sollicite pour cela le pasteur 

Hollard, devenu u  de ses p o hes, et lui de a de d o ga ise  le se i e fu e à l O atoi e. 

Si les fidèles de la rue Cassette connaissent ses intentions, cette décision va surprendre. 

E o e u e fois, Tai e d oute et e  pa ti ulie  les atholi ues, ui, e s il e le considère 

pas vraiment comme des leurs, estiment avoir reçu suffisamment de gages pour espérer le 

ga de  da s le gi o  de l Eglise. “a s doute Mg  Hulst, ui a t  so  o fide t les de i es 

a es de sa ie, sait pa faite e t à uoi s e  te i . 

               “es o s ues o t lieu le e edi  et est le pasteu  Holla d ui 

p o o e l loge du d fu t : « L u  des ho es les plus o sid a les de ot e pa s et de 

ot e te ps, l u  de eu  ui o t a u , peut-être même celui qui, dans son ordre, a marqué 

de la plus fo te e p ei te l esp it de la g atio  do t ous so es, u  aît e do t le o  

este a i s pa a le de l histoi e i telle tuelle et o ale de ot e si le. » Il justifie la volonté 

de Taine exprimée « plusieurs années avant sa mort » de son adhésion au protestantisme. « Si 

M. Tai e a pas adh  d u e a i e e pli ite au  o a es h tie es, epe da t, e t e 

toutes les puissances qui gouvernaient les âmes de plus en plus à ses yeux,  la plus grande 

était le christianisme. » Il reconnait a oi s ue Tai e se app o hait de l E a gile, « plus 

de sa puissance morale que de sa vérité. » Pour lui, le défunt cherchait la vérité « sans même 
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se sou ie  de sa oi  si les sultats d u e telle e he he e d a geait poi t la s t ie d u  

système ; quand on la cherche non pas dans les idées seulement et encore moins dans les 

fi tio s ais da s les alit s, da s la ie toute palpita te de l ho e et des so i t s 

humaines. »
675

 O  peut ote  u Holla d e he he pas à « récupérer » Taine, mais qu au 

contraire il le considère comme un homme libre, sans engagement véritable dans le 

christianisme, seulement à la recherche de sa vérité. 

                  Dans un article non signé du 8 mars, Le Temps, journal conservateur 

modéré de centre gauche, ne cache pas sa surprise que les obsèques de Taine soient célébrées 

selon le rite protestant : « On a été fort étonné que les obsèques de Taine eussent un 

a a t e eligieu  d a o d et p otesta t e suite. Quel ues e seig e e ts ti s de e tai es 

conversations i ti es de l illust e i ai , do t ous a o s eçu o fide e, ous pe ette t 

d e pli ue  e st e et de fai e esse  et to e e t. »676
Le journal explique alors que, 

souhaitant faire donner un enseignement religieux à ses enfants, Boutmy lui  avait présenté le 

pasteur Hollard.  Celui-ci lui fit lire un recueil du pasteur de Nîmes, Bahet, qui le décida à faire 

sui e le ulte p otesta t à ses deu  e fa ts, et lui do a l o asio  de f ue te  et 

d app ie  Holla d. Leu  elatio  data t de là. 

 

               Ba s est u  de eu , aussi, ui s i te oge t su  ette o e sio . Da s 

le Figaro du 25 mars, il écrit : « Cette adhésion in-extremis au protestantisme est très 

f appa te, e  e se s ue M. Tai e est  atholi ue, et ue d ailleu s ous tions autorisés à 

oi e u il o ait d i o ilia les o t adi tio s e t e toute eligio  et les thodes 

scientifiques. Par quelle pente est-il arrivé à aller prendre son suprême sommeil dans la famille 

protestante ? » Cho u  pa  e u il o sid e p es ue comme une trahison, il se propose 

d i te oge  so  « maître vénéré » en proposant quelques fiches imaginaires rédigées par 

Tai e ui su e aie t sa pe s e et ui o t e aie t l a iguït  de so  e gage e t. Nous 

en avons choisi deux : est Tai e ui pa le.) 

              «  Note 2 : Depuis les années 1870 et 1871 qui ont beaucoup assombri 

mon caractère, mon esprit se reporte avec complaisance à la préparation de la mort. 

               Note 7 : Je répugne au catholicisme romain, à cause de son 

administratio  fo ida le et pa e u il e laisse pas assez de jeu à la li e ad i ist atio  de 
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l u i e s pou  ha ue i di idu. Aujou d hui, o e jadis, a gle o ale, est le stoï is e 

de Ma  Au le et a thode, est l a al se s ie tifi ue. Mais e se ait un trait de 

ja o i is e de ouloi  i pose  pa  le aiso e e t de o  tat d esp it à eu  ui e l o t 

pas attei t. “ pa o s l o d e o al de l o d e s ie tifi ue. » 

               Ba s essaie d e pli ue  u e o e sio  ue lui-même réprouve, art 

difficile qui consiste à la regretter sans toutefois la condamner. « C est au o  de l utilit  ue 

Tai e p o ise le p otesta tis e. L auteu  des O.F.C. est un logicien qui nous souhaite un lien 

eligieu  pa e ue l a a hie et le a ue de t aditio  so t le al de notre pays depuis 100 

ans, et qui préfère le protestantisme au catholicisme par haine de la centralisation excessive et 

pa  espe t de l i di idu. » Ayant exposé ce qui constitue, à ses yeux, les motivations de son 

maître il termine : « Résolument hostile à toute nuance de protestantisme, je suis, pour ma 

part, complètement opposé à ces manières de voir du regretté philosophe, mais je me suis 

proposé ici de les exposer et non point à les réfuter. »
677

 Barrès, encore une fois, déforme à 

dessein la pensée de Taine quand il affirme que celui- i o ait d i o ilia les o t adi tio s 

entre « toute religion » et la s ie e. Da s ses te tes, est  ie  l Eglise atholi ue u il juge 

inconciliable avec la méthode scientifique et non « toute religion ». 

               Ce même Barrès « trop ému pour exprimer avec convenance 

l ad i atio  » u il oue à so  aît e, do e u  a ti le au Journal le lendemain du décès pour 

e p i e  le eg et u il p ou e à oi  Tai e o e ti à la eligio  p otesta te : «  Après avoir 

pendant des années juger les hommes au point de vue esthétique, il en viendra sur le tard à ne 

plus guère se préoccuper au point de vue moral. Et pour tout dire, nous distinguons, sur cet 

homme admirable, une légère tache protestante. »
678

 Ce est pas le seul point de divergence 

ui s pa e Tai e de Ba s, i le p e ie  e p i , ais il s olise l a igüit  pou  e pas 

di e plus  a a t isa t l ad i atio  du adet pou  so  aît e et la o ple it  de l i flue e 

exercée par ce dernier. 

 

 

              Le Correspondant du 25 mars, sous la plume de Th. Froment, revient 

également sur ces obsèques protestantes qui ont surpris le monde intellectuel ne faisant pas 

pa tie du e le d i ti es de Tai e. « Il voulut que ses obsèques fussent religieuses. Elles ont 
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été l es, au pied de la oi , da s le te ple de l O atoi e, à Pa is. Ad essa-t-il, avant de 

ou i , u e p i e, u  ot de o fia e et d espoi  à l èt e sup e u il a ait ta t 

he h … ? C est u  se et e t e so  â e et Dieu. »679
 Dans la sixième série (1896) de ses 

Contemporains, Jules Lemaître ne comprend pas (ou fait semblant de ne pas comprendre) 

cette décision : « Non seulement il refusa des obsèques civiles qui, seules, eussent été 

sincères, mais il sa laissa point enterrer simplement selon le rite de sa religion natale, ce qui 

au ait eu, da s l esp e, u u e t s fai le sig ifi atio  : il demanda –ou accepta- des 

fu ailles p otesta tes. Je ai ja ais se ti plus g a de la olie i telle tuelle u à ette 

mensongère cérémonie. » 
680

 

 

               D s le  a s, les jou au  a o e t le d s. C est le as de La gazette 

de France : « Les a is de M. Tai e dise t ue l app he sio  de e pou oi  te i e  les O.F.C. 

a a t ue la o t ie e le te asse , a eu pou  sultat de le su e e  et d a ger ainsi sa 

vie. »
681

 “uit u  t oig age de F. “a e  su  le t a ail ha assa t fou i pa  l histo ie . Bout  

ou de Vogüé évoquent  également  le fait que Taine soit allé au bout de ses forces dans la 

poursuite des Origines et abrégé ainsi sa vie. Th. Froment est de cet avis quand il écrit dans 

son article du Correspondant : « L ho e ui d fe dait sa ie p i e o t e les i dis tio s 

du deho s et ui a ja ais o se ti à se laisse  photog aphie , est tout e tie  pou  ous da s 

ses livres. Il y a dépensé ses forces ; il s est tei t e   so gea t. »682
 

              L’ ho de Pa is,  journal de droite nationaliste, partage cet avis : « Plus 

l i ui tude de ou i  sa s a oi  te i  so  g a d ou age su  les Origines de la France 

contemporaine le reprenait, plus il e ait s e fe e  da s so  a i et de t a ail… Lutte de 

itesse e t e la o t et le li e u il ditait…C est la o t ui est a i e la p e i e ! »
683

 

              Le Gaulois du e jou  do e la ou elle e  p isa t u il souff ait 

depuis plus d u  a . ‘appela t les i ti es de la ue Cassette, ‘e a , Galliffet, Dietz, Bou get, 

le jou al li e u e e iog aphie et i siste su  sa a i e d a ad i ie , « tait u  

discret, un modeste, presque un timide. Il assistait peu aux séances. » Le rédacteur, P. Roch, 

i siste su  le fait ue peu de pe so es s taie t i s ites su  le egist e da s la jou e, la 
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ou elle du d s a a t t  o ue ue t s ta d. Il a ele  les o s d Ale a d e Du as 

fils, Jules Simon, de Boislisle, Paul Desjardins. « Ses obsèques auront lieu mercredi, son corps 

sera transporté le soir même à Menthon Saint-bernard dans le caveau ou se trouve Mr 

Denuelle. »
684

 Le 9, le même journal donne le compte-rendu des obsèques « sans aucun 

appa at. Il  a eu i ho eu s ilitai es ni discours. » Il donne les noms des assistants : Ribot, 

Say, Galliffet, de Broglie, Thureau-Dangin, Brunetière, Berthelot, Faguet, Maxime du Camp.
685

 

La ‘ pu li ue pou ait diffi ile e t ho o e  u  ho e ui a ait ess  de la ilipe de  tout 

au long de sa ie… 

               Le lendemain, l’E lai , de droite nationaliste, fait également le récit des 

obsèques. Il précise que les cordons étaient tenus par le vicomte de Vogüé et Ludovic Halévy, 

e es de l A ad ie, Geo ges Pe ot, de l E.N.“., Paul Du ois, des Beaux-arts, G. Patinot, 

du journal des débats, E ile Bout , de l ole des “ ie es politi ues.686
La présence de ces 

institutions aux obsèques constitue en quelque sorte un résumé de la vie publique de Taine. 

 

              Ces obsèques marquent pour les diff e tes pu li atio s l o asio  de 

e e i  su  l œu e et la statu e de Tai e e  . B fi ie-t-il, l a e de sa o t, du e 

p estige do t il jouissait a a t la gue e de  et a a t de se la e  da s l itu e des 

O.F.C. ? Du libéral admiré et espe t  pa  toute u e g atio  d i telle tuels sous l E pi e à 

l histo ie  o se ateu , pou fe deu  de la ‘ olutio  F a çaise et de l E pi e, so  i age 

est-elle pas ternie, contestée ? Le iti ue litt ai e ad i , le p ofesseu  à l E ole des 

Beaux-arts adulé, le touche-à-tout en sciences biologiques, physiologiques, psychologiques, ne 

s est-il pas fourvoyé en se transformant en historien iconoclaste ? “es ad i ateu s d hie  

s taie t d jà t a sfo s e  le teu s iti ues, les pou fe deu s de sa philosophie étaient 

de e us des i o ditio els ats, les o a histes s taie t loig s du iti ue i ule t de 

l a ie  gi e. Au o t ai e, les atholi ues ui o aie t e  lui l a ti l i al is al s taie t 

félicités de sa condamnation de la Révolution et sa reconnaissance du rôle primordial joué par 

l Eglise, les o apa tistes taie t out s du po t ait oss  de leu  idole, seuls les pu li ai s 

d jà dista ts e pou aie t ue s loig e  d a a tage. Mais, e  , l auteu  de l Histoire de 

la littérature anglaise, de Notes su  l’A glete e ou bien encore De l’i tellige e, a vu son 

toile pâli  aup s de l i tellige tsia ui l adulait alo s pou  e de e i  ue l histo ie  
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controversé des Origines de la France contemporaine. L ho e au  o p te es universelles 

s est u  aup s d u e e tai e opi io  pu li ue e  u  histo ie  se tai e. Ce tes, u  F a çois 

Coppée peut écrire dans le Journal du 6 mars : « C est u e e eilleuse i tellige e dou e 

d u e ultitude de o aissa es. »687
 Ou encore son camarade de p o otio  de l E ole 

normale, F. Sarcey, qui commente ses compétences universelles : « Il s i t essait à tout, il 

s o upait de tout, pa fois a e  passio , toujou s a e  u e o sti atio  fl hie. Il isait 

l ag gatio  de philosophie, ais il ultivait en même temps les mathématiques, la physique, 

les s ie es atu elles, l histoi e, les la gues i a tes u il a ie  fi i pa  sa oi  à fo d, la 

usi ue, le dessi . Je e sais pas, e  it , e u il ig o ait. » ‘e e a t su  l atta ue f o tale 

livrée pa  Tai e à l e o t e de Cousi , il ajoute : « No , ous i agi ez pas l oi ue ausa 

da s toute l u i e sit  e oup de pied do  au t a e s de la philosophie offi ielle de Cousi  

par un jeune iconoclaste audacieux, impertinent et grave. »
688

  Venant de Coppée ou de 

“a e , o  e peut s atte d e à u  aut e o e tai e ! 

 

              Ce que les journaux et revues commentent en ce mois de mars 1893, 

est a a t tout le d s de l auteu  des Origines de la France contemporaine. Les articles vont 

donc être conformes à ceux publiés du vivant de Taine, respectant les clivages politiques 

traditionnels et les sensibilités confessionnelles. 

               Certains reviennent sur le rôle décisif de la Révolution de 1848 ou de la 

Commune joué dans la formation des id es politi ues de l auteu  et da s sa d isio  de 

de e i  histo ie . Bie  e te du, la plupa t du te ps, sauf u e e eptio  ota le, est pou  

insister sur le côté frileux et pour ainsi dire pleutre de Taine. Ainsi, E. Ledrain écrit dans 

l’E lai  : « Tout jeu e, e  , e  sa p e i e a e de l E.N.“., il fut p is de t e le e ts, 

e dise t ses a a ades de p o otio , à l app o he des jou es de jui . E  , à la 

p e i e otio  de la ue, et su tout l a e sui a te, lo s de la Co u e, l a ie ne 

frayeur le ressaisit. Il quitta Paris pour la Savoie. Ce fut presque une fuite. Jamais la peur 

ou geoise de l i su g  e t ou la da a tage so  e eau. Ce fut sous le oup de e se ti e t 

u il i it ses li es o t e la ‘ olutio  f a çaise. »689
 Comme o  le oit, l auteu  falsifie la 

it  puis ue Tai e a ig o  supe e e t la ‘ olutio  de , a ja ais uitt  Pa is pou  

la “a oie da s u e p op i t  u il e poss dait pas e o e, et ue, s il a s jou  à Pau 
                                                 
687  Coppée (F.), « H. Taine », Le Journal, 6 mars 1893. 
688 Sarcey (F.), « H. Taine », Le Gaulois,  6 mars 1893. 
689 Ledrain (E.), « H. Taine », L’Eclair, 11 mars 1893. 



 

295 

quelques temps après son passage à Tours, il est revenu à Paris et a poursuivi ses cours aux 

Beaux-a ts pe da t la Co u e, a a t happ  à la se ai e sa gla te ue pa e u il tait 

i it  e  A glete e pou   do e  des o f e es. Pa ado e, est u  jou al atio aliste ui 

publie ces lig es, alo s ue le ou e e t u il ep se te sau a, plus ta d, e ploite  Tai e à 

son profit !  

              Reinach, dans la République française, su e h it à p opos de l i flue e 

de la ‘ olutio  de  su  la se si ilit  de l histo ie  : « Cette peur de la démocratie lui était 

e ue da s les jou es de jui  . L i p essio  de es e e ts te i les e s est pas 

effacée de sa mémoire. Dans la manière dont il a traité la Révolution française, dans la part 

e essi e u il a faite au  e e ts dont la rue était le théâtre, on retrouve le cauchemar 

ui a ait pes  su  sa jeu esse, de l a goisse de l eute t io pha te et de l o d e so ial 

expirant. »
690

 La correspondance échangée entre Taine et Prévost-Paradol démontre le 

contraire, elle est toute entière consacrée à la philosophie et ignore superbement la 

Révolution. 

              Le Temps, de te da e e t e gau he, sous la plu e d A. “a atie , 

évoque également le traumatisme dont aurait souffert Taine lors de la Commune : « Son esprit 

en conçut une se ousse te i le do t il e pa ut ja ais e ti e e t e is. C est alo s u il 

o çut et u il e uta so  g a d li e su  les O.F.C. et ie  u o  puisse e o e et ou e  

l appli atio  de sa thode atu elle, il ous se le diffi ile de ie  ue les ènements 

u o  e ait de t a e se  a ait pas d te i  e  uel ue esu e sa a i e de 

comprendre et de juger ceux de la Révolution. »
691

 Ces trois exemples montrent bien que les 

a gu e ts de es jou alistes e plo s à l e o t e de Tai e e fo t pas a a cer la 

pertinence de la critique des Origines, et u ils p ou e t, à l ide e, ue leu s auteu s o t 

pas lu les ou ages a t ieu s de Tai e où il a l o asio , à de ultiples ep ises, de do e  

son avis sur la Révolution française. Sa lecture de la R olutio  est pas diff e te e  , 

au moment de la parution de L’a a hie u elle e l tait e  . La seule e eptio  ota le 

est dans son Etude sur Carlyle où il pense que celui- i a pas ie  jug  la ‘ olutio  f a çaise 

pa e u il a uait de ps hologie, et u il e o p e ait pas la faço  de pe se  des 

Français. 
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             Th. Froment ne partage évidemment pas leurs avis. Toujours dans son 

article du  Correspondant de mars, il écrit : « La se ousse de  a ait pas fait de uptu e 

dans so  pass , de di o e da s ses id es. Il a ait a ju  au u e de ses opi io s 

philosophi ues su  le o de, su  l â e et su  Dieu. ‘o aliste ou pu li ai , l ho e tait 

toujours à ses yeux « l a i al hu ai , le a assie  p i itif, a  de a i es o e le chien 

et le renard », et que la civilisation a pu adoucir sans le transformer. »
692

 Comme on peut le 

constater, les éditorialistes de 1893 utilisent les mêmes arguments que ceux de 1878, au 

moment de la parution du premier tome de La Révolution.  

 

               Les articles de mars 1893 peuvent être classés en plusieurs catégories, de 

l apologie ate au d ig e e t s st ati ue. La plupa t, heu euse e t, so t o e te e t 

a gu e t s, u ils soie t iti ues des O.F.C. ou u ils les d fe de t. Le t oig age amical 

d E.M. de Vogü  peut t e lass  à pa t, ta t il est guid  pa  l esti e ip o ue ue les deu  

hommes se portaient. Evoquant sa rencontre avec Taine chez G. Paris le 18 mars 1883, de 

Vogüé écrit : « Devant ce professeur timide et de mine chétive, je subissais pour la première 

fois ette fo e du espe t ui o t ai t le isiteu  à ou e  la t te, ta dis u il salue plus as 

u il e oulait, e t ou le i d fi issa le et d li ieu  ui ous di i ue de a t u  aut e 

homme et qui nous grandit du même oup pa  le seul fait u il ous pa le. »  Il termine son 

article par cette sentence : « Tai e, est la pe s e de “pi oza p ojet e à t a e s l i agi atio  

de “hakespea e…Tai e tait ot e o s ie e i a te ! »
693

 

              Le texte de Lissagaray paru dans la grande bataille (la France aux 

républicains), est l a tith se de elui de Vogü . L auteu  de l Histoire de la Commune parue en 

 e peut ue d e se  so  e i  o t e u  ho e do t l œu e et les opi io s politi ues 

so t à l oppos  des sie es. Le d ut de l a ti le eut se pla e  au se o d deg  : « M. Taine 

vient de remettre son âme au Dieu de M. Cousin. Ce Cousin-là ne dit pas grand-chose à la 

g atio  ou elle. C tait l a i e g a d-aïeul de Jules “i o . Ce Jules “i o  e  dit pas 

d a a tage, ta t e au  depuis d i o a les a es da s le gâtis e ui atte dait les 

philosophes socialistes de Louis-Philippe et de Napoléon III. Un mot les définira : Des 

eunuques malfaisants. » Après avoir rendu hommage à Michelet, il traite Taine de « Cavaignac 

de la Révolution. » La suite de l a ti le se eut aig e et lessa te : «  On le vit essayer dans 
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d i digestes olu es de p ou e  au peuple f a çais u il titu e depuis  a s, ue la p ise de 

la Bastille e est pas lui, ue l a olitio  des p i il ges e est pas lui, ue l olutio  

o o i ue est pas de so  fait, ef, ue tout se se ait a o pli sa s lui et u o  se ait 

a a  de eau oup s il a ait laiss  la ai  à ses aît es. Pe da t es a es, il le a la ja e 

contre le monument de la Ré olutio , s i te o pa t pou  ega de  e  l ai  s il allait pas 

s oule , t s to  ue ses d je tio s e laisse t e pas de t a es su  les assises. » Il 

te i e su  u e ote plus ua e, o e s il oulait att ue  la i ule e de ses p opos 

précédents et e o ait e i pli ite e t l i po ta e des Origines dans la bataille des idées. A 

ote  u il e ploie, pou  ualifie  Tai e, le te e philosophe et o  elui d historien, dans le 

but évident de le placer sur un terrain plus abstrait : « Il était philosophe, abstracteur de 

ui tesse e. Que le Dieu des philosophes l a epte ; mais les sottises de ce philosophe nous 

content quelque chose : elles ont alimenté bien des préjugés contre nous ; elles ont chargé 

bien des fusils contre les prolétaires. Si ce philosophe fut inconscient de sa sottise, nous en 

avons souffert. »
694

 

               Da s u  e o d e d id e, ais e a t d u  o apa tiste à la pla e 

d u  pu li ai  so ialiste et li e tai e, l a ti le du Figaro o t e ue la a œu  des 

bonapartistes e s att ue pas. L a ti le est pas sig  et ep e d si ple e t les passages de 

Napoléon et ses détracteurs, pamphlet que le Prince avait écrit en 1887 à la suite de la 

publication des premiers chapitres du Régime moderne. Le journaliste de service souligne 

que « le P i e Napol o  ep o he à Tai e d a oi  pass  sous sile e toute l histoi e ilitai e 

de Napol o , sa lutte pi ue o t e l Eu ope e ti e, ses i toi es do t les o s so t its 

pa  e tai es su  os hapiteau , de a oi  ja ais lu le Mémorial de Sainte- Hélène et de 

a oi  ja ais out  ue les pi es alo ies, les plus ho teuses a usatio s. Qua d à la 

conclusion du Prince, elle était encore plus cruelle, puis u il le ualifiait de « déboulonneur 

académique. »
695

 

 

               Tous les articles de journaux critiquant autant le fond que la forme des 

Origines ne partagent pas, pour autant, la même animosité que les deux précédents et se 

eule t, si o  o je tifs, au oi s a gu e t s. Ce est pas le as de l Echo de Paris qui, sous 

la plume d u  e tai  E.C. fait de Tai e u  ieu  a tio ai e : « Il rappelait à ses amis que sa 
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gloi e tait atta h e à e g a d ou age, o u e t histo i ue, selo  lui, ui est 

alheu euse e t u u  pa phlet o t e la d o atie… A esu e u il ieillissait, il 

s a a çait d a a tage da s la et aite. Il e se d pe sait plus u e  it do t l a e tu e 

t oig ait d u e isa th opie aus e pa  ses souff a es ph si ues, peut-être par des 

hag i s plus se ets… »
696

 

                  Ce même Echo de Paris, pa  l intermédiaire de F. Lepelletier, insiste sur 

l i age « aristocratique » de Tai e da s le o de des Lett es, pou  ieu  le oupe  d u e 

populatio  ui e l a pas lu. Il et e  a a t so  tit e d a ad i ie , so  o  toujou s p d  

de « M. » comme, avant lui, on faisait précéder les noms de Guizot, Renan, Royer-Collard, 

« isolés dans un labeur patient, dédaigneux des troupes vulgaires et coupés dans une posture 

assez hautai e de o dai s t s lett s, pe sa t à l a t, te a t la salle à dista e et e se 

préoccupant des passions et des sentiments de la masse contemporaine que pour les 

o teste , les ie  ou e  de a de  l i a it . » Ce tes, Tai e a ja ais do  da s le 

populis e… L auteu  pou suit : « Le grand public ne sait guère de lui que son nom, les demi-

lettrés citent de confiance quelques titres accrochés au hasard des citations, » avant de lui 

rendre grâce en ajoutant : « Il a eu cependant sur la jeunesse de notre génération une 

influence considérable et discrète. » M la ge d ad i atio  et e de fascination pour 

l i telle tuel do t o  lit e t e les lig es ue l auteu  de l a ti le e peut happe , alg  la 

volonté affichée de contester les conclusions des O.F.C. «  Cet esp it sup ieu  a ait pas 

l esp it f a çais. Malg  tout, il de eu ait do to al et s e. Il o a dait l atte tio , il 

imposait la force en sa robuste intelligence. Il était impuissant à plaire. Sa vigueur cérébrale 

i ui tait, sa p t atio  i ti idait et l o  so tait gla  de so  o e e i telle tuel. Cette 

propension à regarder un auteur, un livre, un paysage, une époque à travers son propre 

te p a e t, ette supe positio  de so  â e à lui à l â e des aut es u il tudie, et ette 

fa ult  de le  au  hoses u il o se e sa pe so alit  fo t de M. Tai e le iti ue le plus 

fau ,  l histo ie  le plus suspe t et le guide le oi s sû  ui se puisse t ou e . »697
 

                 Ces lig es o t e t à l ide e ue la o t de Tai e li e les esp its, 

ue les juge e ts su  l ho e et su  so  œu e so t d a ass s d u e e tai e convenance 

telle u elle se a ifestait alg  les di e ge es de fo d ue les Origines suscitaient. A partir 

de cette date la fortune de Taine va connaître des voies différentes que seules les passions 
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vont emprunter. Il est évident que les articles des journaux obéissent avant tout à leur ligne 

politique, mais, même dans telle ou telle publication républicaine, certains rédacteurs ne 

a he t pas leu  ad i atio  pou  l histo ie . Des o t adi tio s flag a tes e so t pas a es, 

au fil des lignes de critiques catégoriques, des jugements flatteurs pouvant accompagner des 

atta ues s es. C est le as de E. Led ai , da s L’E lai , qui après avoir traité Taine de lâche 

pendant la Commune et soutenu que ses livres contre la Révolution française étaient écrits en 

réaction à ces évènements, souffle alternativement le froid et le chaud. «  Sans doute, 

travailleur acharné, il a compulsé des documents, entassé des faits, surtout des faits 

fa o a les à sa th se. C tait a a t tout u  esp it plei  d a p io i. Il a ait dans sa tête des 

o lusio s ie  g a es a a t d a oi  o e  le lo g t a ail de e he hes. De uoi lui 

servit le maniement des faits ? Ce u il faut o sid e , da s u e g a de po ue, a a t de la 

juge , est oi s les petits e e ts do t il est souvent difficile de se rendre compte, que 

so  aspe t g al, la lueu  u elle laisse à l ho izo  a a t de dispa aît e, les sultats u elle a 

fait ge e . M. Tai e a s ie e t fe  les eu  à tout ela. Le d a e est u il a out  

que sa passion antirévolutionnaire, sa terreur de la démocratie et des tumultes de la rue. » 

Pa tialit  des sou es utilis es, thode e plo e,  a p io i de l histo ie , le ta leau est 

adi al, pou ta t Led ai  e peut s e p he  de le  te p e  : « Malgré tout, quel puissant 

écrivain ! Un peu laborieux peut-être, un peu puritain, moins gracieux que M. Renan, moins 

savant aussi ! Mais il eu plus de logi ue appa e te et d e t te e t i telle tuel. De so  

uditio  de philosophe et d histo ie , ue fait-il penser ? Il sut beaucoup de choses, où plutôt 

il en apprit beaucoup ; mais sans rien inventer lui-même. Jamais il ne voulut enfermer son 

esp it da s u e sp ialit , de so te ue l o  pou ait lui appli ue  so  p op e juge e t su  F.T. 

Graindorge : Il avait commis la faute de se fai e a ateu , j’e te ds se d ta he  de tout, pou  

se promener partout. »
698

 

                  Bien entendu, la critique du Temps se veut exemplaire : « La méthode 

de Tai e ep se tait le t io phe de l histoi e su  la litt atu e p op e e t dite, le hef 

d œu e de e ait do u e t. L histoi e elle-même se réduisait à un problème de psychologue 

et la psychologie, à son tour, devenait une province et comme une suite, seulement un peu 

plus o ple e, ais de e atu e, de la ph siologie et de la a i ue…O  peut dire que 

les crimes collectifs ou individuels, au moins à partir du second volume, lui ont caché les 

g a des auses g ales do t la ‘ olutio  tait le sultat essai e et u ai si, da s la 
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t adu tio  d u  si g a d sujet, e  o pulsa t les dossie s, en accumulant les faits de détail et 

les e us t oig ages, e g a d philosophe a a u  de philosophie. Il  a da s l ho e 

uel ue hose ui aut ieu  ue so  œu e. »699
 

                 Dans le même journal du même jour, F. Sarcey revient sur la réception 

des O.F.C. du vivant de Taine : « Le premier volume l’A ie  gi e a paru en 1875, avec un 

succès incontesté. La Révolution a été moins unanimement louée : on a attaqué la méthode 

que Taine a suivie et on lui en a voulu du trop large et du trop confia t dit u il a o de au  

témoignages des adversaires avérés de la Révolution. Vivement critiqué, nié même du côté 

des d fe seu s de la Co e tio , Tai e l a t  plus e o e du ôt  o apa tiste. Il a d o t  

et disséqué, pour ainsi dire, la personnalité de Napoléon Bonaparte. On a crié, là aussi, haro 

sur le système ? Mais on a crié plus encore au sacrilège. »
700

 

 

                 Y. Guyot, du Siècle, fait un constat analogue à celui de son confrère de 

l’E lai , ce qui tendrait à démontrer que les clivages politiques de ces deux journaux 

e p he t pas u  e tai  app o he e t da s la iti ue.  Co e ta t les fa eu  « petits 

faits » chers à Taine : «  Dans les O.F.C., il attribue la même valeur à des faits dont 

l authe ti it  est pas gale et do t les uns ont une action générale, les autres ne sont que 

des épisodes isolés, sans retentissement. Il a construit ses livres avec des faits divers, comme 

s il les a ait d oup s a e  des iseau  et oll s les u s o t e les aut es. Il e tasse, il e hâsse 

un c i e a al, u  ot de alet de ha e, u  a o ta  d a ti ha e, sa s s o upe  de 

leur importance relative. Il met tout au même plan. De là un désordre qui ne laisse que 

o fusio , alg  les effo ts de g alisatio  de l histo ie . Da s so  p e ie  olume, il 

essaye de dégager les causes de la Révolution française ; il intitule le second l’A a hie 

spontanée sa s s ape e oi  ue e tit e supp i ait logi ue e t tout e ui p dait. » La 

critique est pertinente et est reprise par de nombreux commentateurs. Taine avait lui-même 

répondu à cette remarque formulée très tôt par ses proches (G. Paris, par exemple), en 

justifiant ce choix de multiplier les faits par son souci de convaincre au risque de se  répéter. 

Guyot poursuit : «  Les splendeurs de son style ne sont que des oripeaux romantiques flottant 

su  des a e ui s a i ues…Il a eau essa e  de do e  de la haleu  à ses e p essio s : 

elles este t f oides sous leu s ou souflu es…Pou  do e  à so  s st e u e po pe fa ti e, 
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il enchaine des métaphores souvent incompréhensibles. »  Manifestement, si Guyot ne 

o p e d pas les tapho es a a es pa  Tai e pou  appu e  ses affi atio s, est u il  

et de la au aise olo t  ou u il a pas lu la totalit  des Origines. Le pire est à venir quand 

il conclut : « Tai e est pas u  g a d i ai  de la a e des Pas al, des Bossuet, des Bou get, 

des Voltaire, pour qui la phrase est la pensée même. »
701

 Ma ifeste e t, l auteu  a des 

opinions tout à fait personnelles qui réduisent singulièrement la valeur de l a ti le ! Il faut oser 

ett e su  u  pied d galit  Bou get et Voltai e ou Bossuet… 

 

                  Un bonapartiste idolâtre, H. Buffenoir, reproche à Taine dans la Revue 

de la France moderne, so  po t ait de Napol o  Bo apa te et le ila  u il d esse du premier 

E pi e. Il use à Tai e la ualit  d histo ie  : «  Pau e M. Tai e, il s i agi ait u o  it 

l histoi e o e o  fait de la iti ue litt ai e et ue la thode a al ti ue ui o ie t 

pou  app ie  l œu e d u  po te ou d u  o a ie , peut gale e t se i  à juge  elle d u  

fo ateu  politi ue, d u  g al d a e et d u  o u a t. Ce fut là so  e eu , sa 

faiblesse encore, pour ne pas dire sa mauvaise foi. » Il lui ep o he e suite de a oi  utilis  

que des documents à charge, des rapprochements malveillants, des conclusions déloyales, 

ef, de a oi  it u u  pa phlet au lieu d u  li e d histoi e. Il lui ep o he su tout d a oi  

tou h  à la l ge de apol o ie e, d a oi  os  e ett e e  ause l i age du g a d ho e ! 

Ce M. Buffenoir semble, lui, apprécier les métaphores quand il conclut son article par ces 

mots : « L effo t de M. Tai e pou  le d oli  ous se le pa eil à es aillou  ue les pât es 

d Eg pte la e t uel ues fois o t e les g a des p a ides et ui eto ent dans la 

poussière, sans avoir même marqué leur empreinte sur les parois du monument qui défend les 

siècles avec sérénité. »
702

 

 

                 Si ce dénigrement des O.F.C. et de son auteur semble guidé uniquement 

pa  la hai e, il e  est pas de e d autres critiques, plus nuancées et plus argumentées. 

C est le as de elle de Be a d Laza e da s so  papie  de L’E e e t. C est u  la ge 

d ad i atio  pou  u  aît e du pass   et de p is pou  so  œu e. « Cet esprit si puissant 

fut un des esprits les plus fau  ui ja ais e ist e t.  Il e fut u u  taph si ie  et ous e 

le considérons plus que comme un ancêtre, non comme un directeur de conscience. » 
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Revenant sur la fortune de Taine, il ajoute : « “i Tai e est plus ot e aît e di e t, ous lui 

de o s epe da t eau oup. Il fut e  ps hologie u  olutio ai e s il e le fut pas e  

politique. Il fut toujours combattu par les esprits les plus divers. Il connut les attaques les plus 

iole tes et les etou s d opi io  les plus i t ess s. Il eut ontre lui les idéalistes et les biens 

pensants, il finit par avoir ces derniers à ses côtés le jour ou il publia les deux premiers 

volumes de la Révolution. Joseph ‘ei a h, da s u e heu e d lo ue e, l a usa d t e le 

soutien des émigrés de Coblence, il alla jus u à le t aite  d issai e de Pitt et de Co ou g. » 

Laza e se de a de d où ie t ette hai e de la ‘ olutio  et o e t a-t-il pu méconnaître 

so  œu e do t il e o ait u elle est pas pa faite. Cela e l e e  ie  l ad i atio  u il 

voue au penseur : «  Cette i t g it , e p is de tout e ui tait pas la s ie e, le g a dit à 

os eu . “i ous a epto s plus toutes les asse tio s du philosophe et de l histo ie , ous 

e  ad i o s pas oi s l ho e ui fut l u  des plus hauts u il soit et, d ailleu s, si ous 

avons eu à lutter contre son influence et à repousser son pessimisme, son réalisme étroit, il 

ous au a app is à ega de  so  œu e sa s passio  et à o ilie  ot e ad i atio  a e  os 

détractations. 
703

» 

 

                  Dans un esprit proche de celui de son confrère de l’E e e t, 

Salomon Reinach écrit dans la République française, un article nécrologique plein de mesure 

da s le uel, tout e  o testa t so  œu e, il e d ho age à l ho e et à so  i t g it . «  

Avec Taine disparaît un des hommes qui ont marqué le plus profondément leur empreinte sur 

les thodes de la e he he s ie tifi ue au XIXe si le. C est eau oup, ais pou  este  

da s le ai, il faut e  di e d a a tage : Tai e a ait i le te p a e t d u  ho e politique 

i elui d u  fo ateu  so ial, so  a tio  e s est e e e, pa  ses its, ue su  u e lite 

i telle tuelle. Elle s est p oduite de telle so te ue pas u   a happ , pas e eu  ui 

o t ja ais pa tag  ses do t i es et la peu  ue la d o atie grandissante lui inspirait. »  

Ve a t d u  jou al o e la République française, la e o aissa e de l au a de Tai e su  

toute u e g atio  d i telle tuels est e a ua le et o fi e la esu e des jou au  

républicains dans la réception des O.F.C. avant le décès de celui-ci. Citant Fustel qui lui 

affirmait que le XIXe « ne comptait que deux très grands, Guizot et Taine », il déclare : « Il faut 

reconnaitre que Taine était, dans toute la force du terme, un grand historien. »  Il argumente 

son jugeme t e  a ta t ses ualit s de thode et d itu e o e pou  e  i i ise  le 
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message : «  C est u il a ait au sup e deg  la u iosit  du d tail p is sa s le uel au u  

s st e e ait ia le. “o  œu e histo i ue est de toute p e i e ai . Qu il ait parfois 

solli it  des t oig ages, u il les ait g oup s sui a t u e id e p o çue, u il ait aussi do  

t op d i po ta e à des d positio s suspe tes, ela est possi le, ais e doit pas t e affi  

sans un examen, car il aimait la vérité et savait lui faire des sacrifices. » ‘appela t l pisode de 

sa brouille avec la Princesse Mathilde, il souligne son intégrité : «  Taine regretta, mais il ne 

d sa oua, att ue a ie . » C est u  ita le ho age du jou al pu li ai , it sa s 

calcul politicien, sans polémique partisane, bien différent de ceux qui seront publiés plus tard 

quand la mémoire de Taine sera sujette  à récupération. « “ il a pas toujou s u juste, e 

est pas u il ait al ega d , ais pou  a oi  se ti uel ues fois t op i e e t. »
704

 

 

                  La critique de Maxime Petit dans la Revue encyclopédique d a il  

se place sur un registre qui se veut avant tout historique.  Après avoir rappelé que les O.F.C. 

ont eu « le rare privilège -ou la mauvaise fortune- de fournir successivement des armes aux 

partisans et aux adversaires du régime moderne », Petit rappelle les idées maîtresses des 

Origines : «  l esp it lassi ue p oduisa t des a st a tio s ; les insurrections populaires, puis 

les lois de la Constituante inspirées par cet esprit classique, ont fini par détruire tout 

gouvernement en France ; g â e à l a a hie, u e i o it  iole te a pu i pose  à la F a e 

entière un système criminel et préparer ainsi le despotisme. » Pour lui, les idées maîtresses de 

Taine le conduisent « à des si plifi atio s out es et s e pose  à juge  fau . » Alo s u il juge 

pe so elle e t u il  a pas ue du au ais da s la ‘ olutio  et u o  e o p e d ie  

au  e e ts i t ieu s si o  fait l i passe su  les e e ts e t ieu s, ue Taine oublie 

dans les O.F.C. sa théorie du milieu et du moment et que les documents choisis le sont avec 

une partialité excessive.  

                 L auteu  do e so  i te p tatio  de la iole e i ita le et essai e 

dans une révolution. « Une révolution est une rupture brusque entre les institutions et les 

œu s ui late ua d les p e i es e se so t pas odifi es e  e te ps ue les 

se o des et l o d e e se ta lit ue lo s u il  a ha o ie e t e les deu . La p iode 

intermédiaire est nécessai e e t u e p iode où dispa ait le p i ipe d auto it . » C est, ie  

sûr, une conception totalement opposée aux idées soutenues par Taine. Il ne semble pas, par 

o t e, u il ait ie  saisi le d te i is e de Tai e ua d il lui ep o he de e pas a oi  insisté 
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sur le fait que « Louis XVIII se soit assis sur le trône de Napoléon et non sur celui de Louis 

XVI. » 
705Tai e a ja ais dit aut e hose da s sa d o st atio  de l h itage olutio ai e. 

                  Dans ce même numéro de la Revue encyclopédique, à la suite de cette 

oppositio  a ifest e à l e o t e de l histo ie , d aut es t oig ages p e e t, au 

contraire, le parti de Taine. Ainsi, Paul Bourget réitère ses affirmations déjà formulées 

ailleurs : « M. Tai e est pas u  histo ie , ie  u il ait sig  d ad i a les f ag e ts 

d histoi e. Pou  M. Tai e, u  f ag e t d histoi e est o e le oello  d u  difi e du uel se 

d esse a u e it  g ale e o e e hauss e jus u à la plei e lu i e de l ide e. M. 

Tai e a ja ais t , et e se a ja ais u u  philosophe. ‘a e e t l u it  d u e œu e fut 

plus fo te et la sp ialit  d u e atu e plus a us e. »706
 

                 Brunetière livre également ses impressions à propos des Origines et 

oublie ses divergences pour ne conserver que son admiration intacte pour sa virtuosité 

littéraire: « Pour traduire ses idées, à peine est-il esoi  d ajoute  ou u il s est fait u  st le 

d u e p isio , d u e de sit  d u  lat e t ao di ai e, do t je dis les d fauts s ils taie t 

ot e sujet, ais do t j ai e ieu  loue  aujou d hui sa s est i tio  la p o it  jus ue da s le 

paradoxe et la vérité jusque dans la rhétorique. »
707

 

 

                 E ho de Pa is, l’E lai , le Figa o, le Te ps, le Si le, la Bataille, 

l’E e e t, la R pu li ue f a çaise, la Re ue de la France moderne, la Revue encyclopédique, 

autant de journaux et de revues qui ont critiqué les O.F.C. lors du décès de Taine. Il faut 

remarquer que, celui de Lissagaray mis à part, le ton est nuancé, sans excès partisan, les 

circonstances excluant les attaques outrancières. Il en est de même pour les journaux qui, au 

o t ai e, pl is ite t l œu e et od e t les loua ges pa  uel ues se es, o e si u  

consensus tacite freinait les emballements. 

 

                  Certains louent les O.F.C. en regrettant que Taine ne soit pas allé au 

te e de so  tude et ait p i  le le teu  d u e o lusio  e  fo e de testa e t. C est le as 

d E. Va he ot : « Nul histo ie  a o t  o e Tai e, o e t la ‘ olutio  a t  faite, 

dans ses premiers jours, par des philosophes do t d aff eu  d agogues o t t aduit les elles 

abstractions par le régime de la terreur, comment elle devait aboutir à ce despotisme de 
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l E pi e, do t les g atio s a tuelles po te t e o e le poids sous la IIIe ‘ pu li ue. N  

avait-il pas, dans ces abstractions, des principes qui survivront à la restauration des traditions 

ue la ou elle F a e pou a e p u te  à l a ie e ? C est su  uoi Tai e se se ait sa s 

doute expliqué dans la conclusion qui devait clore son grand ouvrage. »  Pour Vacherot, la 

vertu première de Taine est la quête de la Vérité : « Taine était né savant et penseur. Sa 

atu e al e et dou e ig o ait les la s et les t ou les de la passio . Il e  a ait gu e 

d aut es ue elle de la it …Tai e a hait u  esp it i do ptable, absolument rebelle à tout 

e ui tait pas la it  pu e et ue, sa s a tifi es, et e sa s p autio s de 

langage. »
708

 

                 Gaston Deschamps dans le Journal des Débats, sans doute à la 

sensibilité politique la plus proche de celle de Taine, met également en avant la recherche de 

la it  hez l histo ie . Ap s a oi  appel  ue l histo ie  a ait o te t  tout le o de, il 

précise : « Un jour vint où tous les partis virent M. Taine comme un hérétique. Il fut étonné et 

un peu attrist  d a oi  t  si al o p is. Il a ait he h  la it  a e  la plus e ti e o e 

foi ; o  lui ep o hait d a oi  pa l  sa s o essio s i o plaisa es. O  affe tait de t aite  

o e u  pol iste e pe seu  ui s tait ou  à la s ie e, tout e tie , sans réserve. » Il 

regrette, comme Vacherot, que les O.F.C. restent inachevées : « Il avait projeté de résumer en 

uel ues pages u  a uel de o ale p ati ue ui eût t  l a h e e t de sa do t i e et sa 

réponse à quelques critiques dont il avait la bonté de s afflige . »709
 

 

                  E ide e t, les jou au  d o die e atholi ue fo t l apologie des 

Origines tout e  ua ça t leu s p opos. “i Tai e, da s so  œu e histo i ue a e o u à 

l glise atholi ue u  ôle esse tiel da s le pass  de la F a ce, il ne croit pas en son avenir et 

soulig e so  i o pati ilit  a e  la s ie e. Ce tes, s il a e is e  ause le ulte 

olutio ai e, il e fait pas e o e pa ti du s ail, et do  les loua ges se doi e t d t e 

mesurées. Ainsi, Louis de Meurville, dans la Gazette de France, vieille revue monarchique, voit 

dans Taine un grand précurseur, bien que, tout en louant la méthode documentaire appliquée 

à l histoi e, il s e p esse d ajoute  ue est Joseph de Maist e ui l a e plo  le p e ie  ! 

Tai e au ait fait u a plifie  de Maist e et “pe e . Il o sid e ue les O.F.C. pêchent par 

une documentation insuffisante due à un travail purement personnel de leur auteur. Malgré 
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tout il voit en Taine un catalyseur de toute une génération qui suivra son exemple. Cette 

réflexion est particulièrement intéressante dans la mesure où elle marque, alors que Taine 

vient de mourir, que la récupération qui peut en être faite est déjà dans certains esprits. 

« Mat ialiste, ath e et olutio ai e, Tai e s est appli u , a e  toute l a deu  d u e â e 

lo ale, à la e he he de la it . M. Tai e est o t d iste et e e i de la ‘ olutio . C est 

peu assu e t pou  eu  ui o t la foi et la t aditio . C est eau oup si l o  o sid e le 

chemin parcouru comme pèlerin de la raison. »
710

 Ce te te laisse ie  augu e  de l olutio  

fondamentale des milieux catholiques conservateurs, commencée dès 1878, qui, sans 

assimiler Taine comme un des leurs, profitent de son décès pour le classer définitivement dans 

leur camp. Les monarchistes fo t leu  olutio  e  l a ueilla t à as ou e ts. Tai e, e  

, est d fi iti e e t up . Il est plus là pou  le o teste  !  

                 La gazette de France en est tellement persuadée que la veille, elle 

publie un article, signé J. Lacoste, pour excuser en quelque sorte le positivisme de Taine. Il lie 

de façon délibéré, lui aussi Taine à de Maistre pour définir les O.F.C. comme une histoire 

psychologique. « Ancien régime, Révolution, régime moderne, sont des formes morbides de la 

vie française. Pourquoi ? Pa e ue, ta t positi iste, il s est fait de la sa t  atio ale, à l o d e 

des faits, u e e tai e id e u il e t ou e da s au u  de es t ois gi es. Les lois id ales de 

la santé nationale au nom desquelles Taine condamne les entreprises révolutionnaires sous 

tous les gi es, so t les lois e ue l o  peut d dui e de la th ologie atholi ue. »711
  

Taine est définitivement muet, les critiques peuvent interpréter sa pensée comme bon leur 

semble, en fonction de leurs propres intérêts et faire des rapprochements hâtifs.  

                  Certains conservateurs éprouvent un certain mal à oublier les anciens 

its de Tai e et so  i age li ale. C est le as d A. ‘oussel da s l’U i e s, journal catholique 

ultramontain, qui est persuadé que l histo ie  a ha g  d a is e  t a ailla t so  sujet, e ui 

lui permet de faire passer l’A ie  gi e pour un relent de ses idées antérieures.  « De tous 

ses li es, est i o testa le e t et ou age su  la ‘ olutio  ui este a so  hef-d œu e. 

On sait u au seuil de ette tude, M. Tai e l a o dait a e  le dessei  de d esse  u  

o u e t t io phal à l œu e o e au  id es olutio ai es. Da s so  p e ie  olu e, 

o  et ou e a uel ue hose de ette dispositio  d esp it. Mais à esu e ue ses fouilles 

patie tes l e fo çaie t plus a a t da s la o aissa e des a tes et des ho es de la 
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Révolution, à mesure aussi, son intelligence percevait le caractère odieux de la transformation 

violente imposée par la bêtise et le crime à la France et il en exprimait librement son avis, de 

so te ue, pou  fi i , est à u  gi et, a e  la s it  d u  justi ie  u il a lou  les t istes 

héros de la Révolution. » Roussel ne saurait omettre, malgré tout, ce que Taine représentait 

pour les milieux catholiques : « On ne saurait oublier à quelles théories étranges et pour tout 

di e o st ueuses, il e d daig ait pas o sa e  so  tale t ui fi it pa  s ou i  u e ou elle 

voie. Da s les de i es a es de sa ie, le iti ue et philosophe, s il eut pas le ou age de 

renier publiquement de si coupables thèses, eut du moins le mérite de les combattre 

indirectement par la mise au pilori des personnages dont, à tout prendre, il aurait dû faire 

l loge. »712
 Cette id e ise du a hat pa  l it pe et de fai e l apologie des O.F.C. sans 

excuser pour autant les idées subversives, ou jugées telles, du Taine libéral. 

                Le Taine libéral défendant les thèses conservatrices est un thème 

souvent repris par les écrivains catholiques ravis de voir exposer des idées anti 

olutio ai es pa  uel u u  ui e peut t e suspe t  d t e des leu s. Ai si, Th. F o e t 

peut écrire : « “o  ite est d a oi  ou ageuse e t o pu a e  le ulte sti ue do t u e 

école de dévots entourait la grande crise de 89. La Révolution semblait un transport sublime, 

u e aladie sa e, u o  a o dait a e  u e so te de espe t supe stitieu , M. Tai e osa la 

regarder en naturaliste, en savant. Il dissipa le charme qui dérobait aux yeux prévenus ses 

orgies, ses laideurs et ses ulcères. Historien, il osa dire la vérité aux hommes de parti ; libre-

pe seu , il osa e d e la justi e à l Eglise. » E ide e t,  il app ie pas l id e a a e pa  

Tai e ue la s ie e est i o pati le a e  la eligio  atholi ue et appelle l a ti le de l a  

de Broglie dans Le Correspondant qui affirme le contraire. Séparant à dessein les écrits et les 

idées de Taine, il conclut : « Il a p ou  pa  ses œu es, - contrairement à ses théories, - que 

ot e o s ie e est pas u e pu e a st a tio , et ue la olo t  d oite d u  ho e de 

œu  est sup ieu e au  e e ts, à la fo tu e, à toutes les puissa es ui faço e t la 

ati e hu ai e et p se t su  l â e sa s opprimer sa liberté. »
713

 Ce texte montre toute 

l a igüit  du juge e t glo al po t  su  Tai e pa  u e p esse conservatrice, les louanges des 

Origines a ihila t pas pou  auta t e tai es ti e es pug a es. 

                  C est le as d Y. Le Que de , da s le Monde, qui regrette que Taine, à 

ses débuts, « a eu le tort de combattre les dogmes du christianis e, ais ue, assagi, a pas 
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voulu heurter les convictions des autres. » “ il o sid e les Origines comme un chef-d œu e, 

il e  lude pas pou  auta t les d fauts. « “i  ses portraits ne sont pas toujours exacts, ils sont 

toujou s d u  g a d pei t e. Il e elle à e d e e u il a u. “eule e t, les po t aits u il fait, 

les des iptio s u il t a e, les a atio s u il d oule e so t pas des ep odu tio s pu es et 

si ples de leu s o jets, ais des ep se tatio s i tellige tes ui ise t à l e pli ation. » Il 

pe se ue l o sessio  de l e p essio  p se te hez Tai e ie t de l o sessio  e de sa 

pensée. « Ce ps hologue, si fi , si su til, si i g ieu , eut p es ue pas le se ti e t des 

su je ti it s de l esp it. C est e ui fait la fai lesse s ie tifi ue de so  œu e. C est aussi e 

ui fait sa fo e a tisti ue et si l o  peut di e, sa aleu  o ale. »714
 Il est pas e tai  ue 

Tai e au ait app i  e juge e t ui eut fai e plus de lui u  a tiste u u  s ie tifi ue. 

                  Frédéric Loliée, à la sensibilité conservatrice, publie un article dans La 

nouvelle Revue de M e Ada  de te da e pu li ai e. Il eut fai e de Tai e l ule de 

Mortimer-Ternaux qui, pour lui, avait fait le premier la vérité sur la Révolution. Il rappelle le 

bruit fait autour des O.F.C., la mauvaise foi des critiques contradictoires, les accusations de 

parti pris. «  Malgré des préventions certaines et des contradictions non moins douteuses, 

ette g a de œu e est e i a he e, a it  d t e au a g des pu li ations historiques les 

plus s ieuses de ot e te ps, les plus e o a da les pa  l te due, la igueu  et la 

i utieuse p isio  de l e u te essai e, pa  les t oig ages do t elle su a o de d u e 

saga it  toujou s e  eil et d u e a e i d pe da e d esprit. » Il note cependant, avec un 

certain regret, que les écrits de Taine soient marqués par le naturalisme, « est-à-dire 

l a e sio  pou  toute alit  taph si ue. » Contrairement à son confrère du Monde, il 

apprécie que Taine concilie poésie et science et loue sa langue qui, à son avis, atténue « bien 

des a gu e ts a it ai es, d i d ia les pa ti p is ou de g a es la u es. »  Il est convaincu que 

«  l a e i  fe a la juste pa atio  hez lui du sophis e et de la it . Il e lui o teste a pas 

de ce qui fût son plus grand honneur : la p ofo de i d pe da e d u e e iste e ui se oua 

toute entière au culte des lettres et de la philosophie, aussi cet affranchissement absolu des 

préjugés et des conventions par lequel il a, non seulement renouvelé le fond des idées 

modernes, mais réalisé par lui- e, auta t u il tait possi le, l id al du pe seu  pu . »715
 

Co e o  le o state, es iti ues se ejoig e t da s l app o atio  de la e ise e  ause de 
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l h itage olutio ai e tout e  etta t uel ues serves sur les positions antérieures de 

Taine. 

                  O  et ou e es se es da s les jou au  ui, s ils applaudisse t la 

o da atio  de la ‘ olutio , app ie t pas les pages ue Tai e a o sa es à Napol o  

Bonaparte. Ainsi, la Liberté, journal républicain modéré du 7 mars, dans un article non signé et 

ui i pli ue do  la da tio  e ti e, i siste su  l e elle e de la thode positi iste ui 

au ait o duit Tai e, p es ue alg  lui, à ha ge  d a is su  la ‘ olutio . C est u e position 

peu d fe da le, a , e ept  so  tude su  Ca l le, o e ous l a o s dit, Tai e a ait u e 

position sur la Révolution déjà bien affirmée en commençant son étude. « La mort de Taine 

est u e pe te elle pou  la F a e. Co duit à l histoi e pa  la philosophie positive, celle qui ne 

se laisse guider que par le témoignage des sens, M. Taine est à lui seul toute notre école 

histo i ue o te po ai e, a  à ôt , il  a ue des p ofesseu s ui, a e  plus ou oi s de 

talent, démontrent une thèse, ou des avocats qui, avec des arguments plus ou moins choisis, 

défendent une cause. »  Pour La Liberté, si la méthode de Taine est infaillible pour analyser les 

évènements révolutionnaires, elle est « d fe tueuse ua d il s agit d a al se  u  i di idu 

parce que le moi est o ple e et i at iel. Ai si, l illust e iti ue a hou  ua d, pou  

e pli ue  l E pi e, il a oulu diss ue  l E pi e. »716
 Evidemment le parti pris montre 

l i oh e e de la iti ue ui loue la thode ps hologi ue ua d il s agit de juge  Da ton 

ou ‘o espie e et la o da e ua d il s agit de Napol o . 

                  Jules Chancel, dans le Moniteur universel, bonapartiste, pense 

également que la méthode suivie par Taine est responsable de son portrait caustique de 

l E pe eu . Aut e e t dit, e est pas Tai e ui iti ue Napol o , est sa thode : « Il eut 

des o e ts de doute su  l e a titude a solue de sa thode des faits, su tout ap s so  

tude su  Napol o  ui a ait p oduit u  effet a solu e t o t ai e à elui u o  atte dait. Le 

public prit cet ouvrage plutôt comme un tour de force de libelliste se servant des faits pour 

su p e d e la o fia e du le teu  pa  l a u ulatio  des itatio s plutôt ue o e u e 

œu e d tude app ofo die et s ieuse. C est alo s ue le philosophe se de a da s il au ait 

pas ieu  fait d i e ses li es e  lati . » Cela e p he pas l auteu  d t e ad i atif des 

connaissances universelles de Taine qui lui donnent une autorité incomparable pour écrire les 

O.F.C. «  C est ai si u e  tudia t la ‘ olutio , il a t  f app  pa  e u il  a de fau  da s 

l id e olutio ai e, su tout ua d il l eut tudi  à la loupe et ette o t adi tio  e t e ses 
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idées et ces faits brutaux eut sur lui une influence qui se répercuta par la suite dans le reste de 

l œu e. De e pou  la eligio  à la uelle il e ut ja ais, uoi u o  e  ait dit ; il fut 

epe da t e e  fo e t à e  e o ait e l i po ta e et le ôt  o alisateu . » 

Cha el i siste su  l e ploi s st ati ue des tapho es, utilis es pou  e po te  l adhésion 

du le teu , p es u à so  i su : « Nous so es o ai us à la faço  d u  sujet ui o it à 

l h p otiseu  et ous e  oulo s p es ue à elui ui iole te ai si os o i tio s. »717
 

 

                 Co e ous e o s de le oi , eau oup d a ti les de circonstance 

reprennent des arguments dictés par les convictions ou les engagements politiques. Certains 

dépassent ce cadre étroit pour élargir le discours convenu. Un des exemples le plus frappant 

nous est donné par Henri Deloncle dans Le Parti national. «  Le parti républicain ne saurait 

regretter en lui un allié politique immédiat, mais tous ceux qui ont le désir de doter notre 

d o atie d u e do t i e o ale o fo e à ses i t ts et à ses esoi s, p ou e o t a e  

ous ue est e  alit  u  pu licain de race et de tendances qui disparait, un éducateur 

des libertés populaires, un serviteur de cette Révolution dont il a nié ou réprouvé certains 

aspects superficiels mais dont, en réalité, il poursuivait la tâche infime et instinctive. » 

L auteu , dis iple d A. Co te, se f li ite de la thode s ie tifi ue sui ie pa  Tai e et eut oi  

dans les Origines aut e hose u u e ati e à ue elle st ile et ai e. Il souhaite ue la 

postérité retienne autre chose que  « le charme ou la beauté de ses traits littéraires  et voudra 

d a a tage e  et te ise  da s sa oi e l aspe t i t ieu  de ette s e et fe tile 

atu e, de so  ude e seig e e t o al, de so  i fle i le fid lit  au  p i ipes d u e iti ue 

i t g e et d u e aiso  d oite et ue le philosophe at ialiste, l u  des plus o plet de ot e 

si le et tous les si les se a e o e ieu  o p is et ad i  e  lui ue l i pe a le 

écrivain. »
718

 

                  L’E o o iste f a çais, par la plume de P. Leroy-Beaulieu, et l a e t 

sur le fait que Taine ait puisé ses sources auprès des « économistes français » et cité La liberté 

du travail de Dunoyer. « Tai e a t  toute sa ie le od le le plus a o pli de l ho e de 

lett es et du pe seu . Il a ja ais eu d aut e ut ue de d ou i , pa  u  incessant labeur, la 

it , et de la fai e o ait e a e  toute la puissa e d e p essio  et tout l lat du st le ui, 

non moins que la profondeur de la pensée, caractérise ses remarquables écrits. 
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L i d pe da e la plus a solue de l esp it, la odestie de la vie ont toujours été sa loi. » 

Leroy-Beaulieu pa tage a e  l histo ie  so  hostilit  à l e p ise de l Etat da s les affai es 

p i es et sa d fe se des li e t s i di iduelles. Il e d ho age à l u i e salit  des 

connaissances de Taine, compétent dans tous les domaines, et dont les recherches 

stimulèrent tous les jeunes intellectuels de son temps. « “o  a tio  e s e fe a pas da s la 

philosophie, l histoi e, la iti ue : d aut es a hes d tudes su i e t i di e te e t so  

influence. Nous aimons, nous-mêmes à le saluer comme un maître. », “ il e o ait ue les 

O.F.C. o t p t  ou p te o t à des o t o e ses, l œu e a eu le ite de e ou ele  le sujet. 

«  Son influence fut sans pareille sur la génération qui est actuellement dans la maturité de la 

vie. »
719

 

                 L a ti le du Gil Blas du  est pa ti uli e e t ef, e s il affi e 

que les O.F.C. est un « véritable monument littéraire, » et que la « mort de Taine est un deuil 

bien cruel pour les lettres françaises. »
720

 

                 On o ait l atta he e t de Tai e à l A glete e, ses Notes, son Histoire 

de la littérature anglaise, so  tit e de Do teu  Ho o is Causa d O fo d att i u  e   ; 

réciproquement, il y est beaucoup apprécié et beaucoup lu. Dans Bla k ood’s agazi e, J.E.C. 

Bodley  estime que Taine est « o je tif da s l histoi e de la ‘ olutio  et de l E pi e », admire 

le tableau que Taine a brossé de Napoléon et  se moque du pamphlet écrit par le Prince 

Napoléon en représailles.
721

 Dans la même veine, The Speaker, après avoir rappelé la place de 

Taine dans la littérature française, au même titre que Renan, souligne que les O.F.C. lui ont 

valu des « reproches des monarchistes, des républicains et des bonapartistes » parce que son 

« impartialité était absolue. »
722

 Il est intéressant de noter que ces deux articles de journaux se 

trouvent dans le fonds Taine déposé à la BNF, ce qui prouve que la famille y accordait une 

grande importance.  

 

                 Evidemment, un des hommages les plus vibrants est rendu par Emile 

Boutmy dans les A ales de l’E ole li e des S ie es politi ues en avril 1893. Il dresse un 

po t ait ou a t de so  aît e et a i sa s le uel so  p ojet d ole au ait pu oi  le jou . 

« La a hi e à pe se  et à aiso e  u il a ait o st uite est elle do t deux générations de 
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suite se sont servies ; pendant quarante ans, toutes les idées dominantes ont porté la même 

a ue d o igi e, la sie e. La t oisi e g atio  o e e à te te  d aut es oies… » 

Après avoir vanté les qualités de psychologue et de logicie , il s i su ge du fait ue Tai e soit 

t ait  de at ialiste alo s u il a pa l  a o de e t de eligio  : « U  at ialiste au ait pas 

trouvé ces mots et ce ton ! » Commentant les O.F.C., il livre ses impressions personnelles : « Le 

olu e su  l a ie  régime est peut- t e l œu e de ps hologie histo i ue la plus p ofo de, 

l u e des œu es litt ai es les plus a ples et les plus g a dioses ue ot e si le est 

p oduite…L’ ole et L’Eglise so t gau  à tout e ue Tai e a it de plus p t a t…Des 

longueu s da s les olu es i te diai es, le it des d so d es et des i es s  p te t 

avec quelque monotonie. Ses conclusions sont très tranchées en un sens, elles ne jettent pas 

l o e d u e o e su  la p o it  du pe seu  et le s upule du sa a t. »  

                 Bout  pe se ue l a al se de l esp it lassi ue, la ps hologie du 

ja o i , les effets de l œu e apol o ie e so t e t s da s l Histoi e et appo te t u e 

o t i utio  d fi iti e à la s ie e. Co e s il oulait te p e  so  loge, il fait remarquer 

que Taine néglige les circonstances, les causes matérielles, secondaires et occasionnelles et 

« u o  lui ep o he de aiso e , lui aussi, e  lassi ue et d la o e  des gles pou  u  Etat 

a st ait ui e iste pas. » Il conclut son analyse des Origines par ce jugement qui se veut 

définitif : « ette œu e apitale au a a u  pou  l histoi e o te po ai e et la s ie e 

politique une halte et un nouveau départ. »
723

 

 

                  “i l loge de Bout  peut t e e ta h   de se ti e ts a icaux 

e essifs, elui d A atole F a e e  est pas oi s i a t. Il salue le philosophe d te i iste 

qui inspira à lui et à toute sa génération : « Un ardent enthousiasme, une sorte de religion que 

j appelle ais le ulte d a i ue de la ie. Ce u il ous appo tait, tait la thode et 

l o se atio , tait le fait et l id e, tait la philosophie et l histoi e, tait la s ie e 

enfin. » Il lui sait gré de les avoir débarrassés du spiritualisme de Cousin et de leur enseigner la 

théorie des milieux. A e sujet, il a o te a e  otio  la d eptio  u il p ou a lo s u il put 

remettre en question la pensée du maître : « L id e ue la th o ie des ilieu  pou ait t e 

pas absolument vraie fut la seconde ou la troisième déception de sa vie. » Sans donner son 

jugement personnel des O.F.C., il souligne que Taine avait de la démocratie « une image 

horrible » pa e u il tait d u  pessi is e p ofo d, jugea t « son semblable comme une 
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méchante bête. »  Tai e est pou  lui l i tellige e e, odeste jus u à une certaine 

aï et  ui l a e p h  de o p e d e pou uoi ses li es a aie t soule  de la ol e et de 

la haine. « C est su  le pessi is e u il a ta li sa politi ue sp ulati e ue les pa tis o t ta t 

exaltée et combattue. Louanges vaines et vaines attaques. Les spéculations de la philosophie 

so t au dessus des pa tis et la gloi e d u  Tai e est ho s d attei te des ge s e  pla e. »724
Si le 

ge e pa ti ulie  de l a ti le ologi ue se p te pa ti uli e e t à l apologie, il e  

de eu e pas oi s ue l ho e de gau he od  u est A. F a e h site pas à di e, sa s 

arrière pensée, son admiration pour Taine. Encore une fois, nous sommes en 1893, la 

g atio  d i telle tuels ui a sui i l e seig e e t de Tai e e ai t pas de l e p i e , 

même si les O.F.C. ont tempéré son enthousiasme. 

 

                  L ho age u d u  A. F a e pou  le aît e de sa jeu esse est 

partagé par Emile Zola. Le 6 mars, L. Trebor publie un article dans le Figaro intitulé Chez Emile 

Zola.
725

 On sait la forte influence intelle tuelle u a e e  Tai e su  )ola, l atta he e t 

puissa t de e de ie  pou  elui u il o sid e o e le p e du atu alis e ais do t il fût 

peu payé de retour. Le journaliste donne la parole à Zola qui fait de sa relation avec Taine une 

narration honnête dans laquelle on peut déceler un certain dépit. «  C est e s l âge de  a s 

ue j ai lu Tai e, et e  le lisa t, le th o i ie , le positi iste ui est e  oi s est d elopp . Je 

peu  di e ue j ai utilis  da s es li es sa th o ie su  l h dit  et su  les ilieu  et ue je l ai 

appliquée dans le roman. » Zola rappelle que Taine venait le voir quand il travaillait chez 

Ha hette et u il l a ait fo te e t e ou ag  à i e.  « Taine était un esprit remarquable, un 

systématique peut-être, mais un grand lett  et u  p ofo d udit. C est u  des plus astes 

e eau  de ot e po ue ue ous e o s de pe d e… » Il a o te u il l a ait pe du de ue 

pe da t uel ues a es et u il l a ait et ou , plus ta d, hez Flau e t. « A partir de ce 

moment-là, nos relations devinrent plus froides. Il y avait entre nous des malentendus 

litt ai es. Je ois u il ai ait pas eau oup e ue je faisais et ela a toujou s hag i , 

car, à la suite de mes ainés, je me suis toujours considéré, je le répète, comme ayant appliqué 

au o a  sa th o ie des ilieu . J ai toujou s ig o  sa ou elle attitude à o  ga d. Dites 

ie  ue je tie s Tai e pou  u e des plus g a des i tellige es de ot e po ue et ue est 

u  i ai  ue j ad i e sa s se es. » Ce texte exprime une admiration et une 
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e o aissa e sa s al ul d u  )ola ui este fid le à u  ho e ui l a a u  

profondément depuis 30 ans et qui constitue pour lui la référence fondamentale.   

                Zola avait consacré plusieurs articles à Taine. Le premier date de 1866, 

intitulé M.H. Taine artiste faisant partie de Mes Haines, dans lequel il argumente son 

ad i atio  pou  l auteu  de Voyages aux Pyrénées et l Histoire de la littérature anglaise. Nous 

avons peu de textes commentant le premier livre cité, il est passionnant dans la mesure où la 

méthode suivie par Taine dans cet ouvrage est la même que celle des Origines : « Nous avons 

des divisions exactes, nettement indiquées, de petits chapitres coupés avec une précision 

mathématique. Et chacun de ces casie s, ue l o  pou ait u ote , o tie t u  passage 

splendide, ou une observation profonde, ou encore une vieille légende de sang et de carnage. 

L auteu  a a g  thodi ue e t tout e ue sa i he i agi atio  lui a i spi  de plus e uis 

et de plus grandiose en face des vaux et des monts. »  C est le s st e de Tai e u il 

o e te à p opos de l H.L.A., admirant sa théorie des milieux : « Veut-on mon opinion sur 

M. Taine et son système ? Je e plais à la ue de ette i tellige e ou elle et j applaudis 

même à son système, puisque ce système lui permet de développer en entier toute sa richesse 

et p te si guli e e t à fai e aloi  ses d fauts et ses ualit s. J e  a i e à e plus oi  u u  

artiste puissant. »
726

 

               C est u e ita le d la atio  u il fait uel ues ois plus ta d, ua d il 

écrit : « Je e e o ais o e l hu le dis iple de M. Tai e, s il eut ie  a epte  o e 

dis iple u  ga ço  aussi peu dis ipli  ue oi. Je ois u il a fo ul  la seule thode 

possible en critique. Il  a i t oduit l e a titude de la s ie e, a e  toute la li e t  de l a tiste 

pe so el et i a t. E  u  ot, il a d fi iti e e t pos  des lois la ges et fo elles ui o t 

plus esoi  d t e ulga is es. »727
 Tai e est pas est  i se si le à ette ad iration et en 

pa ti ulie  à et ho age u est la itatio  ise e  e e gue de Thérèse Raquin.  Dans une 

lettre du 20 avril 1875, Taine écrit à Zola : « Vous êtes maître en fait de folie de délire 

croissant ; les pullulations gigantesques et douloureuse du songe religieux sont peintes avec 

u e fo e et u e lu idit  e t ao di ai es. L i agi atio , le tale t a d gal ue la i hesse du 

o a ulai e et l i e tio  pe p tuelle, t ai e, ais p es ue toujou s heu euse da s 

l e p essio . »  Malgré un certain ton flatteur, Taine ne peut cacher une certaine retenue à la 

lecture de Zola, sans doute beaucoup trop « naturaliste » pou  lui. C est e ue pe se 
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Pellissier, dans la Revue Encyclopédique déjà citée : « )ola a fait u appli ue  da s les 

Rougon-Macquart la méthode de Taine. Le roman naturaliste peint le bien et le mal avec 

indifférence, tous deux sont également dans la nature. Les mêmes lois régissent le monde 

moral et le monde physique. Zola doit beaucoup à Taine, même si celui- i e l app iait 

guère. »
728

  

               C est aussi l a is d Alpho se Daudet ui it da s ette e e ue ue 

le uit fait autou  de )ola l eff a ait et ue ette filiatio  e o ue le e utait. « “ il est u  

i ai  ue Tai e ai ait, tait Bou get. Bou get, tait l l ve favori, tandis que Zola était 

l l e i dis ipli . »729
 

               Ma ifeste e t, )ola e tie t pas igueu  à Tai e de sa f oideu , puis u il 

écrit, toujours dans la même revue de 1893 : « Taine était un esprit remarquable, un 

systématique peut-être, ais u  g a d lett  et u  p ofo d udit. C est u  des plus astes 

cerveaux de notre époque. »
730

  

               Le Journal du 15 novembre 1893 reprend un article de Zola publié dans le 

Message  de l’Eu ope en janvier 1876, qui rendait compte de l’A ie  régime et dont nous 

a o s e du o pte da s la eptio  du li e à l po ue. Il  o ait d jà le so t futu  des 

Origines : « “a s doute, M. Tai e, ie  u il d la e a oi  au u e opi io  e  o e ça t 

so  t a ail, pe he ait pa  atu e e s l a isto atie. Mais, a e  lui, il faut s atte d e à u e 

impartialité absolue, même si cette impartialité fait saigner ses tendresses secrètes. Il est 

l es la e des faits, il i a où l tude le o dui a, dut-il o lu e o t e tout e u il a pu esp e  

en prenant la plume. »
731

 

                Ultime hommage au maître ingrat, Zola se présentera à la succession de 

Tai e à l A ad ie f a çaise le  ai , e  o u e e a e  Al e t “o el et e e ueille a 

au u e oi … 

 

 

                Curieusement, Maurice Barrès se montre très mesuré dans son 

t oig age et plaide l otio  pou  e pli ue  sa ete ue. Le o e t e se p te e o e pas 

au  e ol es l i ues up at i es d u e pe s e to e da s le do ai e pu li  uel ues 

                                                 
728 Pellissier (C.), « H. Taine », Revue encyclopédique,  op. cit. 
729 Daudet (A.), « H. Taine »,  Revue encyclopédique, op. cit. 
730 Zola (E.), « H. Taine », Revue encyclopédique, op. cit. 
731 Zola (E.), « Taine et l’ancien régime », Le Journal,  15 novembre 1893. 



 

316 

années plus tard, le maître est encore symboliquement présent. Alors, Barrès se permet 

d ett e des ua es da s so  dis ou s, od a t so  ad i atio  sa s doute si e pa  

des arguments réducteurs. « M. Tai e a ie  i e t , i u  t pe o e fait u  po te, i u e 

action dramatique, ni une métaphysique, ni même la philosophie dont il se recommande. Mais 

il a rendu susceptible de nous enthousiasmer de notions qui, chez les penseurs de même 

ordre, étaient glacées ou insupportablement délayées. Ses livres sont composées avec une 

rigueur inflexible, charg s d i ages et d lo ue e. Et uel est leu  ut ? De démontrer. De 

démontrer quoi ? L e elle e d u e e tai e thode. » Nous sommes là dans un discours 

d jà e te du de la pa t des ad e sai es de Tai e  duisa t so  œu e à sa thode. E  fait, il 

cher he à e pli ue  le ha ge e t appa e t de Tai e au ou s de es a es d itu e des 

O.F.C., par sa méthode qui « lui a affi  u u  peuple, u e i ilisatio , u  si le, so t u  

groupe de faits commandés par une hiérarchie de nécessités. De là son horreu  pou  e u il a 

appel  l esp it ja o i , pou  la p te tio  d i pose  u  tat de hose à u  peuple a a t u il  

fut parvenu naturellement. » Cette fid lit  à sa thode l loig e de ses ad i ateu s d hie . 

« Après avoir satisfait les esprits les plus no ateu s, ap s a oi  t  elui ui s auto isait t e le 

contempteur de la vieille morale, de la vieille religion, de la vieille société, après avoir passé 

pour un révolutionnaire, M. Taine meurt en situation de réactionnaire. Les sectaires, et même 

beaucoup d esp its ode es ais si plistes,  oud o t oi  u e d fe tio . Tai e a pas fait 

l loge de l a ie  gi e, loi  de là, il fut s e et jugea u il de ait oule  ; mais il a 

protesté contre la méthode employée par les hommes de la Révolution pour la réfection de la 

F a e. C est l ho e de l a al se. »732
 Cette analyse autorise toutes les interprétations et 

Ba s sau a l e ploite …Ba s it es lig es e  , il i fl hi a so  dis ou s ais e le 

e ie a pas. Toute l œu e de Ba s fou ille de f e es à Tai e, ais il se ga de ie  d e  

fai e l loge o e pou  e  att ue  la dette. Co t ai e e t à Bou get, il e se o sid e pas 

comme un  « disciple. »  

 

                  Cette définition de Taine comme « l ho e de l a al se » est partagée 

par P. Doumerc dans La Nation.  « Nous lui so es ede a les d u e thode e a te, u e 

connaissance plus approfondie de nos ressources intellectuelles. Grâce à lui, nous avons 

appo t  da s os e he hes u e igueu  d i estigatio  do t ous e soupço ions guère, 

a a t lui, l i p ieuse essit , du oi s da s e u o  appelait, au o e e e t du 
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si le, l id ologie. E  pe da t Tai e, la F a e, la s ie e, l hu a it  e ti e, ie e t de fai e 

une perte irrémédiable. Pour tout français, qui a travaillé et pensé avec Taine comme guide, la 

mort de cet illustre penseur est un deuil véritablement personnel. »
733

 

                 France, Barrès, Doumerc ne sont pas les seuls à voir en Taine, le maître 

de toute une génération. Robert de Bonnières dit la même chose quand il insiste dans le 

Figaro sur le fait que les connaissances, la curiosité universelle de Taine ne seraient rien si elles 

taie t li es à u e do t i e et u e thode : « La do t i e est la u e où l o  e se la 

vendange. La méthode est la grange où on abrite les épis. M. Taine eut sa grange et il eut sa 

cuve ; je veux dire sa théorie des milieux où il emmagasina les faits ; sa philosophie positive où 

il élabora les idées. Beaucoup y prirent, beaucoup y puisèrent. Et sur notre génération, son 

actio  fut g a de…O  peut di e ue Tai e eut ses « jeunes gens », les meilleurs parmi nous, 

les plus doués, Bourget pour ne nommer que les plus connus, France, plus distrait, moins sûr. 

Ils le sui i e t, l ai e t ; mais si ceux-là depuis, sa s esse  de l aimer et de le vénérer 

o e il o ie t, s e  so t d ta h s à esu e, ue di e des ou eau  e us ? C est ue tout 

passe, s oule et se d fait et u ils e  so t des thodes et des do t i es o e du 

este…A a t e d t e o ts, les ieilla ds o t d jà tort et la vérité est que tout périt. »
734

 

Ces lig es, d u  pessi is e et d u  alis e a solus au aie t pu t e ites pa  Tai e lui-

e…Tout est dit, le fils ui tue le p e, l âge assassi , la gloi e ph e. U  desti  

prévisible en 1893 qui le sera moins quelques années plus tard. 

               L a ti le sa s doute le plus pe ti e t, ous ie t de Ga iel Mo od. Le 

fondateur, avec Gustave Fagniez, de la Revue historique a tenu un rôle important auprès de 

Tai e, elui d u  iti ue i t g e et igou eu , espe tueu  de so  a ie  ui l a aid  a e  

Fustel, Renan et Duruy dans la fondation de sa revue, mais sans complaisance aucune. La 

correspondance échangée entre les deux hommes reflète bien la nature de leurs rapports. Le 

cadet demande très tôt, dès ses années de Normale, des conseils à son aîné qui les lui 

prodigue volontiers. Lors de la parution de l’A ie  gi e, Monod, tout en exprimant son 

ad i atio , h site pas à fai e des e a ues, e  pa ti ulie  su  l es a otage de la 

bourgeoisie dans le livre de Taine. Ce dernier, non seulement ne lui en tient pas rigueur, mais 

au o t ai e a gu e te da s sa po se u e d fe se i o sta i e. C est ie  sû  pou  la 

Révolution que les divergences de vue se concrétisent. Nous les avons relevées dans le 
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chapitre sur la réception des Origines, elles este o t d u e e t e ou toisie et d u e 

objectivité sans faille. 

                La Revue historique, en opposition totale avec la Revue des questions 

historiques de tendance ultramontaine et légitimiste, devient une référence pour les 

histo ie s, posa t les ases de l histoi e thodi ue. Les iti ues des O.F.C., toujours 

dig es pa  Ga iel Mo od, so t d u e pe ti e e a solue, de loi  les plus a outies de toutes 

celles publiées du vivant de Taine. Le 15 mars 1893, G. Monod dresse un bilan global des 

O.F.C. Il e  do e tout d a o d u e d fi itio  do t l i t t est d ig o e  les aspe ts pa tisa s. 

« Travail de généralisation, non pas abstraite et vague, mais précise et consciente, exigeant la 

classification de illie s de faits, a o pag  d u  o sta t effet philosophi ue et de l tude 

technique la plus consciencieuse de toutes les institutions juridiques, politiques, religieuses, 

administratives. »  Revenant sur la « méthode » de Taine, tant analysée, décriée ou, au 

o t ai e, e e s e, il pe se u elle d oule de sa « faculté maîtresse », sa puissance logique. 

Tout, pou  Tai e, se a e à u  p o l e de a i ue et do  e lut e ui e t e pas 

da s e ad e. C est ette logi ue ui lui i pose sa do t i e déterministe. Nous avons évoqué 

cette démonstration dans notre chapitre consacré à la méthode suivie par Taine, elle nous 

apparait comme la plus lumineuse de toutes celles consacrées à cette explication capitale des 

Origines. 

 

               Il est pas uestion pour Monod, quelques jours après la mort de Taine 

d i siste  su  les la u es des O.F.C., ais, au o t ai e d e  fai e u  o pte-rendu positif 

résumé en une phrase : « Il a pas tout dit, ais e u il dit est ai. » A partir de cette 

sentence, il argumente : «  

               Il est vrai que la monarchie a préparé sa chute en détruisant tout ce qui 

pouvait la soutenir en limitant son pouvoir. 

               Il est vrai ue la ‘ olutio  à d hai  l a a hie e  d t uisa t les 

institutions traditionnelles pour les remplacer par des institutions rationnelles sans racine dans 

l histoi e et les œu s. 

               Il est vrai ue l esp it ja o i  tait u  esp it de hai e ui a p pa  au 

despotisme. 

               Il est vrai que la centralisation napoléonienne put produire des fruits 

splendides mais épuise la sève et tarit la vie. 
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                Quoi u il a i e, Tai e au a eu le ite de pose  le p o l e histo i ue 

de la Révolution dans des termes nouveaux, de contribuer à transporter du domaine de la 

légende mythique dans celui de la réalité humaine et vivante. Il a servi la science et la 

vérité. »
735

 

               Cette article sera repris plus tard dans Les aît es de l’histoi e  que 

Monod publiera en 1894, complété par un autre article paru dans la Revue de Paris à 

l o asio  du p e ie  a i e sai e de la o t de Tai e, do t u  ti -à-part figure dans le fonds 

Taine de la Bibliothèque nationale, dédicacé à Mme Taine : « A Mme H. Taine, hommage 

affectueux et dévoué. »  Monod prend un peu de recul par rapport à son texte de 1893 en 

i sista t plus su  le s ie tis e de Tai e et sa olo t  de pese  su  l a e i  de la F a e. « Sans 

doute, il procédera toujours en philosophe et en savant ; mais ce ne sera plus de la science 

absolument désintéressée, il e se a plus u  atu aliste, il se a u  de i  au lit d u  alade, 

e pia t les s ptô es du al, a ieu  d e  diag osti ue  la atu e et de ieu  le gu i . Il 

est t op odeste pou  s i agi e  u il poss de le e de ais il oit fe e e t ue la 

science le d ou i a. Pou  lui, il se a satisfait s il a o t i u  à lai e  le patie t su  les auses 

de sa aladie. “i Tai e, o e tous les de i s o s ie ieu , fut dispos  à s e ag e  la 

gravité du mal, il était par contre incapable de chercher à flatter les goûts du malade et les 

divers partis politiques qui ont, tour à tour, vu en lui un allié ou un adversaire et se sont mépris 

sur ses intentions. La recherche de la popularité lui était aussi étrangère que la crainte du 

scandale. » Monod résume parfaitement, en reprenant la métaphore du médecin pensée par 

Taine lui- e, le ut e he h  pa  l illust e dispa u et pose le p o l e de sa desti e et de 

la lecture des O.F.C. « Il faut toujou s se appele  ua d o  les lit, da s uel esp it il l a it, 

quel caractère et quel but il lui a assigné. Cela est nécessaire pour bien comprendre, pour 

apprécier avec équité ce qui nous parait au premier abord excessif, exclusif ou erroné. »
736

 Cet 

article intitulé La ie d’Hippol te Tai e figure également la même année dans le Bulletin des 

a ie s l es de l’E ole No ale. 

 

                La post it  de Tai e… Cette uestio  p o upe u  e tai  o e 

d o se ateu s ui s i te oge t su  le futu  d u e œu e e e s e pa  les u s, d i e pa  les 

autres, discutée pa  tous.  C est le as d A. d I gou ille da s La libre parole d E. D u o t. Il ite 
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Barrès : « La carrière de Taine présent ceci de merveilleusement intéressant que ce maître 

s est peu à peu loig  de ses dis iples au poi t u il est aujou d hui l ad e saire de ceux-là 

u il a fo s. » Ingouville se pose la question suivante : « La g atio  ui ie t sui a t elle 

la méthode historique de Taine ? En tout cas les disciples futurs seront peu nombreux, moins 

o eu  ue e l o t t  les l es de la p e ière heure. »
737

 Le te ps est pas e o e à la 

up atio . “i Tai e a eu des ad i ateu s, il a ja ais eu d l es. Ceu  ui se p te de t 

ses dis iples se o te te t pou  l i sta t de le statufie  a a t de l e ploite . 

                  En 1893 au moins, e est pas e o e le as, et e si la Révolution 

est u  appo t apital pou  les o t e olutio ai es, la fo tu e de Tai e est pas s ell e. 

L e e ple le plus f appa t ous est do  pa  le se o d a ti le de la Libre parole, paru le 

lendemain, sous la plume de son directeur Edouard Drumont. Il ne cache pas une certaine 

animosité, confirmant, si besoin était, que Taine ne représente pas, pour des gens comme lui, 

le essie. Il lui ep o he tout d a o d de e pas a oi  eu d id es pe so elles et de s tre 

i spi  de Ca l le e ui est pas u e latio . Il ep e d Ba s ui, da s so  a ti le 

nécrologique, cite la fameuse phrase si souvent reprise, « le i e et la e tu so t… » Pour 

affirmer que «  la phrase toute entière est dans Peau de chagrin, et e o e Balza , ui tait 

pas professeur, avait-il eu soi  de pla e  le pa ado e da s la ou he d u  o i e ui a ait 

laissé sa raison dans un verre de champagne. »  Cet a gu e t lui pe et de fai e l a alga e 

entre un Taine qui empreinte à Carlyle, et un Renan dont la « science était faite avec des 

exégètes allemands. » Si Drumont déteste Renan, « être intellectuellement très bas, sophiste 

et menteur de profession, » il reconnait à Taine une droiture, une probité, une sincérité, un 

souci de la recherche de la vérité indiscutable. A partir de là, il se félicite que Taine ait fait « la 

lumière » su  la ‘ olutio , e ui lui pe et de se li e  à des e t apolatio s do t il s est fait 

le spécialiste. « Da s l œu e de Tai e, la ‘ olutio  se le e u elle fut vraiment : une 

immense expropriation opérée par la bourgeoisie. Pendant quatre ans, il y eut ce que Taine a 

appelé « l a a hie spo ta e », un chaos comparable à celui dont rêvent les anarchistes. La 

ou geoisie tait pas us e e  e te ps-là co e elle est aujou d hui : elle était encore 

plei e de te p a e t…Le gi e o stitu  pa  les f odau  a ait du  des si les. Le gi e 

fondé par la bourgeoisie victorieuse tombe en lambeaux avant que cent ans se soient écoulés. 

La raison de cette différence est simple. Le monde féodal, guidé par un certain instinct de race, 

avait éliminé le microbe juif. Le monde bourgeois, pour arriver au pouvoir, dû accepter le juif 

                                                 
737 D’Ingouville (A.), « M. Taine », La Libre Parole,  6 mars 1893. 
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et il e  est o t apide e t. Le juif a o fis u  la ‘ olutio  à so  p ofit…Tai e a t  dans la 

situatio  d u  pei t e, ui a a t o e  le po t ait d u  e fa t, e ait tout à oup so  

modèle donner prématurément les signes de la décrépitude et finalement expirer de vieillesse 

sous ses eu ...Il s tait p opos  de et a e  les o igi es de la F a e o te po ai e et est la 

fi  de ette so i t  u il faud ait ai te a t a o te . »738
 L auteu  de La France juive, sans 

associer directement Taine à ses thèses, construit son texte de façon à créer, 

tendancieusement,  une passerelle entre les O.F.C. et un discours antisémite. C est le p e ie  

e e ple de up atio  falla ieuse, faite d s le su le de ai  de la o t de Tai e, ous e  

so es u au d ut. 

 

                  Taine vient de mourir, les nombreux articles que nous venons de citer 

montrent, pour la plupart, une certaine réserve tant dans les louanges que dans les critiques. 

“euls les e t istes de gau he o e de d oite h site t pas à s e gage  da s des 

jugements orientés selon leurs convictions politiques. Même les bonapartistes mettent une 

sourdine à leur opposition. Il est évident que ce consensus ne peut être que de courte durée. 

A et ga d, u e a e dote lat i e d u  e tai  tat d esp it ite d t e it e. Nous 

sa o s ue Tai e s essa ait à la po sie à ses o e ts pe dus, et que son thème favori portait 

sur les chats. Quelques jours après sa mort, le Figaro en publie quelques uns sans demander 

l auto isatio  à M e Tai e. Celle- i, fo t o te te de e u elle esti e t e u e t ahiso , 

publie dans Les débats, une partie du testament de Taine stipulant que ces sonnets devaient 

restés inédits. Le Figaro refusant de donner le nom de la personne qui avait fourni ces 

a us its il s agissait de Bou get , A d  Halla s o e te ette i te e tio  le jou  e 

en cherchant à minimise  l i dis tio  du Figaro : « Leur embarras est encore un hommage 

i olo tai e u ils e de t à l i p o ha le p o it  i telle tuelle et o ale do t Tai e a oulu 

ous do e   l e e ple e da s la o t. » Il justifie les dernières volontés de Taine par 

l e t ao di ai e odestie de l auteu  et sa dis tio . E  fait, u  petit te te i titul  Vie et 

opi io s philosophi ues d’u  hat a t  pu li  da s l ditio  de Voyage aux Pyrénées en 1858 

et retiré dans les rééditions suivantes, Taine le jugeant sans doute trop léger. Il a même été 

réédité en 2008 ! Son roman inachevé Etienne Mayran en est un autre exemple, et il faut se 

sou e i  ue est Bou get e o e ui p e d l i itiati e de le pu lie  e  . Halla s 

poursuit : « Taine ne fut pas un homme de ce temps. Il fuyait le monde. Cette admirable tenue 

                                                 
738 Drumont (E.), « Taine et son œuvre », La Libre Parole, 7 mars 1893. 
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o ale d u  i ai  e fut ja ais a ale. O  e o aît a u aujou d hui elle t a he d u e 

faço  fa ili e a e  les œu s ai e t fo ai es de os l it s. Il a oulu assu e  le 

respect de sa propre mémoi e et il a, e  e te ps, p is ses esu es pou  u à ause de lui, 

pe so e e o ut ja ais le se et d u e o fide e t ahie, d u e i ti it  di ulgu e. » 

                  Le jour même, le Journal publie un article de Barrès qui prend acte de la 

réaction de Mme Taine. Il justifie le testament par le fait que Taine ne voulait pas se prêter aux 

e pli atio s des jou alistes ui, tôt ou ta d, l au ait fait passe  pou  u  a tio ai e ou pou  

un athée sans principe, selon les intérêts de chacun. « Mais que se t d e pli ue , est la 

fa ult  de o p e d e u il faud ait do e  à u  e tai  o e de pe so es. »739
 

 

 

                  C est Al e t “o el ui assu e, e  uel ue so te, la post it  i diate 

de Tai e e  lui su da t à so  fauteuil de l A ad ie française en 1894. Nous avons évoqué 

cette élection à propos de la candidature malheureuse de Zola à cette succession. Il est 

significatif que le fauteuil revienne à un historien, et particulièrement à Sorel, devenu dès 

1870, un ami de Taine. On se souvient de leur rencontre à Tours et de la correspondance 

ha g e alo s, l ai  li a t à so  jeu e a i ses p ojets d i e u  li e su  les o igi es du 

d sast e e ge d e pa  la d faite. C est Tai e ui a jou  le ôle d isif da s la o atio  et la 

carrière de “o el, o e l o ue le fils de e de ie  da s u  a ti le pu li  e   da s la 

Revue des deux mondes. « Tai e le sau a. “o el l a ait o u à Tou s ; il lui avait été présenté 

par Denuelle, beau-p e de l illust e philosophe. Quotidie e e t p es ue, le jeune 

diplo ate fut ad is à se p o e e  des heu es du a t, a e  l auteu  des Philosophes français : 

il sut se fai e de i e , il sut se fai e o p e d e, et est ai si ue Bout , he ha t u  

p ofesseu  pou  la hai e d histoi e diplo ati ue, hoisit Sorel, sur la proposition de 

Taine. »
740

 Dans le même article, le fils cite le père livrant ses impressions après sa première 

leçon donnée le 15 janvier 1872 : «  J eus u  ai, u  f a  su s…Je essai d t e u  ouage 

plus ou oi s do  d u e a hi e, je o e çai à t e uel u u . Tai e, ap s t ois leço s, 

me dit : « Vous avez trouvé votre vocation, vous êtes né professeur. » Bref, je reçus de grands 

e ou age e ts…Je e tou hais pas le ut, ais j tais su  la oie. » 

                                                 
739 Barrès (M.), « Taine eut-il tort ? », Le Journal,  17 mars 1893. 
740 Sorel (A.E.), « La vocation historique d’Albert Sorel », Revue des deux mondes, mars 1913, p. 412. 
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                   Sorel a toujours eu pou  Tai e u e espe tueuse a iti  dou l e d u e 

reconnaissance sincère. Leur correspondance, tant celle adressée par Taine et publiée dans 

Vie et correspondance que celle de Sorel, conservée dans le fonds Taine de la BNF, fut toujours 

e p ei te d u e g a de o dialit  et d u  espe t ip o ue. Nous e  a o s it  uel ues 

unes, Sorel livrant des commentaires toujours justes et souve t iti ues, d un grand respect 

et sachant ménager la susceptibilité de son interlocuteur. Certaines répondent à des 

demandes de renseignements de la part de Taine, auxquelles il répond toujours le plus 

complètement possible. Ainsi, le 7 novembre 1880, il lui apporte des précisions à propos de 

Fersen :          «    Cher Monsieur, 

                               Je savais bie  ue je t ou e ais le te te. C est u  on-dit, mais il 

est de bonne source et bien caractéristique : Le Comte de Fersen et la cour de France, Paris, 

1878, tome II. Journal de Fersen, 20 janvier 1792, Bruxelles : « Tous les F a çais i i dise t u il 

y a de o es ou elles de Vie e, ue l e pe eu  s i pli ue fo te e t, u il dit : Les 

F a çais eule t la gue e, ils l au o t, ais ils e  paie o t les d pe ses. » 

                                Croyez à ma sincère affection. »
741

 

 

 

                  Sorel pro o e so  dis ou s de eptio  à l A ad ie f a çaise le  

f ie   et fait, selo  l usage, l loge de so  p d esseu . Ce te te se t ou e da s le li e 

Nou eau  essais d’histoi e et de iti ue qui parait chez Plon en 1898. Le titre lui-même est 

égale e t u  loge à Tai e puis u il ep e d le tit e do  à ses ou ages, i e sa t 

seulement histoire et critique. Il est intéressant de noter que le tiré-à-part se trouve dans le 

fo ds Tai e de la BNF, p ou a t l i t t de la fa ille. Ce dis ou s ui et un point final à tous 

les ho ages, iti ues, se es, is à l o asio  de la o t de Tai e, est e tai e e t u  

des plus objectifs sur les O.F.C. Il soulig e le a a t e e eptio el de l ho e et de so  

œu e, i ti e e t li s. « M. Taine a été un des plus puissants esprits originaux de ce siècle. 

Au u e a i e a t  plus di e te, au u e œu e plus ho og e, au u  a a t e plus 

o sta t ue le sie . Cepe da t, ette œu e et e a a t e se le plei  de o t astes. 

“ st ati ue jus u à la s t ie dans son architecture, il se plait, dans la décoration, aux 

saillies lata tes, au  pei tu es passio es…Il louit, il heu te, il e e se, il ase. Il 

                                                 
741 Sorel (A.), Lettre à H. Taine le 7 novembre 1880, BNF, Fonds Taine, carton 20, f. 60. 
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ta lit u  d te i is e a solu da s la o eptio  de l u i e s ; il conclut à la justice et à la 

liberté dans le gouvernement des choses humaines. » 

                 “o el lie Tai e à la thode ui fait l o igi alit  de so  œu e et 

l e pli ue de a i e lu i euse, o e pe so e e l a ait fait aussi ie  a a t lui. « Pour 

expliquer les faits, Taine les lie ; pour les montrer, il les arrête. Son histoire, ainsi enchâssée et 

groupée, est immobile ; ais il suppl e, pa  l i agi atio  du st le, au ou e e t du it 

u il supp i e. » 

                  Contrairement à beaucoup de critiques qui ne comprennent pas les 

lacunes, les oublis, le parti pris de Taine, il les explique. Si ce dernier exclut les finances, les 

armées, la diplomatie, les menaces européennes, les enchainements successifs qui entrainent 

la F a e da s u e politi ue o u a te, est u il laissait à d aut es le soi  d i e l histoi e 

pou  se o sa e  à l histoi e des pou oi s pu li s et de l esp it pu li . «  Comment le Français 

de l a ie  gi e est de e u le f a çais d aujou d hui. Celui-là, à ses yeux, est un malade par 

dispositio s h ditai es, alade aussi de ses de i s ui l o t e  et d t a u . Tai e 

dénonce cette thérapeutique déplorable ; il he he l h gi e futu e et selo  sa thode, il la 

he he da s l tude du alade. Il a au lu  des ja o i s, o e il allait autrefois à la 

“alp t i e. Il e s o upe pas de e ui fait i e les F a çais pe da t ette p iode, il 

s i ui te de e ui au ait pu les tue . Il it pas l histoi e de la ‘ olutio , il fait la 

pathologie mentale du Français pendant la révolution. » Sorel pointe du doigt ce qui fait 

l i o p he sio , le o t e-sens fondamental de tous ceux, et ils sont nombreux, qui voient 

dans les O.F.C. u e histoi e de la ‘ olutio  ou de l E pi e. Il disti gue l’A ie  gi e, « sa 

t oisi e œu e aît esse a e  l’Histoi e de la litt atu e a glaise et de l’I tellige e, » des 

t ois to es su  la ‘ olutio  ui soule e t auta t d ad i atio s ue de iti ues. « Ces 

li es taie t plei  de passio , les passio s s e  e pa e t. »  Sorel y voit une récupération 

évidente de la part de ses « nouveaux admirateurs, parfois un peu trop zélés. » Il donne 

su tout la lef de la pe s e de Tai e ui le guide da s l itu e des Origines et qui le fait 

« f a tai e à la aiso  d Etat. » Cela e pli ue u il este t a ge  à Napol o  o e il l est 

du comité de salut public. « Avec le Régime moderne, Taine revient à son objet direct. Il a fait 

la part de la fatalité héréditaire, il fait maintenant celle de la justice. Justice sociale est pour lui 

synonyme de liberté civile et politi ue et il  a de li e t  f o de ue elle ui ga a tit les 

d oits de l i di idu. » 
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                  Pour être exhaustif, Sorel aborde les rapports de Taine avec le 

h istia is e, ue so  e p ie e et sa o aissa e de l histoi e a aie t o duit «  de 

l i tellige e à la s pathie et au espe t. Il e disait pas : Il faut une religion au peuple ! Pas 

ce mépris ! Tai e e o ut da s l E a gile le eilleu  au iliai e de l’i sti t so ial. Il en vint à 

ad i e  la foi, ul e sait s il l eut. »742
 

 

                  Da s e dis ou s fo el à l A ad ie ui se su e sou e t à u  loge 

o e tio el du p d esseu , “o el ussit à osse  u  ta leau de Tai e et de so  œu e 

aît esse d u e justesse de ue e eptio elle. “a s o ulte  les d fauts des O.F.C., il en fait 

un bilan équilibré, démontrant les buts recherchés et leurs limites. Il dénonce les passions que 

l œu e a sus it es à sa pu li atio  et laisse e t e oi , a e  p o itio , u elles e so t pas 

éteintes. Sorel peut être considéré, avec Monod, comme un de ceux qui ont le mieux compris 

et analysé  les Origines de la France contemporaine.  

                     La réponse du Duc de Broglie est beaucoup plus conventionnelle et 

conforme à sa vision personnelle des O.F.C. : « Au u  de ses its a jamais causé autant 

d oi i p o o u  à l ha ge auta t de o t adi tio s passio es ue e li e o a le 

dont, malgré la sévérité de la forme, le succès est devenu si rapidement populaire. » 

Co t ai e e t à “o el ui e oit u u  Tai e, de B oglie aime à en voir deux, c'est-à-dire  le 

Tai e d a a t la Révolution et le Tai e d ap s. Les deu  ho es o t assu e t  pas la 

même vision des Origines i la e o p he sio  de l auteu . C est la pa faite illust atio  

des o t o e ses passio es u il a suscitées. 

 

                    Tous les articles publiés lors du décès de Taine obéissent au genre 

nécrologique et doivent être lus en tenant compte de ce fait. Les deux tiers des journaux cités 

sont politiquement de droite. Si la moitié de ceux-ci fait l loge des Origines de la France 

contemporaine, l aut e oiti  h site e t e e thousias e et ete ue, e ui te d à p ou e  

ue le te ps est pas e o e à la up atio .  Les O.F.C. représentent pour toute une classe 

politique de droite une aubaine qu il o ie t de age . Le tie s esta t ep se te u  

pu li a is e od  ui sait e o ait e les ualit s de l histo ie , la pe ti e e de so  

œu e, tout e  distilla t uel ues iti ues de o  to , espe tueu  de la fo e tout e  

                                                 
742 Sorel (A.), « Discours de réception à l’Académie française », Nouveaux essais d’histoire et de critique, Paris, 
Plon, 1898. 
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contestant le fond. C est e  uel ue so te u e o ti uit  de la eptio  de l œu e au 

moment de sa parution. Si les républicains contestaient La Révolution, leurs critiques restaient 

courtoises. Les années sont passées, mais même en 1893, Taine ne représente pas encore un 

danger pour la politique républicaine et une critique excessive serait déplacée. Il convient de 

placer à part les articles de Lissagaray et Drumont, aux pôles extrêmes, dont les jugements 

sont dictés par leur engagement. 

 

                    En tout état de cause, les Origines de la France contemporaine sont 

jug es e   o e elles l o t t  du a t les i gt a es essai es à leu  gestatio  et 

du i a t de l auteu . Il est e a ua le de o state  u e  deho s des a ti les de “o el et de 

Monod, dont les arguments historiques avancés sont dénués de toute arrière-pensée, tous les 

autres sont dictés par les opinions politiques de leurs auteurs et des journaux qui les publient. 

Les clivages engendrés au fil de la parution des différents volumes sont figés, les passions 

politiques ultérieures sa chargeront de les remettre en cause.  

                     Pou  o lu e e hapit e o sa  à la o t de Tai e, p iso s u il 

avait souhaité être inhumé dans le tombeau de famille à Menthon Saint-Bernard. Boutmy y fit 

g a e  l pitaphe sui a te :    

                                                          Causas rerum altissimas  

                                                          Candido et constantini animo 

                                                          In philosophia, historia, 

                                                          Litteris perscrulatus 

                                                          Veritatem unice delixit. 

Ce qui peut se traduire de la façon suivante : « Ayant scruté les causes les plus 

élevées des choses, dans un esprit de constante honnêteté, en philosophie, histoire et lettres, 

il chérit la seule vérité. » Cette épitaphe sera reprise sur le monument élevé au square des 

I alides, à l i itiati e de Bou get, à l o asio  du e te ai e de la aissa e de Tai e. Il 

commémore ainsi  l’a e de M. Tai e du roman de Barrès. 
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B. Perception des idées politiques de Taine : une image 

contrastée 

 
                                 “i les juge e ts po ta t su  l œu e de Tai e sont guidés par 

les opi io s politi ues  de ses le teu s, est juste e t pa e ue ette œu e e pose elles 

de so  auteu . Cha u  d e t e eu  ie t  puise  la justifi atio  de ses p op es o i tio s. Il 

est impossible de lire les O.F.C. sans être frappé par le message politique délivré par Taine qui 

se gardait bien, en publiant le premier tome  L’A ie  gi e, de l e pose . Il le e e di ue 

d ailleu s da s sa p fa e, p isa t ie  u il a pas d opi io s, data t e so  i d isio  

au lendemain de la révolution de 1848. « O  e p oposait d t e o aliste ou pu li ai , 

démocrate ou conservateur, socialiste ou bonapartiste : je tais ie  de tout ela, i e 

ie  du tout, et pa fois j e iais ta t de ge s o ai us ui a aie t le o heu  d t e quelque 

hose. Ap s a oi  out  les di e ses do t i es, je e o us u il  a ait sa s doute u e 

la u e da s o  esp it. Des otifs ala les pou  d aut es e l taie t pas pou  oi ; je ne 

pou ais o p e d e u e  politi ue o  pût se d ide  d ap s ses préférences. »
743

  Ces lignes 

ayant été écrites en 1875, et comme tous ses écrits antérieurs le prouvent, Taine a acquis en 

vingt- i  a s de solides o i tio s politi ues. Des si  ualifi atifs u il d o e, il est 

assurément ni royaliste, ni républicain, ni socialiste, ni bonapartiste. Est-il libéral, comme son 

statut antérieur à 1870 le consacre, est-il conservateur comme la lecture des Origines le laisse 

penser, traditionnaliste encore, ou bien réactionnaire comme ses ennemis aiment à le 

qualifier ? En fait, sa pensée est paradoxale dans bien des domaines et il lui est possible 

d affi he  u  el li alis e e  e te ps ue des opi io s o se at i es ie  t a h es. 

Toutefois, il ne transige pas avec un déterminisme absolu qui dicte sa conduite : « D a a e la 

atu e et l histoi e o t hoisi pou  ous ;  est à ous de ous a o ode  à elles, a  il est 

sû  u elles e s a o ode o t pas à ous. La fo e so iale et politi ue da s la uelle u  

peuple peut e t e  et este  est pas li e à so  a itraire, mais déterminée par son 

caractère et son passé. »
744

  Déterminisme et traditionalisme constituent les premières 

revendications de Taine dès la préface du premier volume.  

 

                                                 
743 Taine (H.), « Préface », L’Ancien régime, op. cit., p. I. 
744 Taine (H.), « Préface », L’Ancien régime, op. cit.,  p. III. 
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                   Peut-on considérer Taine comme un libéral ? Oui, si l o  s e te d su  la 

d fi itio  u il do e lui- e du li al, est-à-di e uel u u  ui est i adi al i l i al. 

Sa position « centriste » s e p i e à de o euses ep ises da s sa o espo da e.  E  

1872, il écrit à G. Brandès : « En France, quoique les cléricaux ne valent rien, les radicaux sont 

pires, étant aussi bêtes et plus violents. »
745

 En 1873, il réitère cette idée à sa femme sous une 

autre forme : « “ il faut opte  e t e le adi alis e et le l i alis e, est t iste ; le premier est 

la gale et le se o d la peste. J ai e ieu  la gale. »746
 Taine est conscient que cette position 

ne lui vaut que des inimitiés, quand il le dit à son maître E. Havet : « Mettre du plomb dans la 

t te au  ge s de d oite, ôte  uel ues illusio s à eu  de gau he, est là un effort qui peut 

être utile mais qui déplait des deux cotés. »
747

 Il fo ule d u e aut e faço  ette positio  

e t iste e  a a t la p o itio  du se s de l histoi e ua d il dit : « Ma pensée est que les 

républicains deviendront de plus en plus radicaux et les conservateurs de pus en plus 

l i au , ais ue fi ale e t l a a tage este a au  d o ates ; leurs conquêtes égalitaires 

su siste t, e lo s u elles so t a su des, pa  e e ple le suff age u i e sel de  et le 

service militaire obligatoire de … »
748

  

                   Pour tous ceux qui estiment que le Taine des Origines est plus elui 

de ses œu es a t ieu es, il suffit de li e sa o espo da e pe da t l E pi e pou  se 

o ai e ue ses id es so t les es. M e ai te d u e di tature militaire, même 

ai te de la ai ise de l Eglise su  le gou e e e t. Ai si, au o e t d u  du isse e t 

du régime impérial, il écrit à son traducteur John Durand : « Le ton de la polémique devient 

iole t o e au  app o hes d u e e plosio  ; conservateurs et libéraux, catholiques et 

libres-pe seu s se le t e asp s. Plaise à Dieu u ils e  este t au  pa oles ! Mais chez 

ous, ous le sa ez, l a tio  suit de p s ; o  a ue de patie e et l o  fi it pa  di e : Tirons 

nous des coups de fusil et que cela finisse.  Or, à mon avis, toute violence réprimée ou 

i to ieuse au a pou  effet de eta de  l ta lisse e t du gi e od  et li al ui est le 

seul passa le. U e ou as ue pu li ai e ous ett ait au  ai s d u  di tateu  ilitai e et 

du clergé ; des brutalités gouvernementales ou une inquisition cléricale provoqueraient une 

secousse révolutionnaire. »
749

On retrouve là toutes ses craintes formulées depuis toujours, 
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uel ue soit le gi e au uel il est sou is. C est d auta t plus ai u il supporte 

pa faite e t  la pu li ue oppo tu iste, o e il a ait suppo t  aupa a a t l E pi e. “i u e 

pu li ue od e le p ot ge d u e a e tu e adi ale, il s e  a o ode t s ie  ! « Sous 

la IIIe pu li ue, est toujou s l tat e t al ui gou e e la société locale. La centralisation 

auto itai e off e ela de o , est u elle ous p se e e o e de l auto o ie d o ati ue. 

Le p e ie  gi e, si au ais u il soit, est ot e de ie  a i o t e la alfaisa e du 

second. »
750

 Il ne voit pas une énorme différence entre une monarchie constitutionnelle et une 

pu li ue o se at i e, à pa ti  du o e t où il s agit d u e plouto atie : «  Vous me 

de a dez o  opi io  su  l tat de os affai es. J tudie ot e histoi e depuis  pou  e  

avoir une. Peu importerait que le chef au pouvoir fût un président à terme plus ou moins long 

ou u  oi o stitutio el. L esse tiel est ue les lasses lai es et i hes o duise t les 

ignorants et ceux qui vivent au jour le jour. »
751

 

 

                  Il est certain u u e o a hie o stitutio elle au ait sa p f e e. 

Elle ep se te à ses eu  la ga a tie d u e auto it  e o ue et i o testa le. « Je risquerais 

oi s e  e d etta t au p ofit d u  oi ou d u e a isto atie, e h ditai e. »752
 Son 

modèle politi ue est a glais et e s il pe se ue le te p a e t f a çais e d ait la hose 

i possi le, il e peut s e p he  de s  f e  o sta e t. “o  li e Notes su  l’A glete e 

en fait la démonstration. Pour lui, le régime idéal serait une monarchie constitutionnelle 

tempérée, contrôlée et régulée par le bicamérisme, une chambre des députés équilibrée par 

u e ha e haute le ti e ou h ditai e. Cette ha e haute p se te ait l a a tage 

d e plo e  u e a isto atie selo  ses aptitudes, ui e  au ait les apa it s si elle s e  o t ait 

dig e. C est u e id e o sta te hez lui, auta t da s l’A ie  gi e, ou il reproche à la 

o lesse d a oi  failli à sa tâ he ue da s la Révolution, ou il expose dans le tome I, la faute 

o ise pa  la o stitua te ui a pas suivi le projet de bicamérisme soutenu par Mounier. 

Le suffrage universel serait remplacé par un suffrage à deux degrés qui garantirait à la fois la 

sta ilit  et l e lusio  des asses populai es. « Le p ojet de Mou ie  p oposait l le tio  d u  

Sénat o  pou  si  a s, e ou el  pa  tie s tous les deu  a s, o pos  d ho es âg s au 

moins de trente-cinq ans et ayant en biens fonds dix mille livres de rente. »
753
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                  Mais Tai e, e s il est oppos  au p i ipe du suff age u i e sel ui 

« dans un pays apathique, tend toujours à mettre le pouvoir aux mains des bavards 

déclassés, »
754

 ne  remet pas sa légitimité en cause en restant soucieux de la légalité et 

conscient de sa popularité, cherchant seulement à le tempérer par des mesures techniques, 

o e ous l a o s lu da s sa o hu e ite e  . Da s u e tapho e do t il a le 

secret, il le qualifie même de «  voile énorme sur un bateau sans quille et sans lest. »
755

 Il 

réitère son hostilité au suffrage universel dans les Origines, quand il écrit : « Le suffrage 

universel est dans la société locale une pièce disparate, un engin monstrueux. »
756

 De même a-

t-il  des id es t s p ises su  les odes de s uti . A la suite d u  a ti le du  Figaro  du 10 

o e e  ui l a usait de s t e e i  à propos de son opposition du scrutin de liste, il 

répond à Saint-Genest, rédacteur en chef du journal dans une lettre publiée le 17, pour 

revendiquer sa position sur le sujet, déjà exposée dans sa brochure  le Suffrage universel.  « Si 

vous prenez la peine de la lire, vous y verrez que le scrutin de liste non seulement me semble 

u e t o pe ie, ais e o e ue le s uti  d a o disse e t e pa aît al adapt  à la 

apa it , au deg  d i fo atio , à l i tellige e o e e de l le teu  f a çais, et ue je 

propose d  i t odui e le suff age à deu  deg s. Mo  p i ipe est ue l le teu  doit 

connaître le candidat personnellement, ou par des renseignements de première main ; cela 

posé, il est clair que le scrutin de liste est absurde, mais il est clair aussi que le scrutin 

d a o disse e t, uoi ue oi s idi ule, est e o e i suffisa t. »757
 Tout commentaire 

se le supe flu à la le tu e de e te te, ta t l auteu   appa ait tel u e  lui-même. Du grain à 

moudre pour les républicains radicaux !  

                     Son opposition au suffrage universel ne date pas de 1871. Au moment 

de la prise du pouvoir par Louis-Napoléon Bonaparte, il la manifeste dans sa correspondance 

tout e  a epta t le e di t populai e uoi u il lui e  oûte. « Voici un peuple qui décide de 

son gouvernement. Comme il est bête et ignorant, il le remet à un homme illustre qui a fait 

u e au aise a tio  et ui le o dui a au  a î es. J e  suis d sol  et i dig . “i la i o it  

éclairée a le droit de violenter la majorité stupide, un seul homme éclairé a le droit de 

iole te  l u a i it  stupide. Ce ui est la justifi atio , o  de la o aut , ais de la 
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tyrannie. »
758

 Alo s u il s i dig e du oup d Etat de  et du pl is ite ui le o sa e, il 

écrit au même Paradol son souci de respecter le résultat : « Le oilà l lu de la atio  ; et que 

dira contre la volonté de la nation le partisan du suffrage universel ? Les 7 000 000 de voix ne 

justifie t pas so  pa ju e ais lui do e t le d oit d t e o i. Nous allo s souff i  à ause de 

notre grand principe ; ais ous e l e  d fe d o s pas oi s. »759
 

                      Tai e e ai t pas d e pose  ses opi io s, e si elles o t à 

contre courant des idées répandues à cette époque.  Par exemple son antimilitarisme viscéral 

u il faut o p e d e pa  so  ho eu  de la iole e et sa fia e de l auto ita is e sous 

toutes ses fo es. C est u e des aiso s à so  oppositio  au o apa tis e et à so  su da , 

le boulangisme. On le lui a beaucoup reproché à la réception du Régime moderne, ais s il est 

hostile au g al Bo apa te puis à l E pe eu  Napol o  er, est d a o d au ilitai e u il 

s oppose. Il de eu e pa faite e t i se si le au  i toi es ilitai es, au  o u tes. Il e 

etie t de la g a deu  ilitai e de l E pe eu  ue le o e de o ts pour rien, de vies 

sacrifiées pour un bilan territorial négatif par rapport à la situation précédente. « Sa chimère 

impériale a fait tuer plus de 1 700  F a çais s da s les li ites de l a ie e F a e, 

auxquels il faut ajouter probablement 2 000 000 d ho es s ho s de es li ites et tu s 

pou  lui, à tit es d alli s, ou tu s pa  lui, à tit e d e e is. Ce ue les pau es Gaulois, 

e thousiastes et dules, o t gag  à lui o fie  deu  fois la hose pu li ue, est u e dou le 

invasion ; e u il leu  lègue, pour prix de leur dévouement, après cette prodigieuse effusion 

de leu  sa g et du sa g d aut ui, est u e F a e a put e de ui ze d pa te e ts a uis pa  

la République, privée de la Savoie, de la rive gauche du Rhin et de la Belgique, dépouillée du 

grand angle du Nord-est pa  le uel elle s a he ait… »
760

Comme souvent chez Taine, les idées 

se contredisent au fil des pages. Lui qui se prétend anti militariste, écrit des lignes 

apolog ti ues de l a e olutio ai e. “a s-doute, faut-il  oi  l oppositio  u il d esse 

e t e le pou oi  ja o i  et l a e f a çaise, le fugitif fa e à l te el ! « Là, les hommes se 

sont éprouvés les uns les autres, et dévoués les uns aux autres, les subordonnés aux chefs, les 

chefs aux subordonnés, et tous ensemble à u e g a de œu e. Les  se ti e ts fo ts et sai s 

qui lient les volontés humaines en un faisceau, sympathie mutuelle, confiance, estime, 

ad i atio , su a o de t, et la f a he a a ade ie e o e su sista te de l i f ieu  et du 

supérieur, la familiarité libre et gaie, si chère aux Français, resserrent le faisceau par un dernier 
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œud. Da s e o de p se  des souillu es politi ues et e o li pa  l ha itude de 

l a gatio , il  a tout e ui o stitue u e so i t  o ga is e et ia le, u e hi a hie, o  

pas extérieure et plaquée, mais morale et intime, des titres incontestés, des supériorités 

reconnues, une insubordination acceptée, des droits et des devoirs imprimés dans les 

consciences, bref, ce qui a toujours manqué aux institutions révolutionnaires, la discipline des 

œu s. »761
 I age d u e so i t  fo d e su  la o ale, la f ate it , la hi a hie, la t aditio … 

Tai e ous li e sa isio  de sa so i t  id ale… 

 

                 “o  li alis e s e p i e pa  sa o da atio  totale et sa s se e du 

fanatisme, de la iole e et de l i tol a e. Ce so t es t ois aspe ts u il esti e a a t ise  

la ‘ olutio  f a çaise et est pou uoi il la o da e. Il faut li e sa d fe se de l Eglise da s 

l’A ie  gi e o e u e olo t  de tol a e plutôt u u e o ersion improbable. Dans 

le Régime moderne, est l a solutis e de Napol o  u il e e, quand celui-ci nie toute 

indépendance intellectuelle, instaure la censure, inaugure la propagande, annihile toute 

réflexion individuelle et toute création personnelle. « La liberté de pensée vaut bien la liberté 

politique,
762

 » dit-il dans une lettre à son ami Paradol au début du second Empire, ce qui 

résume parfaitement sa conception politique. Elle lui sera beaucoup reprochée par certains de 

ses admirateurs qui souhaitaient que ses idées libérales lui fassent prendre un engagement 

o fo e à ses id es. C est au o  du li alis e u il e te d ue le ôle de l Etat este 

borné : « L u i ue offi e de l Etat : empêcher la contrainte, partant ne jamais contraindre que 

pour empêcher des contraintes pires, faire respecter chacun dans son domaine physique et 

o al,  e t e  ue pou  ela, s e  eti e  aussitôt, s a ste i  de toute i g e e i dis te, 

ie  plus, et auta t u il le peut sa s o p o ett e la su et  pu li ue, duire ses anciennes 

e ige es, e e u i  u u  i i u  de su sides et de se i es, est ei d e pa  deg s so  

a tio , e utile, e se se e  u u  i i u  de tâ hes, laisse  à ha u  le a i u  

d i itiati e et d espa e, a a do e  peu à peu ses o opoles, ne pas faire concurrence aux 

pa ti ulie s, se d ett e des fo tio s u ils peu e t e pli  aussi ie  ue lui-même ; et l o  

oit ue les li ites ue lui assig e l i t t o u  so t juste e t elles ue lui p es i aie t 
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le devoir et le droit. »
763

 Ces lig es o t t  ites e  , ui peut p te d e u elles 

peu e t e i  d u  a tio ai e ? 

                 Il ep o he à l Etat so  o ipote e alo s u il est « mauvais chef de 

famille, mauvais industriel, agriculteur et commerçant, mauvais distributeur de travail et des 

subsistances, mauvais régulateur de la production, des échanges et de la communication, 

médiocre administrateur de la province et de la commune, philanthrope sans discernement, 

inspecteur incompétent des Beaux-arts, de la science, de l e seig e e t et des ultes. »764
 

                   C est le li al ui peut i e e   : « Ma seule thèse intime est 

contre le pouvoir arbitraire et absolu. »
765

 C est au o  du li alis e u il o da e la 

centralisation administrative instituée par la monarchie absolue et poursuivie par les régimes 

sui a ts, o e le faisait a a t lui To ue ille.  C est e o e le li al ui o da e 

l i g e e de l Eglise da s les affai es pu li ues o e il o da e pa eille e t l i g e e 

de l Etat da s les affai es eligieuses. Pou  lui, la e t alisatio  de l Eglise atholi ue est 

o pa a le à la e t alisatio  ad i ist ati e de l Etat : « Les deu  e t alisatio s, l u e 

e l siasti ue, l aut e laï ue, s ajoute t l u e à l aut e pou  a a le  l i di idu. »766
 Le Taine 

des Origines est-il foncièrement libéral ?  Son libéralisme a des limites. Par exemple, à propos 

de la e t alisatio  e essi e u il iti ue, ette o da atio  est aussitôt ua e : « Sous 

la IIIe pu li ue, est toujou s l Etat e t al ui gouverne la société locale. La centralisation 

auto itai e off e ela de o  u elle ous p se e e o e de l auto o ie d o ati ue. Le 

p e ie  gi e, si au ais u il soit, est ot e de ie  a i o t e la alfaisa e pi e du 

second. »
767

 

                      Peut-o  ualifie  Tai e de li al alo s u il se o t e hostile à la 

démocratie ? Tout dépend de la d fi itio  u il do e au te e démocratie. Ce que Taine 

a ho e, est la d o atie di e te. Cette d o atie ep se te pou  Tai e le da ge  

absolu, elle e à l a a hie et l a a hie o duit i ita le e t au despotis e. C est e 

u il veut démontrer dans les O.F.C., la Révolution française a voulu la démocratie, celle-ci a 

entrainé « l a a hie l gale » elle-même aboutissant au despotisme napoléonien. Pour lui, la 

démocratie est le gouvernement direct du peuple par le peuple.  Il estime que, dans un régime 
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démocratique, le citoyen se trouve aliéné dans une communauté dans laquelle il perd son 

juge e t pe so el au p ofit d u e pe s e a o e et où sa volonté individuelle et 

responsable est noyée dans une action collective et irresponsable. Méfiant vis-à-vis des 

pou oi s lo au  et i li  à l i di idualis e, il au a te da e à p f e  u  pou oi  u i ue et 

centralisé.  « Par nature et par structu e, la d o atie est le gi e da s le uel l i di idu 

accorde à ses représentants le moins de confiance et de déférence ; est pou uoi elle est le 

gi e da s le uel il doit leu  o f e  le oi s de pou oi . Pa tout la o s ie e et l ho eu  

lui prescrivent de garder pour lui quelque portion de son indépendance ; ais ulle pa t il e  

de a si peu. “i da s toute  o stitutio  ode e, le do ai e de l Etat doit t e o , est 

da s la d o atie ode e u il doit t e le plus est ei t. »768
  Proche des idées de 

Tocqueville, il pense que la démocratie, comprise dans les sens de société caractérisée par 

l galit  des o ditio s, peut o dui e, selo  la pla e a o d e à la li e t , soit au despotis e 

tel u il s est ta li e  F a e ap s l e p ie e démocratique, soit, dans le meilleur des cas, à 

une vraie démocratie libérale comme aux Etats-Unis, si cette liberté reste contrôlée par des 

institutions librement consenties. Dans un régime démocratique, le citoyen, naturellement 

méfiant vis-à-vis des pou oi s lo au  et i li  à l i di idualis e, au a te da e à p f e  u  

pou oi  u i ue et e t alis . D où e e t alis e ad i ist atif u il d o e a e  To ue ille, 

do t il oit l o igi e da s la o a hie a solue et ui a pou  effet d isole  les diff ents 

g oupes so iau  et d e t ai e  l i sta ilit  politi ue pe a e te. 

 

                      Son rejet de la démocratie directe est dicté par le refus de la notion 

d galit . E  o  s ie tiste, il o pa e la so i t  hu ai e au ilieu atu el où g e 

l inégalité. « Tout régime est un milieu qui opère sur les plantes humaines pour en développer 

uel ues esp es et e  tiole  d aut es. »769
 Atta h  à sa otio  d lite, il fute l galit  

niveleuse que propose le socialisme. « Le socialisme égalitaire ne veut pour citoyens que des 

auto ates, si ples outils au  ai s de l Etat, tous se la les, de st u tu e udi e tai e, 

commodes à la main, sans conscience, visée,  initiative, curiosité ou honnêteté personnelle ; 

ui o ue s est ulti , a fl hi, pe se et eut par lui-même, dépasse le niveau et secoue le 
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joug ; se disti gue , a oi  de l esp it et de l ho eu , appa te i  à l lite, est t e o t e-

révolutionnaire. »
770

 

                      De e efus du p i ipe d galit  d oule sa o da atio  de la 

Décla atio  des d oits de l ho e. Da s le to e I de la Révolution, Tai e s atta de 

longuement sur sa critique. «  La plupart des articles ne sont que des dogmes abstraits, des 

définitions métaphysiques, des axiomes plus ou moins littéraires, c'est-à-dire plus ou moins 

faux, tantôt vagues et tantôt contradictoires, susceptibles de plusieurs sens et susceptibles de 

se s oppos s, o s pou  u e ha a gue d appa at et o  pou  u  usage effe tif, si ple d o , 

so te d e seig e po peuse, i utile et pesa te, ui, gui d e sur la devanture de la maison 

constitutionnelle et secouée tous les jours par des mains violentes, ne peut manquer de 

tomber bientôt sur la tête des passants. »
771

 Pour appuyer son argumentation, il rédige une 

note de bas de page sur les articles un et dix. Pour le premier, il met en lumière la 

contradiction qui existe entre : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits, 

cette phrase condamnant la monarchie héréditaire consacrée par la Constitution, et Les 

distinctions sociales ne peuvent être fo d es ue su  l’utilit  o u e, qui peut légitimer cette  

e o a hie h ditai e. Pou  l a ti le di , ui oud ait ga a ti  la li e t  des opi io s 

religieuses, Taine le comprend, au contraire, comme un moyen de les soumettre à un régime 

répressif. « Tous les articles de la Déclaration sont des poignards dirigés contre la société 

hu ai e, et il  a u à pousse  le a he pou  fai e e t e  la la e. » 

 

                      De la e faço  u il fute la D la atio  des d oits, Tai e ejette 

toute idée de constitution écrite. Traditionaliste, il se réfère au préjugé héréditaire. Mais, 

o t ai e e t à Maist e et Bo ald, e est pas au o  de Dieu, ais au o  de ette 

ou elle eligio  u est la s ie e. C est la s ie e ui app o he de l ho e, tel u il l it 

dans un chapitre de l’histoi e de la litt atu e a glaise consacré à Byron : « Qui enfin ne se 

trouvera pas ennobli en découvrant que ce faisceau de lois aboutit à un ordre de formes, que 

la ati e a pou  te e la pe s e, ue la atu e s achève par la raison, et que cet idéal auquel 

se suspe de t, à t a e s ta t d e eu s, toutes les aspi atio s de l ho e, est aussi la fi  à 

la uelle o ou e t, à t a e s ta t d o sta les, toutes les fo es de l u i e s ? Dans cet emploi 

de la science et dans cette conception des choses il y a un art, une morale, une politique, une 
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eligio  ou elle, et est ot e affai e aujou d hui de les he he . » 
772

 Il crée donc un 

t aditio alis e laï , s ie tifi ue, fo d  su  l histoi e. «  C est l histoi e ui o duit à la 

politique. Les sciences historiques et non logiques font un groupe à part. Le problème 

politique est une de leurs applications, comme la médecine est une application des sciences 

naturelles. »
773

 Ce t aditio alis e se fo de su  l i itatio  et la o tinuation du passé comme 

ode de pe s e et o e attitude politi ue. ‘espe ta t la Mo a hie et l Eglise, ais o  

as  su  elles, il epose su  la fa ille, la p op i t , l a e, u  Etat fo t, u e lite di igea te et 

la conservation des classes sociales. 

                     Traditionaliste plutôt que conservateur ? Si on se réfère à une 

d fi itio  ui fait du o se ateu  elui ui te d à ai te i  l o d e so ial e ista t, Tai e est 

assurément conservateur, aussi bien sous un régime républicain opportuniste que sous un 

gi e i p ial ui fait la pa t elle à la ou geoisie.  O  a eau oup gauss  de l olutio  

o se at i e de Tai e. Ce tai s ai e t à di e u il a eu peu  de la Co u e, peu  pou  sa 

famille, peur pour ses biens. Assurément, Taine tient au statut que son mariage bourgeois de 

1864 lui a apporté. Mais son souci de la conservation des biens remonte à ses années de 

jeu esse. N it-il pas, en 1849, à son ami Paradol : « Je ai ue deu  opi io s e  politi ue : 

La première est le droit de propri t  a solu, ue la p op i t  est u  d oit a t ieu  à l Etat, 

comme la liberté individuelle. »
774

  Il  pas uptu e ais plutôt u e olutio  ui o espo d 

parfaitement à ses aspirations. Libéralisme et conservatisme font bon ménage chez Taine, 

est assurément ce qui en fait son originalité et qui est la source de controverses.  Si 

o se atis e il  a, o  est ie  loi  du a tio ai e ue eule t oi  e  lui ses e e is…E  

au u  as il e souhaite ta li  u e o a hie d a ie  gi e. Les O. F. C. sont claires sur ce 

point : « Il  a ait, da s la st u tu e de l a ie e so i t , deu  i es fo da e tau  ui 

appelaient deux réformes principales. En premier lieu, les privilégiés ayant cessé de rendre les 

services dont leurs avantages étaient le salaire, leu  p i il ge tait plus u u e ha ge 

g atuite is su  u e pa tie de la atio  au p ofit de l aut e : il fallait donc le supprimer. En 

second lieu, le gouvernement étant absolu, usait de la chose publique comme de sa chose 

privée, avec arbitraire et gaspillage : il fallait donc lui imposer un contrôle efficace et régulier. 

‘e d e tous les ito e s gau  de a t l i pôt, e ett e la ou se des o t i ua les au  ai s 
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de leu s ep se ta ts… »
775

 Il  a pas u e lig e des Origines  ui plaide e  fa eu  d u  

etou  à l a ie  gi e. Il faut u e au aise foi ide te pou  oi  e  leu  auteu  u e 

apologie de la monarchie des Bourbons et considérer Taine comme un réactionnaire Nous 

so es là e  fa e d u e o t adi tio  ide te  hez les l giti istes ui o t se référer à 

Taine pour argumenter leur cause.  Pour eux, les trois tomes de La Révolution ont effacé leur 

d sillusio  de l Ancien régime, et ils préfèrent oublier leurs divergences pour ne conserver de 

l œu e ue sa puissa e a ti olutio ai e. “o  ejet des l giti istes s e p i e lai e e t 

dans une lettre adressée à sa femme, en 1871, en donnant son opinion du Comte de 

Chambord : « Il est trop suranné et clérical. »
776

 

 

                      Son traditionalisme se traduit par une adhésion à une monarchie 

constitutionnelle ou par défaut à une république conservatrice qui symboliserait à la fois une 

auto it  e o ue. Ca  Tai e est pas a ti pu li ai , il est a ti adi al. Le gi e au uel il 

adhérerait serait à la fois traditionaliste et libéral. Ses institutions seraient contrôlées par deux 

ha es. L asse l e atio ale se ait lue  pa  u  suff age à deu  tou s, ga a tissa t la 

p se e de l lite, uili e pa  u e ha e haute lue ou u e pai ie h ditai e ui 

p se te ait l a a tage d e plo e  une aristocratie selon ses aptitudes, calquée en tout point 

su  le od le ita i ue. O  e  e ie t là à l ad i atio  ue Tai e po te à l A glete e, à sa 

fo e de gou e e e t ui se p te au li e d eloppe e t de l i di idu et à l e iste e 

d u e lasse intermédiaire entre noblesse et bourgeoisie, la « gentry » impliquée dans le 

« local government. » 

 

                      Libéralisme, conservatisme, traditionalisme, on pourrait y ajouter 

patriotisme. Cet hymne au patriotisme se retrouve dans les O.F.C. qui  vont devenir, à cette 

occasion, un nouveau bréviaire aux nationalistes de droite.  Dans le premier tome de La 

Révolution , il dresse un portrait du Français en tout point conforme aux idées nationalistes : 

« Ils so t des ho es d u e esp e pa ti ulière, ayant leur tempérament propre, leurs 

aptitudes, leurs inclinations, leur religion, leur histoire, toute une structure mentale et morale, 

structure héréditaire et profonde, léguée par la race primitive, et dans laquelle chaque grand 

évènement, chaque période politique ou littéraire, est venue, depuis vingt siècles, apporter un 
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a oisse e t, u e ta o phose ou u  pli. Tel u  a e d esp e u i ue, do t le t o , 

paissi pa  l âge, ga de da s ses ou hes supe pos es, da s ses œuds, da s ses ou u es, 

da s so  a hage, tous les d pôts de sa s e et l e p ei te des i o a les saiso s u il a 

traversées. »
777

 Ces lignes sont révélatrices du patriotisme profond de Taine et vont inspirer 

toute u e g atio  de pe seu s à la e he he de a i es. Ce est pas la première fois que 

Tai e se  se t de ette tapho e de l a e. Il a toujou s eu u e p dile tio  pou  les a es 

et la fo t, o e le o t e e te te it e  , p fa e d u  li e Les Ardennes illustrées 

de M. de Montagnac et publié dans Dernie s essais de iti ue et d’histoi e : « C est u au  

diverses heures du jour et de la nuit la grande forêt a des joies et des menaces inexprimables ; 

il faut la voir dans la vapeur, pendant les semaines de pluie, ruisselante, morne, hostile, quand 

les ch es t a h s pa  la ha he gise t saig a ts o e des ada es, et ue l u i e sel 

uisse e t des feuillages fait oule  autou  d eu  u e la e tatio  i fi ie ; mais il faut la voir 

comme une belle fille, quand le matin le soleil oblique glisse des flèches entre ses troncs, 

s tale e  appes lu i euses su  ses feuillages, et et des aig ettes de dia a t à la i e de 

toutes ses herbes. »
778

  C est ie  da s les Origines de la France contemporaine que Barrès a 

puis  la tapho e de l a e pou  les Déracinés dans le chapitre célèbre L’a e de M. Tai e. 

“ il lui est a i  sou e t de d fo e  les id es du aît e pou  les e ploite  da s u  se s 

o fo e à ses œu , il faut e o ait e ue, da s e as p is, il les t a s it fid le e t. 

 

                   Nous a o s d jà dit ue Tai e utilise l i age de l a e 

révolutionnaire pour exalter son patriotisme. Il le fait dans le tome III de la Révolution pour 

oppose  la fa tio  ja o i e à l a e pat iote ui, à ses eu , i a e la atio  e tueuse et 

éternelle. La lessu e de  est pas i at is e et il souhaite ha ilite  l a e f a çaise 

ui a o u la gloi e puis l hu iliatio  pou  « la Revanche. »  Cette a e u il fustige ua d 

elle est au service des ambitions de Napoléon, il la couvre de louanges quand elle défend la 

patrie. « Il  a u e pat ie, et, ua d la pat ie est e  da ge , ua d l t a ge  e  a es atta ue 

la frontière, on suit le porte- d apeau, uel u il soit, usu pateu , a e tu ie , he apa , oupe-

t te, pou u u il a he e  a a t et tie e le d apeau d u e ai  fe e. A lui a a he  e 
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drapeau, à contester son prétendu droit, à le chasser, à le remplacer, on perdrait la chose 

publique. »
779

 

                   Quelques pages plus loin, après avoir cité quelques pages de Stendhal 

su  l a ou  de la patrie, il écrit : «  L a ou  de la pat ie, tait leu  seule eligio , ais il e  fut 

u e. Lo s ue, da s u e atio  le œu  est si haut, elle se sau e, alg  ses gou e a ts, 

quelles que soient leurs extravagances et quels que soient leurs crimes ; car elle rachète leur 

ineptie par son courage et couvre leurs forfaits sous ses exploits. »
780

  En 1878, au moment de 

la pa utio  de es lig es, il  a sa s doute pas u  seul le teu  ui puisse o teste  es ots. 

L id e pat ioti ue est u i e selle, de d oite comme de gauche. Dans les dernières années du 

siècle, il va en être autrement. 

 

 

 

                  Comment résumer le paradoxe évident régnant sur les idées politiques 

de Taine et illustrées par les O.F.C. ? Tour à tour libéral, attaché aux libertés individuelles, 

partisan de la décentralisation mais opposant au suffrage universel et à la démocratie, 

conservateur favorable à un régime fort et hiérarchisé mais rejetant une monarchie 

l giti iste, t aditio aliste ais souhaita t la s pa atio  de l Eglise et de l Etat, pat iote 

e alta t les e tus ilitai es ais fia t de l ho e p o ide tiel. Tai e est tout ela, et 

est pa e u il est tout ela u il est possi le de fai e des le tu es o t adi toi es des 

Origines. Opposé aux extrêmes, il est avant tout un esprit libre, indépendant des partis 

politiques et donc exposé aux vindictes des uns comme des autres. Dans ses notes de travail 

des Origines conservées à la B.N.F., il donne sa  définition de lui-même : « Matériellement et 

moralement je suis un atome da s u  i fi i d te due et de te ps, u e poi te fleu ie da s u  

pol pie  p odigieu  ui o upe l O a  e tie , et, g atio  pa  g atio , e ge, laissa t 

ses innombrables supports et ramifications sous la vague ; e ue je suis est a i  et 

a i e pa  le t o , la g osse a he, le a eau, la tige do t je suis l e t it  ; le suis, 

pou  u  o e t et su  u  poi t, l a outisse e t, l affleu e e t d u  o de pal o tologi ue 

e glouti, de l hu a it  i f ieu e fossile, de toutes les so i t s supe posées qui ont servi de 

supports à la société moderne, de la France, de tous les siècles, du XIXe siècle, de mon groupe, 
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de a fa ille. Je ai pe s , je e pe se ue d ap s le g oupe de faits eçus et des di e tio s 

établies autour de moi. » 
781

Paul Bourget, dans son Taine Historien de , es uisse l i age 

du libéral-conservateur : « Li al o e il est jus u à pou oi , s il le oulait, ett e, o e 

so  o f e d out e- a he He e t “pe e , à la p e i e page d u  li e ette de ise 

L’i di idu o t e l’Etat, et o se ateu , jus u à pou oi  p e d e à so  o pte la p ofo de 

parole de Goethe : « J ai e ieu  l i justi e ue le d so d e. »782
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C. La fin du siècle 

 
                          Si le décès de Taine a suscité une littérature abondante sur 

l ho e et so  œu e, les a es sui a tes e sig ifie t pas pou  auta t le sile e et l ou li. 

La première raison est la publication post mortem du deuxième tome inachevé du Régime 

moderne, comprenant les deux livres l’Eglise et l’E ole déjà rédigés et  qui va être l o jet d un 

petit o e d a ti les iti ues. La deu i e aiso  est ue l au a i telle tuel de Tai e su  

u e pa tie de l i tellige tsia f a çaise e se d e t pas da s es de i es a es du si le. 

L e seig e e t dispe s  pa  les  œu es de Tai e demeure incontournable autant pour la 

g atio  d i telle tuels des a es  ue pou  elle des a es . C est juste e t 

l effa e e t p og essif de es g atio s ui a fige  so  i age de a i e d fi iti e. 

                          Le premier anniversaire de sa mort  donne lieu à un certain 

o e de pu li atio s, do t l i po ta t a ti le de Ga iel Mo od pa u da s la Revue de Paris 

le 1
er

 mars 1894, lui-même repris du ulleti  de l’asso iatio  des a ie s l es de l’E ole 

Normale et que nous avons déjà évoqué précédemment.  Des articles, des ouvrages vont lui 

être consacrés durant les quatre années qui précèdent la parution des Déracinés de Barres 

do t le ete tisse e t a a ue  l apog e de so  i flue e. E  effet, si  es a ti les pu li s 

émette t des a is di e s et uel uefois o t adi toi es, ils so t tous d u s d esp it 

pol i ue et e  pa ti ulie  e e pts d a i e pe s e politi ue. “i Tai e eu t e  , est 

bien à partir de 1897, avec Les déracinés, puis en 1898, avec les divisions idéologiques 

occasionnées par « l Affai e » que sa fortune lui échappe.  

 

                           Le Journal de Débats publie les 22 et 23 février 1894 un article 

signé de J. Bourdeau et intitulé La philosophie de Taine. 
783

 « Ap s s t e se i de la litt ature 

et de l a t pou  fai e la ps hologie d u  peuple, Tai e appli ue sa thode à la politi ue. »  

L auteu  se li e à u e a al se des Origines sous l a gle philosophi ue et e  pa tage les 

conclusions. Contrairement à de nombreux critiques qui semblent douter de la thèse de Taine 

sur L’esp it lassi ue, Bourdeau ne semble pas la remettre en cause : « C est da s le goût des 

théories abstraites dans notre rationalisme, dans notre absence de sens historique et de sens 

pratique que Taine signale le vice radi al de l esp it f a çais u il a si e eilleuse e t a al s  

sous le o  d esprit classique, esp it si guli e e t da ge eu  si o  l appli ue au 
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gouvernement des sociétés, non plus aux idées, mais à la chair vivante. La Révolution a été 

avant tout une erreur de psychologie. Ses précurseurs et ses théoriciens considéraient 

l ho e atu el o e esse tielle e t aiso a le et o , a ide telle e t d p a  pa  la 

société. » L auteu  e e et pas e  uestio  la thode d a u ulatio  des petits faits 

appliquée pa  l histo ie , au o t ai e, il affi e u ap s leu  le tu e, « il semble impossible 

de glorifier Saint-Marat et Saint-Robespierre. » Il constate le pessimisme de Taine sur la nature 

hu ai e, juge e t t agi ue et so e, ui o t aste a e  l i o ie ai a le d u  ‘e a  et ui 

justifie la essit  d u  Etat fo t. « Taine éprouve une égale horreur pour la tyrannie et le 

désordre. » C est la o ale p ô e pa  Tai e ui lui se le la plus a outie. « Toute 

philosophie politique suppose une philosophie morale. Le fondement de la morale de Taine 

est ulle e t taph si ue, il est pu e e t histo i ue. Nos deu  de i es o u tes da s 

e do ai e, la o s ie e et l ho eu , ous ie e t de la ie f odale, du Ch istia is e et de 

la Réforme et notre tâche est de affi e , d e alte  es deu  se ti e ts plus p ieu  ue la 

vie même. »  La conclusion se veut être un satisfecit de la philosophie de Taine : « Ce est pas 

en rationaliste mais en historien et en psychologue que Taine parle de religion. Amie de la 

religion mais non religieuse, la philosophie de Taine aboutit à un stoïcisme plein de simplicité 

et de grandeur. » 

 

                            A l o asio  du p e ie  a i e sai e de la o t de Tai e, 

L’U i e s publie un compte- e du  o  sig  de l Analyse critique des Origines de la France 

contemporaine de l a  Bi ot d jà pa u e   da s le Bulletin religieux du diocèse de La 

Rochelle ui a ait alu à so  auteu  u e lett e de e e ie e ts de l histo ie . L a ti le e 

cache pas sa démarche : « Cette publi atio , œu e de p opaga de, e peut a ue  

d a tualit  à u e po ue où o  eut ha ilite  la ‘ olutio  e  lo . » Il fait remarquer que 

l a  Bi ot o sid ait ue les O.F.C. taie t plus u  po t ait u u e histoi e de la ‘ olutio , 

« une véritable histoi e i di ua t d u e a i e plus p ise, plus o ple e, plus 

thodi ue, la suite et les dates des g a ds e e ts au uels se atta he tout l e se le 

des faits caractéristiques de cette période à jamais lamentable de nos annales. »  Ce portrait 

lui se le e t ao di ai e pa  so  a u ulatio  de faits aussi ho i les u pou a ta les 

o espo da t au sujet. E ide e t, et ous o o s là le ut de la pu li atio , l i t t est 

ue l auteu  de e po t ait « est pas u  h tie , i e u  spi itualiste, est do  u  

t oi  d auta t plus i usa le des faits u il a o te, et u  juge sa s pa ti p is auta t ue 
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ie  i fo  des si ist es h os de et pou a ta le d a e u o  appelle la ‘ olutio  

française. »
784

 Pour L’U i e s et pour la droite catholique, Tai e est l ho e de la situatio  

puis ue so  œu e e peut t e e ta h e de se ta is e. Ce ue les iti ues atholi ues 

disaie t d jà e  , à la pa utio  du p e ie  to e o sa  à la ‘ olutio , s a plifie  

ans plus tard.  

 

 

                          Le 1
er

 avril 1894, E.M. de Vogüé fait paraître dans la Revue des 

deux mondes un article intitulé Le dernier livre de M. Taine,
785

  consacré au deuxième tome du 

Régime moderne. Bie  u i a he , M e Tai e souhaite le oi  pu li . L auteu  la git 

sensi le e t so  sujet u il e li ite pas à la iti ue de l’Eglise ou de l’E ole.  A la manière  

du maître, son hommage reprend la métaphore du travailleur infatigable explorant les 

fondations de la France. « Pe da t plus de i gt a s, l i fatiga le i eu  a creusé ses galeries 

d e plo atio  sous le sol ui po te la it  f a çaise. Au le de ai  des te i les se ousses ui 

a aie t a l  ette it , il s tait p o is de e o aît e la atu e et la solidit  du te ai  où 

elle pose. Avec des blocs puissants noyés dans une accumulation de notes et de menus faits, 

l œu e u il eti ait de ses e a atio s do e ie  l i p essio  d u e o tag e de d lais à 

l o ifi e d u  puits de i e. Il s  e fo ça, poussa t la sape thodi ue da s les ou hes de 

débris dont notre sol est formé depuis un siècle, vérifiant les fondements de nos édifices, les 

racines dernières des arbres vigoureux en apparence. Pendant vingt ans, il chemina sous les 

institutions de notre France, patient, courbé sur son pic, les yeux uniquement fixés sur le point 

d atta ue u lai ait sa la pe sou de ; inattentif aux étonnements, aux passions, aux colères 

ui se d haî aie t, ua d o  l e te dait foui  sous uel ue e los sa , sous uel ue 

sanctuaire de vaines reliques consacrées par la superstitio . Il e o tait de l a ie  gi e à 

la Révolution, de la Révolution au régime napoléonien, base de toutes nos constructions 

actuelles ; il se rapprochait, le cheminement allait déboucher sous nos pieds : Taine en serait 

esso ti au œu  e de ot e ie présente, pour nous dire le secret de ses investigations et 

la aleu  so iale de ette ie. Co e il tou hait au ut, l outil lui to a des ai s ; à ce 

labeur formidable, le mineur avait creusé son propre tombeau. » 
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                           Cette longue citation, à double sens, est particulièrement 

sig ifi ati e su  la a i e ue o  o e d i telle tuels de la fi  du si le juge les Origines 

de la France contemporaine : U e œu e ad i a le ais li it e, i tellige te ais 

besogneuse, ambitieuse mais stérile.  De Vogüé  évoque le premier tome du Régime moderne 

pour souligner la coïncidence entre la mort de Taine et la multiplication des ouvrages 

consacrés à Napoléon, « napoléonite aigüe. » Il regrette que Taine « a oulu oi  da s 

Napol o  ue l goïs e du particulier ambitieux » en minimisant les acquis positifs de son 

a tio . Il el e juste e t l i o pati ilit  des deu  ho es, o ua t deu  puissa es 

a tago istes, l u e spi ituelle, l aut e te po elle, i sista t à juste tit e su  l i pe a ilit  de 

Tai e à la otio  de gloi e. N gligea t le ot  l galiste de l auteu , il et e la p o a ilit  

d u e possi le ise à l i de  de elui- i pa  l E pe eu  : « traqué, banni peut-être, comme le 

plus dangereux des idéologues. »  C est ou lie  la ie de Taine, et son adaptation aux régimes 

su essifs u il a eu à suppo te . “ il iti ue et s il o teste, e  au u  as il e s oppose 

ou e te e t. A pa ti  du o e t où sa li e t  i di iduelle est pas e a e, il s adapte,  

demeure dans le domaine des idées et este d li e t au deho s de l a tio . 

                             A la même date, F. Picavet dresse un portrait de Taine dans la 

Re ue de l’e seig e e t sup ieu , assez p o he, sa s doute, de elui u au ait souhait  so  

modèle. «  Taine a voulu t e u  philosophe et u il e te dait pas e lusi e e t pa  là t e 

un professeur de philosophie, mais penser en toute manière par lui-même. On a été conduit 

plus d u e fois à le d atu e , à le di i ue  et e à le fausse  o pl te e t. » Ce 

jugement est d auta t plus pe ti e t u il faut ie  ad ett e ue si Tai e a e e  u e 

i flue e o sid a le su  o  o e d i telle tuels de so  te ps, il a ja ais e d ole. 

« Qua d à l i flue e u il au a e e e, o  pou a di e uels pe seu s et uels crivains il a 

inspirés depuis près de trente ans ; mais il ne semble pas que cette influence soit près de 

cesser et peut-être même se fera-t-elle e o e se ti  d u e faço  plus o ti ue et plus 

pratique pendant le XXe siècle. »
786

  Picavet ne se doute pas de quels maux la fortune de Taine 

aura à souffrir. 

 

                           A la parution du livre de G. Monod, Les aît es de l’histoi e, 

Renan, Taine, Michelet ui ep e d l a ti le su  Tai e da s la Revue bleue et le Bulletin de 

                                                 
786 Picavet (F.), « M. Taine », Revue de l’enseignement supérieur, mars 1894, p. 199-200.  
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l’asso iatio  des a ie s l es de l’E ole No ale, Emile Faguet, dans la Revue bleue, 
787

 

commente le portrait brossé par celui-ci. Reprenant le cours de la vie de Taine relatée par 

Mo od, il el e ue si Tai e  a toujou s joui d u e totale i d pe da e au ou s de so  

existence, est u il a eu la ha e de fi ie  de l i d pe da e fi a i e t s tôt. 

Aut e e t dit, u il a pas eu à t a aille  pou  i e et u il a pu i e ue pou  pe se . 

Cette réflexion en appelle une autre, non exprimée chez Faguet, et  qui explique l atta he e t 

de Taine à la notion de propriété manifestée à un âge inhabituel pour ce type de discours. Très 

juste e t, il ote ue l he  à l ag gatio  de philosophie att i u e à to t à V. Cousi , s est 

révélé une chance pour Taine en le plaçant sur le banc des parias. Résumant avec humour le 

mode de vie de Taine, il écrit : « Le so t lui a pe is de i e la ie u il a ait e. Il e oulait 

i e ue pou  pe se . Il a u e  pe sa t pe da t u e i ua tai e d a es. Il a t  aussi 

parfaitement heu eu  ue l o  peut l t e. Mais aussi il a o te u e sultat g â e à u e 

méthode très précise, très exacte et profondément méditée, dont voici quelques points 

essentiels : 1° Ne jamais se mêler à aucune polémique, pour ne pas perdre la notion exacte et 

l id e ette des hoses ; 2° ne jamais répondre aux critiques quand on a tort ; 3° ne jamais 

répondre aux critiques quand on a raison ; 4° ne jamais répondre aux critiques quand on a 

raison et tort en même temps ; 5° ne jamais entrer dans la politique active et quotidienne ; 6° 

ne jamais aller dans le monde ; 7° ne jamais répondre aux interviews. » Faguet, qui ironise sur 

l a glophilie de Tai e, utilise a e  justesse le e esp it.  Pou  illust e  sa fle io  su  la 

Révolution de Taine, il reprend une lettre de ce dernier à E. Havet, citée par Monod et qui 

résume parfaitement la pensée historique de Taine : «  On peut considérer la Révolution 

française comme la première application des sciences morales aux affaires humaines ; ces 

sciences en 1789 étaient à peine ébauchées ; leur méthode était mauvaise, elles procédaient a 

priori ; leurs solutions étaient bornées, précipitées, fausses.  Combinées avec le fâcheux état 

des affaires publiques, elles ont produit la catastrophe de 1789 et la très imparfaite 

réo ga isatio  de OO… Mais oi i ue es s ie es o e e t à fleu i  ; elles ont changé 

de méthode, elles se font a posteriori. En vertu de cette méthode leurs solutions seront toutes 

diff e tes, ie  plus p ati ues. La otio  u elles do e o t de l Etat sera toute neuve. »
788

 

Faguet considère que la citation de Taine, si elle résume parfaitement sa définition de la 

                                                 
787 Faguet (E.),  « Maîtres d’histoire », Revue bleue, t.II, 4e série, 7 juillet 1894, p. 167-170. 
788 Taine (H.), « Lettre à E. Havet le 28 mars 1878 »,  Vie et correspondance, op. cit., T. IV, p. 45-46. 
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‘ olutio , d o t e so  e eu  e  la ualifia t d appli atio  des s ie es o ales au  

affaires humaines.  

                           Pour clore son article, Faguet met  le rejet de la centralisation 

exprimée par Taine sur le compte de son anglophilie et que si cette centralisation est néfaste à 

la France, elle reste nécessaire pour continuer à être. « Que ce soit pour elle une cause de 

mort lente, il est possible ; ais l aut e pa ti tait ause de o t apide. » Ces divergences 

mises en lumière, Faguet conclut : « Cela e p he poi t Tai e d a oi  t  u  g a d esp it. » 

 

                           En 1894 également, parait chez Poussielgue, un ouvrage de A. de 

Margerie,
789

 i ai  atholi ue, do e  de la fa ult  atholi ue des lett es de Lille. “ il t ou e 

en Taine un allié important à ses propres convictions, il émet, non seulement un certain 

nombre de réserves mais pratiquement une condamnation de sa méthode. Manifestement, si 

Margerie considère les O.F.C. o e u e œu e esse tielle da s la e ise e  ause de la 

‘ olutio , Tai e lui se le e o e suspe t d a ti l i alis e. Co e a t le p e ie  to e 

des O.F.C., l’A ie  gi e, l auteu  pe se que la thèse de Taine est vraie pour la noblesse, à 

moitié fausse pour la royauté et totalement fausse pour le clergé. Mettre le clergé dans le 

camp de privilégiés lui parait être une erreur monstrueuse. Certes, les volumes suivants 

corrigent cette impression  et rapproche Taine de Maistre mais il ne lui pardonne pas de ne 

pas avoir véritablement compris le vice de la Révolution : « l I ligio . » “uit l i e tai e de e 

ue Tai e au ait dû d eloppe  à p opos de l a tio  de la Co stitua te o t e le 

clergé : « spoliation, usurpation, persécution, » et e u il a ue : « l a e, la Ve d e, le 

prêtre réfractaire. » O  oit ie  là ue Ma ge ie est de au aise foi ou u il a peut-être pas 

bien lu les Origines, a  s il faut ie  he he  la Ve d e e t e les lig es, et est i te tio el 

de la pa t d u  Tai e o l a iste, les pages su  l a e ie  ue es so t lo ue tes et il est 

i possi le d affi e  u il ait al t ait   la uestio  des p t es f a tai es, au o t ai e. Le 

pêché originel de Taine pour Margerie est le passé de celui-ci et il a du mal à le considérer de 

son parti. Même son anti jacobinisme lui est suspect : « Ils les ja o i s  l atti aie t o e u  

phénomène tératologique ou plutôt comme une espèce rare et venimeuse, sa méthode 

naturaliste. »
790

  Malg  ses its, Tai e este pou  l auteu  u  a ti l i al  ui ose affi e  

u il  a o flit e t e la s ie e et l glise atholi ue et u il  e  au ait pas a e  le 

                                                 
789 De Margerie (A.),  H. Taine, Paris, Poussielgue, 1894. 
790 De Margerie (A.), op. cit., p. 401. 
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p otesta tis e, alo s ue pou  lui il  a au u e diff e e e t e les religions reconnaissant 

toutes les deu   la ‘ de ptio  et l I a atio . Co e o  le oit, les p jug s o t la ie du e 

e  , il e  se a pas de e uel ues a es plus ta d. “a o lusio  est u e 

condamnation sans appel de la célèbre méthode tainienne : « Le système de M. Taine est faux 

et destructif de toute science, funeste et destructif de toute moralité. »  

                           Pour conclure cette évocation du premier anniversaire de la mort 

de Taine, rappelons que le conseil municipal de la ille de Pa is aptise l a ie e ue 

Proudhon-Prolongée, dans le 12
e
 arrondissement entre le boulevard de Reuilly et la rue de 

Charenton, rue Taine. 

 

                           L a e sui a te, pa aît Etudes critiques sur la littérature 

contemporaine de E. Scherer qui reprend en particulier un article écrit en 1884 sur La 

Révolution de Tai e. Nous l a o s o u  lo s de l tude su  la eptio  de l œu e et il est 

i utile d  e e i . L auteu  ta t d d  e  , le te te est pas odifi . Il eg ettait en 

particulier que «  Tai e ait a a do  u e philosophie de l histoi e do t il fût le p o oteu  le 

plus o ai u et u il ait is de ôt  les p i ipes ui se aie t les plus appli a les da s es 

circonstances. Je veux parler de la doctrine qui cherche moins dans les gouvernements la part 

des responsabilités morales que le jeu de certaines forces et la traduction de certaines 

lois. »
791

   

 

                            Tai e fait l o jet d u e tude pa ti uli e e t i t essa te da s 

un livre écrit par G. Pellissier, dans la mesure où elle échappe au clivage traditionnel que 

suscitent généralement les Origines. E  effet, l auteu  se p o upe plus de la fo e ue du 

fo d da s l œu e de Tai e et sa s appo te  u  lai age ou eau, fait le poi t su  la 

pérennité de sa méthode. Comme beaucoup de critiques avant lui, Pellissier fait de Taine 

avant tout un philosophe. « Tai e a t  oi s u  iti ue u u  histo ie  et oi s e o e u  

histo ie  u u  philosophe. Da s l tude des œu es d a t o e da s elle des faits 

histo i ues, il a he h  su tout e u elles pou aie t lui app e d e, o  pas su  tel ou tel 

ho e, ais su  l ho e e  soi, su  sa atu e, su  les lois ui gisse t so  t e i telle tuel 
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348 

et moral. »
792Pou sui a t sa d o st atio ,  l auteu  s attache à analyser la méthode 

tai ie e ui epose su  le p i ipe u il  a au u e diff e e e t e le o de o al et le 

monde sensible et que « l histoi e hu ai e et l histoi e atu elle su isse t les es lois 

organiques. »  Expliquant les théories de la race, dispositions innées et héréditaires, du milieu, 

ensemble des circonstances ambiantes, du moment, combinaison des deux premières, il en 

d o t e les failles. Il e pli ue d a o d e ue Tai e d o e « la faculté maîtresse. » 

« Parmi les caractères d u  a i al ou d u  g tal, les u s so t su o do s, les aut es au 

contraire sont prépondérants et déterminent tout le plan de son économie. Semblablement, 

pa i les a a t es d u  i di idu hu ai , les u s so t a essoi es, ta dis ue les aut es so t 

dénominateurs et fixent par avance tout le développement de son activité morale. Comme les 

o ga es de l a i al, les fa ult s de l ho e o t e t e elles des d pe da es essai es et 

varient ensemble suivant des liaisons constantes ; elles sont mesurées et produites par une loi 

unique et cette loi donnée, on peut prévoir son énergie, calculer leurs bons et leurs mauvais 

effets. B ef, il  a e  ha u  de ous u e fa ult  aît esse do t l a tio  u ifo e se 

communique différemment à nos différents rouages et imprime à notre machine un système 

de mouvements prévus. » Cette lo gue itatio  de Tai e a pou  ut d e  d o t e  les 

li ites. Pellissie   pe se ue ette th o ie o ait l i po ta e apitale de l i di idualit  et 

que ces lois sont trop généralisatrices. Ce système, à la rigueur toute mécanique a ses limites, 

et u e  , il est d pass .  C est  Le Disciple de Bourget qui lui donne son argumentaire et 

qui fait de ce dernier le premier contestataire  de Taine : « Le philosophe Sixte, ferme 

caractère, net et puissa t esp it, do t il a oulu fai e u  t pe sup ieu  de l i dulit  

s ie tifi ue ue pou  hu ilie  a e  plus d lat la s ie e de a t la Foi. »793
 

                            Si ce livre a le mérite de faire un bilan juste et non complaisant de 

la thode appli u e pa  Tai e, auta t e  histoi e u e  a t ou e  litt atu e, il fige e de ie  

da s so  te ps et d o t e ai si u il appa tie t au pass , o e ‘e a  au uel o  l asso ie 

souvent. « ‘e a  et Tai e o t p sid  à l olutio  ui a ue la seconde moitié du siècle, 

o t i u  plus u au u  aut e de leu s o te po ai s au t io phe du positi is e da s toutes 

les provinces de la pensée »
794

 Il fait de Taine le doctrinaire du positivisme, autoritaire, à 

l i agi atio  au se i e de la s ie e, « audace du croyant et candeur du géomètre. » 

                                                 
792 Pellissier (G.), Nouveaux essais de littérature contemporaine, Paris, Lécène, Oudin et Cie éditeurs, 1895, p. 
165. 
793 Pellissier (G.), op. cit., p. 128. 
794 Pellissier (G.), op. cit., p. 163. 
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                    Gustave Lanson, dans son Histoire de la littérature française, salue 

dans les Origines, u e œu e agist ale ui a ue so  po ue. ‘ pu li ai  t s atta h  à la 

notion de causalité, dans laquelle l œu e s e pli ue pa  des faits a e  les uels elle e t etie t 

des rapports de cause à effet, il considère Taine comme un précurseur dans ce domaine. Pour 

cela, sa critique, même teintée de réserves, est élogieuse. « Quelques erreurs dans 

l esti atio  des sou es, des iole ts pa ti p is da s l i te p tatio  de l e hai e e t des 

faits, e di i ue t pas la solidit  de l œu e, i su tout sa i hesse suggesti e. »795
 

                            Taine appartient au passé pour les jeunes générations, mais en 

 est e o e la g atio  p de te ui pu lie et ui est toute e ti e sous so  

influence. La figure la plus célèbre est Gustave Le Bon, qui, cette année-là, fait paraître 

Psychologie des foules. Né en 1841, médecin de formation, polygraphe extraordinaire, aucune 

sp ialit  s ie tifi ue happe à so  e lop dis e. “u  e pla , il est pas sa s appele  

le Taine des années 1850-1870 qui possédait les mêmes facultés. Après sa participation active 

lors de la guerre de 1870 au cours de laquelle il s illust e da s sa sp ialit , il est o f o t  au  

désordres de la Commune qui le marquent profondément et qui provoquent chez lui une 

a e sio  p ofo de et d fi iti e pou  les ou e e ts de foule et pou  la iole e u ils 

entrainent. Là encore, le mimétisme avec Taine est frappant et son déterminisme en est une 

aut e p eu e. L a e p de te, il a ait pu li  Lois ps hologi ues de l’ olutio  des 

peuples, da s le uel il li e ses fle io s su  l olutio  des i ilisatio s : « Il y a des grandes 

lois permanentes qui dirigent la marche générale de chaque civilisation. De ces lois 

permanentes, les plus générales, les plus irréductibles découlent de la constitution mentale 

des a es. La ie d u  peuple, ses i stitutio s, ses o a es et ses a ts e so t que la trame 

isi le de so  â e i isi le. Pou  u u  peuple t a sfo e ses i stitutio s, ses o a es et 

ses a ts, il lui faut d a o d t a sfo e  so  â e ; pou  u il pût l gue  à u  aut e sa 

i ilisatio , il faud ait u il pût lui l gue  aussi so  â e. » 
796

 Sa proximité avec la pensée de 

Tai e est ide te, o e l est sa foi e  la s ie e ui e fo e so  d te i is e : « La 

s ie e a o t  à l ho e la fai le pla e u il o upe da s l u i e s et l a solue i diff e e 

de la nature pour lui. Il a vu que e u il appelait li e t  tait ue l ig o a e des auses ui 

l asse isse t, et ue, da s l e g e age des essit s ui les e t, la o ditio  atu elle 
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de tous les t es et d t e asse is. » 
797

 Le o po te e t de l ho e est d te i  a  sa 

constitution mentale obéit aux mêmes règles que ses caractères anatomiques. « Ses 

a a t es, fo da e tau , i ua les, p o ie e t d u e e tai e st u tu e pa ti uli e du 

cerveau. »
798

 La correspondance entre ces lignes et le livre de Taine De l’i tellige e est 

ide te, o e l est Psychologie des foules et Les Origines de la France contemporaine.  

 

                          L i flue e de Tai e hez Le Bo  est i e se, ie  ue e de ie  

l a oue peu et o e e pa  leu  ad i atio  o u e pou  Th. ‘i ot, à ui Le Bon dédicace 

son ouvrage.  Taine avait publié un article sur Ribot dans Le Journal des débats le 23 novembre 

1873, repris dans De ie s essais de iti ue et d’histoi e, groupant un certain nombre 

d a ti les ue sa eu e fait pa aît e e  .  Tai e disait sa proximité de pensée avec Ribot et 

il est aisé de rapprocher Taine de Le Bon par quelques citations : « Ni le spiritualisme ordinaire 

i l a ie  at ialis e e so t aujou d hui des positio s te a les. O  e peut plus dis ute  

en philosophie la question des substances ; o  e s o upe ue des ph o es, 'est-à-dire 

des faits ou évènements. » 
799

  Ou encore : « L h dit  ph siologi ue ous ga a tit l h dit  

ps hologi ue. L h dit  t a s et le fo ds p i itif ais aussi les a uisitio s ult ieures. »
800

  

Le Bon ne dit pas autre chose dans son introduction de Psychologie des foules quand il 

écrit : « L po ue a tuelle o stitue u  des o e ts iti ues où la pe s e hu ai e est e  

voie de transformation. Deux facteurs fondamentaux sont à la base de cette transformation. 

Le p e ie  est la dest u tio  des o a es eligieuses, politi ues et so iales d où d i e t 

tous les l e ts de ot e i ilisatio . Le se o d, la atio  de o ditio s d e iste e et de 

pensée entièrement nouvelles, engendrées par les découvertes modernes des sciences et de 

l i dust ie. » “u  l h dit  : « Le fo d h ditai e des se ti e ts d u e a e est so  l e t 

le plus stable. »
801

 A propos de « race », il est certain que Le Bon dépasse largement Taine, car 

il distingue sans a iguït  des a es sup ieu es et de a es i f ieu es, e ue a ja ais dit 

Taine. Celui-ci ne variera pas sur sa définition de la race durant les années qui séparent 

l’Histoi e de la litt atu e a glaise et Les Origines de la France contemporaine. En 1863, il 

écrit : « Ce u o  appelle a e, e so t les dispositio s i es et h ditai es ue l ho e 

                                                 
797 Le Bon (G.), Les lois psychologiques de l’évolution des peuples, op. cit., p. 154. 
798 Le Bon (G.), Les lois psychologiques de l’évolution des peuples, op. cit., p. 21.  
799 Taine (H.), Derniers essais de critique et d’histoire, Paris, Hachette, 1894, p. 100. 
800 Taine (H.), Derniers essais de critique et d’histoire, op. cit., p. 104. 
801 Le Bon (G.), Psychologie des foules, [1895], rééd. Paris, PUF, 2008, p. 1. 



 

351 

apporte avec lui à la lumière, et qui ordinairement sont jointes à des différences marquées 

dans le tempérament et la structure du corps. Elles varient selon les peuples. » 
802

En 1890, 

dans une lettre à Brunetière, il précise sa pensée : « Ce ui o stitue la a e, est l h itage du 

sang, par suite la transmission des inclinations et aptitudes héréditaires, lesquelles sont plus 

ou moins grandes et petites selon les individus, en diverses proportions, en mixtures diverses. 

Naturellement, dans une race à imagination pittoresque, il y a plus de chances pour la 

aissa e d u  g a d pei t e ue da s u e a e à i agi atio  s he ; de même, dans une race 

de haute statu e, il  a plus de ha es pou  la aissa e d u  g a t ue da s u e a e de 

stature basse. »
803

Cette constatation paraît être une évidence dans la France du XIXe siècle, et 

nous sommes bien loin du rapprochement que certains ont voulu faire avec les théo ies d u  

Gobineau, lui- e up  pa  D u o t. E  o lusio  su  e sujet, l id e ise ue Le 

Bon ne fait que suivre Taine à propos de la définition de la race est fausse. 

 

                           Bie  ue g a d ad i ateu  de Tai e, Le Bo  e  est pas moins 

critique de sa méthode et semble le considérer plus naturaliste que psychologue : « Bien des 

ph o es so iau  de a de t l tude d u  ps hologue eau oup plus ue elle d u  

naturaliste. Notre grand historien Taine a examiné la Révolution en naturaliste, aussi la genèse 

réelle lui a-t-elle sou e t happ . Il a pa faite e t o se  les faits, ais, faute d a oi  

p t  la ps hologie des foules, le l e i ai  a pas toujou s su e o te  au  auses. 

Les faits l a a t pou a t  pa  leu  ôt  sa gui ai e, il a gu e u da s les h os de la 

g a de pop e u u e ho de de sau ages pilepti ues se li a t sa s e t a e à leu s 

instincts. »
804

 Contrairement à Taine qui pense que la Révolution a été dirigée par un groupe 

d ho es, les ja o i s, Le Bo  oit, lui, ue est la foule ui a fait la ‘ olutio  et s est 

dotée de meneurs. « Ce ne sont pas les rois qui firent ni la Saint-Barthélémy, ni les guerres de 

Religion, pas plus que Robespierre, Danton ou Saint-Just ne firent la terreur. Derrière de 

pa eils e e ts o  et ou e toujou s l â e des foules. » 
805

 Il  tempérera son jugement sur 

Taine dans sa Révolution française qui prendra, en 1912, une part active dans la querelle 

o asio e pa  le li e pol i ue d A. Aula d. Il est aussi tout à fait juste d affi e  ue Tai e 
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a u da s les foules olutio ai es ue des su da s de t oupes sa gui ai es et 

a i ali es, il suffit pou  s e  o ai e de ep e d e les ualifi atifs u il utilise da s les 

Origines : « bêtes de trait, bêtes de somme, animaux affolés, bêtes féroces, loups, chiens, » 

mais aussi « a a es, a i ales, utes… » Par exemple, dans le livre premier du tome I de 

La Révolution, l’A a hie spo ta e, Il reprend ainsi à 10 reprises les métaphores animalières 

pour qualifier les émeutiers. 

                           L i flue e de Tai e su  Le Bo  est a ifeste da s de o eu  

passages de so  li e. Co e t e pas pe se  au ta leau oss  pa  Tai e su  l a e 

révolutionnaire dans La Conquête jacobine quand Le Bon écrit : « Criminelles, les foules le sont 

souvent, certes, mais, souvent aussi, héroïques. On les amène aisément à se faire tuer pour le 

t io phe d u e o a e ou d u e id e, o  les e thousias e pou  la gloi e et l ho eu , o  

les entraîne presque sans pain et sans arme, comme en 1793, pour défendre le sol de la patrie. 

H oïs es ide e t u  peu i o s ie ts, ais est a e  de tels h oïs es ue se fait 

l histoi e. » 
806

 

                          On retrouve tout au long du livre des références à Taine. A propos 

de la moralité étonnante manifestée par la foule, il écrit : « Les plus parfaits gredins eux-

es, pa  le fait seul d t e u is e  foule, a ui e t pa fois des p i ipes de o alit  t s 

stricts. Taine fait remarquer que les massacreurs de Septembre venaient déposer sur la table 

des comités les portes-feuilles et les bijoux trouvés sur leurs victimes et si aisés à dérober. »
807

 

Abordant le thème de la Religion, il cite les propos de Taine sur la population attachée au 

culte : « A la fin du dernier siècle, devant les églises détruites, les prêtres expulsés ou 

guillotinés, la persécution universelle du culte catholique, on pouvait croire que les vieilles 

idées religieuses avaient perdu tout pouvoir ; et cependant après quelques années les 

réclamations universelles amenèrent le rétablissement du culte aboli. » 
808

 

                           Da s so  hapit e su  l i st u tio  et l du atio , Le Bo  ite de 

nombreux passages de l’E ole. Il se f li ite de la a i e do t Tai e a o t  l i po ta e de 

l i st u tio  p ofessio elle ui peut suppl e  fa o a le e t l i st u tio  lassi ue. 

‘ep e a t l e e ple d elopp  pa  l histo ie  su  le s st e du atif a glo-saxon, il le cite 

d a o da e pou  a te  l e seig e e t à l atelie  plus u à l ole, de faço  à e u u  

individu puisse acquérir un métier en fonction de ses capacités. Enfin, il adhère totalement à 
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l affi atio  de Tai e su  « la disconvenance croissante de notre éducation latine et de la 

vie. » A propos de l’E ole, il écrit : « Ces pages sont à peu près les de i es u i it Tai e. 

Elles su e t ad i a le e t les sultats de sa lo gue e p ie e. L du atio  est ot e 

seul o e  d agi  u  peu su  l â e d u  peuple. » 
809

 

                           Les O.F.C. ont apporté à Le Bon des arguments dont il use 

abondement dans son livre. « La puissa e des ots est si g a de u il suffit de te es ie  

hoisis pou  fai e a epte  les hoses les plus odieuses. Tai e e a ue juste e t ue est e  

invoquant la liberté et la fraternité, mots très populaires alors, que les jacobins ont pu installer 

u  despotis e dig e du Daho e , u  t i u al pa eil à elui de l’I uisitio , des h ato es 

hu ai es se la les à elles de l’a ie  Me i ue. »810
  De même, retient-il la thèse de Taine 

sur le niveau intellectuel particulièrement bas des membres des différentes assemblées et leur 

utopisme : « Le type le plus parfait du simplisme des assemblées fut réalisé par les Jacobins de 

notre grande Révolution. Tous dogmatiques et logiques, la cervelle remplie de généralités 

vagues, ils s o upaie t des p i ipes fi es sa s sou i des e e ts ; et o  a pu di e u ils 

a aie t t a e s  la ‘ olutio  sa s la oi . A e  uel ues dog es, ils s i agi aie t efai e u e 

société de toutes pièces, et ramener une civilisation raffinée à une phase très antérieure de 

l olutio  so iale. Leu s o e s pou  alise  e e taie t g ale e t e p ei ts d u  

absolu simplisme. Ils se bornaient, en effet, à détruire violemment les obstacles qui les 

g aie t. Tous d ailleu s : Girondins, Montagnards, Thermidoriens, etc., étaient animés du 

même esprit. »
811

  Le mimétisme avec le texte de Taine est évident, seul le terme « grande 

Révolution » les diff e…  “a s au u  doute,  Le Bo  p e d à so  o pte e ue dit Tai e à 

propos des décisions incohérentes que prennent parfois les députés des Assemblées, dictées 

pa  le l is e i espo sa le de l i sta t. Cita t u  passage des Origines qui démontre cette 

incohérence, il ajoute : « Le tableau peut paraître sombre. Il est exact pourtant. Les 

assemblées parlementaires suffisamment excitées et hypnotisées présentent les mêmes 

caractères. Elles deviennent un troupeau mobile obéissant à toutes les impulsions. »
812

 

 

                             A la le tu e de es uel ues e e ples, o  esu e l i flue e 

considérable exercée pa  Tai e su  Le Bo . “i le p e ie  a pas do  à la otio  de foule la 
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même rigueur scientifique que développe Psychologie des foules, il est i d ia le u il lui a 

apporté les bases indispensables au développement de ses recherches. Sa vision de la 

Révolution française a trouvé chez Le Bon une compréhension et une adhésion totale à 

quelques objections près que ce dernier développera dans le livre consacré au même sujet 

dans les années 1910. De plus, le succès considérable obtenu par les livres de Le Bon, 

contribue à faire de Taine la référence incontournable.  

 

                             Cette présence est aussi assurée par les parutions  successives 

des œu es de Tai e o  pu li es a a t sa o t. C est ie  sû  le as du deu i e to e du 

Régime moderne do t ous a o s u u il a ait do  lieu à de o eu  o e tai es, de 

De ie s essais de iti ue et d’histoi e, qui regroupe des articles divers que Taine avait fait 

paraître de son vivant dans les revues, et enfin, en cette année 1896, de Notes sur la France, 

e tes œu e i eu e, ais pa  la uelle M e Tai e pe p tue la p se e de so  illust e a i. 

Cela do e l o asio  à L o  B lugou da s La revue blanche 
813

 de disserter sur la postérité de 

Taine. « ‘ie  gale la fe eu  d e thousias e et de nération avec laquelle les hommes qui 

o t aujou d hui t e te a s o t pli  leu  esp it à ses e seig e e ts. L histo ie  de l A ie  

‘ gi e et de la ‘ olutio , le th o i ie  de l I tellige e a faço  os â es ; ul, si e est 

‘e a , a a u  d u e e preinte plus forte la pensée contemporaine. Les esprits les plus 

dissemblables ont reçu cette discipline, à des degrés divers, mais de façon visible ; on pourrait 

montrer la trace chez M. Gabriel Tarde, aussi bien que chez M. Drumont et chez M. Maurice 

Barres, et les jou e eau  e it s ui se oltaie t agu e o t e ette i flue e l o t eu -

mêmes subie en le détestant. » Bélugou fait ici allusion à Zola, qui a toujours rendu hommage 

à Tai e e  eg etta t de e pas t e pa  de etou . ‘appela t l id e aîtresse de Taine qui 

était de rattacher les sciences morales aux sciences naturelles, il le considère comme un des 

initiateurs de la psychologie expérimentale et que « est g â e au  Origines, ces admirables 

morceaux de psychologie collective, que les études sociologiques sont si florissantes 

aujou d hui. » L auteu  de l a ti le a o e d s ai te a t le p ojet de M e Tai e et de so  

e eu Che illo  ui est de pu lie  la o espo da e de l histo ie , e ui se a fait au d ut 

du siècle et souhaite voir paraître le texte inachevé que Taine a consacré aux associations 

(souhait réalisé dans le même ouvrage.) 
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                             Barrès réagit également à la publication du livre posthume de 

Taine. Dans Le Figaro du 19 décembre 1896.
814

 Il rappelle que Tai e, e a i ateu  d ad issio  

à l E ole ilitai e de “ai t-Cyr de 1863 à 1865,  effectue des tournées en province et consigne, 

à ette o asio , ses fle io s su  la F a e u il d ou e et les populatio s u il e o t e. 

« Ce livre est un réquisitoire terrible contre les Français de 1865. » Barrès voit dans ces lignes 

une charge contre le bourgeois et le philistin qui horrifient Taine, contre la mentalité des 

fonctionnaires, responsable pour ce dernier de la décadence de la France. Ce procès fait à 

l administration française déplait à Barrès et il en veut à Taine, trop admirateur à son goût de 

l esp it a glais, de ejoi d e u e lite i telle tuelle loig e de la alit  du pa s. Da s e 

e a ti le, Ba s d passe l o jet de l a ti le pou  a al se  l e seig e e t ue Tai e lui a 

légué et en particulier le déterminisme lié au milieu : « M. Taine comme M. Renan, comme 

tous les maîtres qui nous ont précédés, croyait à une raison indépendante, existant dans 

ha u  de ous et ui ous pe et d app o he  la vérité. Voilà une notion à laquelle, pour ma 

pa t, j ai u passio e t. L i di idu ! Son intelligence, sa faculté de saisir des lois de 

l u i e s ! Il faut en rabattre. La raison humaine est enchaînée de telle sorte que nous 

repassons tous dans les pas les uns des autres. Selon les milieux où nous nous sommes 

développés, nous élaborons des jugements, des raisonnements. Nous ne sommes pas maître 

des pensées qui naissent en nous. Elles sont des réactions, des mouvements de notre 

organisme dans un milieu donné. Elles ne naissent pas de notre intelligence. Elles sont des 

façons de réagir qui sont communes à tous les êtres plongés dans le même milieu. »  

 

                               Ce li e de its de o ages, s il peut t e o sid  o e 

anecdotique, appo te la o fi atio  ue l i telle tuel u il tait da s les a es , est pas 

fo i e e t diff e t de l auteu  des Origines à son âge mur.  Son regard sur la médiocrité 

est pas plus i dulge t, sa d o iatio  de la u eau atie f a çaise est la même, le procès 

u il fait à l e seig e e t et à sa faillite est ide ti ue. “i es Notes de voyage avaient été 

publiées en 1865, aurait-on fait le même procès à Taine, sur son « évolution » en 1870 ?  Le 

ega d u il po te su  les pa sa s da s ses otes de voyages est-il si éloigné que celui du 

cinquième livre de l’A ie  gi e intitulé Le peuple ?  Assurément non, la meilleure preuve 

est de relire son Voyage aux Pyrénées, publié en 1858 et qui est une version remaniée de 

Voyage aux eaux des Pyrénées, paru en 1855,  un des premiers « guides » de voyage chez 
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Ha hette. Tai e a ue  a s, est olla o ateu  de la Re ue de l’i st u tio  pu li ue, passe 

pou  l i telle tuel li al ui se pe et toutes les auda es e  e etta t e  ause 

l e seig e e t de Vi to  Cousin, dont le Tite-Live enchante les académiciens français, et qui 

elate ses i p essio s de o age a e  la dista e hautai e, l i o ie uelle, l hu ou  g i ça t 

d u  ieu  ou geois des illes d ou a t les œu s et les outu es populai es. La dista ce 

ui le s pa e du peuple est la e e   u e  . E o e u e fois, le Tai e d i a t 

les œu s des populatio s u ales da s les O.F.C. est comparable à celui qui brosse le tableau 

des fêtes de Laruns dans Voyage : «  On se fût cru au seizième siè le… La p e i e pa tie du 

cortège était amusante : deux files de petits polissons en veste rouge, les mains jointes sur le 

ventre pour y tenir leur livre, faisant effort pour se donner un air de componction, et se 

ega daie t e  dessous d u e faço  o i ue. Cette bande de singes habillés étaient menée 

par un bon prêtre, dont les rabats plissés, les manchettes et les dentelles pendantes battaient 

et flottaient comme des ailes. Puis un Suisse piteux, en habit de douanier sale ; puis un beau 

maire en uniforme, l p e au ôt , puis deu  lo gs s i a istes, deu  petits p t es e o dis, 

une bannière de Vierge, enfin tous les douaniers et tous les gendarmes du pays ; bref, toutes 

les grandeurs, toutes les splendeurs, tous les acteurs de la civilisation. La barbarie était plus 

belle : tait la p o essio  des ho es et des fe es ui, u  petit ie ge à la ai , 

d fil e t pe da t t ois ua t d heu e. »815
 Le texte est assez édifiant pour se passer de tout 

commentaire, seulement peut-on souligner la référence au seizième siècle pour souligner le 

caractère archaïque de la scène, la comparaison avec le monde animalier si présent dans les 

Origines, l a ti l i alis e o da t da s la des iptio  du le g  des a pag es, la d isio  

affichée dans la description de la « civilisation » française. Quel contraste avec la description 

du peuple anglais dans  Notes su  l’A glete e, publiée en 1872. Taine y décrit une fête 

religieuse et voyage en train avec les participants. « Pe da t l a t du t ai , les fe es, a e  

un air sérieux et convaincu, entonnent un psaume ; la musique religieuse est toujours ici grave 

et dou e, et a ja ais a u  de e fai e plaisi . Les ago s so t de t oisi e lasse, et les 

assistants sont des boutiquiers, des ouvriers, des cultivateurs, tous vêtus comme notre petite 

bourgeoisie ; habits propres, souvent neufs, en drap gris ou brun ; physionomies actives et 

i tellige tes… »
816

 Il est évident que la comparaison entre les campagnes anglaises et 

françaises est sans appel pour Taine.  
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                             Mais ous so es e   et les li es de o ages de Tai e, s ils 

sont révélateurs de ses convictions, e so t pas o sid s o e des œu es ajeu es et 

sont (à tort) peu commentés. Sa vision du « peuple » est-elle si différente ? 

 

                              “i les id es politi ues de Tai e etie e t l atte tio  des le teu s 

des O.F.C., elles e fo t pas e o e l o jet d u e possi le e ploitatio  ou up atio  pa  les 

politiciens de cette fin de siècle. La période est caractérisée par la volonté du chef de 

gouvernement, Jules Méline, de rassembler les Français dans une République indiscutable et 

de fai e tai e les ue elles eligieuses. Cet esp it a pe du e  d a il  à jui   et est 

combattu à la fois par les radicaux et les monarchistes, dont le nombre insuffisant de députés 

ne peut remettre en cause la politique. De plus, si le cas Dreyfus est commenté et discuté,   

« l Affai e »  est pas o e e et les passio s o t pas e o e d hai  les esp its. C est à 

ce moment que la première brochure faisant exclusivement référence aux idées politiques de 

Tai e pa aît. Cu ieuse e t,  elle est l œu e d u  jeu e o o iste ui fe a u e illa te 

carrière universitaire à Lille et Paris, Albert Aftalion (1874-1956), qui y fait en quelque sorte ses 

premières armes avant la soutenance de sa thèse deux ans plus tard. Elle est publiée dans la 

Revue internationale de sociologie, a a t d t e dit e hez Gi a d et B i e sous le tit e Les 

théories politiques de Taine.
817

 Si le titre est alléchant, le contenu est assez neutre puisque 

l auteu  e fait ue ep e d e les id es politi ues ises pa  Tai e da s les O.F.C. sans les 

o e te , se o te ta t de uel ues se es o  d u es d i t t, ais ti ides et al 

a gu e t es. N a oi s, est la p e i e fois u u  auteu  se li e à l e e i e et ite, à 

e tit e, d t e it . 

                            L o o iste ep e d à so  o pte la o eptio  ue Tai e se 

fait d u e o stitutio  ui se doit d t e la o e pou  des peuples d te i s pa  leur 

histoire, le climat, et se garder de tout changement brusque et révolutionnaire. « Le ut d u e 

o stitutio  est pas de satisfai e la aiso , ais de ie  fo tio e , de s adapte  

exactement à la réalité. On ne peut que la modifier insensiblement, l a li ate  peu à peu au  

besoins nouveaux, la mettre en harmonie avec le présent sans rompre avec le passé, procéder 

lentement, par de successifs tâtonnements, par des réformes essayées et sans cesse corrigées. 

Traditionnelle, historique et relative, ainsi seulement une constitution répondra à son objet et 
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ne fonctionnera pas à vide. »
818

  A al sa t l oppositio  de Tai e à l o ipote e de l Etat da s 

les tâches qui ne sont pas de sa compétence, il comprend sa plaidoirie pour un libéralisme 

as  su  l i galit  des tale ts, su  le ite, et sa iti ue d u  suff age u i e sel « aveugle. » 

Il souligne la contradiction chez Taine existant entre son attachement à une certaine 

décentralisation car « il combat le despotisme du pouvoir central », et so  d si  d u  pouvoir 

fort dans lequel il trouve « le de ie  e pa t o t e la alfaisa e pi e de l auto o ie 

démocratique. » Dans cette contradiction, Aftalion met en lumière le paradoxe évident chez 

Taine qui fait cohabiter conservatisme et libéralisme, audace et frilosité. Le système de Taine 

eposa t su  l e a e  des faits, l auteu  lui ep o he d ig o e  les essit s histo i ues et 

une généralisation excessive le conduisant à imaginer un régime idéal proche des philosophes 

du XVIIIe si le u il a ta t d o . La o lusio  est u  satisfe it itig  de l œu e de Tai e, 

car si celui-ci « impose aux choses les règles de son intelligence, à asservir la réalité sous la 

fi it  des p i ipes te els, à dis ipli e  et faço e  les faits, la g a deu  de so  g ie l a 

empêché de demeurer seulement exact ; la puissance de sa personnalité a causé le 

dogmatisme de ses théories. »
819

 

 

                   Toutes les iti ues e so t pas essai e e t politi ues et est le 

cas de Michel Salomon, qui, dans son livre Etudes et portraits littéraires, consacre 46 pages à 

Taine. Cette étude, qui reprend toutes les facettes du disparu, cherche à se démarquer de tout 

esp it pol i ue. C est u  ho age à l u i e salit  de so  œu e, à la fois au philosophe, au 

critique littéraire, au iti ue d a t, à l histo ie . Il fait esso ti  pa i toutes ses œu es 

appa e e t dispa ates, l u it  de o eptio , de thode. O  e t ou e pas, da s so  

a al se, de o e tai e o igi al ui ait, à u  o e t ou à u  aut e, d jà t  dit, ais 

plutôt les se satio s d u  le teu  d u e œu e « forte, brillante, aventureuse et ardue. Elle 

nous fait monter aux plus hauts belvédères de la pensée, mais par des pentes scabreuses, où 

le pied a ue, où l o  os ille au o d du ide, et elle ous laisse sa s support au-dessus de 

l a î e. Puis ta t de sujets tou h s, et si di e s : philosophie, littérature, histoire, voyages, 

esthétique, fantaisie,.. et un système immuable, des catégories, des cadres fixes, des 

o pa ti e ts, où tout s o do e, se ase, se tasse, de gré ou de force. Si bien que les choses 

les plus fluides, telles ue le e du po te ou de l a tiste, s  t ou e t p ises et o t ai tes. 
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Ajoutez la tension continue de la forme. Car je ne sais pas de style plus voulu, moins venu, 

avec ses métaphores obstinément suivies, ses énergies méditées, ses redoublements, ses 

a telages. Et tout ela fait uel ue hose de t op de se et de t op du , et l o  se se t o e 

bâtonné. »
820

 Peu de iti ues o t aussi ie  t aduit les se satio s d u  le teu  de Tai e !  

Salomon consacre un nombre important de pages à expliquer la méthode, la philosophie, 

l esp it s ie tifi ue de Tai e a a t d e  e i  à l histo ie . Il est ide t u il ad i e les O.F.C., 

d a o d pou  e u elles d o t e t, e suite pa  e u elles o t à ontre-courant de ce que 

l auteu  ep se tait jus u alo s : « Ce li e pe seu  a it su  les ie faits de l Eglise 

quelques-uns de ses plus beaux morceaux. Le déterministe qui estimait illusoire toute morale 

transcendante a évalué l’appo t du h istia is e da s os so i t s ode es. Il ’  a ue lui 

pour nous retenir sur notre pente natale. »
821

 L auteu   oit la p eu e de la lo aut  et du 

d si t esse e t de Tai e. Bie  u il a te le ps hologue u est Tai e, le po t ait oss  pa  

ce dernier le gêne quelque peu. Il y critique « l goïs e » de Napoléon décrit par Taine qui 

duit, à so  a is, la di e sio  ps hologi ue de l E pe eu .  « Si habituelle que puisse être 

l i se si ilit  d u e pe so e hu ai e, elle a des i te itte es. Il se glissait pa fois autre 

chose que du calcul dans les familiarités de bivouac du petit caporal. » Bref, Salomon semble 

choqué, tant par le portrait de Napoléon que sur la race de celui-ci !   

                    Da s sa o lusio , l auteu  d eloppe a e  justesse la te h ique 

littéraire de Taine : « U e pe s e s st ati ue se fait u e fo e s st ati ue. J ai pa l  de 

martelage. Le style de Taine enfonce méthodiquement les idées au cerveau de son lecteur. » 

Et plus loin : « Il entend imposer à autrui la tyrannie de doctrine que lui-même subit. » Bien 

souvent les critiques se recoupent dans leurs démonstrations et répètent leurs 

argumentations. Peu évoquent le pouvoir de la rhétorique de Taine, et par cela même, le livre 

de “alo o  ite d t e ete u. 

                           Nous a o s d jà o u  l a ti le o sa  à Tai e da s Les 

contemporains de Jules Lemaître à propos de ses obsèques. Il revient également sur Les 

Origines pour déplorer son déterminisme qui « s est fo du e  o passio , d s u il a u le 

sang et la souff a e d u  peu p s. »822
 Pou  lui, Tai e a eu peu  de l ho e pou  a oi  t op 

u, da s l histoi e, la estialit  hu ai e. 
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                            Léon Bélugou, collaborateur à La revue blanche, qui avait déjà 

écrit un article sur Taine à propos de la sortie, en 1896, de Notes sur la France publié à 

l i stigatio  de M e Tai e, idi e l a e sui a te e  faisa t pa aît e u e g a de e u te 

su  l œu e du dispa u. Il est ide t ue B lugou a fo te e t su i l i flue e du philosophe à 

la fois dans ses études mais aussi à travers une passion commune pour Stendhal, une 

proximité avec Ribot ou Barrés avec qui il a travaillé à La Cocarde. Son amitié avec Barrès date 

du temps où il était le précepteur du prince Charles-Louis de Beauvau-Craon, lui-même très lié 

à l i ai . Da s ses Cahiers datés du 13 novembre 1897, Barrès relate comment Bélugou 

rencontra Taine : « La p e i e fois ue j ai u Tai e, tait à Ba izo  hez le p e Lu iot ; 

os deu  ha es d hôtel taie t oisi es ; le soir après dîner, u  a a ade a p se t  au 

Dieu et mon vertige a été plus grand encore que celui de Roemerspacher ; est ue je a ais 

pas été initié par Burdeau et toute ma bibliothèque était les vingt volumes de Taine. » 
823

 Il fait 

allusion à la fameuse rencontre décrite dans Les Déracinés, nous y reviendrons, mais 

l a e dote o t e la atio  ue B lugou ouait à Tai e. La revue blanche, née à Liège en 

 a a t de s i stalle  à Pa is e  , se pose alo s e  o u e te di e te du Mercure de 

France, jusque dans sa couleur. Avant de disparaître en 1903, elle va obtenir le concours 

d i ai s p estigieu  et s e gage  sous l i pulsio  de Lu ie  He  da s la d fe se de 

Dreyfus. Si Bélugou peut être catalogué comme un admirateur de Taine, la revue ne peut être 

soupçonnée de complaisance. 

                             Dans son introduction, Bélugou cite Hegel pour illustrer la 

postérité de Taine quatre ans après sa mort et soulig e  la o fusio  ue so  œu e sus ite 

e o e da s l esp it de ses le teu s : « Un seul homme a o p is, et e o e elui-là e a 

pas compris non plus. » Justifiant son appel auprès de dix-sept personnalités à donner leur avis 

sur le maître disparu, il écrit : « Taine a subi plus de trente ans ces étroits jugements de 

l opi io . Co e il e ellait à do e  à ses pe s es la f appe et le a ou i d u e fo ule, 

elles circulaient de main en main ; l effigie, pou ait-o  di e, se fatiguait à l usage, se 

détériorait, souvent tournait en caricature. De plus, la réputation de ce grand homme se fit 

d enthousiasmes peu clairvoyants et de colères aveugles qui étaient un obstacle à le 

o p e d e da s sa pl itude. Il se le aujou d hui, à e tai s i di es, u o  o e e à 
                                                 
823 Barrès (M.), Mes cahiers, Paris, Plon, 1929, p. 217. 
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l e te d e de faço  plus la ge. D gag e de ai tes i te p tatio s ui la di i uaient et la 

t a estissaie t, so  œu e appa ait da s sa asse et a e  ses aies p opo tio s. Nous 

a o s plus à ai d e le da ge  d u  juge e t à out po ta t ; Taine est assez éloigné dès à 

p se t, pou  ue ous puissio s l ape e oi  e  pe spe ti e. »824
 Il semble, à la lecture de ces 

lignes, que les « certains indices » soient les retombées de la publication en feuilleton des 

Déracinés dans la Revue de Paris du 15 mai au 15 août 1897 avant son édition en librairie. 

D aut e pa t, si le te ps a pe is de p e d e du e ul, il est pas e tai  ue  Les Origines 

soie t jug es a e  toute l o je ti it  et la s it  esp es. “i est le as da s l e u te 

présente, il semble bien que ce soit une des dernières fois. 

                            Le panel des hommes dont les opinions sont sollicitées est très 

di e sifi . C est e ui fait so  i t t, est ue tous, à u  deg  ou à u  aut e o t t  

o f o t s à ses œu es u elles soie t histo i ues, iti ues ou philosophi ues. Ils 

symbolisent, chacun dans leur spé ialit , l te due des o aissa es u i e selles de Tai e. 

Quat e d e t e eu  se use t pou  de otifs di e ses. M. Be thelot, u  des fid les de la ue 

Cassette, avance sa réticence à juger un ami « qui a joué un rôle trop considérable pour que je 

puisse l app ie  ai si d u e faço  i p o ptue. » Le philosophe Jules Lachelier prend comme 

prétexte le temps considérable nécessaire à établir un tel bilan pour se défiler. Gabriel Séailles, 

philosophe ofo dateu  de la ligue des D oits de l Ho e, et a de t dreyfusard, venant de 

publier une étude sur Renan, se réfugie derrière le prétexte de Lachelier tout en affirmant : 

« L esti e p ofo de ue i spi e so  fo ida le la eu  i te dit de po te  e  uel ues 

lignes un jugement sans nuances qui, dans ces étroites limites, risquerait de violer non 

seulement la justice, mais les convenances. »
825

  Jules Lemaître, de sensibilité politique à 

l oppos  de G. “ ailles puis ue e e de la ligue de la Pat ie f a çaise et a tid e fusa d, ui 

a pris position dans la querelle e t e Tai e et le P i e Napol o , s a stie t gale e t e  

disa t so  ad i atio  pou  l histo ie  tout e  soulig a t sa dette plutôt e e s ‘e a  et 

Sainte-Beuve. Sans-doute les idées de Taine sont-elles t op pa ado ales pou  l ho e de 

droite intransigea t u il est. 

                              T eize pe so alit s d ho izo s et de sp ialit s di e ses 

a epte t de do e  leu  opi io  su  l œu e de Tai e, ous e etie d o s ue les 

                                                 
824 Bélugou (L.), « Quelques opinions sur l’œuvre de Taine », Revue blanche,  t. XIII, 1996, p. 263-264. 
825 Séailles (G.), op. cit., p.263. 
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commentaires sur les Origines, les connaissances universelles de celui-ci regroupant des 

sciences multiples hors de notre sujet. 

                             Maurice Barrès est placé en premier, et venant de Bélugou, ce 

est pas u  hasa d. Ap s a oi  o u  les ti e es d usage à l e e i e et fait l loge de 

« l du ateur » que Taine représente pour les hommes de sa génération, Barrès expose ses 

divergences. En premier lieu, à propos de la Révolution française et de son bilan. «  Si, dans 

l e t ep ise olutio ai e, il  a des pu ilit s, des agitatio s et du ide, une grandeur 

pourtant est apparue : e tai es d pe ses d e gie, fusse t-elles infécondes, contribuent à 

a ifeste  l hu a it , elles a oisse t si o  le ie -être, du moins la beauté et par là la 

volupté et puis aussi la dignité de notre espèce. » Autrement dit, Ce sont les révolutionnaires 

ui o t do  à Ba s le se s de l e gage e t et l e gie i dispe sa le à la e he he de 

l id al. C est juste e t so  a se e u il ep o he à Tai e, do t « la vue goethienne, dans son 

œu e histo i ue, l a e  à une doctrine par trop timide. Il haïssait le désordre. » Bie  u il 

e o aisse la aleu  i esti a le de la thode e seig e pa  le philosophe et u elle lui 

pe ette de juge  la li ite des fo es so iales, il e peut s e p he  de lui ep o he  le 

jugement injuste porté aux jacobins. « Ici nous nous bornerons à critiquer M. Taine sur un 

point spécial, quand il méconnait ceux qui sont animés par la générosité, le dévouement, le 

ou age pouss  jus u à l h oïs e, eu  ui a e t la o t, se do e t à la fièvre. » C est la 

ti idit , le eplie e t su  soi, l a eptatio , oi  la se ilit  u il ep o he à Tai e et ui l e  

sépare. Sans doute, sent-il t e all  t op loi  ua d il pa le de se ilit , alo s u il lui e o ait, 

au même titre que Fustel, son rôle esse tiel da s so  app he sio  de l histoi e de F a e. 

« Reconnaissons bien haut la maîtrise de cet homme et comment sa conception de la 

‘ olutio  ui est u e ue i o pl te, ui d aut e pa t d jà a ait t  la o  pa  

Tocqueville) est un des grands évènements de notre vie mentale. » 

                             Le texte est clair, confirme ce que Barrès avait déjà dit de Taine à 

propos des O.F.C., s il ad i e sa thode, s il lui o de uel ues it s, il lui ep o he 

globalement son jugement sans appel de l œu e olutio ai e. Ce juge e t est dat , à la 

veille de la publication des Déracinés, o fo e à la pla e u il lui att i ue, elle d u  aît e et 

o  d u  od le. “a o lusio  eut t e u  illa t ho age au aît e de sa jeu esse : 

« Ah ! Quel o heu  de pe se  lo gue e t, le te e t, à et ho e d ho eu  de la pe s e 
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française ! Co e il est ag a le de so ge  ue le e eau hu ai  peut t e l i st u e t, 

l outil d u  si el asse lage de o sid atio s ! »
826

 

 

                            L a ti le sui a t est de la ai  de Mg  d Hulst, a ie  e teu  de 

l I stitut atholi ue de Pa is, ui a ait po du à B lugou a a t de ou i  l a e p de te. 

Il est intéressant dans la mesure où il a bien connu Taine, lui rendant très souvent visite rue 

Cassette dans les dernières années de sa vie et que ses opinions royalistes transformées par 

son ralliement à la République, suivant en cela les injonctions de Léon XIII, lui donne le recul 

nécessaire pour juger les Origines. C est sa thode histo i ue u il eut ete i  : « Elle est à 

la fois positive et très a priori, malgré la contradiction que semble appliquer ces deux 

pith tes. E  lisa t sa s p jug , sa s a ou  et sa s hai e, l histoi e do u e tai e de la 

Révolution française, il a rencontré bien des idoles u il a e e s es, ie  des l ge des u il a 

d go fl es, et e  ela il a fait œu e positi e. Pou  app ie  les e e ts et les ho es, il 

leu  a appli u  sa th o ie d te i iste, et e  ela il fait œu e a priori. Mais l œu e positi e 

est e u il este a, a , alg  l e ag atio  des ouleu s, il a e du la alit  e  t aits 

immortels. »
827

 Le este de l a ti le est o sa  à la philosophie et a e leu s di e ge es 

évidentes, ce qui ne les empêchaient pas des échanges fructueux en regrettant que « sur son 

lit de o t, il e se le pas a oi  t ou  le se et d u e o iliatio  ui seule au ait do  à 

sa ie toute so  u it , à so  œu e toute sa aleu . » Il est ide t ue l auteu  ad i e plus le 

fo d ue la fo e, ejoig a t là l opi io  de o eu  atholi ues o s ie ts de l i t t des 

Origines pou  la d fe se de leu  ause tout e  ga da t leu s dista es a e  l ho e. 

 

                             Le philosophe A d  Lef e, ie  u il ait eau oup lu Tai e, le 

juge homme du passé, « dont tout le talent brillait bien loin de nous déjà » et si ses livres 

« sont toujours lus avec plaisir », ils sont inégaux. Il a apprécié La littérature anglaise, 

l’i tellige e, l’A ie  gi e qui « renferme des chapitres du plus vif et du plus poignant 

intérêt. » Il e oit pas d o igi alit  da s la thode histo i ue de Tai e : « Voyez plutôt à 

uelle pa tialit , alg  sa thode, Tai e a su plie  tous les e seig e e ts u il a 

accumulés sur la Révolution française ! » Il e  oit pas plus da s sa théorie des milieux que 

Mo taig e et Mo tes uieu a aie t ise a a t lui Tai e a ja ais p te du e  t e 

                                                 
826 Barres (M.), op. cit., p. 266-268. 
827 D’Hulst (Mgr.), op. cit., p. 269. 
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l i e teu  !  E fi , il lui ep o he so  o po te e t sous l E pi e, e ue ous a o s d jà eu 

l o asio  de li e sous la plu e d aut es auteu s. « C est depuis ette se i-courtisanerie 

mathildienne que Taine, malgré tout son talent, rentra dans la pénombre. Il ne comprit rien, 

d ailleu s, au ou e e t ui e po tait l E pi e ; il resta mal disposé, réactionnaire, devint 

immortel et rayé du nombre des vivants. »
828

 Le commentaire est rude, injuste malgré 

uel ues it s et p ou e la pa faite ho tet  de l e u te i iti e pa  B lugou. 

 

                            François Picavet, philosophe et éminent historiographe des 

Id ologues, s i t esse pa ti ulièrement à la postérité comparée de Taine et Renan. Il pense 

ue, o t ai e e t à ‘e a , l œu e de Tai e est pas te i e et u il e u it pas o t e 

lui auta t d ad e sai es a ha s. Cette affi atio , ite e  , ite a d t e 

o ig e…Il fait par ailleurs, à propos des O.F.C., une remarque intéressante : « Si Taine a jugé 

a e  s it  les eligio s positi es, il a fait, e  ou a t, a te d adh sio  au h istia is e, de 

sorte que des catholiques très sincères et très orthodoxes ne désespèrent pas de son salut. En 

politi ue, il a o te t  les d fe seu s de l A ie  ‘ gi e, de la ‘ olutio  et de l E pi e, 

ais il a fou i à ha u  d eu  des a es offe si es et d fe si es. D ailleu s, il a eu peu 

d i flue e aup s des ho es politi ues, do t au u  a so g  à de a de  pou  lui des 

funérailles publiques. »
829

 Cette remarque confirme ce que nous avons cherché à démontrer 

dans les chapitres consacrés à la réception des Origines : aucun homme politique de premier 

pla  a fait de o e tai e su  l œu e histo i ue de Tai e. Quat e a s ap s sa o t, est 

encore le cas. 

                             Les deux contributions suivantes sont signées par les philosophes 

Emile Boutroux et Pierre Janet. Si le commentaire du premier est peut-être moins élogieux que 

celui du second, tous deux restent cantonnés dans leur spécialité et ne nous apportent pas 

d lai age su  leu s a tio s à la le tu e des O.F.C. et su  la post it  u ils e isage t pou  

l œu e. 

 

                             Ce est pas le as de l a ti le de Ga iel Mo od ui e s tait pas 

e p i  au sujet de Tai e depuis , ie  u il s e ploie i i à e pas se a to e  

u i ue e t à l histo ie . E  effet, pou  Mo od, o e pou  eau oup, Tai e est a a t tout 

                                                 
828 Lefèvre (A.), op. cit., p. 270-271. 
829 Picavet (F.), op. cit., p. 272-273. 
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u  philosophe, ais est aussi un grand écrivain dont le seul talent littéraire suffit à assurer la 

post it . E  ta t ue philosophe, e est pas u  i itiateu  ais plutôt u  p opagateu  du 

positi is e a glais, de Mill à “pe e , e o e plus ue de la philosophie d Auguste Co te. 

« Pa  la p isio  et l o igi alit  de ses o se atio s, pa  la igueu  a e  la uelle il g oupe les 

faits pou  les atta he  à d aut es g oupes de faits d u  a a t e de plus e  plus g al, et 

ramène la notion de fait à celle de loi, il est un de ceux qui ont le plus contribué à montrer la 

fécondité de la méthode positive. » 
830

 La  contrepartie serait que, chez Taine, le philosophe et 

le logi ie  aie t ui à l histo ie . «  Co e histo ie , Tai e a fait œu e de ps hiat e ou de 

clinicien. Il a considéré la Révolution française comme une maladie dont il a recherché les 

causes, décrit les symptômes, analyse les effets et même indiqué les remèdes. » “ il ep o he 

à l histo ie  d a oi  tudi  la ‘ olutio  f a çaise a e  des id es p o çues et d a oi  lass  

les innombrables faits dans des « co pa ti e ts p pa s d a a e », Mo od pe se u il a 

fait œu e utile. Il e d ho age au t a ail de e he he o e a o pli seul et à la 

méthode utilisée, quelques fois gâchés par son esprit systématique. « Que de choses vraies il a 

vues le premier ou dites avec une puissance incomparable ! Il a plus que personne avant lui su 

rompre avec tout fétichisme, toute idolâtrie soit royaliste, soit révolutionnaire, soit 

bonapartiste. Il a dévoilé avec une franchise cruelle les plaies de l A ie  gi e, de la 

‘ olutio , de l E pi e, de la F a e o te po ai e. “o  pessi is e, si out  u il soit, est 

bienfaisant. Il nous dit, avec Saint-Paul : « Mes petits-enfants, gardez vous des idoles ! » Leçon 

toujours nécessaire pour les français. »
831

 Monod, quatre ans après la mort de Taine est dans 

la d oite lig e de e u il i ait lo s de la pu li atio  des Origines, à la fois une admiration 

réelle, un respect infini tout en gardant les réserves argumentées et pertinentes que Taine 

savait apprécier. 

 

 

                              Le journaliste collaborateur du Mercure de France Henri Mazel 

do e u  o e tai e pe ti e t su  la thode tai ie e. “ il o p e d ue Tai e, e  

so iologie, e pli ue l tat so ial pa  le t iple fa teu  race, milieu, moment, le premier devient 

vite une fonction du second, et le troisième résulte des deux autres. Pour lui, le moment, dans 

les Origines, l e po te su  la a e et le ilieu, et ue fi ale e t, à la fi  de l œu e, il e o e 

                                                 
830 Monod (G.), op. cit., p. 277.  
831 Monod (G.), op. cit., p. 279. 
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à son système. Il relève les o t adi tio s, hez l histo ie  : « En histoire, il passa sa vie à 

o t ôle  et à ejete  des id es u il a ait p o çues, a , ua d il se t o pait, tait a e  

u e fo e p es ue g a diose…Il est pas sa s d fauts : il a trop simplifié, vu par trop grandes 

asses, pa  t op g a ds ou a ts d esp its…Il s est d aut e pa t pe du da s le d tail. » Mazel 

relève ici, avec pertinence, tous les paradoxes des O.F.C. Il veut se persuader que Taine, au fil 

de so  itu e, s ape çoit u il s est t o p  et o rige progressivement ses impressions 

p e i es. C est e ui e pli ue, pou  lui, ue la o a hie est ieu  t ait e da s le de ie  

volume de la Révolution que dans l’A ie  gi e. C est le o aliste ui pa le…Ap s a oi  

e du ho age à sa o lesse d â e, à sa loyauté, sa sincérité, son désintéressement, il fait 

de Taine un « saint laïque. » C est le essage politi ue u il eut ag ifie  ua d il it : « A 

la F a e a tuelle il a e du l i esti a le se i e de lui ou i  les eu  su  la ‘ olutio . Ce i 

seul devrait le faire considérer comme un bienfaiteur de la Patrie. »
832

 Cet éloge est une 

préfiguration de la récupération des idées contenues dans les Origines à des fins politiques. 

 

                             Les témoignages des illustres médecins italiens, Mantegazza et 

Lombroso, se situent hors de nos préoccupations, mais une réflexion du dernier peut être 

citée, tant elle caractérise la personnalité de Taine : « C est de lui su tout ue j ai app is à e 

pas e p o upe  de l opi io  pu li ue. » 

 

                             Les propos de G. de Tarde ne donnent évidemment pas la priorité 

à l i te p tatio  des Origines, ais ils o tie e t des fle io s i t essa tes su  l œu e. Il 

pa tage a e  Mazel l id e ue Tai e a a do e au fil de l itu e de son histoire, son concept 

de race, milieu, moment. Les qualités des O.F.C. lui semblent évidentes : « Il y est question à 

chaque page des idées maîtresses qui meuvent les hommes, et de la logique irrésistible qui les 

rattache les uns aux autres historiquement, et des grands esprits, tels que Rousseau, qui ont 

été les logiciens de cette dialectique collective. Il y a là aussi, sinon la synthèse, du moins tous 

les l e ts asse l s d u e o e ps hologie des foules et des lasses, do t u  f ag e t 

remarquable nous est donné sous le titre de « psychologie du jacobin ».  Loi  d a ihile  ou 

d a oi d i  l i po ta e i e te des e eu s de peuples, o  peut di e ue Tai e, e  e 

o u e t fi al de sa ie, l au ait plutôt e ag e. “ il a t  eau oup t op sévère pour 

Napol o , du oi s e l a-t-il pas apetiss , puis u il le ega de e  uel ue so te o e u  
                                                 
832 Mazel (H.), op. cit., p. 280-281. 
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Titan, architecte actuel de la France actuelle. »
833

 Tarde a toujours voué une grande 

admiration pour Taine comme en témoignent 3 lettres écrites en 1886 et conservées dans le 

fonds Taine de la B.N.F. Sollicitant son intervention auprès de Brunetière pour pouvoir publier 

un article dans la Revue des deux mondes, il lui confie : « La lecture de vos ouvrages a toujours 

été pour moi une exhortation à la clarté auta t u à la igueu . »834
 

 

                             L opi io  su  l œu e de Tai e do e pa  E ile Du khei  à la 

Revue blanche ne concerne absolument pas les Origines, se concentrant sur son apport 

philosophi ue e  o ilia t l e pi is e et le ationalisme.  

 

                             E fi , la o t i utio  d E.M. de Vogü  est, de so  a eu e, 

t op pa tiale, ta t do  leu  a iti . Cela e l e p he pas de fai e l loge de la thode et 

du s st e de Tai e et d a oi  u e e a ue pe ti e te ue l o  s to e de e pas a oi  lue 

plus tôt à propos de sa postérité : « A o  se s, Tai e o ti ue a d agi  o e l u  des plus 

o ustes ou ie s d u e e t ep ise de dest u tio s essai es, au e tit e ue les g a ds 

esprits scientifiques de la derniè e p iode, u  Da i , u  “pe e  et ta t d aut es. »835
 

 

                             Dans sa conclusion, Bélugou revient sur les doctrines et la 

méthode de Taine en faisant remarquer que « pour juger équitablement une doctrine, il est 

essentiel de considére  ha ue p opositio  e  pla e et da s l e se le du s st e, et u il 

faut se p e d e oi s au  ots u au se s g al u e fois p t . E isag e pa  e iais, 

l œu e de Tai e p e d u  aut e aspe t, et se d oile e  sa ita le et s e eaut , la gie 

et pu ifi e, p t e et i spi e d u  out à l aut e de la thode p op e e t s ie tifi ue.    

Lui-même appelait ses Origines une Mo og aphie d’E ologie so iale o pa e, est e  

effet, leur caractère propre ; tout autre considération est secondaire et accessoire. » 

                             Cette enquête qui se voulait exhaustive ne fait pas apparaître une 

quelconque évolution dans les opinions émises sur les Origines. L i age de Tai e est 

sensiblement la même que 20 ans plus tôt. Les passions politiques y sont absentes  et si 

Pi a et, pa  e e ple, le o state, Mazel e isage d jà le pa ti u il est possi le d e  ti e . 

Ferdinand Brunetière consacre, la même année,  un article sur Taine qui ne sera publié dans la 

                                                 
833 Tarde (G.), op. cit., p. 286. 
834 Tarde (G.), Lettre à H. Taine le 31 décembre 1886, Fonds Taine, BNF, naf 28420. 
835 Vogüé (E.M.), op. cit., p. 293. 
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Revue des deux mondes que le 1
er

 janvier 1925.
836

 Nous connaissons les divergences existant 

pendant des années entre les deux hommes et son texte est le reflet de leur opposition. Après 

a oi  e du ho age au pe seu  ue fut Tai e et à so  œu e histo i ue ui, à p e i e ue, 

ne se détache pas des aut es, il i ite le le teu  à l tudie  atte ti e e t : « Cette œu e est 

l appli atio , l e e ple, l illust atio  d u e thode, o çue o e u i e selle ou 

universellement applicable et dont le but a été de soustraire aux variations des opinions 

i di iduelles les p i ipes du juge e t iti ue. C est e ui fait la g a deu  de l œu e. » “ il 

ad et ue Tai e a fait œu e utile e  d o ça t les e s olutio ai es, il lui ep o he de 

ne pas avoir tenu compte ni de la générosité des acteurs  ni de la fécondité de leurs idées et de 

négliger les circonstances particulières. Il ne partage pas non plus la sévérité de son jugement 

su  Napol o  et la F a e o te po ai e u il att i ue à u e o aissa e des ualit s du 

Français. Après être revenu su  la a i e et l olutio  des id es de Tai e, B u eti e pe se 

ue, e  a o da t l histoi e, elui- i s est e du o pte u o  e pou ait t aite  les ho es 

o e des a st a tio s et ue les s ie es o ales taie t pas des s ie es atu elles. 

C est do  u  o stat d he  u il d esse e  o stata t ue Tai e a dû ha ge  de thode 

au fu  et à esu e de l itu e des Origines. Progressivement, « après avoir débuté par railler 

cruellement la subordination de toutes les questions à la question morale, il y songeait lui-

même » C est le catholique opposé  au atu alis e ui pa le…  E fi , pou  B u eti e, les 

O.F.C. ne sont pas une histoire de la Révolution : « Elles e so t u u e d o st atio  de 

l o je ti it  du juge e t iti ue pa  le o e  de l histoire de la Révolution. » Ne pas 

considérer Taine comme un historien permet de le placer dans un champ dans lequel, si les 

commentaires, les objections, les louanges peuvent être développés, la passion en est 

absente. Si les Origines ne sont pas un livre d histoi e, elles pe de t leu  i pa t politi ue. A 

o t a io, ualifie  Tai e d histo ie  est u  a te politi ue ui pe et soit de le o att e, soit 

de le récupérer. Dans les deux cas, sa fortune lui échappe.  

                    Pour Camille Jullian aussi, Tai e est pas u  histo ie , il p f e le 

ualifie  d a tiste. « Le livre de M. Taine est le plus admirable réquisitoire à dossier historique 

ue poss de ot e litt atu e. Cet ho e, ui tait pas e o e u  histo ie , est u  a tiste 

d u e igueu , d u e ha diesse, d u e p isio , d u  ou e e t p odigieu . »837
 

                                                 
836 Brunetière (F.), « H. Taine », Revue des deux mondes, 1er janvier 1925. 
837 Jullian (C.), Les historiens français du XIXe siècle, Paris, Hachette, 1897, p. 98. 
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                    La lecture de ces différents commentaires, de ces jugements 

o t ast s, de es app iatio s oppos es, o t e s il e  tait esoi , ue so  œu e est 

encore bien vivante, qu elle sus ite toujou s de l i t t. Cet intérêt, à cette époque, semble 

e o e e e pt d a i es pe s es politi ues. Le te ps est pas e o e au o at e t e deu  

idéologies opposées pou  les uelles Tai e de ie t le p te te d u e f e e o lig e. 
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D. Les Déracinés, La postérité de Taine confisquée ? 

 
Quand le premier livre du Ro a  de l’E e gie atio ale paraît en 1897, La figure 

de Taine ne brille pas des mêmes feux que dans les décennies précédentes. Si, depuis son 

d s et o e ous l a o s u, so  œu e fait l o jet de l atte tio  de e tai s 

commentateurs, si ses livres sont toujours aussi lus, (L’A ie  gi e en est à sa 20
e
 édition, La 

Révolution à sa 17
e
, Le Régime moderne à sa 10

e
  il est plus au e t e de l a tualit . Ba s, 

dans Les Déracinés,  lui confère une nouvelle dimension qui, à bien des égards, va bouleverser 

sa fortune.  

                            Si la biographie de Barrès est hors de notre propos, il est 

important de souligner que celui-ci, à 35 ans, est à une période charnière de sa trajectoire 

i telle tuelle et ue l olutio  de ses fle io s pe so elles a i fl hi  di e te e t l i age 

d u  ho e ui appa te ait d jà au pass . Ba s s est ou i de Tai e d s so  plus jeu e 

âge, puis ue ses its ous app e e t u il s est fait offrir L’histoi e de la litt atu e a glaise 

pour ses quinze ans. En classes de rhétorique et de philosophie, il étudie Les Origines de la 

France contemporaine do t les deu  p e ie s to es ie e t d t e pu li s. O  sait, pa  ses 

Cahiers, u il e partage pas le jugement sévère que Taine porte sur Victor Cousin dans Les 

philosophes français du XIXe siècle dont il considère la théorie consistant à emprunter à 

chaque système philosophique le plus apte à conforter le génie français comme excellente. 

I s it à la Fa ult  de d oit de Na , il o ti ue à s i p g e  des aît es du pass . Da s u e 

lettre à son ami Léon Sorg 
838

il écrit : «  Je lis beaucoup et je suis dégouté de lire. Tout 

œu e, la litt atu e est u u e i e se plaisa te ie, e t ep ise commerciale pour 

pla e  des a tio s… D s aujou d hui je odifie o pl te e t es p og a es… Je uitte 

Flau e t, Daudet… Je o ps a e  es ad i atio s f elat es de la eille. Je ais de a de  à 

Michelet, Vacquerie, Littré, Renan, E. Pelletan, Edgard Quinet, Taine, surtout Taine des 

impressions nouvelles. » 

                            A a do a t le d oit pou  s i stalle  à Pa is, il fo de u e e ue 

Ta hes d’e e qui ne comptera que quatre numéros, mais qui le fera connaître et entrainera 

la collaboration à d aut es e ues do t elle d A atole F a e Lettres et Arts illustrés. Il jouit 

d jà d u e e tai e oto i t  ui lui ou e la po te des salo s, e  pa ti ulie  elui d Henriette 

et ‘o e t de Bo i es où il e o t e Tai e et ‘e a . C est Bou get do t il fait la 

                                                 
838 Barrès (M.), Lettre à Léon Sorg, 15 décembre 1880, BNF, Fonds Maurice Barrès, naf 28210. 
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o aissa e e   ui s olise le t ait d u io  i telle tuel a e  Tai e.  “o  fils Philippe 

elate da s u e s ie d a ti les su  so  p e les o fide es de elui-ci à propos de Bourget : 

« Certes sans Bourget, nous serions tout de même allés vers nos greniers, vers les Flaubert, les 

Baudelaire, les Taine, les Renan, les Tourguéniev, mais il a mis son pavillon sur ces maîtres et 

aujou d hui e o e, ap s toutes les etou hes de o  e p ie e pe so elle, ils ga de t 

pour nous la sonorité émou a te u il leu  do ait pou  ous ua d ous a io s i gt 

ans. »
839

 Malg  tout, Ba s e se pose pas e  dis iple i o ditio el de Tai e, ous l a o s 

déjà constaté dans les articles cités dans notre étude et comme nous allons le voir dans son 

œu e litt raire. Dans ses Cahiers, Il livre cette réflexion : « Bou get a fait à to t dis iple 

o plet de Tai e, Tai e a ou i sa s e satisfai e. »840
 Cette phrase résume parfaitement 

l i o sta e et l a iguït  de l i flue e de Tai e hez Ba s au g  de so  évolution 

i telle tuelle et sa atu atio  politi ue. “i Tai e est toujou s p se t da s l œu e de Ba s, 

il constitue plutôt une référence, souvent controversée, dans ses premières publications, alors 

u il de ie t u  pilie  esse tiel de sa pe s e da s ses œu es d i spi atio  atio aliste. Il est 

aussi intéressant de noter que Barrès suit, en 1883, les cours de biologie et de psychologie 

dispe s s pa  Jules “ou  à l E ole des Hautes Etudes. C est u  t ait de app o he e t a e  

Taine qui a entretenu une correspondance suivie avec Soury, darwiniste convaincu comme lui 

et dont il apprécie les travaux : «  E fi , je ais joui  de ot e li e, et je ous p ie d ag e , 

a e  tous es e e ie e ts, les se ti e ts de aie o sid atio  ue i spi e t os 

études si vastes, si multipliées, si spéciales, si bien reliées par une philosophie centrale. »
841

 

 

                            Du ilieu des a es  jus u à la pu li atio  des Déracinés, 

est plutôt da s u e oppositio  à ses aît es, Tai e et ‘e a , u il affirme sa personnalité. 

Huit jours chez Monsieur Renan, paru en article dans Le Voltaire en est une illustration, alors 

u il e l a ait e o t  ue di  i utes lo s d u  o age e  B etag e et do t le to  est 

f a he e t i pe ti e t. C est e e to  u il e ploie da s so  a ti le du Siècle consacré 

aux Historiens de 1887 où Tai e est is su  u  pied d galit  a e  u  “o el ou u  La isse. 

Pourtant admirateur des Origines, il h site pas à l a use  de a ue  de sa g f oid da s la 

critique de ses sources et de se focaliser contre les jacobins, « contre les violents qui veulent 

                                                 
839 Barrès (M.), « Propos recueillis par Philippe Barrès », Barrès, Romans et voyages, Paris, Bouquins Robert 
Laffont, 1994, p.920. 
840 Barrès (M.), Mes cahiers, Paris, Plon, 1929, T. 1, 13 novembre 1897, p. 217. 
841 Taine (H.), « Lettre à Jules Soury, décembre 1878 », Vie et correspondance, op. cit., t. IV, p. 21. 
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rompre la grande tradition française et compromettre par leur hâte le progrès. »
842

 

Contrairement à Taine, et cet antagonisme est capital à souligner, Barrès admire la Révolution 

française, en approuve les acquis, alors que paradoxalement, il en renie tous les principes sur 

les uels elle s est faite. Il e ha ge a ja ais d a is, e s il se o t e  s e a e  l esp it 

ja o i  ui est à l oppos  de l esp it atio aliste. C est au o  de la t aditio  u il a epte la 

‘ olutio , tel u il le fo ule da s u e o e satio  a e  Mazel, da teu  au Mercure de 

France : « Possi le, toutes les o je tio s, ais je e puis fai e ue je e aisse d elle pa  toutes 

mes façons de sentir. Il fait l a epte …Il e  a de e pou  le atholi is e ; aussi je ne 

comprends guère ces hellénistes, ces païens. »
843

 Barrès ne reniera jamais cet héritage, et 

o e ous le e o s, l e p he a de sui e Mau as : «  Je me suis toujours arrêté de 

donner mon adhésion expresse au mouvement de Maurras et Bourget contre la Révolution, 

pa e ue je o sid e u o  e peut se dispe se  ua d o  est t aditio aliste, ua d o  est 

sou is à la loi de la o ti uit , de p e d e les hoses e  l tat où o  les t ou e. O  hez nous 

l i di idu est la esu e de toutes hoses. » 
844

 Sans doute, sa vision de la Révolution ressort 

plus du domaine émotif, ce qui a renforcé son admiration pour Michelet. Cette divergence 

esse tielle a e  Tai e e l e p he pas de sous i e à e tai es idées exposées dans Les 

Origines, à savoir :  

                          . Le d eloppe e t o st ueu  de l Etat. 

                            . L i g e e de l ad i ist atio  e t ale da s la so i t  lo ale. 

                          . L appau issement du sentiment national. 

                          4). La centralisation excessive. 

                            Bien que ces thèses constituent le fondement de son nationalisme 

gio aliste, ela e  fait pas pou  auta t u  dis iple, d auta t plus ue son ralliement au 

oula gis e o t e u e s ieuse di e ge e a e  Tai e. Alo s u il olla o e  au Voltaire, 

jou al pu li ai  oppo tu iste et a ti l i al, Ba s s a te de la lig e politi ue du jou al 

pour exprimer son antiparlementarisme, son anticapitalisme et son patriotisme. Le courant 

incarné par Boulanger, critiquant les valeurs bourgeoises, le conformisme, la société 

i dust ielle et p ô a t l auto ita is e et u  e tai  so ialis e, e peut ue l atti e . Il a oi  

dans le boulangisme une réminiscence de la tradition révolutionnaire, une possibilité de 

régénérer la République. Après avoir publié un article en avril 1888 dans La Revue 

                                                 
842 Barrès (M.), « Les historiens de 1887 », op. cit. 
843 Barrès (M.), Mes cahiers, op. cit., t. I, p. 95. 
844 Barrès (M.), Mes cahiers, op. cit., t. II, p. 113. 
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indépendante, intitulé M. le général Boulanger et la nouvelle génération
845

 dans lequel il 

fustige le régime et les ho es politi ues, il e o t e Boula ge  ui ie t d t e lu d put  

du Nord chez Mme de Loynes, et part en octobre 1888 à Nancy pour organiser le lancement 

du journal boulangiste Le ou ie  de l’Est. Toute cette période est marquée par une série 

d a ti les ui ide tifie t le oula gis e, issu de l e t e gau he, au ou e e t 

olutio ai e. Il a ait d jà fait l loge de ‘ousseau da s le Voltaire du 29 août 1887 ou de 

Napoléon dans le même journal du 5 octobre, « Cet homme dont le monde a été plein »
846

, et 

se livre à une apologie de la Révolution dans cette année 1889, marqué par la commémoration 

du centenaire de la Révolution française. Il ne souhaite pas pour autant sortir de la légalité et 

e isage pas le e ou s au oup de fo e, o a t da s le oulangisme « le mérite 

incomparable de pouvoir nous donner un changement de régime sans révolution. »
847

 

                           ‘ solu e t tou  e s l a tio , Ba s se p se te de a t les 

électeurs de Nancy comme un disciple du radical Naquet. Se voulant anticlérical, républicain et 

a a t tout s ole d u e ou elle g atio , il est lu au se o d tou  le  o to e , à  

a s. Ces le tio s a ue t à la fois u  he  pou  le oula gis e ui o tie t ue  si ges 

mais aussi une déception pour Barrès qui voulait voir chez  Boulanger un chef, un « professeur 

d e gie. » Alors que le boulangisme glisse vers la droite, ce dont Barrès rend Clémenceau 

responsable, il reste pendant cette période très ancré à gauche, rêvant de fédérer un 

mouvement ouvrier en se voulant socialiste tel que ses multiples articles du Cou ie  de l’Est le 

p ou e t. Boula ge  ta t o t e  septe e , il este d put  jus u e  , date à 

laquelle il se représente à Neuilly où il est battu. Quelques années plus tard, dans L’Appel au 

soldat, Ba s e ie t lo gue e t su  et pisode u il e e ie pas. Co t ai e e t à e u il 

pe sait à l po ue, il eg ette l o asio  a u e du  ja ie   et le efus e p i  pa  

Boulanger de sortir de la légalité. Par contre il admet le manque de consistance politique du 

mouvement : « Il d faille faute d u e do t i e ui le soutie e, et ui l auto ise à o a de  

ces mouvements de délivrance que les humbles tendent à exécuter. »
848L e gage e t de 

Barrès ne serait-il pas que la traduction d u e a tio  otio elle de a t la thologie 

                                                 
845 Barrès (M.), « M. le général Boulanger et la nouvelle génération », Revue indépendante, avril 1888 : « Bénie 
soit l’heure où m’est donnée la joie d’aimer et la joie d’haïr en communion avec ceux de ma race ! Heure 
d’épanouissement, où je me retrouve avec tous les honnêtes gens de France pour espérer dans l’homme élu par 
l’instinct populaire. » 
846 Barrès (M.), Le Voltaire, 5 octobre 1887. 
847 Barrès (M.), « Aux parlementaires du quartier latin », Le Courrier de l’Est, 22 janvier 1899. 
848 Barrès (M.), L’Appel au soldat, op. cit., p. 862. 
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révolutionnaire ? Dans la préface de ce même Appel au soldat u il d di a e à Jules Le ait e 

et ui est u e po se à l a ti le de e de ie  da s le Journal des débats du 9 octobre 1889 

sur Un homme libre, il donne sa définition du boulangisme : « Le oula gis e, est u e 

o st u tio  spo ta e ue la al eilla e d u  pa ti a jet  as, ta dis ue les hafaudages 

e p haie t e o e de saisi  l id e d e se le. “ il faut ai e  les pe so ages de ette 

convulsio  atio ale, est u e uestio  se o dai e et e e est pas du tout la uestio . 

O  doit oi  le oula gis e o e u e tape da s la s ie des effo ts u u e atio , 

d atu e pa  les i t igues de l t a ge , te te pou  et ou e  sa ita le di ection. »
849

 

                  Le boulangisme de Barrès est très éloigné des idées de Taine qui 

vient de publier à cette époque le premier tome du Régime moderne dans lequel il fustige 

Napol o  et l ho e p o ide tiel. Il oit su tout, da s le oula gis e, u e aventure 

hasardeuse et surtout le danger du radicalisme. Le populisme, le pouvoir personnel, la 

d o atie di e te, le ejet de la ou geoisie, l a ti l i alis e, tout e ue sugg e la 

politique boulangiste, ne peuvent que le révulser. Même le patriotis e et l esp it de e a he 

affi h s lui pa aisse t da ge eu . C est u  ho e i uiet ui it à sa fe e le  juillet 

1887 : « “ il  a ait eu u  i ist e Flo uet-Boula ge , tait la gue e sû e, à u  ois 

d h a e, a e  l Alle ag e…Vos e seig e ents sur la bagarre Boulanger sont curieux, ce 

so t es  ou  ga i s, o ous, oisifs, t aî eu s de ues et goujats de l a e so iale, 

qui ont toujours fait nos révolutions parisiennes. Le mot de M. Rouvier à la tribune, hier, est 

bien grave ; Clémenceau lui-même a lâché et plus que lâché son homme à panaches. 

Visiblement ces gens nous menaient à la guerre, comme les fructidoriens, pour garder leurs 

places. »
850

 Les mots utilisés sont suffisamment explicites pour se passer de 

o e tai es…Tai e iti ue également le ralliement de conservateurs à Boulanger en 1888 : 

« Les conservateurs, en se mettant à la queue de Boulanger, donnent des partisans au 

radicalisme. »
851

  Ce p e ie  e gage e t politi ue de Ba s est la eilleu e p eu e u il e 

peut, à cette époque, être considéré comme un héritier quelconque de Taine et se situe même 

à son opposé. Il exprimera très bien dans ses Mémoires so  tat d esp it de l po ue : « Au 

o e t du oula gis e, je eus pas le se ti e t de e ue peut et de e ue doit u  esprit 

ui s atta he à u e g a de it . Je ouai a e  all g esse e  iole e d app o atio  et 

de p o atio . Je goûtai p ofo d e t le plaisi  i sti tif d t e da s u  t oupeau. Je di ai 
                                                 
849 Barrès (M.), « Préface », L’Appel au soldat, op. cit., p. 756. 
850 Taine (H.), « Lettre à Mme Taine le 12 juillet 1887 », Vie et correspondance,  op. cit., t. IV, p. 242. 
851 Taine (H.) « Lettre à Mme Taine le 27 juillet 1888 », Vie et correspondance, op. cit., t. IV, p. 268 
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e ue j a ais la foi. Mais faute d u  puissa t t a ail, je estai dans la superficie, dans les 

p opos des jou au . Je e sus pas d gage  la s pho ie d u e ie. » 
852

  Cet aveu est bien la 

o fi atio  d u  a î e e t e Ba s et Tai e au o e t de l pisode oula giste, tous les 

termes utilisés dans cette confession p ou a t, s il e  tait esoi , le foss  e ista t e t e les 

deux hommes. Si Taine ne vit que pour penser, hermétique à toute influence extérieure, 

efusa t tout e gage e t, Ba s agit d i sti t, e t aî  pa  le tou illo  des id es. 

L i flue e de Tai e su  Ba s est plutôt à e he he  da s so  œu e litt ai e tout à fait 

distincte, à la fin des années 80, de son engagement politique. 

                            

 

 

                             En 1888 paraît le premier volume du Culte du oi, Sous l’œil des 

barbares, do t l a ueil pu li  est se  ais ui aut à Ba s u e iti ue logieuse de so  

ami Bourget dans Le Journal des Débats. « Le livre de M. Maurice Barrès Sous l’œil des 

barbares est certainement un des plus remarquables  parmi les essais de rajeunissement de 

ette ieille fo e du o a  d a al se…Ce ue j ai e pou  a pa t da s e p e ie  olu e 

est u  sou i passio  de la it  o ale, u e a uit  su p e a te de la it  i t ieu e,  

une saveur de pathétique intellectuel qui rappelle pa  i sta t l A au  de Volupté. »
853C est 

gale e t à la suite de ette pu li atio  u il a fai e la o aissa e de Mau as, e u lui 

e p i e  so  ad i atio , et ui a s elle  leu  a iti . L a e sui a te, Un homme libre 

creuse la même veine égotiste et décadente. Les références implicites à Taine y sont 

o euses, e si elles so t le plus sou e t d o d e litt ai e. U e e eptio , da s le 

chapitre intitulé En Lorraine, parlant de la région délimitée par Lunéville, Toul et Nancy, il 

écrit : « C est là ue ot e a e a uit le eilleu  d elle-même. »
854

   Comment ne pas 

rapprocher cette phrase à celle de Taine dans  Les Ardennes : « Dans ces vieilles forêts vit une 

race à demi sauvage. »
855

 Les its de Tai e su  les o ages et su  l A t o stitue t u e 

f e e o sta te. Ai si, o e ta t u e œu e de Ligie -Richier, élève de Michel-Ange, il 

fait appel à Taine  critiquant le Jugement dernier : « L a tiste ie t de tou he  à e o e t où 

                                                 
852 Barrès (M.), Mes cahiers, op. cit., t. I, p. 39. 
853 Bourget (P.), « Un roman d’analyse : Sous l’œil des barbares par Maurice Barrès », Journal des Débats,  3 
avril 1888. 
854 Barrès (M.), Un homme libre, op. cit., p.131. 
855 Taine (H.), « Les Ardennes », Derniers essais de critique et d’histoire, op. cit., p. 47. 
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le se ti e t dispa aît sous la s ie e et où l esp it est su tout sensible au plaisir de la difficulté 

vaincue. »
856

   Le titre Mon triomphe de Venise   fait également référence à Taine qui nomme 

La gloire de Venise de Véronèse, Triomphe de Venise, dans Voyage en Italie. On pourrait 

ultiplie  les e e ples, ui o t d u e des iptio  d u  soleil ou ha t au « petit banc de 

marbre » décrit par Taine, au « génie violent de Tintoret », en passant par Tiepolo. «  Mon 

a a ade, o  ai Moi, est Tiepolo », se démarque de Taine, qui voyait en lui « un 

maniériste qui dans ses tableaux religieux cherche le mélodrame, et dans ses tableaux 

all go i ues le ou e e t et l effet. »857
  

 

                            Le jardin de Bérénice, dernier tome du Culte du Moi, paraît en 

, ap s l a e tu e oula giste. Da s le hapit e p e ie , il imagine une conversation 

entre Renan et Chincholle, journaliste du Figaro et oula giste otoi e. Pa la t de l histoi e, il 

fait dire à Renan : « Avez-vous feuilleté Sorel, Thureau-Dangin, mon éminent ami M. Taine ? 

Au bas de chacune de leurs pages, il y a mille petites notes. Ah ! l Histoi e selo  les thodes 

récentes, que de  sources à consulter, que de documents contradictoires ! Il faut rassembler 

tous les témoignages, puis en faire la critique. »
858

   C est u  ho age à l histoi e s ie tifi ue 

initiée pa  Tai e, Ba s ep e a t i i l a ti le u il a ait do   au Siècle en 1887.  Dans le 

hapit e VIII, Ba s d eloppe sa th se d u e o pati ilit  e t e a tio  et fle io , th se ui 

constitue une divergence profonde avec la pensée de Taine. Il fait dire à son héros : « Mais 

organiser les comités, donner audience, polémiquer, ce sont des besognes où je ne mets que 

la partie de moi- e ui est o u e a e  le este des ho es. C est ai si ue 

j i agi e t s ie  u  “pi oza, u  “ai t Tho as d A ui , e plo s ta t d heu es pa  jou  da s 

un greffe, sans rien y compromettre de ce qui leur est essentiel. »
859

   On sait que Taine jugeait 

l a tio   i o pati le a e  la fle io  et d sapp ou ait l e gage e t politi ue de 

Barrès o e il l i ait : « Ce jeune M. Ba s a i e a ja ais à ie , a  il est solli it  pa  

deu  te da es a solu e t i o ilia les, le goût de la ditatio  et le d si  de l a tio . » 
860

   

 

                                                 
856 Taine (H.), Voyage en Italie, [1868], Paris, Julliard littérature, 1965, t.1, p. 204. 
857 Taine (H.), Voyage en Italie, op. cit., p. 267. 
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                            Du sang, de la volupté et de la mort est la compilation des notes 

de voyages de Barrès, parues dans des journaux comme Le Figaro, Le Journal ou La Libre 

Parole. Le li e pa aît e  o to e , soit plus d u  a  ap s la o t de Tai e. Les f e es 

à Voyage en Italie so t ultiples, jus u à e p u te  des itatio s à l auteur. Ainsi, à propos de 

la Sainte Thérèse du Bernin, Barrès écrit : « G a de da e auta t ue sai te, a ouie d a ou  

et d failla te d u  ala guisse e t tel u e  au u e al ô e il e  est de plus oluptueu . »861
 

Le texte de Taine était : « Nous sommes revenus de Santa Maria della Vittoria pour voir la 

Saine Thérèse du  Bernin. Elle est adorable : ou h e, a ouie d a ou , les ai s, les pieds 

nus pendants, les yeux demi- los, elle s est laiss  to e  de o heu  et d e tase…C est la 

vraie grande dame qui a séché « da s les feu , da s les la es, e  atte da t elui u elle 

ai e. Il  a ie  e  elle i autou  d elle ui e p i e l a goisse oluptueuse et le di i  

élancement de son transport. »
862

  

                             Barrès suit Taine pas à pas. Dans le chapitre intitulé  Les jardins 

de Lombardie, il se sou ie t ue Tai e a ait dit u il au ait  d u e aiso  de a pag e  

sur le lac de Varèse qui est « une coupe de lumière » selon son expression. Il ne résiste 

d ailleu s pas à se o ue  espe tueuse e t du Maît e ua d il o ue e li e ui l a 

pou ta t ta t a u . Il appelle u il a ait it il  a uel ues a es u  Monsieur Taine en 

voyage dans la même veine que  Huit jours chez M. Renan. Se rappelant que Renan avait mal 

perçu  le ton et l e ploitatio  d u e e t e ue d à pei e di  i utes, l id e de o t a ie  Tai e 

lui avait semblé insupportable. Il livre néanmoins un exemple de son impertinence, se 

appela t ue Tai e a ait pas h sit  à le fai e da s Les Philosophes français du XIXe siècle, en 

le mettant en scène dans un vapeur du lac de Côme : «  Sitôt à bord, il développait ses 

o eu  li es, sa a te, ses papie s, et te i ait…sa des iptio  de Ve ise. C est le soi  

seule e t u il o e çait l tude des dossie s ue l a hi iste de Côme lui avait 

obligeamment préparés et remis sur le port. Enfin, au soleil tombant, et comme le bateau 

rentrait dans Côme, M. Taine quittait la cabine, montait sur le pont et, se promenant de long 

en large, tête baissée, composait la première phrase de son chapitre : Toute la journée, sans 

fatigue, sa s pe s e, j ai ag  da s u e oupe de lu i e. »863
   (En réalité, la citation exacte 

est pas « j ai » mais « o  a ag …   Co s ie t u il est i juste, Ba s fait la itatio  i t g ale 

d u  aut e passage de Voyage en Italie, pour louer sa justesse et sa sensibilité tout en 

                                                 
861 Barrès (M.), Du sang, de la volupté et de la mort, op. cit., p. 397. 
862 Taine (H.), Voyage en Italie, op. cit., t. I, p. 266. 
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affi a t ue les te es e so t juste e t pas adapt s à l Italie. Co e da s tous ses its, 

Barrès aime à souligner la distance qui le sépare de Taine malgré sa dette évidente. Dans le 

chapitre Dans le sépulcre de Ravenne, la référence à Taine est patente, que ce soit à propos de 

l h itage de B za e,  l i p essio  de ille o te ou e o e l o atio  de B o  ui 

« chevauchait avec la Guiccioli » lue dans Histoire de la littérature anglaise.  

                            La présence de Taine se retrouve aussi au fil des lignes des 

Musées de Toscane comme la présentation le montre : « O  ad et u u  peuple olue selo  

les es lois u u  i di idu. “i les otio s ue l o  s est faite su  le développement du Moi 

sont exactes, ne devront-elles pas se ifie  da s les us es isit s sui a t l o d e 

chronologique, En certain pays, ils sont le meilleur document que nous possédions pour la 

psychologie de la race. »
864

    Barrès suit la méthode tainienne et fait allusion ici à Philosophie 

de l’A t qui est la compilation de quelques cours de Tai e à l E ole des Beau -arts et plus 

pa ti uli e e t à u  hapit e où il e pli ue l i flue e de la a e da s la s ulptu e g e ue.   

 

                            Ces uel ues e e ples p ou e t a o da e t ue Ba s s est 

ou i de Tai e et ue so  œu e se efl te da s ses p e ie s its. Il e s e  a he pas, 

comme il le dit dans un article du Journal du 8 juin 1894 : « L Italie, pou  la plupa t des a tistes, 

est la g a de aît esse. Il  a gu e de tale t, de g ie au uel elle ait do  des leço s. 

Pour rester dans ce siècle et en France, Stendhal, Lamartine, Michelet, Gautier, Taine, Bourget 

et aujou d hui e o e A atole F a e, lui doi e t i fi i e t. »
865

  Il ou lie de p ise  u il a 

sans doute beaucoup plus puisé chez Taine que chez les autres.  Cela ne signifie pas pour 

auta t ue Tai e puisse autio e  d u e a i e uel o ue la t ilogie du Culte du moi et en 

particulier les deux derniers tomes da s les uels l auteu  pa le à la p e i e pe so e. ‘ie  

de plus éloigné chez Taine que cette exposition du moi. Dans une lettre adressée à Emile 

Planat, il écrit : « Je souhaite avant tout que le moi, la personne vivante avec son ton de voix, 

son geste, ses eu les, happe au pu li . Et e est pas toi, o  eilleu  a i, ui e 

do e a le d sag e t de tale  de a t lui. »866
 

                          L o atio  de e « premier » Barrès nous montre le véritable fossé 

ui le s pa e de Tai e. “i l o  e epte l i flue e i d ia le de Voyage en Italie et de l  

Histoire de la littérature anglaise, ie  da s la p odu tio  litt ai e ou da s l e gage e t 
                                                 
864 Barrès (M.), Du sang, de la volupté et de la mort, op. cit., p. 444. 
865 Barrès (M.), « Le bénéfice du voyage », Le journal, 8 juin 1894. 
866 Taine (H.), Vie et correspondance, op. cit., t. I, p. 2. 
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politi ue de Ba s e  fait u  dis iple de Tai e. Les di e ge es de ue so t ultiples, ue e 

soit à p opos de l h itage olutio ai e, du atholi is e, du oula gis e, de l e gage e t 

da s l a tio , du ulte du oi, tout les s pa e t.  Le p otesta tis e e e di u  pa  Tai e le 

chagrine toujours. Ainsi, dans un article  de la Cocarde du 4 décembre 1894 intitulé « Une 

ou elle o atio  de l dit de Na tes ? », il écrit : « Les récents apologistes du génie du 

p otesta tis e so t des logi ie s ui ous souhaite t u  ie  eligieu  pa e ue, d ap s 

eu , l a a hie et le a ue de t aditio  so t le al de notre pays depuis cent ans, et ils 

préfèrent le protestantisme au catholicisme par haine de la centralisation excessive et par 

espe t de l i di idu. » 
867“i Tai e ep se te pou  Ba s u  aît e espe t , est plus le 

iti ue litt ai e ue l histo ien qui est admiré à cette époque. Son infléchissement politique 

ai si ue la p se e de Bou get à ses ot s ha ge sa isio  de l histo ie  et lui i pose u e 

lecture différente des Origines. C est le Ro a  de l’ e gie atio ale qui marque cette 

évolution. 

 

 

                            Le premier volume du Ro a  de l’ e gie atio ale intitulé Les 

Déracinés  est publié en Octobre 1897, après être sorti en feuilleton dans La Revue de Paris de 

ai à août. Ba s à  a s et jouit d u  p estige o e ui e  fait  « le Prince de la 

jeunesse. »   Il est dédicacé à Paul Bourget.  Celui-ci étant devenu son ami intime depuis 1888, 

joue un rôle important dans la conception du livre, autant pour son apport de la 

do u e tatio  ue pou  so  juge e t su  l itu e.  C est aussi une réponse à la préface du 

Disciple dans laquelle Bourget, dépeignant le jeune homme de 1887, écrivait : « C est u  

goïste su til et affi  do t toute l a itio , o e l a dit u  e a ua le a al ste, Mau i e 

Barrès, dans son beau roman de L’Homme libre, - ce chef-d œu e d i o ie au uel il a ue 

seulement une conclusion,- consiste à adorer son moi, à le parer de sensations nouvelles. »
868

   

Da s la p fa e de  l ditio  de  de L’Ho e li e,  Barrès répond à Bourget : « Oui, 

L’Ho e li e racontait une recherche sans donner de résultat, mais, cette conclusion 

suspendue, Les Déracinés la fournissent. Dans Les Déracinés, l ho e li e disti gue et 

assu e so  d te i is e. U  a didat au ihilis e pou suit so  app e tissage, et, d a al se 

en a al se, il p ou e le a t du Moi, jus u à p e d e le se s so ial. La t aditio  et ou e 
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pa  l a al se du Moi, est la o alit  ue e fe ait l’Ho e li e, que Bourget réclamait et 

u allait p ou e  Le Ro a  de l’ e gie atio ale. »869
  Ces quelques lignes démontrent 

l olutio  pe so elle de Ba s su ie e t e l gotis e des o a s du  Culte du moi,  et le 

nationalisme du Ro a  de l’E e gie atio ale, dont Les Déracinés constitue le premier volet.  

Cette d di a e à Bou get de ait t e a o pag e d u e p fa e,  u il p pa e et o e te 

dans ses Cahiers de 1897.  Une phrase intéressante nous livre sa conception de la littérature : 

« Plus de goût pou  l a solu ue pou  le o ti ge t, pou  la loi ue pou  le fait ; et les œu es 

de pure imagination, en deho s de la po sie s e te d – s i pose t alais e t à o  

esprit. »
870

  

                             Il voulait aussi expliquer la visite de Taine à Maurras dont il 

s i spi e da s so  li e : « Ne pas manquer dans la préface de mon livre, de rappeler comment 

Taine visita Maurras. »
871

 O  sait u à la suite d u  a ti le logieu  de Mau as da s 

L’O se ateu  f a çais consacré au Régime moderne, Tai e s tait e du au jou al pou  le 

remercier, et ne le trouvant pas, avait laissé sa carte. En retour, Maurras lui avait rendu visite 

rue Cassette, ce fut leur seule rencontre. Dans une lettre de juillet 1894, Barrès préparant son 

li e s e  tait sou e u : « Mo  he  a i, je e appelle ue ous a ez a o t  jadis 

comment vous aviez eu la visite de Taine. Je voudrais des d tails su  ette isite. Ce est poi t 

pou  e  fai e u  a ti le, est pou  u  hapit e de o a . Pou iez- ous i e au ou a t de 

la plume et pour mon usage personnel comment il a eu cette idée de vous visiter, quelle tête il 

avait (je ne le connaissais pas) et quelles questions il vous a posées ? »
872

   Relatant la  

conversation  du premier dîner Balzac chez Durand avec Bourget, France et Zola, Barrès 

rapporte une confidence de France : « On parle de Taine. Il est allé voir France, comme je dis 

Roemerspacher, vers 66 ! Il dit ela a e  u e g a it  d otio . Mais e s te d pas su  les 

conseils que Taine lui a donnés, sinon : « Ne ous se ez ue de ots o us, i ez pas 

osé. » O , dit F a e, la la t  est ai e t essai e ue da s la discussion philosophique, 

ais il  a des asses de as où elle est pas u e ualit  ie  essai e. Tai e, dit-il, est 

ad i a le ua d il he he, ais e u il t ou e ! D ailleu s il e  est toujou s ai si da s les 

méthodes analytiques. On ne trouve ja ais uel ue hose ue pa  l i tuitio . »873
  Barrès 
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i siste  su  l otio  de F a e à ette o atio  : « La figure de France a cette même 

expression noble et grave que je lui ai vue quand Bourget a dit : C est A atole ue Tai e est 

all  oi . J ai e F a ce pour ces deux expressions là. »
874

 Co e pou  i siste  su  l i flue e 

de Tai e hez eu  tous, il elate la o fide e de )ola do t ous a o s eu l o asio  de elate  

la déception amère dans ses articles à propos de Taine : « Zola est en tout très simple, il dit : 

« J ai ie  o u Tai e, ua d j tais o is hez Ha hette, je l ai eau oup ai . Plus ta d, à 

la fin, non, il a manqué de courage - là-dessus on proteste – il a pas eu le ou age ui 

au ait plu. » Barrès donne sa réaction à ces paroles désa us es e  o fi a t ue Tai e a 

pas reconnu ni aimé Zola, et il en donne les raisons : « Il ne cherchait dans la littérature que les 

sig es, les a ues d u e po ue, et tout de e, e est pas da s sa litt atu e u il allait 

chercher les signes du dix-neuvième siècle ? » Si « l Affai e » a pas e o e ta li la uptu e 

définitive entre les deux hommes, les divergences fondamentales existent déjà.  

 

 

                           Le premier livre du Ro a  de l’ e gie atio ale intitulé Les 

Déracinés est o  seule e t u e des œu es ajeu es de Ba s ais a ue u  i age 

définitif dans son inspiration. Si ses premiers écrits étaient centrés sur le culte du Moi, ce 

o a  se eut d u e tout aut e a itio . Il eut o t e , o e Tai e l a ait fait a ant lui 

dans les O.F.C., les causes du déclin de la France à travers le destin de sept jeunes provinciaux 

venus faire leurs études à Paris. Il y expose et développe sa pensée politique. Ce sont avant 

tout les thèses de Taine qui sont reprises sous une forme romanesque psychologique à la 

manière de Stendhal (autre référence tainienne), et il faut presque le lire comme du Taine 

romancé. Mais ces thèses sont dépassées et amplifiées pour ne constituer que les fondations 

de la pensée politique de Barrès. Le thème des jeunes gens arrivant à Paris pour découvrir la 

vie, est un classique de la littérature. Louis Sébastien Mercier en parle dans son Tableau de 

Paris et surtout Balzac qui en fait le thème central des Illusions perdues. Mais chez Balzac, la 

vie parisienne démoralise au lieu de promouvoir et la vie provinciale endort. Chez Barrès, au 

o t ai e, la p o i e se t de f e e et est l e seig e e t ui est espo sa le de la 

t a sfo atio  d u e atu e si ple pa  u e so i t  o o pue. Cha ue e e du g oupe 

d a is est i spi  pa  des p o hes : “tu el est à l i age de Ba s, à la fois e thousiaste et 

blasé ; ‘oe e spa he  ep e d la pe so alit  de Ma el “a at, u e so te d a tith se du 
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premier, à la fois studieux et équilibré ; Saint-Phlin dont le modèle est Gaïta, ami de Barrès, 

fidèle à la tradition et à son milieu ; Suret-Lefort, pur produit du radical-socialisme ; Renaudin, 

jeune arriviste sans scrupule ; e fi  ‘a adot et Mou hef i  ui s olise t l he  du 

déracinement. A Nancy, ils ont pour professeur  Bouteiller, caricature du professeur de 

philosophie que Barrès eu trois mois seulement mais qui le marquera  profondément, Auguste 

Burdeau. Celui-ci eut plus tard, comme élèves à Paris, Léon Daudet et Paul Claudel, avant de 

devenir député puis ministre et finir sa carrière politique en devenant Président de la Chambre 

des députés. En fait, le personnage de Bouteiller est un mélange de Burdeau et du second 

p ofesseu  de philosophie de Ba s, Jules Lag eau, fo dateu  de l U io  pou  l A tio  o ale.  

C est la jeunesse de Taine que Barrès reconstitue ainsi : « De tels groupements sont fréquents. 

Les sorcières annonciatrices de Macbeth dansent, pour les jeunes gens imaginatifs, sur les 

p au  de tous les l es. C est au oll ge Bou o  ue Tai e fit la onnaissance de Prévost-

Paradol, avec qui il développa sa vie morale ; de Planat, le futur Marcelin de la Vie parisienne, 

qui lui donna des lueurs sur le monde des artistes et sur la vie élégante ; de Cornélis de Witt, 

passionné de la langue et de la culture a glaises, et ui l i t oduisit hez M. Guizot. C est à 

l E ole o ale u il fo a so i t  a e  A out, “a e , Li e t, “u kau, Al e t, Me let, 

Ordinaire. »
875

  

                            La première thèse défendue est que le culte de la raison ne 

conduit ulle pa t, ue l ho e est atta h  à u e t aditio , à u e gio , à u e so i t . C est 

le déterminisme de Taine. Barrès ne dit-il pas dans le chapitre Dans leurs familles : « Ils valent 

aussi, au ega d de l histo ie , o e les p oduits de ilieu  historiques, géographiques et 

do esti ues. Ils o t t ou  da s leu s fo e s u e id e aît esse, u ils p ise t oi s haut ue 

les id es eçues de l Etat au l e, ais ui tout de e est he ill e e o e plus fo te e t 

dans leur âme. »
876

Pour Taine, la société o it à des lois p ises et i ua les u il est 

i possi le de t a sg esse . Il l affi ait da s la p fa e de l’A ie  gi e : « D a a e la 

atu e et l histoi e o t hoisi pou  ous ; est à ous de ous a outu e  à elles a  il est sû  

u elles e  s a o ode o t pas à ous. La fo e so iale et politi ue da s la uelle u  

peuple peut e t e  et este  est pas li e à so  a it ai e, ais d te i e pa  so  

caractère et son passé. »
877

 Le déterminisme de Barrès se veut également social, car, si les 

sept jeunes gens ont eu la même éducation et subi le même déracinement, ils ne partagent 
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pas le même destin. Les quatre fils de bonne famille connaissent la réussite (inégalement), ce 

so t eu  ui o t de l a ge t, les t ois aut es issus de ilieu  odestes, sans moyen, finissent 

al. Pou  Ba s, ais il faut le di e pou  Tai e aussi, l ho tet  est li  à l i d pe da e 

financière. La première question que Taine pose à Roemerspacher est : « Avez-vous des 

ressources ? Et sur une réponse satisfaisante : - Je suis o te t… Je tie s o e u  g a e 

da ge , pou  l i di idu et la so i t , la o t adi tio  u il  a t op sou e t e t e u  

développement cérébral qui nécessite des loisirs,  des dépenses, car la grande culture est fort 

coûteuse, et une condition qui oblige à des esog es… » 
878

  Les plus mal lotis sont les deux 

ou sie s du g oupe.  Mou hef i  et ‘a adot, i ti es de l e seig e e t ka tie  de 

Bouteiller, ont une ambition démesurée par rapport à leur classe sociale. Sans-doute, peut-on 

voir dans le personnage de Saint-Phlin, fils de propriétaires terriens, une réminiscence de 

l ad i atio  de Tai e pou  la ge t  a glaise. Il i a e le o se atis e lai , atta h  à la 

terre, enraciné dans les valeurs traditionnelles.  

                La seconde thèse est l he  du s st e du atif et le p o s de 

l e seig e e t à t a e s la des iptio  des diffi ult s des jeu es ge s. C est gale e t 

l illust atio  des id es d fe dues pa  Tai e da s l’E ole : « I i, l effet p i ipal et fi al est la 

disconvenance croissante de l’ du atio  et de la ie. » Pour faire face aux réalités et aux 

difficultés de la société, le jeune homme « doit être, au préalable, équipé, armé, exercé, 

endurci. Cet équipement indispensable, cette acquisition plus importante que toutes les 

autres, cette solidité du bon sens, de la volonté et des nerfs, nos écoles ne la lui procurent 

pas ; tout au rebours ; bien loin de la qualifier, elles le disqualifient pour sa condition 

prochaine et définitive. » Et Taine de faire dire à un jeune aigri : « Par votre éducation, vous 

ous a ez i duit à oi e, ou ous ous a ez laiss  oi e ue le o de est fait d u e e tai e 

façon ; vous nous avez trompés, il est bien plus laid, plus plat, plus sale, plus triste et plus dur, 

au moins pour notre sensibilité et notre imagination ; vous les jugez surexcitées et 

détraquées ; ais si elles so t telles, est pa  ot e faute. »879
 Barrès fait de Bouteiller le 

s ole de la faillite de l ole pu li ai e. La iti ue de l e seig e e t a st ait i pos  à 

des jeunes provinciaux se surajoute à celle de la réussite du boursier méritant, universitaire 

illa t, d ta h  des a i es t aditio elles. Il ep se te l a h t pe du d lass  a itieu  

que Barrès déteste. 
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                            Le chapitre L’a e de M. Tai e est le plus emblématique de 

l ho age ue Ba s e d à Tai e et ep e d u e ph ase de Bou get : « M. Taine, sur la fin 

de sa vie, avait coutume chaque jour de visiter un arbre au square des Invalides et de 

l’ad i e . » Bourget, lui-même, dans son article du Figaro de novembre 1897 sur Les 

Déracinés, le confirme : « Dans les toutes dernières années de sa vie, le célèbre écrivain, qui 

sa ait ses jou s o pt s, a ait l ha itude de di ige  ses p o e ades e s le petit s ua e des 

I alides. A i  là, il s a tait, durant de longues minutes, en contemplation devant un arbre 

alo s adoles e t, aujou d hui t s g a d et t s haut, do t la a e igueu  l e ha tait. Allo s 

voir cet être bien portant, me disait-il quand il me rencontrait. » 
880

 Ces lignes, comparables à 

celle du livre,  ayant été écrites après la publication des Déracinés, prouvent que Bourget a 

pa ti ip  à sa da tio . U  o u e t a t  ig  da s les a es  à l i itiati e de e 

même Bourget au pied de « l a e » du square des Invalides et existe toujou s. Il s agit ie  là 

d u e i te tio  d li e de la pa t de Bou get d asso ie  Tai e au s ole atio aliste ue 

ep se te l a e. 

                             Le s ole de l a e a d jà t  ep is pa  Ba s da s plusieu s 

de ces écrits, y compris dans un chapitre précédent des Déracinés : « Ils s i agi aie t fo e  

un arbre puissant et que les forces de chacun, pareilles à la sève qui circule, profiteraient à 

tous. »
881

  La tapho e t aduit l a eptatio  des essit s de la ie, la ep se tation idéale 

de l ho e et de la atio . L a e ep se te la solidit  et la o ti uit  u il faut sa oi  

o se e  et fai e f u tifie . C est le s ole e du atio alis e. « U  a e est pas u  

seul t e, ais u e olle tio  d t es, u e it  de ou geons. Une même sève de contremaître 

alimente tout cet arbre, tout ce Bouteiller sur lequel furent entrées successivement plusieurs 

greffes : l u i e sitai e, le politi ue. Jus u à ette heu e, da s e ilieu, il a ait t  u  

t a ailleu  ui s appli uait au  uestio s d i t t pu li . Il de ie t e a te e t u  politi ue. » 

882
 On retrouve de nombreux exemples chez Taine de son attachement à la nature et aux 

a es, ais do t le s olis e est ja ais e p i  de ette a i e. C est l e e ple e 

de la confis atio  et de l a plifi atio  de la pe s e du aît e pa  so  l e, ie  u A d  

Chevrillon, le neveu de Taine, approuve dans son livre Portrait de Taine,
883

 l esp it da s le uel 
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Ba s t aduit la pe s e de so  o le e  p isa t toutefois ue Tai e l au ait moins 

d elopp . Il appo te gale e t ue Tai e au ait e o t  Ba s pou  le f li ite  d u  essai 

que ce dernier lui aurait adressé. Cela reste douteux, car, si cela avait été le cas, il est 

aise la le ue Ba s au ait pas a u  de le soulig e  dans ses Cahiers, dans lesquels il 

se montre envieux de ceux qui ont approché Taine. 

                            La description physique de Taine est conforme au portrait réalisé 

par Léon Bonnat, exceptionnel dans la mesure où Taine refusait systématiquement de se 

prêter à cet exercice. Cette exception est justifiée par une amitié ancienne entre les deux 

hommes, Les de ie s essais de iti ue et d’histoi e, publiés post-mortem, ayant été dédiés à 

Bonnat avec la mention : « En souvenir, et selon le désir de son ami H. Taine. » Il le décrit 

comme un « personnage du vieux temps. Ses cheveux étaient collés, serrés sur sa tête, sans 

une ondulation. Sa figure creuse et sans teint avait des tons de bois. Il portait sa barbe à peu 

p s o e Alf ed de Musset u il avait tant aimé, et sa bouche eût été aisément sensuelle. 

Le ez tait us u , la oûte du f o t elle, les te pes ie  e fl es, et l a ade sou ili e 

nette, vive, arrêtée finement. Du fond de ces douces cavernes, le regard venait à la fois 

impatient et réservé, retardé par le savoir, et pressé par la curiosité. » 
884

Dans ses Cahiers, 

l auteu  p ise ue est Bou get ui lui a fait ajoute  le po t ait de Tai e. Ce po t ait est à 

rapprocher de celui brossé par Maupassant, auteur que Taine appréciait particulièrement : 

« D aut es pe so es a i aie t peu à peu hez Flau e t, M. Tai e, le ega d a h  de i e ses 

lu ettes, l allu e ti ide, appo tait des do u e ts histo i ues, des faits i o us, toute u e 

odeu  et u e sa eu  d a hi es e u es, toute u e isio  de ie a ie e ape çue de so  œil 

perçant de philosophie. »
885

 

                             A travers les paroles de Roemerspacher, Barrès développe les 

interrogations propres à la génération précédente : « La grande crise de M. Renan à Saint-

Sulpice et son adhésion à la science, votre protestation contre la philosophie spiritualiste, 

ua d ous ha ilitiez le se sualis e de Co dilla …D u e faço  plus g ale, la g a de 

affai e pou  ot e g atio  au a t  le passage de l a solu au elatif…Pe ettez moi de vous 

le di e, Mo sieu , est u e tape f a hie, et ous so es su  le poi t de e plus 

o p e d e l a goisse de os ai s a o plissa t ette olutio . »886
 Roemerspacher livre à 
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son ami Sturel les paroles de Taine et insiste sur son enseignement spinoziste et sa doctrine 

d a eptatio . A a t o e tio  du li e, Ba s d eloppait d a a tage e dis ou s u o  

retrouve dans Les Cahiers : « Taine en une après-midi inoubliable proposa à Roemerspacher 

les doctrines fatalistes et cruelles issues de Spinoza. Le stoïcisme, la dignité du philosophe leur 

prêtait un caractère moral dont elles sont elles-mêmes dépouillées. Elles ne le recherchent 

point et logiquement elles pourraient le rejeter comme une survivance religieuse, mais si 

quelque circonstance le leur prête, cela fait transition pour les novices. Roemerspacher 

s e i a de pe se  ue la essit  gle la atu e et l histoi e. »887
 En vérité, Barrès ne 

pa tage pas a e  so  aît e sa do t i e de l a eptatio  o e il l e pose da s sa 

contribution à l e u te de La Revue blanche de 1897 et cette divergence est fondamentale.  

                           Dans les pages suivantes, les deux amis se promenant aux 

Invalides  comparent les deux « éthiques contradictoires » e t e Tai e et Napol o , l u  

dominant le o de, l aut e do i a t les pe s es. Ba s e p i e là et e o e u e fois 

l a tago is e e t e fle io  et a tio  : « Vi e pou  pe se , ue s est fi  M. Tai e, suppose 

l a a do  des pa ties o sid a les du de oi  i t g al : Etre le plus possible. »
888

Barrès, 

contrairement à Taine, est un admirateur de Napoléon dont il a longtemps fait son professeur 

d e gie : « Tout i di idu ui est poi t alade d ad i atio , d e thousias e sa s issue à la 

lecture du Mémorial de Sainte-Hélène doit être jeté dehors à coups de pied. » 
889

 Il reprend 

e da s le te te u e itatio  u il att i ue à l E pe eu  : « Moi, j ai le do  d le t ise  les 

hommes » ui est e  fait la t a spositio  d u e ph ase du Régime moderne : « C est e  pa la t 

à l â e u o  le t ise l ho e. » La conversation entre les deux amis symbolise les deux 

fa ettes de l auteu , le p e ie  pe seu , le se o d a teu , et si la pe s e do i e l a tio , elle 

se le st ile. A e sujet o e pou  d aut es, Ba s e se p se te pas o e u  dis iple 

de Tai e. Malheu euse e t, l histoi e e etie d a pas es di e ge es et lie a la fo tu e du 

second à celle du premier. 

                            Un autre passage est intéressant dans la mesure où Barrès fait 

discuter les deux amis sur un thème cher à Taine,  les asso iatio s, u il a pu d eloppe  

dans son Régime moderne. Mais là encore, Barrès ne partage pas les idées de Taine à ce sujet : 

« Un principe produit des fruits variés selon les esprits qui le reçoivent. » Il conserve 

néanmoins du maître la conviction que les associations constituent une force vive : 
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« D i o a les asso iatio s de toutes esp es, ue les u eau  d pouille t d i itiati e 

d i d pe da e. Pa i elles, seuls les s di ats ou ie s o t de la igueu , de la o fia e e  

soi, la connaissa e de leu s o igi es et leu  ut. Ils so t s d u  ou e e t de hai e o t e 

la fo e so iale e ista te et lutte t pou  l a a ti , epe da t ue l ad i ist atio  he he à 

les écraser. »
890

 Dans le chapitre La France dissociée et décérébrée, Barrès définit « les groupes 

d e gie » : L ad i ist atio , la eligio , les atelie s ag i oles, i dust iels et o e iau  et 

o lut u il  a pas de oo di atio  e t e eu . Co e Tai e, il pe se ue la o lesse « est 

morte » et sans privilège, elle ne rend plus aucun service. 

                           Ba s sait aussi a ie  l i o ie ua d il et e  s e u  di e  

mondain réunissant hommes politiques, journalistes, banquiers, en présence de Bouteiller-

Burdeau : « Quel est le meilleur travail synthétique sur la Révolution française ?- a demandé, 

sa s doute pou  lie  o e satio , le e e de la ha e des o u es assis à ot  d u  

d put  oppo tu iste. Et l aut e, haussa t la oi  : -Tous les discours des comices agricoles et 

l ou age de Tai e. Mais je p fère les discours de comices ; ils sont mieux accueillis. –

Ajoutons, pour être impartial, objecte le banquier lettré, que la conception de Taine a des 

ha es de leu  su i e u e dizai e d a es. »891
 Une fois encore, Barrès se différencie de 

Taine à propos de la Révolution, faisant dire à Saint-Phlin, le hobereau conservateur : « Mon 

aïeule a été guillotinée en 93. Nous sommes une vieille famille du Barrois autonome. Ainsi la 

Révolution nous a été imposée ; et la France aussi nous a été imposée. Mais enfin, bien que la 

France et la Révolution aient été faites contre nous, nous ne pouvons empêcher que nous 

soyons leurs fils. »
892

Il le confirme dans ses Cahiers : « Causant avec Mazel de la Révolution, je 

lui dis : Possible toutes les objections, mais je ne puis fai e ue je e aisse d elle pa  toutes 

es faço s de se ti , il faut l a epte . »893
 Ce est pas la seule iti ue u il fait des Origines. 

Da s u  a ti le u il fait i e à ‘oe e spa he , il ep o he à Tai e sa th se su  « l esp it 

classique » en regrettant son analyse insuffisante et son manque de recherche sur la genèse 

de cet esprit. Ce passage dans lequel il rend hommage aux livres de Fustel de Coulanges et de 

Tai e a t  i spi  pa  u e o e satio  a e  l histo ie  Th e i , Di e teu  d tudes à l E ole 

des Hautes Etudes, qui avait eu de retentissantes controverses avec Fustel. Il la relate dans ses 

Cahiers de 1896 : « Th e i  e pa le de Tai e. Depuis u e i ua tai e d a es, pas a a t, 
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on a les documents, on est dans les conditions pour se re d e o pte de la fo atio  de l Etat 

ode e. Tai e a ait pas les do u e ts. Il au ait pu les a oi  ; il e les a ait pas. Ce tait 

pas p ofo d e t u  sa a t, u  ho e d esp it s ie tifi ue : il a ait esoi  d alle  ite ; il 

était distrait par le succès, par la maladie. Cette éducation de normalien ne leur donne aucun 

besoin de vérifier, mais ils savent composer. Il y a deux livres, celui de Fustel de Coulanges et 

celui de Taine, deux blocs historiques, avec une grande lacune. »
894

 Il semble que Thévenin soit 

très critique vis-à-vis de Taine historien, mais lui admet des réussites comme « l esp it 

classique » ou l’E ole, reconnaissant son « prodigieux travail. » Pour Barrès, Taine est plus 

l i itiateu , le p o oteu  d id es, ue le aît e fo dateu  d une école. Ce sont les Origines qui 

lui ont appris les inconvénients de la centralisation administrative : « Les départements et les 

o u es so t de e us  des hôtels ga is… La o u e et le d pa te e t esse t d t e 

des compagnies privées, pour devenir des compartiments administratifs »
895

 Il retient la leçon 

et se veut lui aussi innovateur : « Peut-on dire que Taine a servi la décentralisation, peut-on 

dire que les jeunes gens sont préoccupés de nationalisme ? Ils lisent. Ils disent : tie s, est 

intéressa t. Mais les aiso s ui fe aie t es uestio s i a tes pou  eu  e iste t pas e  

eux. Ce sont des thèmes. »
896

 

 

                             Les Déracinés marquent une véritable volte-fa e da s l œu e de 

Barrès. Il abandonne ses thèses précédentes pour prôner un nationalisme basé sur 

l e a i e e t, l a eptatio , le o se atis e, la t aditio , le etou  à la te e, le ulte des 

morts. Le nationaliste succède au boulangiste, au socialiste de La Cocarde, au contestataire de 

L’e e i des lois.  N i ait-il pas en 1894 dans son journal : « Pour cette régénération sociale 

ue tous ous appelo s de ot e u iosit  et os œu , e est pas assez de supp i e  la 

misère, il faut encore supprimer les morts. Ils continuent à nous imposer leur conception de 

l u i e s et de l o d e so ial, leu  s st e ui a plus ie  à oi  a e  ot e atu e elle. Ils 

ous opp esse t et ous e p he t d t e ous e. »897
 Dans L’e e i des lois, il rendait 

les o ts espo sa les de l i a tio  des i a ts. Da s Les Déracinés, il fait du culte des morts 

la pie e fo dat i e de sa do t i e atio aliste. C est à pa ti  de e li e ue Ba s d eloppe 

sa ou elle pe s e. Le atio alis e est pas e  soi u e do t i e ais u e « biographie, la 
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biographie de tous les français. » La vie de chaque individu est considérée comme « un instant 

d u e hose i o telle. » D où le ulte des o ts et la sup atie du se ti e t su  la aiso . 

D où gale e t la p ise e  o pte des d sh it s, u  pate alis e ui e t aî e la opho ie 

et un rejet des e e is de l i t ieu  o e les p otesta ts où les f a s-maçons et les 

e e is de l e t ieu , les juifs et les t ues.  U  ejet ue Tai e a ja ais pa tag , 

comme le prouve le chapitre objet et mérites du système du Régime moderne, consacré aux 

différents cultes réglementés par Bonaparte. Il se félicite de la fin des exclusions prononcées 

par la monarchie : « Non seulement le culte calviniste et même le culte israélite sont autorisés 

par la loi, comme le culte catholique, mais encore les consistoires protestants et les 

synagogues juives sont constitués et organisés sur le même pied que les églises catholiques. » 

898
 Il est i possi le de fai e de Tai e l i spi ateu  de Ba s da s e do ai e o e da s 

d aut es…Fi  , Ba s elate da s ses Cahiers une conversation avec Lucien Herr, le 

l e i lioth ai e de l E ole o ale, u  des aît es à pe se  des a tid e fusa ds, su  

l e seig e e t des Déracinés : « - Le atio alis e, u est-ce que cela ? –Mais, si vous voulez 

ue l i di idu se su o do e à une collectivité, comment pouvez-vous la concevoir, sinon le 

groupe, la patrie ? – ais u ai-je esoi  d u e olle ti it  ? Il  a l id e, la justi e. – Une 

abstraction ? Il faut y mettre quelque chose dans cette abstraction. »
899

  Si Taine est 

déterministe, le fait pour Barrès de lier nationalisme et déterminisme ne donne pas pour 

auta t la pate it  du atio alis e à Tai e. Cela e p he pas l auteu  des Déracinés 

d affi e  ette liaiso  : « Bourget disait : ce chef-d œu e ui a ue de o lusio . Les 

Déracinés e  so t u e. Le atio alis e est l a eptatio  d u  d te i is e. C est le 

se ti e t d u e âp e essit . Et l œu e est ja ais o lue. »900
 Le déterminisme de 

Ba s doit auta t à Hugo et Mi helet u à Tai e et ‘e a . « Nous ne sommes pas les maîtres 

des pensées qui naissent en nous. Elles ne viennent pas de notre intelligence ; elles sont des 

façons de réagir où se traduisent de très anciennes dispositions physiologiques. Selon le milieu 

où nous sommes plongés, nous élaborons des jugements et des raisonnements. La raison 

humaine est enchainée de telle sorte que nous repassons tous dans les pas de nos 

p d esseu s. Il  a pas d id es pe so elles ; les idées même les plus rares, les jugements 

même les plus abstraits, les sophismes de la métaphysique la plus infatuée sont des façons de 
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sentir générales et se retrouvent chez tous les êtres de même organisme assiégés par les 

mêmes images. » 
901

 

                            La différence fondamentale entre le déterminisme de Taine et 

celui de Barrès est ue le p e ie  i lut da s l h dit  « non seulement le fond primitif, mais 

encore les acquisitions ultérieures. » A un Barrès ui ejette l t a ge  ou le protestant, Taine 

lui po d au o t ai e ue la atio  doit l a ueilli  pou  s e i hi  elle-même. «  D u e faço  

générale, il faut poser que toute grande amputation, toute destruction ou expulsion, celle de 

l a isto atie e  , o e elle des p otesta ts e  , est fu este, o  seule e t pa e 

u elle ôte à l a e u e de ses a hes, ais e o e pa e ue la s e, a ua t d u  de 

ses oule e ts atu els, a s e go ge  et oisi  da s le este de l o o ie. La o ale de 

e i est u il faut tol e  os ad e sai es, i e a e  eu , p ofite  de leu  oppositio , les 

regarder dans le corps social comme des organes aussi essentiels que nous-mêmes. 
902

Taine 

a pas la e o eptio  de « l a e » ue Ba s lui att i ue. Ce est u u  e e ple de 

up atio  a usi e… 

 

 

 

 

                             Barrès hérite certainement de Taine le déterminisme, le 

pessi is e o se ateu , le se s histo i ue, le ejet des a st a tio s. Il s e  s pa e su  

l h itage olutio ai e pou  e  o se e  ue l a ti ja o i is e, su  le ulte apol o ie , 

sur le protestantisme, sur la définition de la race. A aucun moment des Origines, il est possible 

de t ou e  u e t a e uel o ue d a tis itis e. “ il a su e ploite  la th se de Tai e su  « la 

race, le milieu, le moment », ses o lusio s e  e ploite t u u  aspe t. Il faut appele  à e 

sujet que cette thèse est exposée dans l’Histoi e de la litt atu e a glaise en méthode de 

iti ue litt ai e, et ue Tai e l a a do e p og essi e e t da s ses Origines. Le terme race 

est utilisé pour définir une des forces fondamentales des sciences morales, et en aucun cas 

asso i  à u e eth ie. Il est diffi ile d alue  l appo t de Tai e da s la pe s e de Ba s. M e 

si et appo t est apital, il e  o stitue, e  uel ue so te, u u e fa ette. Il est d ailleu s 

significatif que Barrès fait de Roemerspacher un disciple de Taine, alors que lui-même 
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s ide tifie d a a tage à “tu el ui e pa tage pas la e ad i atio  ue so  a i.  “i Tai e 

est le pe so age e t al, il est pas le seul i spi ateu  des id es e pos es da s Les 

Déracinés. Mais o e ette œu e ui a ue la naissance du nationalisme barrésien va 

o aît e u e t s la ge audie e et do t le su s a pe du e  jus u à os jou s, la ise e  

scène de Taine dans le livre et son appropriation intellectuelle lient à jamais leurs destins. A 

pa ti  d u e i flue e elle, la o fis atio  de la pe s e de l auteu  des O.F.C. modifie 

notablement sa perception. La véritable dette de Barrès envers Taine, ne réside pas dans sa 

perception des Origines, ais da s so  e pli atio  de l ho e pa  ses a i es, pa  la te e. 

C est de Tai e u il ti e so  ulte de la te e et des o ts. La dette est litt ai e et o  

historique. 

 

 

                            Paul Bou get se fait l i st u e t de ette app op iatio  da s u  

article intitulé L’a e de M. Tai e, qui se veut être la critique des Déracinés et publié en 

novembre 1897.
903

 Cet article élogieux doit être lu avec réserve quand on sait que le livre de 

Barrès a été documenté, argumenté et corrigé par Bourget lui-même ! Il ose même prétendre 

ue la latio  de l atta he e t de Tai e pou  l a e du s ua e des I alides is ue 

d atti e  t op de u ieu  e  u e esp e de p le i age. Tai e a-t-il vraiment pensé, dans sa 

contemplation, ce que Bourget lui fait dire ? « L u it  de la s e itale de e t o  ui i ula t 

dans toutes les feuilles remuées lui apparaissait comme le symbole de cette autre unité, celle 

de la s e pe sa te ui fait u u  e esp it i ule à t a e s eau oup d â es d u e e 

époque. »  N est- e pas, à t a e s l e p essio  d u e tapho e a ale, l e e ple me 

d u e up atio  ho t e ?  

                            La suite de l a ti le se d eloppe su  deu  e seig e e ts des 

Origines à p opos des uels Bou get he he à e pli ite  l i flue e de Tai e da s l œu e de 

Ba s. “ il est e a t ue Tai e, da s L’ ole, d o e la ai ise de l Etat su  

l e seig e e t, le poids de l ad i ist atio , la su ha ge des p og a es s olai es, le 

d alage e t e e seig e e t et t a ail, il i siste e  au u e faço  su  la essit  d u  

particularisme régional. Sa critique de l Etat ja o i  est a a t tout fo d e su  la o fis atio  

de la li e t  d e seig e e t et des o s ie es. “o  o ou s à la atio  de l E ole li e des 

Sciences Politiques en est la parfaite illustration : off i  u e alte ati e à l e seig e e t 
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officiel abstrait en proposant une autre de façon de divulguer un savoir. Le discours de 

Bou get i te p te les p opos de Tai e da s le se s u il e te d leu  do e  : « La Révolution 

puis l E pi e o t e ut  ette e t ep ise da s toute la logi ue d u  s st me qui se proposait 

précisément de détruire le passé du canton natal, de supprimer cette concurrence locale, 

d u ifie  l â e f a çaise et de la fai e se la le à elle-même du midi comme au nord, de 

l ouest o e à l est. Cette e t alisatio  i telle tuelle, prologue et moyen de la vaste 

e t alisatio  ad i ist ati e, e pou ait s a o pli  u e  a ta t de l ole et du l e 

jus u au plus petit l e t de t aditio  gio ale, e  faisa t p ofesse  pa  des fo tio ai es 

venus de tous les pays un programme identique. »  Ce est pas la o se atio  des t aditio s 

gio ales ui p o upe Tai e, ais plutôt le sultat d u  e seig e e t se tai e, u il soit 

laïque ou religieux : « Quand le père, à la fin de juillet, vient rependre son fils au collège 

ecclésiastique ou au lycée laïque, il court le risque de trouver, dans le jeune homme de dix-

sept ans, les préjugés militants, les conclusions hâtives et violentes, la raideur intransigeante 

d u  laïcisant ou d u  clérical. »
904

 Seul la citation que Bourget fait de Taine est fidèle à ce que 

celui-ci cherche à démontrer : « L effet p i ipal et fi al est la dis o e a e oissa te de 

l du atio  et de la ie. »905
 

                          Le deuxième point que Bourget développe entend mesurer 

l i flue e des O.F.C. dans le jugement de la société actuelle par ses jeunes lecteurs.  Pour lui, 

est Tai e ui, pou  la p e i e fois, est so ti du s h a leu-blanc à propos de la 

Révolution : « M. Taine est venu qui, scientifiquement et froidement, a étudié le phénomène 

révolutio ai e o e il a ait tudi  la litt atu e, la pei tu e, les lois de l i tellige e. » A 

partir de la thèse développée par les Origines, « l a us de l id e de l Etat », Bourget 

l i te p te da s le se s u il e te d lui do e  : « Le remède que M. Taine a indiqué cent fois, 

est le hauffe e t, la su e tio  de es e gies ui e so t pas o tes ais ui 

sommeillent dans nos vieilles provinces françaises. De ce réveil, des initiatives et des énergies 

lo ales, d pe d tout l a e i  de la o u e pat ie. C est da s la d o st atio  de ette 

it  u a outissait la g a de œu e de Tai e. » Voilà qui fait de Taine un militant 

i olo tai e d u e ause a tio ai e à la uelle il a ja ais p te du.  

 

                                                 
904 Taine (H.), Le Régime moderne, op. cit., t. II, p. 255. 
905 Taine (H.), Le Régime moderne, op. cit., t. II, p. 189. 
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                          Cette appropriation de Taine par une sensibilité politique est bien 

perçue comme telle par les observateurs quand ils lient la critique des Déracinés à l h itage 

tainien.  Ainsi, Georges Thiébaud, dans Le Gaulois,
906

 journal royaliste, donne-t-il son 

interprétation du livre de Barrès en attaquant Taine : « Il a rendu, entre temps, un peu 

d a tualit  à M. Tai e, ui ous a jou  le t s au ais tou  de d oli  thodi ue e t toute 

la France, sans la reconstruire, et de tout critiquer, sans conclure à rien. M. Taine, en essayant 

de rechercher et de fixer les O.F.C., a o e  à dis dite  à fo d l a ie  gi e, puis il a 

rien laissé debout des légendes de la Révolution, ensuite il a massacré Napoléon, les 

institutions consulaires et impériales, enfin il a prononcé la caducité et la déchéance du 

suffrage universel. » Pou  l auteu , les pe so ages de Ba s so t des « déracinés 

physiques », tandis que tous ceux « qui se sont abandonnés au pernicieux poison 

philosophi ue de M. Tai e so t des d a i s o au , ho s d tat de se atta her activement 

à rien qui vaille. » Il reproche à Barrès la juxtaposition de deux personnages antagonistes et 

d t e « allot  pa  Tai e et Napol o , de l e s d a al se à l e s d e t ep ise et 

finalement nous ne faisons rien. » Opposant au régime, il lui reproche de promouvoir les 

« déclassés » à ui il e o ait a oi s l esp it d a e tu e, d e t ep ise, d a tio . Il a use 

l Etat d e ploitatio  de es d lass s pou  ite  «  de les avoir contre lui » ; d e  fai e les 

i ist a les d u  gi e d o d e apparent mais de ruine réelle : «  O d e, pa e u il atti e à 

lui les d lass s, ui e pa e u il les laisse gou e e  a a t u ils aie t ie  app is de lui, i 

essa  leu  aleu  p ati ue à u e ole d a tio  uel o ue. » 

 

                            Alors que se profile le combat qui va diviser les intellectuels 

f a çais à p opos de l Affai e D e fus, Ba s, à oi s de  a s, est l e, adul , o sid  

comme «  le prince de la jeunesse. » Sans doute aurait-il pu méditer le discours de réception à 

L A ad ie f a çaise, p o o  pa  Tai e le  ja ie  , ua d elui- i faisait l loge de 

M. de Loménie : « Aujou d hui, da s la d o atie, le tale t uit pa fois au a a t e o e 

jadis le a g da s la o a hie, et l tat de g a d-homme est aussi difficile à tenir que celui de 

grand seigneur. Bien souvent, en devenant très célèbre, un homme devient presque incapable 

d oute  la it . Il s est e fe  da s sa gloi e o e u e idole da s so  sa tuai e… 

                                                 
906 Thiébaud (G.), « entre Taine et Napoléon », Le Gaulois, 13 novembre 1897. 
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Toute parole sincère lui semble une inconvenance, et si, par hasard, il daigne bien la prendre, 

ses ad i ateu s, t ou l s da s leu  ulte, e a ue aie t pas de s e  offe se . »907
 

                                                 
907 Taine (H.), « Hommage à M. de Loménie »,  Derniers essais de critique et d’histoire, op. cit., p. 152. 
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E. L’Affaire : Ba s ou Zola, l’info tune de Taine ? 

 
                            Bien que Taine soit mort depuis quelques années, son sort se 

t ou e, d u e e tai e faço , li  à l affai e D e fus à t a e s l oppositio  d ho es ui o t 

tous, à des degrés divers, subi son influence. A la fin du XIXe siècle, tous les intellectuels, le 

monde des lettres comme le monde de la politique ont lu, jugé, approuvé ou rejeté Les 

Origines de la France contemporaine. Dans des camps opposés, Barrès et Zola en sont les 

figures emblématiques. Dans les années 90, les deux hommes se fréquentent et si leurs idées 

o e leu s œu es so t diff e tes, et u o  peut se ti  hez l u  Ba s  u e e tai e 

o des e da e pou  l aut e, ils se espe te t. “a s au u  doute, leu  ad i atio  o u e 

pou  Tai e peut t e u  t ait d u io  sa s e  a oi  les es aiso s. Ils se ejoig e t pou  

soutenir ce tai es auses. N o t-ils pas signé un article commun du Figaro le 24 décembre 

1889 prenant la défense de Lucien Descaves traduit en justice pour avoir écrit Les Sous-offs ? 

La lecture des Cahiers ous elate des o e satio s pa tag es a e  d aut es, da s lesquelles 

ils évoquent notamment Taine.  Alors que Les Déracinés so t pu li s et ue l affai e D e fus 

e soit pas de e ue l Affai e, Ba s d jeu e a e  )ola et Bou get et appo te : « Un mot me 

frappait beaucoup dans la bouche de Zola, pendant ce déjeuner fin novembre 1897 ; il avait 

pu li  le ati  u  a ti le, d ailleu s a su de, pou  D e fus. Et il disait de sa d o st atio  : 

est s ie tifi ue, est s ie tifi ue…C est e e ot ue si sou e t, da s le e se s, 

j ai e te du e plo e  pa  des iais, non pas des menteurs, mais des illettrés de réunion 

publique. »
908

 Le jugement est sévère et laisse percer un certain mépris.  

                            Le 1
er

 décembre, ils déjeunent à nouveau ensemble avec France, 

Bourget, Daudet et Cherbuliez chez Durand. Il note : « J  tais all  à o ditio  ue l o  e 

pa le ai pas de l affai e D e fus. » Le mardi 7, ils se retrouvent, les mêmes, pour « le premier 

dîner Balzac » chez Durand et parlent de Taine. Une réflexion de Bourget sur ce dernier insiste 

sur so  ho tet  i telle tuelle. A u e i jo tio  de Bou get l i ita t à t adui e les pa oles 

des révolutionnaires, Taine lui aurait dit : « Je e peu  pas, je e  suis pas assez sû . » Et 

Bou get de o lu e ue Tai e ait d i e e  ju taposa t des te tes et uniquement des 

t oig ages. Au ou s du dî e , la o e satio  a o de l affai e D e fus : « Zola, à qui Le 

Figaro est fermé, se demande où il pourrait faire des brochures. On lui indique un homme. On 

craint à chaque phrase que lui et moi ne haussions trop le ton sur cette irritante affaire qui 

                                                 
908 Barrès (M.), Mes Cahiers, op. cit., t. I, p. 223-224. 
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ous di ise, ais tout a ie . C est u  a e ho e. » Après le diner, revenant avec France, 

celui-ci lui parle du dépit de Zola vis-à-vis de Taine : Voilà, )ola s est d ou e t da s l Histoire 

de la littérature anglaise ; il s est dit : l out a e, la puissa e, ais oilà e ue j ai à fai e. Et 

est assez fau , a  il est pas puissa t, il est ie  souffl . Alo s il a t  ho u , i dig  ue 

Tai e e l ait pas e o u, ai pas dit : avec la différence du producteur au critique, je salue 

)ola, elui ue je la ais. Tai e a pas dit ela. Il a pas ai  )ola. Il e he hait da s la 

litt atu e ue les sig es, les a ues d u e po ue, et tout de e e est pas da s sa 

litt atu e u il allait he he  les signes du dix-neuvième siècle ? »
909

 

 

                             A la fin de cette année 1897, Barrès et Zola, malgré leurs 

di e ge es, se pa le t, ha ge t. Tai e o stitue u  t ait d u io , u e f e e. L a e 

1898 va les séparer définitivement. Dans le numéro 87 de L’Au o e daté du 13 janvier, Zola 

signe un article Lettre à M. Félix Faure, Président de la République avec comme sur titre donné 

par Clémenceau : J’a use. Les jours suivants, le journal publie les signatures de sympathisants 

qui fait di e au da teu  e  hef u est Cl e eau : « N est-ce-pas un signe, tous ces 

intellectuels e us de tous les oi s de l ho izo , ui se g oupe t su  u e id e. »910
  Le 1

er
 

février, Barrès publie dans Le Journal un article intitulé La protestation des intellectuels, 
911

 en 

po se à l a ti le de Cl e eau et ui eut d o t e  ue les ais i telle tuels e so t pas 

dans le camp adverse. Il conclut dans ces termes : « En résumé, les juifs et les protestants mis 

à part, la liste dite des intellectuels est faite d u e ajo it  de igauds et puis d t a ge s et 

enfin de quelques bons français. » La réponse ne se fait pas attendre et émane de Lucien Herr 

qui signe le 15 février un article dans La revue blanche intitulé Lettre ouverte à Barrès. C est 

une critique directe de la thèse soutenue par Barrès dans son dernier livre et une défense 

« des déracinés, ou, si vous le voulez bien, des désintéressés, la plupart des hommes qui 

savent faire passer le droit et un idéal de justice avant leurs personnes, leurs instincts de 

nature et leurs égoïsmes de groupe. » 
912

La rupture est consommée entre les intellectuels de 

la même génération et en particulier entre Barrès et Zola. Dans les Cahiers de janvier 98, 

Barrès, en comparant Zola à Da Ponte, peintre vénitien du 16
e
 siècle connu pour sa vulgarité, 

écrit : « Da s )ola, e Bassa , il  a l e o e e t. C est u  de es ho es ui do e t 

                                                 
909 Barrès (M.), Mes Cahiers, op. cit., t. I, p. 226. 
910 Clémenceau (G.), L’Aurore, 23 janvier 1898. 
911 Barrès (M.), « La protestation des intellectuels », Le Journal, 1er février 1898. 
912 Herr (L.), « Lettre ouverte à Barrès », Revue blanche, 15 février 1898. 
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continuellement des défis à eux et aux autres. Ils veulent toujours exercer leur volonté. Avec 

Balou, Manet et les autres, il voulait être des partis extrêmes ; il ju a d e fo e  Hugo do t il 

citait les vers sans les mettre à la ligne, il jura de se faire maigrir ; il jura de travailler tous les 

jours ; il y a du pamphlétaire. Pour comprendre sa grossièreté, il faut voir ces images en 

couleu , es a i atu es de l Italie  ode e. » 
913

 Si les deux hommes se fréquentaient, on 

peut doute  de la si it  de Ba s… M e s il s oppose à l o ga isatio  d u e o t e 

a ifestatio  atio aliste oulue pa  Copp e et ‘o hefo t à l o asio  des o s ues de Zola 

en 1902, sa plume reste toujours aussi acerbe : «  Zola plaît par son ordre et sa brutalité (et 

pa  ses ig o i ies . T s o  a œu e litt ai e, a d ailleu s u u  t pe de o a , 

toujours le même. Il est difficile de voir une intelligence moins enrichie par la vie. Et comme il 

tait est  à soi a te a s le e u à i gt a s, et u ai si il a ie  a uis, o  peut di e 

u il est o t plus te u il tait . » 
914

 

                            La rupture entre Barrès et Zola est significative du clivage qui 

s op e e t e les i telle tuels de la e g atio , les ho es ui e e di ue t 

l i flue e de Tai e se t ou a t ai si pa tag s e  deu  a ps. Da s le a p a tid e fusa d, o  

et ou e au  ôt s de Ba s, Bou get, “o el, Le ait e…Alo s ue pour les dreyfusards, autour 

de )ola, figu e t F a e, Mo od, Bout , Blu … 

                            Bien sûr, Taine ne constitue pas un argumentaire pour les uns ou 

les autres, mais Les Déracinés étant parus quelques mois plus tôt, son nom se trouve 

mai te a t asso i  de faço  t oite a e  elui de Ba s. Ba s, ui est à l o igi e de la 

création de la Ligue de la Patrie française en réaction à la Ligue des D oits de l’ho e. Il en est 

le p side t d ho eu , Copp e p side t, Le ait e d l gu , t ois professeurs agrégés 

occupant les autres postes du bureau, Dausset, Syveton et Vaugeois. Ce dernier est aussi un 

des fondateurs du Co it  d’A tio  f a çaise. Barrès quittera la ligue quand celle-ci, sous 

l i flue e de Le ait e, oud a de e i  plus u e fo e politi ue u u e fo e o ale. L Affai e 

ne représente pas pour Barrès un clivage droite-gauche, mais une menace supplémentaire de 

dislo atio  de la so i t  et u  is ue de oi  s a e tue  la d ade e de la F a e. Bie  ue 

battu aux élections de mai 1898, il va y consacrer toute son énergie et remettre en jeu son 

énorme prestige. « L affai e D e fus est ue le sig al t agi ue d u  tat g al. U e 

o hu e ui e se gu it pas a e le de i  à suppose  le dia te. “ous l a ide t, 

                                                 
913 Barrès (M.), Mes Cahiers, op. cit., t. I, p. 258-259. 
914 Barrès (M.), Mes cahiers, op. cit., t.III, p. 123. 
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he ho s l tat p ofo d. Not e al p ofo d, est d t e di is s, t ou l s pa  ille olo t s 

pa ti uli es, pa  ille i agi atio s i di iduelles. Nous so es iett s, ous a o s pas 

u e o aissa e o u e de ot e ut, de os essou es, de ot e e t e… e tai es races 

a i e t à e d e o s ie e d elles- es o ga i ue e t. C est le as des olle ti it s 

anglo-saxonnes et teutoniques qui sont, de plus en plus, en voie de se créer comme races. 

H las, il  a poi t de a e f a çaise, ais u  peuple f a çais, u e atio  f a çaise, est-à-

dire une collectivité de formation politique. »
915

 

 

                          L affai e D e fus appo te la d o st atio  ue le fait d a ole  le 

nom de Taine à celui de Barrès est profondément injuste. Barrès est beaucoup plus influencé 

pa  u  Jules “ou  ou u  ‘e a  et est de e ot  u il faut e he he  so  a tis itis e. 

Dans ses Cahiers de 1898, Barrès cite Soury : « Le Sémitisme a dit dans le monde : Je crois, 

ta dis ue l A e  dit : je sais et fonde la science. Le sémitisme a toujours mis un obstacle à la 

s ie e…Ils dise t ue D e fus est pas u  t aît e. Ils o t aiso , a  u  juif est ja ais u  

t aît e, il est pas de ot e atio , o e t la t ahi ait-il ? Tous sont des traîtres : ils sont de 

la patrie où ils trouvent leur plus grand intérêt. » 
916

 Même si Barrès fait beaucoup moins 

f e e à ‘e a  u à Tai e, il lui a i e de le ite  : « je suis le premier à reconnaître que la 

race sémitique comparée à la race indo-européenne représente réellement une combinaison 

inférieure de la nature humaine. » 
917

  Mais Renan, paradoxalement, dans son cours au Collège 

de France fait la démonstration de ce que les Sémites ont apporté à la civilisation. Le problème 

est que la postérité associe souvent Renan à Taine et que leurs deux noms sont associés sur 

des sujets sur lesquels ils ne partageaient pas toujours le même point de vue. Taine ne se prive 

d ailleu s pas de osse  u  ta leau peu o plaisa t de so  a i. « C est u  ho e passio , 

o s d  de ses id es, o s d  e euse e t…Il est parfaitement incapable de formules 

p ises, il e a pas d u e it  p is e à u e aut e. Il tâte, palpe. Il a des impressions, ce 

ot dit tout. La philosophie, les g alisatio s e so t pou  lui ue le ete tisse e t, l ho 

des choses en lui. Il a pas de s st e, ais des ape çus, des se satio s. E  taph si ue, il 

est tout à fait flottant ; de p eu e, d a al se, au u e. E  g os, est u  Ka t po te et sa s 

fo ule, tout à fait o e Ca l le… C est a a t tout u  ho e plei  de so  id e, u  prêtre 

plei  de so  Dieu.  Il s esti e à e tit e et auta t u il faut. “o  p o d  pou  i e est de 
                                                 
915 Barrès (M.), Scènes et doctrines du nationalisme, op. cit., t. II, p. 132. 
916 Barrès (M.), Mes cahiers, op. cit., t. II, p. 45. 
917 Renan (E.), « Histoire générale des langues sémitiques », cité par Barrès, Mes cahiers, op. cit., t. II, p. 46. 
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jeter des bouts de phrases, des têtes de paragraphes par-ci par-là. Quand il est arrivé à la 

se satio  d e se le, il soude et fait le tout. » 
918

 

 

                               Nous avons déjà dit que tous les intellectuels ayant subi 

l i flue e de Tai e o t pas la e o ie tatio . Du ôt  des histo ie s, si “o el est a ti 

d e fusa d, o e la ajo it  des p ofesseu s de l E ole li e de “ ie es Politiques (par 

exemple Thureau-Dangin), Gabriel Monod, protestant, directeur de la Revue historique, est 

t s e gag  da s la d fe se de D e fus. “ il dit da s Le Temps avoir la « conviction que le 

apitai e D e fus a ait t  i ti e d u e e eu  judi iai e, » il signe, sous le pseudonyme de 

Pierre Molé un E pos  i pa tial de l’affai e D e fus dans lequel il reprend minutieusement les 

d tails de l e u te. Pou  les i ai s, si Bou get, Copp e, Mist al so t a ti d e fusa d, 

Barrès aussi, mais regrette sans-doute l e gage e t d A. F a e, au uel il oue u e ita le 

ad i atio , da s l aut e a p. Au d ut de l a e , alo s ue l Affai e a pas e o e 

entraîné leur éloignement, Barrès écrit : « C est lui ue j ai le plus app i . Je le et ou ais 

après un si long temps. Il y a derrière ses idées un profond, un empire du rêve. Il a la poésie. Je 

ois so  s epti is e, il est à p ofo deu  d hu a it . »919
 Gide, sévère avec Les Déracinés, et 

dont la célèbre phrase 
920

 résumait injustement la thèse, est dreyfusard, mais l A ad ie 

f a çaise est glo ale e t da s le a p ad e se, puis u elle a epte de autio e  la Ligue de 

la patrie française. Les critiques littéraires sont globalement anti dreyfusards, de Brunetière à 

Lemaitre en passant par Sarcey ou Emile Faguet. Faguet qui va signer un article de la Revue de 

Paris consacré à Taine. Cet article est particulièrement intéressant dans la mesure où il paraît 

e  , u il a o de les diff e tes fa ettes de so  œu e, et u il do e u  lai age 

pertinent sur son influence réelle à la fin du Siècle.  Il est scindé en deux parties, la première 

o sa e au philosophe et au iti ue litt ai e, la se o de, à l histo ie . 921
 

                              Pas de ita le o igi alit  da s l a ti le su  Tai e philosophe. 

Faguet y reprend les thèmes bien connus de « la faculté maîtresse », de la méthode érigée en 

système, du déterminisme, du positivisme. Il insiste sur son pessimisme, sa misanthropie.  

A al sa t le ega d de Tai e su  l hu a it , il e  ep e d les a a t isti ues : «  - D a o d u  

                                                 
918 Taine (H.), Vie et correspondance, op. cit., t.II, p. 243-244. 
919 Barrès (M.), Mes cahiers, op. cit., t. I, P. 230. 
920 Gide (A.), « A propos des Déracinés », L’Ermitage, février 1898 : « Né à Paris, d’un père uzétien et d’une 
mère normande, où voulez-vous, Monsieur Barrès, que je m’enracine ? » 
921 Faguet (E.), « Taine », Revue de Paris, 15 juillet 1899, p. 297-328, 15 août 1899, p. 627-653. 
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animal avide et avare, - un fou, - et t e, si peu apa le de aiso , l est i fi i e t 

d i e tio s, d hallu i atio s, de hi es…Cet ho e, Tai e, o  seule e t l ai e peu, 

ais il e  a peu . Il  a uel ue hose d u  peu aladif da s l eff oi ue Tai e p ou e à 

o sid e  l hu a it . »  Reprenant la thèse race, milieu, moment, Faguet la trouve 

contestable car elle repose sur un axiome inexact qui fait de « la litt atu e, l e p essio  de la 

société, » et ai e pa e u elle este e t ieu e à l o jet de la iti ue.  Pou  lui, Tai e s est 

efus  à oi  la diff e e e t e la iti ue et l histoi e, et ue leu  fusio  est u  o t e se s. 

Qua t à la ps hologie des peuples p opos e pa  Tai e, s il la t ou e l giti e, elle e lui pa aît 

pas adapt e à la ps hologie de l i di idu, et est i apa le d e pli ue  u  i di idu pa  ses 

causes. La méthode race, milieu, moment, complétée par la faculté maîtresse fait « croire que 

tout homme, et particulièrement tout homme supérieur est dominé par une faculté tellement 

fo te u elle se su o do e à toutes les aut es, les d fo e à so  p ofit, fi it ai si pa  t e 

comme le centre actif de cet homme et le modèle, le façonne, et aussi le dirige et le pousse 

d u  e tai  ôt  tout e tie . » Co e d aut es a a t lui, Faguet pe se ue est le goût de 

l a st a tio  ue pa ado ale e t il d o e , ui l a o duit à sa th o ie de la fa ult  

aît esse.  “ il est toujou s ad i atif du st le et de l uditio  du iti ue litt ai e 

exceptionnel que fut Taine, il affi e ue sa thode se t ou e ai te a t adu ue. L auteu  

de Politiques et Moralistes du XIXe siècle défend ici sa position comme critique littéraire 

atta h  à d gage  l u it  de atio  des œu es  pa  u e a al se des o e s utilis s pa  

l auteu . A l oppos  e de la o eptio  de Tai e as e su  la thode. 

 

                           Tout aut e est so  a al se de l œu e histo i ue de Tai e.  Tout e  

affi a t ue Tai e est pas u  ai histo ie , a is pa tag  pa  eau oup, il lui e o ait u e 

o s ie e i o testa le au se i e d u  t a ail giga tes ue. “i Tai e, da s les Origines, se 

proposait de rendre compte du temps présent en remontant aux origines de ce temps, Il voit 

lui, u  deu i e ut o  a ou  pa  l auteu , et ui est d tudie  le o po te e t de l t e 

hu ai  da s u e p iode t ou l e. Cette dou le opti ue e t aî e l itu e de deu  ou ages 

ju tapos s, l u  histo i ue, l aut e philosophi ue, ue les le teu s o t app he de  

différemment, dans un sens ou dans un autre, pour en délivrer un jugement forcément 

diff e t sui a t leu  isio  ou leu  atte te  de l œu e. 

                            Co e a t l ou age histo i ue, Faguet pe se, et e est pas 

une révélation puisque Taine lui-même le revendiquait, que celui-ci ne fait que reprendre les 
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travaux de Tocqueville : « La R olutio  a fait ue d pla e  l a solutis e, elle a i d t uit  

ni créé le despotisme ; elle lui a donné une nouvelle forme. » En évoquant la disparition des 

privilèges et des inégalités et se félicitant des effets positifs de cette révolution, il en dénonce 

les effets postérieurs désastreux, et en particulier la centralisation. Cela lui permet, et en cela 

il suit Barrès, de dénoncer le parlementarisme : «  variation de la forme du despotisme, qui 

sans rien changer au fond des choses, est encore une instabilité sociale. » Et de dénoncer la 

d pe da e et le a ue d i itiati e i di iduelle des ito e s fa e à u  Etat de plus e  plus 

omnipotent. Par contre, il ne suit pas Taine dans sa conception de « l esp it classique » ui, s il 

est cohérent dans sa définition, présente une faiblesse dans sa transformation en « esprit 

d a st a tio . » Da s ette iti ue, Faguet esti e ue la pa t de l esp it litt ai e lassi ue 

da s la fo atio  de l esp it olutio ai e est t s fai le et u e  ela Tai e se t o pe. Il 

pe se gale e t, o e Ba s, ue la ‘ olutio  f a çaise est l œu e de l histoi e de 

F a e, et u à e tit e, elle est l giti e. « Plus o  au a p ou  ue la ‘ olutio  a ie  

inventé, plus aussi o  au a p ou  u il  a ie  à fai e o t e elle, i ie  à lui ep o he  ; 

plus o  au a p ou  u elle a ie  fait de ou eau, plus aussi o  au a p ou  u elle est 

historique et à cause de cela inattaquable. Elle est plus u u  i ide t du ou e e t 

centralisateur qui emporte la France depuis 1620. » Faguet, dans cette affirmation, se trouve 

dans la droite ligne de la théorie nationaliste prônée par Barrès. Dans ce même esprit, il 

dénonce la centralisation administrative qui impose sa loi aux « provinces » et le nivellement 

des i di idus ui est u u e des fo es de la e t alisatio . Cette e t alisatio  est 

d ailleu s pas u i ue e t l œu e de la ‘ olutio  f a çaise ais aussi elle de toute 

l histoi e eu op e e est u  ho age i pli ite au  t a au  d A. “o el . 

                           Abordant la deuxième facette, à ses yeux, des Origines, Faguet 

esti e u e  oula t tudie  le o po te e t de l i di idu da s des i o sta es 

extraordinaires, Taine « vérifie son pessimisme et sa misanthropie. » Il souligne que le 

philosophe déterministe est en contradiction avec lui-même quand il dénonce le 

o po te e t de l ho e alo s e ue, e  atu aliste, il p te d u il  a au u e 

espèce de liberté chez celui- i et u il d pe d de la atu e. Cela permet au critique de dire que 

« Tai e a laiss  ses se ti e ts se le  à ses id es e  i a t l histoi e de la ‘ olutio  

française », ce dont il se réjouit. En abordant le thème des religions, Faguet expose là encore la 

conception nationaliste de la limite de celles-ci. « Elles sont formules synthétiques des 

i sti ts d u e a e. » Elles e de t t ois se i es à l ho e, elles le assu e t, le fo tifie t, le 
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ravissent, mais par là, elles sont décevantes. Reprenant le rapport difficile entre science et 

religion exprimé par Taine, il les renvoie dos-à-dos. Si les religions sont décevantes la science 

l est tout auta t, a  si elle ha ge le o de, elle e ha ge pas l ho e. «  A quoi donc faut-

il oi e, où plutôt, a  ous o o s ie  u il  a lieu de croire à rien, quel parti faut-il 

prendre ? T a aille  d a o d, pou  i e ; et puis, pou  les i sta ts de elâ he où l ho e a 

esoi  d u e philosophie et d u e o ale, s e t ete i  da s des pe s es de sig atio , ou, si 

l o  peut, s le e  au  d li es de la contemplation artistique. Le premier conseil est pour tout 

le monde, le second pour quelques uns. » Faguet rejoint tout à fait Taine dans cette maxime, 

« résignation et contemplation », et fait sie e so  o stat d u  litis e et de l i galit . C est 

la nature qui fait les hommes inégaux, et pour les deux, « un gouvernement de tous par tous 

est contraire à la spécialisation, à la compétence, à la subordination, à la hiérarchie, en un mot 

à la nature. C est u  gou e e e t a ti s ie tifi ue, a ti historique, et anti naturel. »  

                            C est à p opos des appo ts de Tai e à la s ie e ue Faguet li e 

u e h poth se ui est pas d u e d i t t : “i Tai e ai ait la s ie e, il e  atte dait ie , 

o e il atte dait ie  de la eligion. Il y voit une originalité due à son pessimisme et à sa 

tristesse maladive. « Taine, peut-être seul, a eu, dans la science, la piété sans la foi et le zèle 

sans la croyance. » La lecture des Origines procure à Faguet une « i p essio  d aust e 

tristesse » qui provient de « cette absence de tout enthousiasme, de toute confiance et de 

tout espoir » et inspire un pessimisme qui « a pas e la sa eu  to i ue de l a e tu e. » 

E  ela, Tai e est o fo e à l esp it de sa g atio , asso i e o e ap s 1870, et qui a 

e e  u e i flue e o e su  la jeu e g atio  litt ai e. Mais ette i flue e s e e e 

également à contrario, quand elle provoque une réaction contre le pessimisme et le 

positi is e et la e aissa e d u  e tai  spi itualis e. C est tout à l ho eu  de Tai e de 

pouvoir exercer une influence dans des directions contraires, « avoir son école et créer une 

ole ad e se, ses dis iples solus sa ha t ie  e u ils d fe daie t, et e suite ses 

ad e sai es d id s sa ha t ie  e u ils oulaient détruire, et il était le père des uns et 

l aïeul des aut es. » 

 

                            O  sau a g  à E. Faguet d a oi  su t adui e l a iguït  de 

l h itage de Tai e, eflet de ses p op es pa ado es. Il e se le pas toutefois ue, uoi u il 

en dise, Taine ait pu avoir une « école » au se s p op e du te e. Il a pas plus i iti  u e 

ou elle philosophie u u e ou elle histoi e. Ce tes, les histo ie s ui lui o t su d  o t 
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tous subi, dans un sens comme dans un autre, son influence mais en au u  as, il a g  

u e ole histo i ue. N est-il pas sig ifi atif ue la plupa t d e t e eu  e o sid aie t pas 

Taine comme un « véritable » histo ie  et ua d o  l a ualifi  d  « historien de la Révolution 

française », tait pou  le d ig e  ?  

                            Ce ila  de l œu e de Tai e pa  Faguet o t e à l ide e 

l i po ta e u elle ep se te e o e da s les ulti es a es du si le. Elle a pas o u de 

période de purgatoire, comme le prouvent les différents articles qui lui sont consacrés depuis 

sa o t. Il faut e a ue , et l a ti le de Faguet ous e  appo te la p eu e, ue e tai s 

h site t pas à s a apa e  so  h itage. Bie  u il e iste de o euses di e ge es, 

o e ous l a o s o stat , e t e u e d oite atio aliste prônant certaines valeurs que 

Tai e a ja ais fait sie es et l auteu  des Origines, l i age de e de ie  se le fig e 

i dia le e t. Da s u e F a e oup e e  deu  pa  l affai e D e fus, où e eu  ui 

se réfèrent à son enseignement se sépare t, l o je ti it  essai e à u  ila  uili  

semble impossible. La récupération politique est en marche comme nous le prouve un papier 

de L’A tio  f a çaise de décembre 1899, dans lequel O. Tauxier cherche à transformer les 

idées de Taine en une réaction militante : « Il i po te da s l i t t le plus p essa t pou  la 

pat ie de pa d e so  e seig e e t et d o ga ise  l a tio  tai ie e ui est l a tio  a ti 

ja o i e. D esso s d a o d u e statue à Tai e. »922
 

 

                           L a ti le de C. Seignobos dans Histoire de la langue et de la 

littérature française 
923pu li e sous la di e tio  de Petit de Julle ille est d u  aut e i eau et 

s il se o t e s e a e  Les Origines, sa critique se veut argumentée, centrée sur le terrain 

historique, même si elle est pas e e pte d a i e pe s e politi ue. Pa  et a ti le it e  

plei e affai e D e fus, Cha les “eig o os, p ofesseu  d histoi e à la “o o e, a ie  l e de 

Fustel de Coula ges à l E ole o ale, e gag  à gau he, he he à d ig e  la aleur 

historique des Origines à u  o e t où le a p oppos  se la e d elles. Ce te te est 

d auta t plus i po ta t ue est le p e ie  dig  pa  u  ita le histo ie  ap s eu  d A. 

Sorel et de G. Monod.  Pour Seignobos, Taine est avant tout un littéraire et un philosophe qui 

s essaie à l histoi e et ui, gligea t la des iptio , appli ue la thode utilis e da s ses 

                                                 
922 Tauxier (O.), « L’action tainienne », L’action française,  15 décembre 1899. 
923 Seignobos (C.), « L’œuvre historique de Taine », Histoire de la langue et de la littérature française sous la 
direction de Petit de Julleville, Paris, Armand Colin, 1899, p. 267-273. 
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œu es p de tes. Assi ila t l histoi e hu ai e à l histoi e atu elle, elui-ci transplante 

les lois de la iologie à l histoi e, sa s réussir à les développer  de manière convaincante.  

                      A propos de la fameuse trilogie race, milieu, moment, convaincante 

e  iti ue litt ai e, “eig o os e la juge pas adapt e à l histoi e de la ‘ olutio  f a çaise. 

Le milieu « est-il l e se le des o ditio s at ielles et o ales ou seule e t le sol et la 

nature qui les a fait ? » Tai e e l a pas e pli u  da s les Origines. Pour la race, « est-elle une 

a i t  d ho es des e dus des es a t es ou l e se le des ho es pa la t des 

la gues de e o igi e ou e o e u e o u aut  d ho es o a d s pa  u  e 

gouvernement ? » Tai e e l a is e  a a t ue pou  pa le  de Napol o . L auteu  e d i i 

justi e à Tai e ui a ja ais d elopp  la otio  de a e da s Les Origines, contrairement à 

ce que de nombreux commentateurs ont prétendu. En dehors de ce fameux portrait de 

Bo apa te u il ualifie de « Condottieri italien », il est i possi le d  ele e  u e 

a ifestatio  a iste uel o ue. “a s doute ses ou eau  ad i ateu s l ont-ils al lu…  

“eig o os e s  t o pe pas ua d il it : « Les trois principes lui cachent la vue et troublent 

la vision de ses disciples. » Quant au moment, est-il «  l a u ulatio  d ha itudes p oduites 

par des conditions antérieures, une action des autres peuples contemporains ? » Pour 

“eig o os, Tai e e se se t de la otio  de ilieu ue da s l a al se de l esp it 

révolutionnaire.  

                       L auteu  a use Tai e de s t e laiss  guide , da s l tude des faits, 

plus par sa doctrine politique que par ses théories scientifiques. Il la définit comme héritière 

du positivisme, « croyance à la bassesse incurable de la nature humaine » et de la théorie 

libérale et conservatrice de Burke, « la société civilisée doit être réglée par la coutume, non 

par la raison. »  Il lui ep o he d t e i e a t da s ses f e es, de e pas iti ue  la 

provenance des documents. « Taine est probablement le plus inexact des historiens français 

du siècle. » Cette appréciation est sévère quand on sait que les historiens précédents ne 

communiquaient pas leurs sources, Taine ayant été le premier à généraliser les notes de bas 

de pages pe etta t juste e t leu  o t ôle. Il est à e a ue  gale e t u à ette 

o asio  “eig o os ualifie Tai e d  « historien. » Il tempère néanmoins sa pique en 

disant : « ai si l a-t-on accusé de parti p is et de passio , la où il  a ait peut- t e u u e 

analyse incorrecte. » 

                    Seignobos explique avec perspicacité la méthode suivie par Taine. En 

fa e d u  fait, u  cas particulier, il en fait un cas exemplaire. La généralisation de ces un ou 
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deux cas particuliers permettent de dégager les caractères essentiels et leurs causes. Ainsi 

suit-il la thode des s ie es atu elles au se i e de l histoi e. Cette olle tio  de faits 

pe et à Tai e de fo de  so  i p essio  g ale. D u  seul a te d u  i di idu, il o lut so  

caractère, de cet individu, tout un groupe, et de quelques épisodes locaux et anecdotiques, il 

tire le tableau général de la France entière. « La généralisation chez lui est un procédé 

normal. » C est toute la fo e des O.F.C. qui est remise en question et cette critique est tout à 

fait pertinente. 

                     Après avoir contesté les causes de la Révolution avancées par Taine, il 

lui reproche à juste tit e d a oi  ig o  les Etats g au , les i alit s au sei  du tie s-état, les 

a œu es du pa ti de la Cou  o t e les Asse l es, Va e es, l e te te de la Cou  a e  

l Aut i he, toutes es o issio s e da t la p ise de pou oi  des ja o i s i ompréhensible. 

« C est la pei tu e d u  duel où l o  au ait effa  l u  des deu  ad e sai es, e ui do e à 

l aut e l aspe t d u  fou. » “eig o os affi e ue la o aissa e d u e s ie u i ue de faits 

e pe et pas de d te i e  l e hai e e t des auses et que la seule façon de dégager les 

faits conséquents parmi tous les faits est la comparaison de plusieurs faits analogues. Pour lui, 

Taine a «  l esp it lassi ue » et chez lui, « le désir scientifique de comprendre est moins fort 

que le besoin artistique d t e to . » Il dénonce la rhétorique suivie par Taine, son ton 

o atoi e, l e ploi a usif des tapho es, toute fo e ui l a te de l histoi e e  ta t ue 

science. Sa conclusion qui se veut assassine laisse percer une certaine admiration : « Forcer 

l atte tio  du pu li  tait la pe s e o sta te de Tai e, o  pa  p o upatio  de sa p op e 

personne, mais par dévouement à ses idées. En voulant frapper fort, il a souvent frappé faux. 

“o  œu e histo i ue est u  o u e t puissa t, d jà à de i ui  ; l a hite te, ig o a t le 

tie  de aço  a pas su hoisi  les at iau  solides. Mais e est pas e  ai  u u  g ie 

si e et igou eu  appli ue pe da t des a es sa pe s e à l tude d u e uestio . » 

 

                   Ce jugement résume parfaitement la fortune de Taine à la fin du XIXe 

si le, sa ipola it . A la fois le p u seu  de l histoi e s ie tifi ue et le pou fe deu  de la 

légende républicaine. Dans le premier rôle, il occupe une place essentielle dans 

l histo iog aphie de la ‘ olutio  française, dans le second, il se trouve placé dans une 

positio  u il a pas e e di u e ais ui o stitue u  e jeu apital da s le o at politi ue 

qui caractérise le début du XXe siècle. 
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CHAPITRE 5.  Les premières années du XXe siècle : 

1900-1914 

 
Si Taine est mort depuis sept ans, il est toujours, dans les premières années du 

XXe si le, u e figu e i o tou a le du d at i telle tuel et politi ue de l po ue. L affai e 

D e fus, la o t e e  puissa e du adi alis e à la t te du gou e e e t, l a e e t du 

nationalis e, e t u  li at p opi e à l e ploitatio  ou au ejet des id es e pos es da s Les 

Origines de la France contemporaine. E alt e pa  les u s, d ig e pa  les aut es, l œu e 

histo i ue de Tai e est au e t e des e jeu  politi ues, d auta t plus u elle est sujette à des 

interprétations paradoxales, les arguments utilisés relevant plus souvent de la mauvaise foi 

ue d u e a al se aiso e. Elle fait l o jet d u e atte tio  soute ue de  à , 

démontrée par la publication de nombreux ouvrages et articles qui lui sont consacrés. Pour 

notre part, nous en avons sélectionné une trentaine en ce qui concerne les livres, et 70  

a ti les pu li s da s les jou au  et e ues. Pou  u e œu e do t la pu li atio  du p e ie  

to e e o te à  a s, l atte tio  ui lui est accordée est assez remarquable. La première 

e pli atio  est ue est u  œu e t s lue et do t le su s e se d e t pas aup s d u  

public très large, pas nécessairement politisé. A sa manière, Taine dédiait sa préface du tome 

III de La Révolution à ses lecteurs exempts de certitudes : « Aussi bien, ce volume, comme les 

p de ts, est it ue pou  les a ateu s de zoologie o ale, pou  les atu alistes de 

l esp it, pou  les he heu s de it , de te tes et de p eu es, pou  eu  seule e t, et non 

pour le public, qui, sur la Révolution, a son parti pris, son opinion faite. »
924

  V. Giraud donne 

les hiff es d ditio  pe etta t de esu e  l a pleu  de la diffusio  des Origines. L’A ie  

régime par exemple, aurait été tiré en 1902 à 33 000 exemplai es, e ui laisse augu e  d u  

nombre de lecteurs très important. La deuxième explication est que les préoccupations 

gou e e e tales du d ut du si le oï ide t a e  elles soule es pa  Tai e, l u e, su  la 

pla e des eligio s u il a t ait e da s l Eglise, l aut e, su  les asso iatio s ue sa o t a 

e p h  de dige . La t oisi e e pli atio  e fi , est ue la o t e e  puissa e d u  

mouvement nationaliste qui a pris Taine en otage, entraîne une réaction du parti radical, 

contraint de contre-atta ue  et de d ig e  u e œu e o sid e o e f e e pa  

l oppositio .  Nous a o de o s su essi e e t da s e hapit e les diff e tes phases du 

                                                 
924 Taine (H.), La Révolution, op. cit., t. III, p. IV. 
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débat qui se déroule au gré des publications, des évènements et des décisions politiques. A  

l Histoire politique de la Révolution française d Alpho se Aula d, le tu e adi ale de la 

‘ olutio , et du p e ie  to e de l Histoire socialiste de la Révolution française de Jean 

Jaurès en 1901, correspond le premier tome de Vie et correspondance, dont la parution en 

 est e tai e e t pas u e si ple oï ide e. L ou age o po te uat e olu es 

d u e o espo da e t s o t ôl e selo  les olo t s de Tai e lui-même et de sa famille, ce 

ui, alheu euse e t, ous p i e e tai e e t d l e ts esse tiels, et dont la publication 

s tale su  uat e a s. La ise e  pa all le a e  sa o espo da e eçue et o se e da s le 

fond Taine à la Bibliothèque nationale Richelieu nous a permis à maintes reprises de 

e o stitue  l ha ge e t e Tai e et so  i te lo uteu . Vie et correspondance constitue une 

sou e esse tielle o  seule e t pou  l app o he et la o p he sio  de l ho e, ais pou  

le d ptage de so  œu e ultifo e. Tai e e pli ue, o e te, juge, o seille. “ il fait 

toujours de la littérature, le style est assez d pouill  pou  ous do e  l illusio  de la 

confidence. Nous nous en sommes largement servis dans les chapitres précédents.  

                    La p e i e a e du si le do e aussi l o asio  de oi  pu lie , 

dans la Revue philosophique, un manuscrit inachevé de Taine intitulé De la volonté. 
925

 Non 

seule e t il p se te l i t t d t e so  de ie  te te, ais il li e uel ues e seig e e ts 

su  sa o eptio  de l ho e, « un théorème qui marche. » Pour lui, « la liberté est une 

doctrine absurde. On peut poser cette règle : Nos d te i atio s so t gl es d ap s 

l i galit  d e gie de os d si s. L ho e est u e a i ue où so t des esso ts 

o t ai es, et sa o duite est fi e ath ati ue e t selo  les diff e es d e gie de es 

ressorts. » Il y confirme son déterminisme absolu : « Da s l e p ie e de la ie et e  histoi e, 

les solutio s et a tio s so t d te i es d ap s l i galit  des te da es ou passio s et 

elles so t u i ue e t d te i es ai si. Nous a o s do  ue fai e de la force que nos 

philosophes appellent volonté et liberté. » 

                                                 
925 Taine (H.), « De la volonté », Revue philosophique, novembre 1902.  
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A. La p sen e de Taine dans le d at d’id es 
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1900-1903 

 

Le deuxième volume du roman de l’E e gie atio ale de M. Barrès, intitulé 

l’Appel au soldat, parait en 1900. Nous avons vu dans le chapitre précédent la place 

prépondérante que Barrès accordait à Taine dans les Déracinés. Il e  est pas de e, 

évidemment, dans celui- i, Tai e s ta t eau oup fi , e  so  te ps, de l a e tu e 

oula giste. E  effet, e it o a  de l pisode Boula ge  et en scène les mêmes 

personnages que dans le premier volume, Bouteiller (Burdeau), devenu député opportuniste 

s opposa t au oula gis e, les jeu es ge s s e fla a t pou  le g al. Ba s se et e  

scène par personnages de roman interposés et revit sa passion pour son « professeur 

d e gie » dont il brosse le portrait : « L â e d oite, ho te et aï e du g al Boula ge  

ga de des p jug s d du atio …Il edoute le juge e t des da teu s de l Histoi e. Tout à fait 

ig o a t du tie  litt ai e, il s pou a te d u  uit de otte. Moi s ho te et pouss  pa  

les appétits, il aurait marché. Un sage aussi, un homme clairvoyant et soutenu par des idées 

maîtresses, eut mis au nom de la science politique son épée au service des volontés confuses 

de la France. Avec les pleins pouvoirs que lui donne Paris, le Général doit être le cerveau de la 

atio  et di ige  e ue solli ite l i sti t atio al. Il d faille faute d u e do t i e ui le 

soutie e et ui l auto ise à o a de  les ou e e ts de d li a e ue les humbles 

te de t à e ute …Le g al Boula ge , tout au et, a ue d u e foi oula giste ui se 

su stitue da s la o s ie e à l E a gile do t it le pa le e ta is e. »926
 Comme on le voit, 

Ba s, da s e po t ait eg ette le a ue d auda e de Boula ge , p f a t l auto ita is e 

de l ho e p o ide tiel au pa le e ta is e ou et st ile. Il se d a ue totale e t d u  

Taine qui, dans le Régime moderne, use juste e t le pou oi  de l ho e p o ide tiel et se 

situe lui- e au deho s de l a tio . 

                   Dans la Maison natale de M. Taine, article publié la même année,
927

 

Ba s se le h site  e t e u e sou issio  à l a eptatio , telle ue le p o ise Tai e, et 

l h oïs e du efus. Ve ta t la dis ipli e t aditio elle de la gio  de l Est, il s i te oge su  

sa stérilité : « Cette discipline, si utile au point de vue social, je me demande parfois si elle ne 

nous donne pas quelque timidité. » Rapprochant Taine de Goethe « accusé de se désintéresser 

des destinées de sa patrie », il en porte le jugement suivant : « Il justifie parfois la timidité, le 

repliement sur soi- e et, sous le o  d  « acceptation », e tai e se ilit . “ il est ai ue 
                                                 
926 Barrès (M.), Romans et voyages, op. cit., p. LX. 
927 Barrès (M.), « La maison natale de M. Taine », Le journal, 25 janvier 1900. 
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les nations sont constituées par une poussière de fellahs, cet homme savant et vénérable en 

prend trop ais e t so  pa ti…Mais, à pei e ai-je écrit ce mot « servilité » ue je l effa e et je 

reviens au terme exact : discipline. » Ce te te d o t e e o e, s il e  tait esoi , la 

divergence fondamentale qui existe entre deux conceptions opposées, réflexion et 

acceptation pour Taine, refus et action pour Barrès. Toutefois, on retrouve toujours chez 

Ba s ette ad i atio  si e pou  Tai e ui, s il lui a i e de d o he  u e fl he, te p e 

aussitôt son propos pour ne pas être blessant. Si Barrès ne peut trouver en Taine un 

« p ofesseu  d e gie » il demeure, si on ose la paraphrase, un « professeur de réflexion. » 

                   O  doit à l italie  Ba zellotti u  des essais les plus illa ts su  Tai e e  

e d ut de si le. Il o t e à l ide e le su s d ditio  e po t  pa  Les Origines en 

Italie. Si, comme le titre le revendique, la philosophie de Taine est privilégiée, la part faite à 

l historien est importante. Il ne faut pas vouloir y trouver u e iti ue i ule te de l œu e, 

mais on y relève des remarques pertinentes et souvent originales ( ie  ue l auteu  se le 

a oi  ie  assi il  les juge e ts de Ga iel Mo od…) Les reproches adressés à Taine sont de 

plusieurs ordres : - Avoir affirmé dans L’A ie  gi e que les institutions de la monarchie 

étaient moribondes, et prétendre u elles pouvaient être conservées et améliorées dans La 

Révolution.  – Avoir fait le distinguo entre Girondins et montagnards dans le second volume de 

La Révolution et les condamner pareillement dans le troisième. – Faire de nombreuses 

répétitions et accumulations de faits subalternes. – Avoir fait un portrait excessif de Napoléon. 

– Ignorer les mouvements européens en se focalisant uniquement sur la Révolution française. 

– Suivre une méthode déductive excessive mais totalement séduisante : « Son histoire est 

toute entière un exemple de la précision presque géométrique à laquelle peut arriver, sous la 

ai  d u  o se ateu  a tiste, l tude des g a des fo es olle ti es de l â e hu ai e. »928
 

                   Evidemment, tous les auteu s o t pas le e sou i d o je ti it  et 

profitent de la notoriété de Taine pou  ta e  leu s p op es auses. C est le as d E. D u o t 

qui dans Les tréteaux du succès loue la Révolution e  disa t ue tait g â e à elle ue le 

public peut enfin « o p e d e e u a t  la ‘ olutio . » Il e ie t su  l a ueil des iti ues 

républicaines qui ont fait « un tollé épouvantable » et livré Taine «  aux chiens.» Il donne sa 

propre interprétation de la bourgeoisie issue de la Révolution gangrenée par les juifs. « Le juif 

                                                 
928 Barzellotti (G.), op. cit., p. 289. 
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a confisqué la Révolution à son profit, il en a été le seul bénéficiaire, il est le seul riche au 

milieu de la ruine générale, il est le maître absolu de la société issue de 1789. » 
929

 

                   L a e  oit u e edist i utio  de l uili e politi ue. Si le 

renouvellement du Sénat apporte 80 sièges à gauche sur 99, le conseil municipal de Paris se 

dote d u  atio aliste à sa t te. Il  a do  i e sio  politi ue a e  le e
 siècle, donnant 

désormais la province à gauche et Paris à droite. Cette caractéristique a une importance 

apitale da s le ou e e t des id es, sa ha t l i po ta e de Pa is da s la ie i telle tuelle. 

Le o at gou e e e tal o t e les o g gatio s p e d de l a pleu , puis u ap s la 

dissolutio  de la o g gatio  des Augusti s de l Asso ptio , Walde k-Rousseau prononce un 

discours de combat à la Chambre : « Le illia d des o g gatio s et l oppositio  e t e les 

deux jeunesses. » 

 

                   Le troisième livre du tome II du Régime moderne ue Tai e a pu 

a he e  a a t sa o t, et do t ous o se o s l es uisse, t ou e e  uel ue so te u  ho 

da s la loi su  l Asso iatio  du er
 juillet 1901. Cette loi est appliquée par une gauche 

nouvellement majoritaire à la Chambre après les élections du 11 mai 1902, remportant 350 

si ges o t e  pou  l oppositio . C est le i ist e Co es, o po ta t  adi au  et 

radicaux-so ialistes, ui e  est l a tisa . Il s agit de o pl te  pa  le d oit d asso iatio , les 

libertés individuelles tout en se fia t des asso iatio s o atta tes. L a ti le  stipule 

que « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation préalable, 

mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions 

de l article 5. » Aut e e t dit, la d la atio  e da t pu li ue la atio  de l asso iatio  est 

o ligatoi e. U  d et gle e te l e iste e des o g gatio s eligieuses ui doi e t 

de a de  u e auto isatio  au Mi ist e de l I t ieu , elui-ci instruit le dossier avant de le 

t a s ett e au Co seil d Etat. “i la loi do e u  statut ju idi ue au  pa tis politi ues, elle se 

montre draconienne avec les établissements tenus par les congrégations et aboutit, le 23 

novembre 1902, à la fermeture de toutes les écoles non autorisées, sauf dans les localités 

d pou ues d ole laï ue.  “ous la houlette de Co es, les adi au  et les so ialistes se 

trouvent unis dans un anticléricalisme outrancier face à une société encore imprégnée de 

religion.  

                                                 
929  Drumont (E.), « Taine », Les tréteaux du succès, figures de bronze ou statues de neige, Flammarion, 1900, p. 
215-229. 
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                   Dans ses brouillons de 1890 dont des fragments sont publiés dans Vie 

et correspondance 
930

 Taine fait le point sur les associations et dresse un réquisitoire contre les 

lois encadrant celles- i. Il  iti ue le o t ôle de l Etat, so  i g e e pe a e te et 

démontre son rôle avec ironie : « L Etat est d u e esp e sup ieu e, si ge de  l i tellige e ; 

en lui seul réside la raison, la connaissance des principes, le calcul et la prévision des principes, 

le al ul et la p isio  des o s ue es. C est pou uoi l Etat sait ieu  ue les asso iatio s 

ce qui leur convient ; il a do  le d oit et le de oi , o  seule e t d i spe te  et de p ot ge  

leur travail, mais encore de le diriger ou même de le faire ; à tout le oi s d  i te e i , 

d op e , pa  des e itations et des répressions systématiques, sur les tendances qui accolent 

et o do e t e  tissus i a ts les ellules i di iduelles…Ai si s est fait, à la lo gue u  o ps 

so ial d elopp  à fau  et de i fa ti e…Le al est a ie , h ditai e, il date de l a ienne 

monarchie ; ais e so t les l gislateu s ode es ui l o t i stitu  à de eu e, pa  s st e, 

et ui, pou  l e t ete i , l te d e, l e pi e  au-delà de toute mesure, ont employé la 

p isio , la igueu , l u i e salit , la o t ai te i p ati e et les plus savantes combinaisons 

de la loi. » Il dénonçait la loi de 1880 : « Do a a t, pa  ela seul u u e Asso iatio  

eligieuse est pas fo elle e t auto is e, elle est p ohi e, i te dite à tous, au  fe es 

comme aux hommes, et le gouvernement a toujours le droit de les dissoudre. » On reconnait 

ie  là la o da atio  du ôle de l Etat d jà ai tes fois d o  da s les Origines, son 

atta he e t au  li e t s, et sa d o iatio  de l auto ita is e. 

 

                   Il est certain que la politique entreprise par le gouvernement  Combes, 

caractérisée par un anticléricalisme radical, va cristalliser contre elle toute une partie de la 

société attachée aux valeurs traditionnelles. 
931

 On peut se demander si la publication du 

premier tome de Vie et correspondance de Taine qui retrace ses années de jeunesse de 1847 à 

1853, est un hasard de calendrier ou bien si elle est programmée dans une optique politique. 

P eu e e  est ue, da s u e i t odu tio  o  sig e, l auteu  des lig es de p se tatio  

souhaite que la o espo da e ai si d oil e puisse t e le poi t de d pa t d u  d at 

constructif. Citant les ouvrages nouvellement parus de Boutmy, Monod, de Margerie, 

Barzellotti, Bourget, Chevrillon, il écrit : « Beau oup d a is de sa pe s e o t d jà pa l  de lui 

                                                 
930 Taine (H.), Vie et correspondance, op. cit., t. IV, p. 347-357. 
931 Rémond (R.), Les droites en France, Paris, Aubier, 1963. 
   Reberioux (M.), La République radicale, 1894-1914, Paris, Le Seuil, 1975. 
   Sirinelli (J.F.), Dir. Les Droites en France de la Révolution à nos jours, Paris, Gallimard, 1992. 
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en eilleu s te es ue ous e pou io s fai e. D aut es e  pa le o t sa s doute e o e, 

lo s ue les do u e ts ue ous do o s aujou d hui pe ett o t u e tude plus o pl te 

su  l ho e et su  l œu e ; ils rempliront cette tâche avec un esprit plus dégagé que le 

nôtre ; ot e de oi  à ous est de leu  e  fa ilite  l a o plisse e t tout e  esta t fid le au  

instructions laissées par M. Taine. »
932

 “ agissa t de la p iode de jeu esse, la ise e  lu i e 

de sa correspondance est à double tranchant, puisque les idées perpétrées à cette époque ne 

so t pas toujou s o fo es à elles souhait es pa  ses ou eau  ad i ateu s. C est à ette 

époque que pas moins de 9 ouvrages consacrés à Taine paraissent. Ils émanent tous 

d ad i ateu s de Tai e et il e faut gu e espérer y trouver de quelconques critiques si ce 

est ue uel ues o se atio s espe tueuses. Nous  e ie d o s. Pa  o t e, la pu li atio  

du premier tome de Vie et correspondance nous vaut quelques articles intéressants. 

 

                  En 1901, avant la publication de ce livre, l’U i e s publie, sous la plume 

d Ed o d Bi , 933u e iti ue de l ou age de Ma ge ie su  Tai e pa u e  , do t ous 

a o s d jà pa l . Il peut se le  t a ge u il faille  a s pou  e hu e  u  ou age à la gloi e 

de Taine, sauf à  oi  u e i te tio  uel o ue et le te te ous le o fi e. L auteu  se 

félicite surtout que Taine soit revenu sur ses positions anticléricales : « Il a eu le courage de 

redresser lui-même quelques unes de ses erreurs, de corriger ses opinions premières, de 

p o la e  ie  haut les it s u il a ait t op l g e e t d daig es jadis. » Bien entendu, il 

ad i e plus l histo ie  ui se t sa ause !) que le philosophe et pense que le choc subi en 

 l a d tou  de la s ie e au fi e de la eligio  et de l a tio . « Lui, l ho e des 

a st a tio s et des li es, lui l te el o te platif, se la ho e d a tio . » Comme on le 

voit, Biré ne donne pas au terme action la même signification que Barrès ! Pou  le jou al u il 

ep se te, l auteu  e eut oi  hez Tai e ue l histo ie  o t e-révolutionnaire qui peut 

servir la pensée réactionnaire : « Taine a pris courageusement parti pour J. de Maistre contre 

l opi io  o u e ; tait p e d e pa ti pou  l histoi e o t e la l ge de…“i Tai e a pas été 

u  philosophe, il este a, et est assez pou  sa gloi e d a oi  t  le Ta ite f a çais. »  

                   La Revue des deux mondes publie la même année un article intitulé la 

Science et la littérature au XIXe siècle, ou R. Doumic 
934

revient sur l esp it s ie tifi ue de Tai e 

et l appo t de la s ie e da s so  œu e. Malheu euse e t, il glige les O.F.C. au profit de 

                                                 
932 Taine (H.), Vie et correspondance, op. cit., t. I, p. 1-2. 
933 Biré (E.), « A propos de l’ouvrage de Margerie »,L’Univers, 24 décembre 1901. 
934 Doumic (R.), « La science et la littérature au XIXe siècle », Revue des deux mondes, 11 novembre 1901. 
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La littérature anglaise ou à De l’i tellige e. Sa conclusion ravirait Taine : « Le ôle de l esp it 

scientifique devrait être, dans la littérature de demain, analogue à ce que fut, dans la 

littérature du XVIIe siècle le rôle de la raison. » 

 

                   Co e ous l a o s dit, u  e tai  o e d ou ages pa aisse t e  

ce début du siècle et  ne sont souvent que la compilation d a ti les pu li  e  e ues 

p de e t.  Le li e de Bout  happe pas à la gle ais so  lai age politi ue 

ite de s  atta de . “i ous sa io s d jà ue l auteu  plaçait l’A ie  gi e par-dessus 

tout, il fait gale e t l apologie des de ie s articles du Régime moderne : « l’Eglise et l’E ole 

sont égaux à ce que Taine a écrit de plus pénétrant. On ne le lit pas sans une émotion presque 

t agi ue. Quel a ou  de la li e t  de l esp it, uel i t t passio  pou  les g a ds esso s de 

l â e espi ent dans ces pages. Quelle logique impitoyable y chemine, enchainant à chaque 

pas de terribles conséquences. »
935

 Co e d aut es, il eg ette ue la Révolution relate trop 

de faits et que cette compilation nuise à sa compréhension tout en lui reconnaissant le mérite 

absolu de « so ti  la ‘ olutio  f a çaise de la phase eligieuse et o atoi e, ou l esp it de pa ti 

s effo çait à l atta he  et à la fai e e t e  da s la p iode positi e et do u e tai e où les 

contradicteurs de Taine seront forcés de le suivre. »
936

 Il reconnait le parti-pris de Taine, son 

ejet du d so d e, so  souhait pa ado al d u  Etat à la fois fo t ais espe tueu  des li e t s 

i di iduelles, pe etta t l i itiati e et la espo sa ilit  du ito e . « Dans ses jours 

d opti is e, il o ait la F ance faisant effort pour se régénérer, se donnant à cette fin, une loi 

libérale sur les associations, une faculté plus large de disposer de ses biens au moment de la 

o t, et ou a t ai si l o asio  et le goût de es fo datio s puissa tes, espe t es, 

auto o es pa  les uelles l ho e d passe l ho izo  de sa ou te ie et les li ites de so  

infirmité individuelle. »
937

 

 

                   Dans le Mouvement littéraire contemporain, Georges Pélissier dresse 

au contraire un tableau à charge des Origines. « Ce est pas l ou age d u  ita le histo ie , 

est u e so te d a gu e tatio  et o e ui di ait, u  uisitoi e. “a th se, d u  out à 

                                                 
935 Boutmy (E.),  Taine, Scherer, Laboulaye,  Paris, Armand Colin, 1901, p. 36. 
936 Boutmy (E.), op. cit., p. 38. 
937 Boutmy (E.), op. cit., p. 47. 
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l aut e,  d te i e le hoi  des faits, leu  suite, la faço  e do t il les e pose…Il fait u e 

œu e de pol i ue. La colère et la crainte faussent son jugement. »
938

 

 

                  Le li e d E ile Faguet a pas le e to  esu  ue elui de 

Bout  et se eut plus u e atta ue de l Histoire politique de la Révolution française d Aula d 

u u  o e tai e ou eau su  l œu e de Tai e. Il faut di e ue l ou age du p ofesseu  à la 

“o o e est o sid  pa  le pa ti adi al o e l a tidote au  O.F.C.,  et u à e tit e, il est 

capital pour les hommes de droite de le critiquer. Faguet réitère son rejet de la notion 

égalitaire et du suffrage universel, manifeste son antiparlementarisme viscéral. Il conteste la 

définition du mot socialisme donnée par Aulard qui considère le mot anachronique et ne 

représente que la destruction de la propriété féodale, la mise à disposition des biens du clergé 

à la nation, alors que pour lui « le socialisme est la mise en commun des sources et des 

moyens de production » et que « la ‘ olutio  a pas t  so ialiste ais app op iatio iste. » 

939
 

                   A p opos de l Histoire politique de la Révolution française 
940

Alphonse 

Aulard confie, dans son avertissement, une bien étrange remarque sur la difficulté de collecter 

les sources pour un homme seul : « J esp e, u o  au a du oi s, ua t à la do u e tatio , 

une sécurité qui vient de la atu e e de o  sujet. Je eu  di e u o  au a pas à 

ai d e u il ait t  at ielle e t i possi le, da s le ou s d u e ie d ho e, de 

o aît e toutes les sou es esse tielles. Il e  est pas de e pou  d aut es sujets. 

L histoi e o o i ue et sociale de la Révolution, par exemple, est si dispersée en tant que 

sou es, u il est a tuelle e t i possi le, da s le ou s d u e ie d ho e, de les a o de  

toutes ou e d e  a o de  les p i ipales. Celui ui oud ait i e, à lui seul, toute ette 

histoi e, e  pou ait app ofo di  ue uel ues pa ties et a outi ait, da s l e se le, u à 

une esquisse superficielle tracée de seconde ou de troisième main. » L allusio  à Tai e est 

ide te… Bie  ue e de ie  ait pas fait d histoi e so iale ou économique.) Jau s e s  

trompe pas, quand, dans la préface du premier tome de son Histoire socialiste de la Révolution 

française, 
941il s i te oge su  la aleu  de sa do u e tatio  ap s a oi  lu le p a ule 

                                                 
938 Pélissier (G.), Le mouvement littéraire contemporain, Paris, Hachette, 1901, p. 275. 
939 Faguet (E.), Problèmes politiques du temps présent, Paris, Armand Colin, 1901, p. 46. 
940 Aulard (A.), Histoire politique de la Révolution française, Paris, Alcan, 1901. 
941 Jaurès (J.), Histoire socialiste de la Révolution française, t. I, La Constituante, [ 1901], Editions de la librairie 
de l’humanité, 1922. 
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d Aula d.  A e sujet, il e peut s e p he  d g atig e  Tai e au passage su  « l i e se et 

nécessaire travail » à accomplir dans la documentation : « Tout est à faire dans cette direction, 

M. Tai e a a t gu e so g  à fouille  les a hi es ue pou  o pte  le o e de a eau  

cassés, sous la Révolution, par les émeutes populaires. »  

                    Ce est pas seule e t à p opos des sou es ue Jau s s e  p e d à 

Taine, il critique également, par exemple sa thèse sur « l esp it lassi ue » développée dans 

l Ancien régime. «  M. Taine a i te p t  de la faço  la plus fausse, et j ose di e la plus 

e fa ti e, l a tio  de la pe s e f a çaise, de e u il appelle l esp it lassi ue, su  la 

‘ olutio …M. Tai e s est lou de e t t o p . Il a u i e u tait l esp it lassi ue, i e 

u tait la Révolution ; est lui ui a su stitu  à la o aissa e e a te et la isio  lai e des 

faits une scholastique futile et une idéologie réactionnaire. » Pour Jaurès, les hommes de la 

Révolution « avaient une connaissance profonde de la réalité, » et u il faut plutôt he he  

l utopie du ôt  de la o t e ‘ olutio . Il pe se ue Tai e s est t o p  o pl te e t e  

opposa t l esp it lassi ue à la s ie e alo s ue, pou  lui, « ce sont deux forces liées et même 

confondues. En tout cas, M. Taine ne peut o da e  l esp it lassi ue et l esp it de la 

Révolution sans condamner la science elle-même : et est seule e t pa  u e i o s ue e 

u il a happ  à l e t e a tio  atholi ue : il s est a t  à i-chemin. »
942

  Comme on le 

remarque, Jaurès ne considère pas Taine comme un réactionnaire, seulement à moitié ! Dans 

so  hapit e su  la ou geoisie, il lui ep o he, à juste tit e, d a oi  glig  de t aite  

s ieuse e t le sujet et d a oi  duit elle-ci à sa réaction face au dédain de la noblesse et à 

sa lecture de Rousseau. « V ai e t il a t op a u  à M. Tai e d a oi  lu Ma , ou d a oi  

médité un peu Augustin Thierry. »   

                  On peut également citer une autre attaque de Jaurès contre Taine à 

propos des cahiers de doléances que ce dernie  a d ailleu s otoi e e t glig s. « Ces 

Cahie s so t ad i a les d a pleu , de ie, de ettet  et d u it . Je e oud ais ai e t pas, 

e  et e pos  histo i ue tout à fait i pe so el et si e, pa aît e a i  d u  esp it de 

polémique contre Taine. Mais il a fourni aux nouvelles générations réactionnaires tant de 

fo ules d e eu , u il est i possi le de e pas ele e  au passage ses p ises les plus 

graves. »
943

Disant que celui- i p te dait u il  a ait ie  à ete i  de la litt atu e du XVIIIe 

si le e ue Tai e a ja ais dit , et ue la ‘ olutio  p o dait au e esp it 

                                                 
942 Jaurès (J.), Histoire socialiste de la Révolution française, op. cit., p. 54. 
943 Jaurès (J.), Histoire socialiste de la Révolution française, op. cit., p. 182. 
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d a st a tio , il a te au o t ai e les Cahie s du Tie s Etat o e ta t « l e p essio  

suprême de la littérature française du XVIIIe siècle, et si je puis dire la plus grande littérature 

nationale que possède aucun peuple. » Nous sommes bien là dans une polémique qui puise 

plus ses racines dans une querelle politicienne que dans une critique rationnelle et cohérente. 

En ce début de siècle, ce sont bien Les origines revendiquées par une idéologie adverse que 

Jaurès cherche à discréditer.  

                  Pa ado ale e t, est da s le li e d Alpho se Aula d ue l o  t ou e 

curieusement un satisfecit délivré à Taine. En effet, à propos des excès commis par les comités 

révolutio ai es, l auteu  e o ait ue e ue d o e Tai e est pas fau , et ue es e s 

« uisaie t à l id e pu li ai e pa  les sou e i s u ils laiss e t da s l esp it des 

o te po ai s, et s ils la sau e t peut-être dans le présent, ils la compromirent dans 

l a e i . »944
 

                   Ce ui est e tai , est ue es deu  Histoi es de la ‘ olution 

f a çaise, l u e adi ale, l aut e so ialiste, se p se te t o e des pa e-feux à une autre 

histoire politique de la Révolution française, celle de Taine. Par leurs écrits, Aulard comme 

Jaurès reconnaissent et légitiment, en quelque sorte,  les O.F.C. “o te d a tidote à es deu  

li es, u  a ti le d A d  Che illo , le e eu de Tai e, est o sa  au  a es de jeu esse de 

celui-ci. Il préfigure et prépare la parution du premier tome de Vie et correspondance, élaboré 

pa  M e Tai e a e  l aide de sa fille. Puisa t da s ses sou e i s, Che illo  s appli ue à 

essus ite  la jeu esse de so  o le. O  l au a o p is, le ut e he h  est de fai e appa aître 

une cohérence dans la vie et les idées de Taine, autant contestée par ses détracteurs que par 

ses admirateurs. Il cite de celui-ci une réflexion intéressante à propos de son espérance dans la 

science nouvelle : « Je suis un dogmatique. Je crois tout possi le à l i tellige e hu ai e. Je 

ois, u a e  des do es suffisa tes, elles ue pou o t fou i  les i st u e ts 

pe fe tio s et l o se atio  pou sui ie, o  pou a tout sa oi  de l ho e et de la ie. Il  

a pas de mystère définitif. »
945

 

 

                    En 1902, plusieurs articles sont consacrés au premier tome de Vie et 

correspondance qui vient de paraitre. On retrouve la même interrogation chez les auteurs, à 

sa oi  o e t le jeu e ho e u tait Tai e da s ses a es de No ale, d e seignement 

                                                 
944 Aulard (A.), Histoire politique de la Révolution française, op. cit., p. 354-355. 
945 Chevrillon (A.), « La jeunesse de Taine », Revue de Paris,  1er juillet 1901, p. 30.  
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ou de ses premiers écrits, vivait, pensait, réfléchissait. Etait-il si diff e t de l ho e û  des 

Origines, ne présentait-il pas un profil intellectuel sans aucune mesure avec celui de la fin du 

siècle ? Ils ne vont pas, évidemment, apporter les mêmes réponses à cette interrogation. 

                   Pour de Vogüé, la réponse est non. « A  a s, l i tellige e de Tai e 

est d jà fo e, telle ue ous l a o s o u su  le ta d. L i st u e t oie a d aut es id es. 

Il ne changera ni de structure ni de thode. L e p ie e ousse a les asp it s, o ige a 

l i t a sigea e et le dog atis e hauti  du jeu e ho e. Elle ajoute a peu de hoses au  

e tus ati es ui s off e t d jà à ot e ad i atio . »946
 L auteu  fait, juste e t, le 

rapprochement entre l i tol a e u il a eu à suppo te  à la fi  de sa ie a e  elle dont il 

avait souffert en 1851.  

                   Jean Lionnet pense la même chose  en insistant que Taine, autant dans 

sa jeu esse ue da s l âge û , est attaché avant tout à son indépendance et à sa tranquillité. 

“o  l galis e est aussi a ifeste e   u e   et s adapte au gi e e  pla e à pa ti  

du moment où il est légitime. « Le te p a e t de Tai e l i duisait à e d si e  u u e 

chose : u o  le laisse t a uille. »947
 

                    Evidemment, Charles Maurras ne partage pas ces avis.  Pour lui, Taine 

a beaucoup évolué depuis sa jeunesse, a fait beaucoup « de chemin en politique », et est 

heureux car son éducation avait été assurée « par des libéraux révolutionnaires. » Autrement 

dit, Tai e e ie t de loi , est la th se d fe due pa  l A tio  f a çaise pou  ui es a es de 

formation intellectuelle doivent être absolument occultées. « On a vu quel sauvage amour du 

ai a i ait Tai e. Qu u  tel ho e ait pu a o pli  u  tel he i , est peut-être de quoi 

faire réfléchir les esprits possédés de la même passion. Anarchisme, libéralisme politique, 

libéralisme religieux, esprit révolutionnaire, passion démocratique, ses erreurs de jeunesse le 

uitt e t l u  ap s l aut e. » Il  a u u  ho e o e Mau as ui peut ualifie  Tai e 

d a a histe ou de olutio ai e ! Heureusement Taine a changé et Maurras veut y voir une 

osmose avec ses propres idées. Taine devient, par là même, un alibi. « C est pa  l id e de 

science politi ue, est-à-di e d u  o ps de lois politi ues i d pe da tes de la olo t  des 

électeurs, mais dépendantes du caractère des peuples et de leurs circonstances que le jeune 

                                                 
946 De Vogüé (E. M.), « Les lettres de Taine », Le Gaulois, 27 juin 1902. 
947 Lionnet (J.), L’évolution des idées chez quelques-uns de nos contemporains, Perrin et Cie, 1905, p. 40-41. 
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Tai e happe a à la p ise des id es suisses. Co e au eil d u  so ge, la ature dissipera 

les fantasmes de son esprit. »
948

 

                   Paul Bourget essaie dans son fameux article Les deux Taine, 
949

de 

concilier, en quelque sorte, les deux positions précédentes. Il veut, comme Maurras, 

confisquer la pensée de Taine à sa cause, et donc en faire un conservateur réactionnaire sans 

toutefois nier le bien-fo d  de ses id es de jeu esse. L e e i e est p illeu  et o  d u  de 

contradictions. « Le Tai e de la i gti e a e po tait e  lui, o e desti e à l a a e, la 

mentalité du Taine de la cinquantième. »  Délivrant, au passage, un message dont Barrès ne 

peut ue se joui , il a te l atta he e t de Tai e à sa gio  : « Le o t ai e de l i telle tuel 

déraciné, détestable espèce dont notre décadence est infestée. » L affi atio  est savoureuse 

ua d o  sait ue Tai e, e s il a toujou s a ifest  so  atta he e t au  A de es, a 

uitt  d fi iti e e t Vouzie s à l âge de  a s !  Il e pli ue l adh sio  de Tai e au suff age 

universel à 20 ans pour une raison qui en est la négation : le droit de propriété. « Quand il 

att i ue au suff age u i e sel le jus ute di et a ute di, il ad ettait ue l e se le des 

acquisitions humaines qui constitue un pays appartenait en toute propriété aux habitants 

actuels de ce pays. En fut-il ainsi, la ajo it  au ait e o e su  la i o it  u u  d oit 

restreint par le droit de propriété de cette minorité. »  ‘ep e a t u  juge e t u il a ait d jà 

fait à propos des Origines, l’A ie  gi e est « l i e tai e du apital h ditai e de la F a e 

et la critique de la gestion que les français du XVII et XVIIIe siècle en avait faite. La Révolution 

est u u e o ti uatio  de et i e tai e et de ette p ati ue. Les O.F.C. sont le plus grand 

morceau de psychologie sociale qui ait été composé depuis 100 ans. » Dépassant la période 

traitée dans le premier tome de correspondance, Bourget voit dans le ralliement de Taine à 

l E pi e « u e a eptatio  de l Eglise ais u il e oit pas. » Il remarque également que le 

Taine des diners Magny est sensiblement différent, menant « une vie artificielle et coupée des 

réalités. » Il ou lie de p ise  u à l po ue, Tai e est li atai e et ue est e tai e e t 

son mariage qui va le faire évoluer sensiblement en développant le conservatisme qui était en 

lui. Bourget semble négliger à tort la date de 1868, celle du mariage de Taine qui marque son 

entrée dans la bonne société parisienne et qui va le conforter dans les valeurs bourgeoises. 

                   La le tu e de l a ti le o t e ie  le ut e he h , à sa oi  la italité 

du catholicisme et la montée en puissance du traditionalisme. Bourget affirme que Taine a 

                                                 
948 Maurras (C.), « Sur la parution dans la revue des deux mondes d’un recueil publié chez hachette », La gazette 
de France, 11 mai 1902. 
949 Bourget (P.), « les deux Taine », Minerva, n. 11, 1er août 1902. 
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rencontré le fait religieux « au ou s des a al ses des fo es i es de ot e pa s, d u e 

manière toute objective et non pas, comme la plupart de nous, à travers des émotions 

individuelles. » Il eut  oi  da s le fait ue Tai e o sid e l Eglise o e u e fo e 

l app o atio  de so  p op e e gage e t. « Il e o ait l appo t du h istia is e da s os 

sociétés modernes. Sa conclusion est un message militant, co fi a t l i po ta e des 

Origines dans le combat que lui et les siens entendent livrer à leurs adversaires politiques. 

Elles ep se te t les fo datio s de leu  do t i e e s ils e  d fo e t le essage. « C est 

le point de départ de tout le renouveau d id es o se at i es ue ous o o s se p opage  

aujou d hui : Le traditionalisme par positivisme, cette doctrine si féconde en conséquences 

encore incalculées,  relève de lui. Il était opportun, à une époque où ce mouvement grandit 

d u e a i e ie  e a ua le et ui auto ise toutes les esp a es, ue l i ti e u it  de la 

pensée de son initiateur fut dégagée une fois de plus et sa mémoire défendue contre 

d ui o ues i si uatio s ue e la o t a pas fait tai e. “o  œu e est l a e la plus 

meurtri e ui ait t  fo g e depuis  a s o t e l e eu  fu este de . » Cette phrase 

résume à elle seule le discours militant de son auteur : faire des O.F.C. l a e a tio ai e 

imparable ! 

 

                   Sur un autre registre, mais dans le même but poursuivi par Maurras et 

Bourget, Brunetière publie un article sur Taine dans la Revue des deux mondes.
950

 Son propos 

est orienté sur les rapports que Taine entretient avec le catholicisme et cherche à démontrer 

u il  a au u e o t adi tio  da s les diff e tes œu es de elui-ci, son évolution 

taph si ue le poussa t à se app o he  de l Eglise. A e te d e B u eti e, seule la o t l a 

e p h  d adh e  plei e e t au atholi is e. O  oit ie  le ut e he h , up e  

Taine dans le giron catholique malg  so  te te des O igi es ou il p o la e l i o pati ilit  de 

la s ie e a e  le atholi is e. Au d ut de l a ti le, l auteu  ite à dessei , deu  passages de 

Tai e su  le h istia is e a p io i oppos s, l u  da s les O.F.C., l aut e da s Les philosophes 

classiques, prouvant que, «  à t a e s l histoi e et la philosophie, il e he he le fo de e t 

objectif du jugement critique ; » si les deux ne lui sont « u u  ha p d e p ie es…si est 

l esp it hu ai  do t elles e so t ue les a ifestatio s, est u il s est p og essi e e t 

élevé à une vue plus générale, plus haute et plus féconde. » B u eti e i siste su  l i po ta e 

de la méthode suivie par Taine, fidèle en cela au positivisme professé par Littré. « Sa méthode 

                                                 
950 Brunetière (F.), « L’œuvre critique de Taine », Revue des deux mondes, 1er septembre 1902, p. 220-240. 
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est tout à fait analogue à celle des sciences naturelles, de la botanique ou de la zoologie où la 

détermination du caractère essentiel, sous le nom de faculté maîtresse, en fait le principal 

objet. » Evidemment, Brunetière pense que, non seulement la science ne résout pas le 

problème, mais u au o t ai e, elle l lude. “ i te ogea t su  le ôle jou  pa  les e e ts 

de 1870-  et su  sa d isio  d i e les O igi es, il pe se ue Tai e tait pas u  «  

penseur pur » et u il tait pas isol  de so  te ps : « La vie contemporaine apparaissait à 

ses yeux comme une psychologie en mouvement ou en action, toute aussi féconde que 

l aut e, elle du pass , pou  fo de  les o lusio s u il pou sui ait. » 

                   Pou  B u eti e, Tai e s est ape çu u e  a o da t l histoi e, la science 

avait ses limites et que « toutes les questions humaines se ramenaient à un problème de 

morale. » Il  oit la ause des atta ues do t Tai e fait l o jet : « “es ad e sai es e s  so t 

pas t o p s, et e u ils o ti ue t de pou sui e e  lui, je eux bien que ce soit le détracteur 

ou le juge u  peu s e de la ‘ olutio  f a çaise, l histo ie , le philosophe ui a d ess  

contre elle le réquisitoire le plus accablant, ou, qui a si bien défini le résultat final, la nature 

intime, le mobile essentiel et p e ie , ua d il l a d fi ie « une translation de propriété ; » 

ais est ie  plus e o e le ps hologue i pa tial et d si t ess  ui a d o t  e  fait la 

o eptio  at ialiste de l histoi e ; est le logi ie  ui a soust ait le juge e t iti ue aux 

fa taisies de l opi io  i di iduelle ; est le o aliste e fi  ui a ta li o  seule e t la 

morale, mais la religion dans ses droits. » Le but poursuivi par Brunetière se révèle au grand 

jou , d o t e  l i possi ilit  d difie  la o ale e  dehors de la religion, et donc lier Taine à 

« l o je ti it  » de l id e eligieuse. 

 

                   L a ti le de Bout  est ide e t d u  aut e to  et este e t  su  

la publication de ce recueil de correspondance concernant la jeunesse de Taine. Il cherche à 

d o t e  u il  a pas deu  Tai e, ue le Tai e de  a s a le e ulte ue elui de  

ans : La science. A son avis, il a aussi le culte de la métaphysique. « Il ne put jamais accepter la 

mutilation que le positivisme fait subir à la science par le retranchement de la 

taph si ue…De e ot , il este toujou s u  o a t…Et uoi ue la ps hologie, ui fou it 

presque constamment le cache de ses études, ait donné lieu à un exercice continuel de ses 

fa ult s e p i e tales et i du ti es, il e  ga de a pas oi s le e d u e o st u tio  du 

o de faite de toutes pi es, est-à-dire par déductions ou par hypothèses vérifiées après 

coup. » Bout  i siste ie , et e   est i po ta t, ue Tai e s est toujou s a ste u de 
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prendre parti en politique et de rester spectateur. « Taine est un idéologue qui ne veut être 

d au u  pa ti, sauf elui de la s ie e et de l ho eu . » 

 

                               Contrairement à Boutmy et de Vogüé, Maurras, Bourget et 

Brunetière entendent bien profiter de la publication de Vie et correspondance, pour exploiter 

l i age de Tai e à des fi s politi ues. Bou get idi e l a e sui a te pou  p o ou oi  u e 

souscription destinée à ériger une statue de Taine dans sa ville natale de Vouziers. En fait, ce 

projet est la  e  a tio  à l difi atio  pa  le gou e e e t d u e statue de ‘e a  à 

Tréguier, inaugurée par Combes lui-même le 13 septembre. Car Renan subit le même sort que 

Taine, il est « récupéré » par une gauche radicale qui veut en faire un scientiste anticlérical, 

alo s ue le se o d l est pa  u e d oite ult a o se at i e. Les deu  ho es, a is da s la ie 

et do t o  a app o h , sou e t a usi e e t, les œu es de leu  i a t, se t ou e t, post-

mortem séparés par des idéologies contraires. Cette année 1903 est marquée par un climat de 

plus en plus lourd entre un pouvoir qui multiplie les mesures de rejet de toutes les demandes 

d auto isatio  de o g gatio s,  le  a s,  le ,  et les atholi ues ui e peu e t 

accepter ces mesures. Combes dépose même un projet de loi le 18 décembre interdisant 

l e seig e e t à toutes les o g gatio s. A T guie , les atholi ues de la ille ige t u  

calvaire pour implorer la vengeance divine. Inversement Anatole France compose une sorte 

d ad esse d Ath a à « son Celte. » 

                   Da s e li at pa ti uli e e t d l t e, l a ti le de Bou get, sous 

fo e d ho age, est u  plaido e  politi ue, do t o  oit ie  le ut. Le tit e hoisi e  est 

l illust atio  : Un grand citoyen. 
951

 C est u e atta ue e  gle contre le pouvoir en place et 

pour étayer ses propos, Bourget convoque Taine : Il évoque une séance à La Chambre des 

députés que celui- i au ait sui i ous e  a o s pas t ou  de t a es da s sa 

o espo da e  et du o e tai e u il e  au ait fait sur la médiocrité de Gambetta. 

Bou get et e  pa all le la post it  d u  Ga etta, do t, à so  a is o  se ait ie  e  pei e 

d e alte  l œu e, et elle d u  Tai e ui « enseigne ces vérités confirmées chaque jour aussi 

pa  la t iste ide e de l ago ie ationale. »  Il exalte « le plus beau génie conservateur que la 

France ait eu dans cette dernière et funeste moitié du XIXe siècle où il semblait que le virus de 

 eût i to i u  ot e pa s d u e a i e i pa a le. » C est Tai e, dit Bou get, ui, pa  ses 

thodes s ie tifi ues, a su fou i  l a tidote au poiso  e  pou sui a t l œu e d A. Co te et 
                                                 
951 Bourget (P.), « Un grand citoyen », Le Gaulois, 3 avril 1903. 
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de Le Play, « continuateurs, sans le savoir de Joseph de Maistre et de Bonald. » C est la 

Révolution et sa légende entretenue qui continuent à polluer les mentalités des républicains 

radicaux. Bourget érige les Origines en rempart contre cette intoxication partisane : « Aucun 

le teu , j e te ds de eu  ui so t d esp it li e, e fi i a les O.F.C. sans partager cette 

i dig atio  et sa s ga de , pou  toujou s, l ho eu  et la ho te de e ui s est pass  e  F a e 

entre la convocation des Etats généraux et le 18 brumaire. » Evidemment Bourget cherche à 

fai e de Tai e, o  seule e t l i spi ateu  des id es t aditio alistes, ais aussi, pou  le lie  

définitivement à sa ause, l apôt e de Maist e et Bo ald, e  su a t  da s u e so te 

d uatio  : «  Maistre et Bonald + Positivisme = Taine. » Continuant sa démonstration, il 

cherche à rapprocher les thèmes traités par Taine des thèses traditionalistes. Ainsi, quand 

l auteur des Origines affi e ue l ho e est au ais, elles-ci confirment « la permanence 

da s l ho e de la ta e o igi elle » ; si le p e ie  p o ise d a a e  p ude e t, les 

traditionalistes aussi ; si la souveraineté du peuple est synonyme de « minorité agissantes, 

principe contraire à la nature même des choses, » les traditionalistes parlent de transmission 

héréditaire et affirment que la nation « est constituée de ses morts et des enfants des 

vivants. » O  l au a o p is, Bou get i t g e Tai e da s le camp des traditionalistes dont il ne 

sortira plus jamais. Comme pour sceller son sort, Il cite Rivarol : « La ‘ olutio  est u u e 

grande expérience de la philosophie  qui perd son procès contre la politique » et propose de 

substituer le mot politique par science pour obtenir une citation de Taine. De cette façon, il lie 

Taine à Rivarol ! 

                   Bien conscient que son initiative va entrainer une polémique digne de 

celle de Tréguier, il ajoute : « Il est peu probable que les jacobins de 1903 laissent une telle 

i augu atio  s a o pli  sa s essa e  d alt e  le se s de ette gloi e ui leu  est hostile. 

Cette i du ti le a ti o ie e t e la s ie e et la ‘ olutio , ui est u u  as pa ti ulie  de 

l i du ti le a ti o ie e t e la s ie e et la démocratie, une fois reconnue et proclamée, que 

resterait-il de la phraséologie électorale et parlementaire sur laquelle ils vivent depuis 100 

ans ? » 

                   La po se e se fait pas atte d e lo gte ps puis u Alpho se Aula d 

signe un article dans l’A tio  intitulé La statue de Taine. 
952

 Trouvant « naturel » que des gens 

de Vouzie s euille t ho o e  u  de leu s o pat iotes et oi  da s le o it  d ho eu  M. 

Barrès et P. Bourget glorifier « l i ai  ui les a si puissa e t aid s à o att e l esp it 
                                                 
952 Aulard (A.), « La statue de Taine », L’Action, 19 juillet 1903. 
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pu li ai , l esp it laï ue, » il s i dig e u o  puisse solli ite  so  aide. Voula t d o t e  

so  a se e d esp it pol i ue, il d la e ue s il e s agissait ue de e d e ho age à u  

historien de droite, comme par exemple un Mortimer-Ternaux qui cherche pourtant « la 

flétrissure de nos idées » tout en donnant « des textes authentiques et neufs », il souscrirait à 

son monument. Mais Taine, non. « Quel service a-t-il, en histoire, rendu à la vérité ? »  Afin de 

d o t e  ue Tai e est pas u  ita le histo ie , est su  le do ai e de la 

do u e tatio  u Aula d o e t e ses iti ues. Il l a use d t e pa tial e  e hoisissa t 

que des sources soit douteuses soit tendancieuses, inexact en ne donnant pas les références 

correctes, irrespectueux en manipulant les sources. Il reprend là une accusation déjà formulée 

pa  “eig o os. Ce tes, il e o ait ue l ho e p i  tait « honnête, vertueux, modeste, 

laborieux, désintéressé, » mais que son esprit passionné et sa fortune ( !) lui interdisaient tout 

t a ail igou eu . E ide e t, est l i ô e de la d oite t aditio aliste ui est is  et l atta ue 

est avant tout politique. « De cette documentation plus que fantaisiste, je dirais presque 

aladi e, est so tie u e a i atu e de l histoi e de la ‘ olutio , do t l Eglise atholi ue a fait 

so  p ofit o t e ous, la aiso , o t e la ‘ pu li ue. L Eglise ai e à t e d fe due pa  les 

li es pe seu s d goût s, pa  les philosophes epe tis. Catholi ue, Tai e e lui pas t  d u  

grand secours. Incrédule, il a été, au XIXe siècle, le plus puissant peut-être des auxiliaires de 

l esp it t og ade. C est Tai e ue le le g  o je te a e  joie et t io phe, à la d o atie, 

soit so ialiste soit laï ue. C est Tai e ui a d fo , a e  u  ai  d uditio , l histoire des 

origines de cette démocratie. Aux peurs bourgeoises, aux haines conservatrices, au bas esprit 

de réaction, il a donné des arguments prétendus historiques. Et si, dans sa jeunesse, il a 

secoué le joug du dogmatisme cousinien, cela a été pour tâcher, dans son âge mûr, de nous 

remettre sous le joug de toutes les forces du passé. » La droite conservatrice, nationaliste, 

catholique, traditionaliste a parfaitement réussi la récupération initiée par Barrès, Bourget ou 

Maurras, Taine est définitivement assimilé à elle. Ce sont les Origines qui, présentées comme 

la f e e a solue et l a e sup e o t e la politi ue adi ale, de ie e t la i le de 

toutes les atta ues. Les statues ig es à Tai e ou à ‘e a  s olise t e o at ui e  est 

u à ses prémices. 

                  Dans un article intitulé La statue provocatrice publié dans Le Gaulois du 

4 septembre 1903,
953

 F. B u eti e po d à A. Aula d e  l a usa t de p te te  « un crime 

d Etat et u  o plot o t e la ‘ pu li ue » pour masquer son anti l i alis e.  Ce est pas 
                                                 
953 Brunetière (F.), « La statue provocatrice », Le Gaulois,  4 septembre 1903. 
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parce que Taine  « a mal parlé de la Révolution et de la démocratie » u Aula d s i dig e de 

ette i itiati e, est pa e ue Tai e « a os  fai e l loge histo i ue du h istia is e, il a os  

di e u ap s deu  ille a s, il tait toujou s le seul f ei  ue l ho e ait t ou  o t e lui-

e, o t e l i pulsio  de ses i sti ts, le d o de e t de ses i es ». Brunetière se pose 

en défenseur du catholicisme dont Taine est, à ses yeux, le garant. Au moment du combat 

décisif contre la politi ue a ti l i ale de Co es, l ho age à Tai e est s oli ue. 

 

                   Les te tes pol i ues de Bou get ou d Aula d e doi e t pas o ulte  

d aut es a ti les pu li s au e o e t et ui s e ploie t à e d e o pte du li e de 

correspo da e de jeu esse de Tai e de faço  oi s pa tisa e. C est le as de elui d u  

professeur à la faculté de Paris, A. Esmein, 
954

intitulé Les premières idées politiques de Taine. 

L auteu  appelle ue, pou  toute la g atio  a i e à l âge adulte sous l E pi e, Tai e tait 

un « maître. » Lui- e, alo s u il tait tudia t e  D oit, a sui i pou  so  plaisi  les ou s de 

Tai e à l E ole des Beau -a ts o e eau oup d aut es tudia ts atti s pa  le a o e e t 

du aît e. Ce u il etie t a a t toute hose, est, que dès ses années de Normale, Taine « a 

déjà enfermé sa vie dans une formule : apprendre, trouver et produire. » La correspondance 

échangée avec  Prévost-Paradol lui permet de mettre en lumière ses premières idées 

politiques. Citant de nombreux passages dans lesquels Taine argumente auprès de son ami, 

l auteu  e  d gage e ui lui pa aît e  t e la a a t isti ue. E   d jà, Tai e efuse de 

ote , a gua t du fait u il e sait pas e ui  o ie t le ieu  au pa s. La p fa e de l’A ie  

régime, écrite presque 30 ans plus tard fait dire à Esmein : « Taine professait déjà les idées 

u il de ait a e tue  da s la de i e p iode de sa ie. » Il retient une réflexion caustique de 

Tai e à p opos de la au aise foi des politi ues et l out a e d eloppée par les journaux 

politiques : «  Toute a atu e de philosophe et d a tiste se soul e, je o i ais de d goût, si 

je ne riais de mépris. Et je me demande souvent si le Peuple est pas u  jou al i e t  pa  

les réactionnaires, et le Constitutionnel une feuille payée par les socialistes. Je sais bien que 

l u  est le pa ti du p se t, l aut e le pa ti de l a e i . Mais à oi  es deu  t oupes de gueu  

fa ati ues patauge  à ui ieu  ieu  da s des tas de oue, je e sais e u il  a de o  hez 
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les uns, ni chez les autres. »
955

 Lo s u o  ie t de elate  la ue elle politi ie e e t e Bou get 

et Aulard, on ne peut que constater une certaine clairvoyance prémonitoire. 

                    A partir de deux textes écrits par Taine dans sa première année 

d Ecole normale, Esmein constate que si celui- i disti gue ie  l Etat du gou e e e t, il le 

fait également entre les droits politiques et les droits individuels. Le premier point 

remarquable est la place que Taine donne à la propriété individuelle dont il voit, à la manière 

de Locke, le prolongement à la personne elle-même. Ainsi, concernant les impôts, Taine 

e o ait à l Etat le d oit de les le e , puis u il est op op i tai e a e  ha ue pa ti ulie , e 

qui revient à dire que « L Etat est pas aut e hose ue l e se le des e es ui 

composent la société, considérés sous un certain aspect. » L auteu  el e u e  , Tai e 

était « un individualiste décidé, » qui considérait que si « la olo t  de l i di idu s i pose au 

espe t d aut ui, est pa e ue la personne humaine est inviolable. » L esse tiel des d oits 

politiques se résume, pour Taine « au droit pour les citoyens de déterminer la forme du 

gouvernement. » O  peut appele  à e sujet e ue Tai e dit da s la p fa e de l a ie  

régime : « Un peuple consulté peut à la rigueur dire la forme de gouvernement qui lui plaît, 

mais non celle dont il a besoin ; il e le sau a u à l usage. »956
) 

                    Es ei  e a ue la pe spi a it  de Tai e à p opos du oup d Etat ui, 

ie  u il le o da e, p dit, e  fi  o se ateu , le su s de l e t ep ise. Il ite ette lett e à 

Prévost-Paradol du 11 décembre 1851 : « Qua t au gou e e e t, je ois u il du e a. Il a 

l a e, il a d jà fait u  pas e s le le g  ; les campagnes vont lui donner une majorité 

o e. Les o e ça ts et les g a ds p op i tai es e d si e t ie  ta t u u  Etat à la 

Russe, et, ce qui est pis, je vois une quantité de jeunes gens qui pensent de même. Nous ne 

so to s pas d u  si le d id es o e les ho es de la ‘ olutio  française. Notre 

philosophie, âta de du h istia is e, est ulle ho s de os oles et est ai te a t u e 

ode de afoue  les p i ipes pou  di i ise  les faits…Je e ois do  ie  ui puisse te i  

contre un homme appuyé de 400 000 baïonnettes, de 40 000 goupillons, et des légendes de 

a pag e. “ il est pas stupide, il se tie d a da s u  juste ilieu, e tou he a pas à l Etat 

social établi, parlera de son amour pour le peuple, et vivra là-dessus ; il ne périra que 

lo s u u e do t i e p ou e, p h e, a ept e, p opag e, se a apa le de s e pa e  du 
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pouvoir. »
957

 Faisa t le disti guo e t e Etat et gou e e e t, s il efuse de sig e  u e ad esse 

de f li itatio s à l auteu  du oup d Etat, il e fe a pas de diffi ult  pou  p te  se e t de 

fidélité à Louis-Napoléon, arguant du fait que celui-ci avait, par le vote des français, une 

légitimité inattaquable. 

                   Cet a ti le, ie  u e p ei t d u e fo te ad i atio  pou  so  sujet, est 

exempt de toute polémique partisane. Etayé par de nombreuses citations, il présente un 

tableau convaincant du jeune homme lucide que fût Taine et démontre la continuité de ses 

idées politiques, assumant des contradictions relevées jusque dans les Origines.  

 

                   Dans Etudes, revue jésuite, Lucien Roure e ta e u e s ie d a ti les 

ui s helo e a su   a s pou  ou i  la totalit  des to es de Vie et correspondance. Le 

premier 
958

 s atta he plutôt à l i flue e philosophi ue su ie pa  le jeu e Tai e et happe 

ainsi à notre préoccupation. Toutefois, il comporte un certain nombre de considérations 

i t essa tes. La p e i e est ue l auteu  se le oi  da s le d ut du si le u  e tai  

consensus autour de celui qui a disparu depuis presque 10 ans.  « L opi io  o e e à se 

ett e d a o d à so  ga d. Ce tai es o da atio s sa s se e d aut efois e se aie t 

plus de ise. Ce tai es ad i atio s jus u au dith a e au aie t aujou d hui pei e à se 

p odui e. A is et ad e sai es se e o t e t d assez p s da s le pa tage de la loua ge et du 

blâme. Il faut di e ue Tai e s est p t  lui-même à cette entente : il a ramené à lui, à sa 

a i e o e politi ue et so iologue, plusieu s de eu  ui a aie t pu a epte  sa 

psychologie, et sa métaphysique, et il a tourné contre lui par cette même manière nombre de 

ses pa tisa s et ses apologistes d aut efois. » ‘ou e su e pa faite e t l i e sio  des 

te da es d u  ot  ou de l aut e ais se le i i ise  la passio  ui les a i e. ‘et aça t 

l as e da e de Co dilla , “pi oza, Hegel ou Co te hez Tai e, il h site à la qualifier de 

positiviste et de matérialiste et insiste sur son engagement dans la voie prônée par Darwin. 

                   A p opos de la th o ie a e, ilieu, o e t, il pa tage a e  d aut es 

l id e selo  la uelle Tai e a a a do  la otio  de a e dans les O.F.C.. Il cite le duc de 

B oglie, po da t à A. “o el à sa eptio  à l A ad ie f a çaise : « Les personnages qui 

au aie t dû t e jet s da s le e oule, puis u ils so t tous le p oduit de la e a e, 

venant au jour dans le même milieu, au e o e t, so t au o t ai e dessi s d ap s les 
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types les plus divers : odieux, admirables ou grotesques. » 
959

 Mo aliste, Tai e est pas 

pessimiste pour Roure qui livre cette citation : « Il ne faut jamais dire que le monde est 

mauvais, ni le contraire. Ainsi employés, ces mots signifient seulement que les choses sont 

belles ou laides par comparaison avec certains objets ; est pou uoi, si o  les o pa e a e  

des objets différents, ces mêmes choses prendront un nom et une qualité contraires. La vérité 

est u il  a da s le o de u e esu e de ie  ui pa aît g a de si o  la o pa e à u e 

oi d e, petite si o  la o pa e à u e plus g a de, et ui de e de toute ua tit , est i 

grande ni petite en soi. » 
960

 

 

                  Roure poursuit son étude par un article intitulé les idées politiques et 

sociales de Taine, 
961

dont il cherche les bases dans les O.F.C.  « L oi soule  pa  es 

publications fut énorme. Aux applaudissements des uns répondirent les colères des autres. Et 

le frémissement de cette otio  est pas e o e tei t. »  L auteu  pe se ue la o lusio  

la plus importante des Origines est u u e o stitutio  e peut t e fo e ue « pa  l appo t 

successif du temps », id e ue Tai e a ait d jà e p i e da s ses tudes su  l A glete e. Il 

appelle u au XVIIIe si le, la t aditio  d li e au p ofit de la aiso  ui pousse à tout d t ui e 

pour tenter de reconstruire sur des ruines en élaborant une constitution improvisée et bâclée. 

C est à u  ita le plaido e  politi ue au uel ‘ou e se livre : « La t aditio  atio ale, est e 

ue l ho e d Etat, le l gislateu  doit toujou s o sulte . De os jou s, des i ai s de 

a ue, depuis Cha les Mau as et Paul Bou get jus u à Fe di a d B u eti e et Jules 

Lemaître, font croisade en faveur de ce retour à notre esprit national, à nos traditions. La 

uestio  est plus aste ue elle de la fo e pa ti uli e du gou e e e t. C est toute 

l o ie tatio  de ot e ie pu li ue i t ieu e et de ot e politi ue e t ieu e ui est e  jeu. La 

France ne peut, sa s se sui ide , e o e  à so  i sti t d e pa sio  i ilisat i e ui a toujou s 

fait sa grandeur, ni aux libertés ou aux croyances religieuses qui sont entrées dans sa vie. Or, à 

e ou e e t de eil ui a o e  à a le  l opi io , est la main de Taine qui a 

imprimé une des premières et plus fortes impulsions. » Il faut une certaine audace pour faire 

de Tai e le p u seu  d u e « e pa sio  i ilisat i e», l auteu  se ait sa s doute ie  e  pei e 

pour trouver, dans les Origines, des lignes la justifia t. “ il app ou e ide e t le ejet de 

l a st a tio  du Co t at so ial, ‘ou e ejette  la th se de l esp it lassi ue ui « ne lui semble 
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pas coupable de tous les méfaits que Taine lui impute. » Evidemment il ne suit pas le disciple 

de Darwin da s sa o eptio  de l ho e et p o la e ue « pour expliquer la condition 

l e et di e se de la atu e hu ai e, o  a pas e o e t ou  ieu  ue le dog e du 

pêché originel. » Il qualifie la doctrine politique de Taine comme un « traditionalisme 

positiviste » e  essa a t d e  d dui e l o ga isatio  so iale souhait e. Ad etta t ue Tai e 

ne se prononce pas sur la nature du pouvoir idéal, monarchie constitutionnelle ou république, 

il ne veut en retenir que le caractère fort, sécurisant et responsable. Constatant la méfiance de 

l auteu  des O.F.C. e e s u e ou geoisie plus p o up e pa  ses p op es affai es ue elles 

du pays, il pense que ce dernier a évolué sur le principe du suffrage universel depuis ses 

o i tio s de jeu esse et ite, à l appui, u e lettre destinée à Prévost-Paradol en 1852 : «  Le 

raisonnement qui donnait droit au suffrage universel est toujours le même, et partant la vérité 

a pas ha g . “ il  a o e tu dis, sept illio s de he au  e  F a e, es sept illio s o t 

le droit de dispose  de e ui leu  appa tie t. Qu ils gou e e t et hoisisse t al, i po te. 

Le dernier butor a le droit de disposer de son champ et de sa vie privée ; et pareillement une 

atio  d i iles à d oit de dispose  d elle- e, est-à-dire de la propriété publique. Ou 

niez la souveraineté de la volonté humaine et toute la nature du droit, ou obéissez au suffrage 

universel. »
962

 Roure oublie à dessein la suite de la lettre qui soulève des restrictions à ce 

même suffrage universel qui resteront identiques tout au  long de sa vie : « Il y a des choses 

qui sont en dehors du pacte social, qui, partant, sont en dehors de la propriété publique et 

happe t ai si à la d isio  du pu li , pa  e e ple, la li e t  de o s ie e et tout e u o  

appelle les droits et les devoirs antérieurs de la société. »
963

 

                   “i ‘ou e appelle fo t juste e t ue Tai e e o çoit u u e 

démocratie très encadrée et contrôlée par une aristocratie éclairée, il déforme largement la 

pensée de ce dernier quand il parle « d aristocratie de naissance » et si les O.F.C. disent de 

l Etat : « Ne souff o s pas u il soit aut e hose u u  hie  de ga de, »964
Taine  ne parle 

ja ais d u  « procédé militaire. »  C est su  le po t ait des ja o i s d it pa  Tai e ue 

l auteu  de l a ti le conclut, il veut y voir la peinture des gouvernants actuels. Encore une fois, 

Tai e se t de f e e pou  atta ue  l e e i politi ue et ‘ou e e s e  p i e pas : « A plus 

d u , les t aits d u e i age t a e pa  Tai e pa u e t e ag s, t op appu s, plus laids que 

atu e. O  ia à la alo ie, au pa ti p is. Cepe da t l auteu  ta lissait opieuse e t la 
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it  de ha ue d tail, et la figu e d e se le tait ue t op esse la te. L histoi e elle-

e s est ha g e, h las, de justifie  le pei t e, et ous e so es ue t op à e d e  

o t ôle  l e a titude. Nos « jacobins dégénérés » nous font comprendre ce que furent leurs 

a t es. “i u e e tai e g a deu  pi ue leu  a ue, il est ie  de e ui e dait leu s 

p es p isa les u ils aie t p is à tâ he de ep odui e a e  u  deg  d h po isie e  

plus. » 

 

                   Le livre le plus important, le plus complet, paru ces années-là est sans 

conteste celui de Victor Giraud et est intitulé : Essai sur Taine. L o igi e e  e o te à , 

qua d Gi aud, jeu e o alie , it u  oi e o sa  au  œu es de Tai e e a u  pa  

Georges Lyon et que ce dernier transmet à Taine lui-même. Cette lettre, légitimant en quelque 

sorte le jeune homme, est citée dans la préface de son livre. Elle reprend la satisfaction de 

Tai e de oi  so  œu e o p ise : « Le poi t de d pa t de es tudes est pas u e 

conception à priori, une hypothèse sur la nature ; est u e e a ue toute e p i e tale et 

très simple, à savoir que tout abstrait est un extrait, reti  et a a h  d u  o et, as ou 

individu, dans lequel il réside ; d où il suit ue, pou  le ie  oi , il faut l o se e  da s e as 

ou individu qui est son milieu naturel ; ce qui conduit à pratiquer les monographies, à insister 

sur les exemples circonstanciés, à étudier chaque généralité dans un ou plusieurs spécimens 

bien choisis et aussi significatifs que possible. –La do t i e, si j e  ai u e, est e ue 

u e suite ; la méthode a précédé ; est pa  elle ue es e he hes se so t t ou es 

convergentes. M. Giraud a très bien vu leur liaison et leur unité ; en somme, depuis quarante 

a s, je ai fait ue de la ps hologie appli u e ou pu e. »965
 Dans son livre, Giraud aborde 

toutes les fa ettes de l œu e de Tai e. O   t ou e  hapit es, le p e ie  intitulé histoire de 

sa pensée et de ses livres embrasse la totalité des ouvrages de Taine, le second  le Logicien 

analyse sa méthode, le troisième le Poète relève « les i di es e t ieu s d u e o atio  

poétique, » le quatrième enfin, l’I flue e cherche à démêler les influences diverses et 

o t adi toi es, e ui est pas le plus si ple pou  l auteu  : « Cette influence, comment la 

saisir ? Comment la mesurer ? Comment surtout la distinguer de ce qui lui ressemble et qui 

pou ta t est pas elle ? Comment la rendre sensible par des faits précis, incontestables ? 
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Comment enfin la ramener à quelque termes clairs, et la définir autrement que par des 

épithètes vagues, des impressions toutes personnelles, et des considérations générales ? »
966

 

                   Ce livre, qui sera suivi de plusieurs autres consacrés également à Taine, 

constitue la référence, ose-t-on dire, officielle, sachant les liens qui unissent Giraud à la famille 

de Taine, à Chevrillon, le neveu de ce dernier et à son rôle joué dans le tri de la 

correspondance avant publication. Nous avons déjà utilisé, dans cette thèse, des jugements de 

Giraud, qui aspirent à refuser le mode hagiographique. Il admet que les Origines puissent 

choquer : « Leur ton, souvent indigné, toujours éloquent, les enquêtes massives et 

laborieusement poursuivies, les vastes et puissantes généralisations, en un mot le caractère 

étrangement complexe et quelque peu déconcertant.  Œu e d histoi e ps hologi ue, œu e 

de philosophie politi ue, œu e de o ale so iale, œu e d a t e fi , les Origines sont tout 

ela e se le et tou  à tou  et pou  les juge  a e  uit , est toutes es do es u il 

faudrait pouvoir et savoir tenir compte.»
967

  

 

                   Le chapitre consacré à Taine dans le livre de Jules Lemaitre, Les 

contemporains, études et portraits littéraires
968 est ue la ditio  de l a ti le des Débats de 

1887 qui commentait le portrait de Napoléon brossé par Taine et dont nous avons déjà parlé. 

 

                   Ma i e Le o , s il e s i t esse u au Tai e so iologue s essaie à 

évaluer son enseignement et surtout à mesurer son influence  dans le domaine de la 

sociologie : « “ ils e se la e t pas e p ess e t de Tai e, il e  so t pas oi s issus de 

Taine à travers le comtisme que Taine a traversé comme il a traversé Balzac. Lévy-Bruhl, 

Mathiez et Bouglé ont trouvé une filiation entre Durkheim et Taine. Tarde demeure, lui, très 

ette e t da s le sillage tai ie , et il e l a pas o test , pas plus ue G. La so  e  

s i te ogea t lui-même comme historien littéraire. »
969

 Echappant à la polémique du 

moment, Leroy cherche à replacer la pensée de Taine dans son temps : « Pas plus que 

Des a tes et Hegel, Tai e a pas happ  à l i patie e de so  g ie et à l i fi it  de sa 
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nature ; il a pensé comme il a pu, non pour tout le temps, mais pour un moment ; ainsi ont fait 

tout ses prédécesseurs. »
970

  

 

                   En conclusion, sur les 22 textes consacrés à Taine dans les trois 

premières années du siècle, 18 lui sont favorables contre seulement quatre qui lui sont 

hostiles. “es hiff es e efl te t ide e t pas l opi io  g ale. Ils so t, pa  o t e, 

sig ifi atif de l i po ta e ue e t Tai e da s l a gu e tatio  d u e d oite i telle tuelle 

face à une gauche gouvernementale dont la politique suivie entraîne des clivages de plus en 

plus adi au . “a s doute, pou  l i sta t, les Origines e o stitue t pas e o e l œu e 

histo i ue u il faut d t ui e à tout p i . 
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1904-1905 

 

Le mois de mars 1904 voit une discussion intense se dérouler à la Chambre à 

propos d u  p ojet de loi su  la supp essio  de l e seig e e t o g ga iste. A u  Jau s ui 

est fa o a le au o opole de l Etat, De s Co hi , au o  de la d oite s  oppose. Co es 

leur répond : « Quel esoi  l Etat peut-il avoir encore des congrégations pour remplir sa tâche 

d du ateu  atio al ? » A Paris, les nationalistes perdent la majorité aux élections 

u i ipales. U  o flit s ou e e t e le Vati a  et le gou e e e t ui appelle so  

a assadeu  pou  p oteste  o t e l i g e e du p e ie  da s les affaires françaises et 

expulse le nonce apostolique à Paris. Le 7 juillet Combes fait voter une loi interdisant 

l e seig e e t à toutes les o g gatio s et o t aig a t plus de  oles à fe e . Da s 

un discours à Auxerre, il dénonce les violations du Concordat par le Pape et justifie la nécessité 

de la s pa atio  de l Eglise et de l Etat. Les p otesta ts se di ise t à p opos du p ojet de loi 

o e a t la s pa atio , eau oup  s i ui ta t du ôt  plus p essif ue li al de elle-ci. 

                  La loi est votée le 3 juillet 1905 par 341 voix contre 233. Elle est ratifiée 

pa  le “ at le  d e e. L a ti le p e ie  adopt  à u e la ge ajo it , stipule : « La 

République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les 

seules restrictions édictées ci-ap s da s l i t t de l o d e pu li . L a ti le deu  d la e : « La 

République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir 

du 1
er

 janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de 

l Etat, des d pa te e ts et des o u es toutes d pe ses elati es à l e e i e des ultes. » 

En décembre, la décision de procéder aux inventaires des biens de la nation mis à la 

dispositio  des Eglises pou  l e ercice des cultes, est prise, ce qui entraîne de nombreux 

incidents. 

 

                   Tai e, o  le sait, s est passio  pou  le sujet. Les appo ts de l Eglise 

et de l Etat, l e seig e e t o fessio el, fo t pa tie de ses p o upatio s et ous ale t 

so  hapit e su  l Eglise da s le Régime moderne. Dans le contexte de ces années capitales, il 

est pas i utile de le ite  i e e t. ‘appela t ue Napol o  a ait oulu fai e du le g  u  

« corps de fonctionnaires », malléables et révocables, il dénonçait le fait u e   au 

moment où il écrivait ces lignes), « tout ecclésiastique est réduit à la condition humble et 

précaire de salarié. » Il fait le portrait du clergé dirigé par des évêques « lieutenants généraux 
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du pape » et écartelé entre deux pouvoi s, l Etat et le Pape. C est l i g e e de l Etat ui doit 

être supprimé, comme il le dénonce sans ambiguïté : « “ous la t oisi e ‘ pu li ue, l Etat 

oit da s l Eglise u e i ale et u  ad e sai e ; en conséquence, il la persécute ou il la tracasse, 

et nous o o s aujou d hui, de os eu , o e t la i o it  gou e a te peut lesse , 

incessamment, longtemps et sur un point sensible, la majorité gouvernée ; comment elle 

dissout les o g gatio s d ho es et hasse de leu  aiso  des ito e s li es do t l u i ue 

délit est de vouloir vivre, prier et travailler ensemble ; comment elle expulse les religieuses et 

les eligieu  de l hôpital et de l ole, a e  uel do age pou  l hôpital et les alades, pou  

l ole et les e fa ts, à t a e s uelles pug a es du médecin et du père de famille, par 

quelle profusion maladroite des deniers publics et par quelle surcharge gratuite du 

contribuable déjà trop chargé. »
971

 

                   Mais Tai e d o e aussi le fait ue l ole est sous la d pe da e soit 

de l Eglise, soit de l Etat.  « La liberté effective est très restreinte ; au lieu d u  o opole, il  

e  a deu . E t e les deu  ge es d ta lisse e ts, l u , laï ue, ui esse le à u e ase e, 

l aut e, e l siasti ue, ui esse le à u  s i ai e ou à u  ou ent, les parents ont le choix, 

ie  de plus. O di ai e e t, lo s u ils p f e t l u , e est poi t pa e u ils le juge t o , 

ais pa e ue, da s leu  opi io , l aut e est pi e, et il  e  a poi t u  t oisi e à leu  

portée, construit sur un type différent, ayant son esprit indépendant et particulier, capable de 

se o fo e  à leu s goûts et de s a o ode  à leu s esoi s. »972
 Taine conclut son chapitre 

à propos du résultat de cet enseignement partagé entre deux extrêmes par une réflexion du 

« père de famille, à la fin de juillet, quand il vient reprendre son fils au collège ecclésiastique 

ou au lycée laïque, il court risque de trouver, dans le jeune homme de dix-sept ans, les 

préjugés militants, les conclusions hâtives et violentes, la raideur intransigea te d u  laï isa t 

ou d u  l i al. »973
 

                   Dès 1890, Taine a des idées précises sur ce que pourrait être une 

s pa atio  de l Eglise et de l Etat. Il s e  e t etie t a e  so  i te lo uteu  p i il gi , Mg  d  

Hulst, qui lui rend souvent visite, en voisin, rue Cassette. Dans le volume IV de Vie et 

correspondance, il relate les propositions de ce dernier, qui serait favorable à la séparation 

sous certaines conditions : «  1. Dotation indépendante du budget, administrée par les 

évêques et co t ôl e pa  l Etat. . Dio ses et pa oisses ig es e  pe so es i iles. . 
                                                 
971 Taine (H.), Le Régime moderne, op. cit., p. 138. 
972 Taine (H.), Le Régime moderne, op. cit., p. 251. 
973 Taine (H.), Le Régime moderne, op. cit., p. 255. 
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Ad i ist atio  des ie s du dio se ad i ist s pa  u  o seil d ad i ist atio   o pos  de 

prêtres et de laïques à égalité. » A partir de cette base, Taine et Hulst échangent, le premier 

p se ta t sou e t des o je tio s au  p opositio s du se o d. Ai si, à l opti is e d Hulst su  

la coopération entre les deux courants de pensée, Taine répond : « Tout parti catholique, 

minorité ou majorité, devient forcément un parti politique, pa e ue l Eglise atholi ue 

revendique comme siennes plusieurs attributions que se réserve tout pouvoir civil. » A propos 

des séminaires, Taine dit : « L Etat  i te ie t plus pou  o t ôle  l e seig e e t et 

tracasser. Mais il a laissé éteindre les bourses. »  

                   Le texte
974

 aborde toutes les questions, du recrutement du clergé 

s ulie , à l e seig e e t sup ieu  il ite l E ole li e atholi ue di ig e pa  Mg  d Hulst u il 

qualifie de « Sorbonne nouvelle ») et démontre « l hostilit  de l Etat a tuel o t e le 

Catholi is e et l Eglise. »  O  et ou e Tai e tel u e  lui-même, à la fois méfiant de 

l auto ita is e de l Etat et de l Eglise, eg etta t le se ta is e de l u  o e de l aut e, 

soucieux de rapports apaisés, essayant de concilier les deux partis. Tout ce que Taine a écrit à 

la fi  de sa ie, à la fois su  l Eglise et su  l E seig e e t, tie t plus d u  esp it li al ue d u  

o po te e t a tio ai e ue d au u  souhaite l  e fe e .  

 

                   Le second tome de Vie et correspondance, couvrant la période 1853-

1870 et intitulé le critique et le philosophe, paraît en 1904. Il donne lieu à des commentaires, 

do t deu  s i t esse t pa ti uli e e t au  appo ts ue Tai e e t etie t a e  l Eglise 

catholique. Le premier éma e du Co te d Hausso ille, pu li  da s le Gaulois. 
975

On sait que 

Tai e s est eau oup se i de so  ou age l’Eglise o ai e et le er
 Empire dans l’Eglise, u il 

cite 18 fois !  Ap s a oi  o u  u e so te de d sha o ie e t e l i age poli e et ti ide 

offerte par Taine dans la société et « son ton un peu provoquant dans certains de ses écrits, » 

l auteu  do e so  e pli atio  de l hostilit  au h istia is e a ifest e pa  Tai e. « Cette 

hostilité a une explication historique. M. Taine avait personnellement souffert de la réaction 

ui a ait s i au le de ai  du  d e e et ui s tait appesa tie su  l U i e sit . Les 

ues s taie t asso i s à ette a tio  ; la grande majorité des catholiques y avaient 

applaudi, sauf un petit groupe (Lacordaire.) Aux yeux de M. Taine, la doctrine catholique se 

o fo dit t s atu elle e t a e  la do t i e de l a solutis e politi ue ui t io phait alo s et 
                                                 
974 Taine (H.), « Conversation avec Mgr d’Hulst le 5 avril 1890 », Vie et correspondance, op. cit., t. IV, p. 298-
304. 
975 D’ Haussonville (C.), « La correspondance de Taine », Le Gaulois, 3 mai 1904. 
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il epousse a les deu  a e  u e gale p o atio . L Eglise atholi ue pa ut lo gte ps à M. 

Taine une institution p essi e et ieillie do t il a h e ait de d li e  l hu a it  et do t o  

devait souhaiter la ruine. » Cette isio  est pas fausse, ie  ue la o espo da e de 

jeu esse de Tai e d o t e so  hostilit  à l Eglise atholi ue a a t . E ide e t, 

l auteu  pe se ue Tai e a ha g  ap s  et se f li ite u il ait e o u l i po ta e de 

celle-ci. Regrettant la conversion tardive de Taine au protestantisme, il préfère ne retenir que 

so  atta he e t au h istia is e, à la a i e d u  Ba s, afi  de e pas se oupe  d u e 

f e e i dispe sa le da s le o at id ologi ue de l heu e. « Taine a voulu seulement 

proclamer une dernière fois, par un acte personnel et public, que, à ses yeux, le christianisme 

de eu e pou  l ho e la plus haute ole o ale et le eilleu  au iliai e de l i sti t so ial. 

Peut-être aussi a-t-il involontairement traduit un regret et un désir inconscient. » Cette 

dernière phrase traduit, encore une fois, et sans aucun fondement, une interprétation 

tendancieuse de la pensée de Taine ! 

 

                   Lu ie  ‘ou e, o ti ua t sa s ie d a ti les su  Tai e da s la e ue 

Etudes, pa tage le e o je tif ue d  Hausso ille, à sa oi  le ga de  da s le gi o  

catholique, mais a plus de mal à passer sous silence les opinions exprimées da s ses œu es.  Il 

veut voir dans ces années 1853-1870, une « désespérance et une mélancolie » susceptible 

d e pli ue  la pe s e de Tai e.  Il eg ette so  at ialis e et so  positi is e et su tout ue 

Taine ait pu attaquer les spiritualistes : « Il semble que Taine ait trop facilement cru, surtout 

de la part des catholiques, à du parti pris, à une hostilité ignorante et intéressée. » Si sa 

conclusion admet une construction intellectuelle de Taine différente de la sienne, elle déplore 

u il e se soit pas livré à une introspection salutaire. « Il  a ait e  lui des pa ties u il 

e e sa et u il e so gea ja ais d li e t à ele e . Et es pa ties étaient celles où 

esple dit le ieu  l id al de la atu e hu ai e, elles ui aig e t da s l azu  lu ineux des 

otio s spi ituelles. De là, alg  tout, e  sa pe so e et sou e t da s so  œu e, uel ue 

hose d i o plet, de d ou o , de su aiss , d att ist . »976
 

 

                   D u e tout aut e te eu  est l a ti le de F li ie  Pas al da s la Revue 

bleue et do t le tit e su e l esp it : l’Authe ti it  de Tai e. 
977

 Il rappelle que les 

                                                 
976 Roure (L.), « Taine dans sa correspondance », Etudes, avril 1904. 
977 Pascal (F.), « L’authenticité de Taine », Revue bleue, n. 24, 5e série, 11 juin 1904. 
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« doctrinaires » de la Révolution se sont élevés contre Taine après les Origines, alo s u il tait 

lass  à gau he jus u alo s. Il pe se e o e ue es « doctrinaires » ont accusé Taine  

« d e e e  su  la ‘ olutio  les ep sailles de so  esse ti e t o t e la Co u e. » Il 

el e da s sa o espo da e ue Tai e s oppose à ‘ousseau d s  lett e à Pa adol , et 

u il s tait i t ess  à la ‘ olutio  e  , alo s u il tait alade pa e u il « avait 

conscience que la Révolution est une religion pour toute une catégorie de Français. » Pour lui, 

les O.F.C. e so t pas l œu e d u  ou geois eff a  et a tio ai e, ais d u  ho e 

détaché des contingences politiciennes. Si Taine est hostile à la Révolution, « il est pas 

inspiré par la préoccupation de venger la monarchie et la religion des ruines dont la Révolution 

les avait accablées, » est plutôt pa  efus du haos ui e  d oule, « la fureur de ses 

convulsio s, la h e e, l te due et la du e de es d so d es. » Louant sa probité, sa 

bonne foi, son désintéressement, sa conscie e, il pa tage l a is de Vogü  qui en fait un  

« Saint laïque. » 

                   Dans la même Revue bleue, Gabriel Monod, écrit un article qui reprend 

e u il a ait d jà dit da s la Revue historique de 1893. Il fait valoir une approche différente de 

Tai e da s l histoi e de la ‘ olutio  f a çaise, o e il l a toujou s dit, tout e  agea t 

son maître. Sans-doute peut-on y relever une réprobation quand il dit que Taine prenait 

« fa ile e t pou  le sultat e de ses e he hes e ui tait ue le poi t de ue e 

dont il était parti. »
978

   

                 Les o se ateu s atholi ues s appli ue t à s app op ie  Tai e et 

e te de t fai e la d o st atio  ue sa pe s e est p o he de elle de Maist e. C est le as de 

la Revue catholiques des institutions et du droit, sous la plu e d A toi e Lest a ui o st uit 

son argumentaire en exposant les contradictions initiales évidentes qui séparent les deux 

philosophes pour les faire aboutir à une communion de pensée. La doctrine de Taine, athée et 

at ialiste, o e sa thode positi iste l e p he de connaitre la vérité mais apporte une 

contribution à la philosophie ultramontaine. « Qu u  ho e o e Tai e soit a i  pa  la 

seule étude des documents et avec une psychologie toute expérimentale à une vue de la 

Révolution identique à celle de Bonald-et j ajoute à Joseph de Maist e- est da s l histoi e de 

la conscience française, un évènement énorme. »
979

 

                                                 
978 Monod (G.), « H. Taine », Revue bleue, 9 juillet 1904. 
979 Lestra (A.), « Deux théories de la contre révolution », Revue catholique des institutions et du droit, mars 
1904, p. 216-235, avril 1904, p. 302-314. 
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                 Co e t passe  sous sile e, ie  ue l a e dote happe à la 

réception des Origines, à la soute a e de th se su  la philosophie d  H. Tai e pa  “tefa  

Zweig en 1904 ? Elle d o t e le a o e e t de l œu e de Tai e en Europe à cette époque. 

A ai di e, ) eig, à li e sa o espo da e, t ou e l e t ep ise a ati e su  le o e t 

mais en retient son enseignement.
980

 L i flue e de Tai e ui d fi it l histoi e o e de la 

psychologie appliquée, se retrouve dans ses essais biographiques. Son Balzac, par exemple, en 

est la parfaite illustration. 

 

 

                   L a e  est fe tile e  e e ts p op es à i flue e  les 

critiques publiées sur Taine. Sur le plan politique, un certain nombre de faits crée un climat 

nouveau : Une détente dans les rapports franco-allemands se traduit par un échange de notes 

e t e ‘ou ie  et l a assadeu  d Alle ag e ap s le « coup de Tanger. » Le 15 janvier voit la 

atio  de la ligue d A tio  f a çaise. Au o g s de l A tio  li ale, Albert de Mun prend 

positio  o t e la “ pa atio  de l Eglise et de l Etat do t la loi est p o ulgu e e  d e e  

en disant : « La Constitution de 1790 entendait, du moins, maintenir la religion chrétienne, la 

loi de séparation a pour but avoué de la détruire. » Péguy publie dans les Cahiers de la 

quinzaine, un article intitulé Notre patrie, dans lequel il rompt avec le dreyfusisme militant qui 

« de e a t gou e e e tal, politi ue, pa le e tai e, essait d t e u  ita le 

dreyfusisme. » En reprenant les es te es il o pt aussi a e  l id e de so ialis e ui 

« de e a t gou e e e tal, politi ue, pa le e tai e, de e ait u  tatis e et essait d t e 

un socialisme véritable. »
981

 

                   , est aussi l a e de la pa utio  du t oisi e tome de Vie et 

correspondance, de la o t de M e Tai e, de l i augu atio  de la statue de Tai e à Vouzie s. 

Ces évènements vont donner lieu à un certain nombre de publications, en particulier celles 

consacrées à la correspondance de Taine dont le tome III est intitulé l’Histo ie  correspondant 

aux années 1870- . Co e ous l a o s u, e so t les a es de gestatio  des Origines 

et les lettres écrites par Taine pendant cette période mettent en lumière, pour les 

contemporains, un certain nombre de réflexio s pe etta t d lai e  le t a ail de elui-ci. 

Chacun les interprète en fonction de ses convictions et les exploite souvent de manière 

                                                 
980 Prater (D.), Stefan Zweig, La table ronde, 1988, p. 41. 
981 Péguy (C.), « Notre Patrie », cahiers de la quinzaine, 3° cahier, 7° série, 1905. 
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pa tiale. Il faut e a ue  u elles a e t e  ajo it  de jou au  atholi ues ui oie t là 

une occasion de conforter la position acquise par les O.F.C. dans le combat idéologique du 

moment. 

 

                1 - Articles portant sur Vie et correspondance, 1870-1875. 

 

                   Le texte proposé par C. Lecigne dans la Revue de Lille 
982

en est un bon 

exemple. Signalons que nous avons trouvé cet article tiré à part, adressé à Mme Taine, dans le 

fonds Taine de la B.N.F., donc conservé par la famille. Il porte sur les trois premiers volumes de 

o espo da e et p opose do  u e isio  d e se le de la ie de l i ai . D e l e, il 

affirme que Taine possédait à 20 ans les mêmes convictions que dans les années 70, sa 

méthode était déjà élaborée, son système déterminé dans ses principales lignes, seule 

l e p ie e a u ul e odifie a les d tails. Co e ta t la th se ace, milieu, moment, il en 

ep e d la d fi itio  do e da s l Histoire de la littérature anglaise en citant 

Taine : « Dispositio s i es et h ditai es ue l ho e appo te a e  lui à la lu i e et ui 

ordinairement sont jointes à des différences marquées dans le tempérament et la structure du 

corps. Elles varient selon les peuples. »  Il ite gale e t les ots its pa  Tai e à sa sœu  e  

février 1852 : « Au fond la patrie est où sont les parents. »
983

 Quand au milieu, il le justifie par 

une autre citatio  de l H.L.A. : « L ho e est pas seul da s le o de, la atu e l e eloppe 

et les aut es ho es l e tou e t. » ‘ep e a t u  te te de , il p e d a te ue Tai e est 

plus chrétien : « L o gueil et l a ou  de la li e t  a aie t aff a hi. » Le moment est pour 

Le ig e, l a e  : la olte de Tai e o t e le spi itualis e de Cousi  et o t e l Eglise. 

« I ligio  et souff a e, lasph es e  fa e du dog e ue l Eglise lui p opose et 

g isse e ts de a t l u i e s g o t i ue et ta itu e ue la science lui montre. Il était 

venu à une heure mauvaise, à un moment fatal pour les simples croyances enseignées par sa 

e. La aladie du si le a pas eu de plus illust e i ti e. »  “ i te ogea t su  e ui se ait 

la faculté maîtresse de Taine, Lecigne reprend les définitions données par ses contemporains. 

Ai si, pou  Faguet, e se ait la p o it , pou  Ba s et Bou get, l i agi atio  philosophi ue, 

pour Lemaitre, la logique. Lui-même le définit comme un homme « de puissante pensée, de 

                                                 
982 Lecigne (C.), « H. Taine d’après sa correspondance », Revue de Lille, 1905. 
983 Taine (H.), « Lettre à Sophie Taine le 15 février 1852 », Vie et correspondance, op. cit., t. I, p. 209. 
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vigoureuse dialectique, de sensibilité frémissante, de haute et sereine imagination, » toutes 

ces qualités « se o i e t et s ha o ise t da s so  g ie. »  

           L auteu  oit da s les Origines, « le plus cruel réquisitoire jamais dressé 

contre la Révolution française. » “o  dis ou s e a he pas l o ie tatio  u il eut do e  à ses 

propos : « Il la hait pa e u elle ous fait so ti  de ot e loi atu elle, des lois de ot e a e et 

de ot e histoi e, u elle a fait de ous u  peuple d a i , sa s atta he a e  so  passé, sans 

sécurité dans son avenir. » La conclusion amplifie encore sa démonstration  quand il explique 

ue le app o he e t de Tai e a e  l Eglise s est fait ua d «  il a vu dans la crise 

olutio ai e à uels i es o duit la gatio  de l E a gile. Son protestantisme fut un 

abri provisoire. » Ma ifeste e t, est toujou s le p otesta tis e a  de Tai e ui t ou le 

les catholiques réactionnaires. Il représente un obstacle à une récupération totale et tous leurs 

effo ts s appli ue à le i i ise . 

 

 

                   Pierre de Quirelle publie deux articles successifs dans le Journal des 

débats. Le premier, daté du 12 juillet 
984

cite les ouvrages parus récemment sur Taine et dont 

nous avons rendu compte. Barzellotti, Faguet, Boutmy, Victor Giraud, avec une mention 

spéciale aux articles de Lucien Roure parus dans la revue jésuite Etudes, qui lui paraissent être 

« une des meilleures études que je connaisse sur les Origines. »  Si Roure parle « d i u iosit  

religieuse » à p opos de Tai e, l auteu  e eut retenir que le dernier tome des Origines sur 

l Eglise. « Qua d au ta leau l e de l glise atholi ue e  F a e ui est à la fi  des O.F.C., 

est u e œu e g a diose, fo te et si e ui i spi e le espe t. Mais, alg  la o s ie e 

et le génie de l o se ateu , o  peut o state  des la u es, dis ute  eau oup de d tails, 

e tai es o lusio s, la justesse de uel ues poi ts de ue. Il se le ie  u il ait ja ais 

p ou  u e ise eligieuse t s p ofo de. “a ita le eligio  este elle u il trouvait dans 

Marc-Aurèle. » E t e  et ses a es de jeu esse, il  a pas de o e sio , il  a pas 

deux Taine, mais il y a prise de conscience de « l a aisse e t et l effo d e e t du pa s. 

Citant Taine : « Il  a des jou s où j ai l â e o e u e plaie. Je e sa ais pas ue l o  te ait 

tant à sa patrie, » il o lut ue l i t t de ette o espo da e de -1871 est « u il 

ous fait assiste  à l otio  d u  philosophe ui d ou e la pat ie. »  

                                                 
984 De Quirelle (P.), « La correspondance de Taine, la Commune », Journal des débats, 12 juillet 1905. 
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                   Le deuxième article est daté du 9 septembre 1905 
985

 et reprend une 

idée déjà largement exploitée qui ferait de Notes su  l’A glete e une sorte de préface des 

Origines. En effet, comme il le relate dans sa correspondance pendant la semaine sanglante où 

il se trouvait à Oxford, Taine constate le contraste saisissant entre une Angleterre calme et 

t a uille et u e F a e à feu et à sa g. Cela e peut u a e tue  sa d solatio  de oi  so  

pays livré à la guerre civile.  Contrairement à ce que beaucoup de critiques ont prétendu, De 

Quirelle pe se ue  Tai e ass e pas de it  dog ati ue, ais u il doute, h site, sous 

« les deho s t o peu s d u e i fle i le thode. » Il marque sa différence 

respectueusement : « Comment refuser notre admiration au maître qui nous a imposé nos 

idées, nos façons de penser, même quand nos pensées ne sont plus les siennes, même quand 

nous pensons autrement que lui. » L auteu  de es deu  te tes o t e ie  toute l a iguït  

da s le juge e t ue les atholi ues po te t su  Tai e, soutie  i d fe ti le à l historien 

contre-révolutionnaire, embarrassé sur sa position vis-à-vis de la religion. 

 

                  On retrouve le même ton chez Geoffroy de Grandmaison dans l’U i e s 

du 9 août. 
986L auteu  s atta he gale e t au  lett es ites au o e t de la Co u e et à 

leur pessimisme : « En politique en général, sur son pays en particulier, il avait toujours 

professé des idées grises ; depuis la guerre franco-allemande, le gris était devenu noir, et à la 

veille de la Commune, sa prévision voyait la guerre civile, de nouvelles journées de juin, peut-

être une seconde invasion. » Il se le oi  u e i te e tio  di i e da s l olutio  o stat e 

chez Taine entre l’A ie  gi e et le tome III de la Révolution : « Mieux vaut remarquer que 

Dieu ne laisse jamais sans aide les effo ts d u  ho e de o e olo t  et ue la lo aut  

da s l a tio , uelle u elle soit, t ou e sa o pe se. » Une réflexion relevée dans le tome 

III l att iste : « “i j tais eligieu . » L auteu  eut  oi  u  essage d espoi  et up e  Tai e 

dans le giron catholique : « Mais le jou  où l â e se eilla du so eil de l ath is e, le 

penseur aura trouvé le pourquoi de ses travaux sans but ; la raison de son action sans amour, il 

aura renversé lui-même ses doctrines de fatalité et de déterminisme u o  a ait dû ep o he  

à sa philosophie et p o la e  e fi  la o ale de l histoi e. »  

 

                                                 
985 De Quirelle (P.), « La correspondance de Taine », Journal de Débats,  9 septembre 1905. 
986 De Grandmaison (G.), « A propos du troisième volume de Vie et correspondance », L’Univers, 9 août 1905. 
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                    Lucien Roure, dans la revue Etudes, 
987

qui a déjà consacré plusieurs 

articles à Taine  dont nous avons rendu compte, se livre, lui aussi, à cet exercice 

d app op iatio  de l auteu  des Origines à la famille chrétienne. Il rend compte fidèlement, 

ais sa s e ag atio , du ho  otio el esse ti pa  Tai e au o e t de l i asio  

prussienne et de la Commune. Le citant abondamment, il souligne son effarement : 

« L otio  pat ioti ue le e d i pito a le, e i juste pou  ses o ito e s, u il pa aît 

e d e tous espo sa les de l ga e e t de uel ues fu ieu . » il choisit assez justement 

ette ph ase de Tai e ui su e fid le e t la o pa aiso  u il fait entre Allemands et 

Français : « Not e g a de faute, est d a oi  oulu ue tout fût a usa t ; l a t et le tale t de 

s e u e  o t fait la fo e des Alle a ds ; ils ont pu accepter toutes les corvées, les besognes 

les plus longues et les plus monotones que personne, chez nous, ne voulait supporter. » N est-

ce pas précisément la force de Taine ? L auteu  de l a ti le pa tage a e  so  od le l a is ue 

le peuple f a çais e se p o upe de politi ue u auta t ue elle-ci « touche aux intérêts 

positifs d a ge t, de a i e. » Il se le gale e t o p e d e l ad i atio  de Tai e pou  la 

so i t  et le fo tio e e t politi ue de l A glete e. E ide e t, les p opositio s de Tai e 

pou  le el e e t du pa s, à sa oi  l u io  e t e les lasses so iales, u e hiérarchie sociale 

acceptée par les masses, des associations libres, un gouvernement respectueux des libertés 

i di iduelles, lui pa ait aie t e elle ts s il se p o upait plus du ôle de la eligio .  “ il 

ad i e les pages o sa es à l Eglise da s les O.F.C. revendiquant son rôle essentiel dans la 

société, il regrette le fait que Taine « ait pas p t  le fo d de la eligio , du atholi is e 

en particulier, à savoir la nature des relations que celui- i ta lit e t e l â e et Dieu. » Il 

déplore que Taine « e oit plus da s le atholi is e ue et pou a tail u o  a d o  le 

cléricalisme. » Il est vrai que Roure trouve facilement dans la correspondance publiée de 

Taine, des pages traduisant son rejet autant des radicaux que des cléricaux, ceux- i étant 

ja ais disso i s des atholi ues. N ta t do  pas dupe des ita les id es de Tai e et s il se 

félicite des pages dans lesquelles celui- i pa le de l Eglise atholi ue, il e  fait pas pou  

autant un des siens. Reconnaissons là un refus par la revue j suite d u e uel o ue 

up atio  totale de l auteu  des O.F.C., s il est u  alli , e est u u  alli . 
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                   Les articles consacrés au troisième tome de Vie et correspondance ne 

sont pas tous centrés sur les rapports de Taine avec le catholicisme. La période traitée incite à 

e e i  su  la Co u e, les appo ts a e  l Alle ag e, l A glete e, le a a t e f a çais. 

Emile Faguet, dans La Revue, 
988

 citant Taine, insiste sur son doute de voir les Français aptes à 

comprendre la politique : « Les Français, depuis 1789, ont agi et pensé en partie comme des 

fous, en partie comme des enfants. » Il partage avec lui sa méfiance vis-à- is de l Alle ag e 

ui au ait des p ojets d h g o ie su  l Eu ope. Il l ad i e e o e plus, a , o pl te e t 

d ou ag  pa  les e e ts d a ati ues u il ie t de i e, Tai e se la e da s le p ojet 

fo ida le d i e u  li e histo i o-politique pour « app e d e au  F a çais d t e plus 

intelligents en politique. »  

                    Faguet insiste à juste tit e su  l appe di e pu li  à la fi  du li e, de la 

page  à . Ce so t les otes p pa atoi es à l itu e des Origines récoltées par Taine à 

partir de 1871 et dont la B.N.F. conserve les originaux. La fille de Taine en avait recopié 

certaines, ce qui en facilite grandement la lecture, leur auteur ayant une idée toute 

personnelle du classement des documents. Nous les avons largement exploités dans les 

chapitres précédents. Faguet y voit « un traité politique et presque un traité de sociologie. »  Il 

en fait un complément des Origines, un livre apte à soutenir le combat politique livré par lui et 

ses amis. Ces pages « seront la bible de tout aristocrate libéral et le livre à combattre de tout 

pe seu  ui se a d u  aut e a is et pa  o s ue t le li e de chevet des uns et des autres. »  

 

                   Tous les articles ne revendiquent pas le même militantisme et aspirent 

à une analyse plus constructive. Ainsi, Laborde-Milaa 
989

voit évidemment la correspondance 

comme le complément indispensable des Origines puis u elle e pli ue leu  itu e au jou  le 

jour. Il traduit assez bien le comportement de Taine confronté pour la première fois de sa vie à 

une réalité éloignée de ses préoccupations habituelles. « Pour la première fois, peut-on dire, il 

est en contact, en contact immédiat avec les hommes, avec les passions humaines, et de ce 

contact va sortir, non pas un second Taine, comme on a dit, mais un Taine plus complet, un 

Taine qui va laisser tomber au jour tout ce qui dormait de sentiments inconnus au fond de lui-

même, et qui, après avoir paru uniquement penser dans la première partie de son existence, 

a agi  du a t les i gt t ois a s ui lui este t à i e, agi , d ailleu s à sa a i e, ui e  est 
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pas oi s l a tio . » On peut remarquer que Laborde-Milaa ne partage ni le jugement de 

Bourget, à propos des deux Taine, ni celui de Barrès à propos de « l a tio . » Il ne partage pas 

l a is de e tai s ue « l œu e de Tai e soit e us ue e t de la Co u e o e tel 

livre de Salluste de la révolte de Catalina » et rappelle les lettres de Taine à Sorel projetant 

d i e les O.F.C. dès le mois de décembre 1870. Il fait des Origines « u e so te d e a e  de 

o s ie e atio al au o  de tous et da s l i t t de tous » et un ouvrage de psychologie 

appliquée. Il regrette fortement que ce livre de correspondance soit sous-titré l’Histo ie , lui-

e pe sa t ue e est pas lui e d e justi e ue de le ualifie  ai si. ‘appelo s à e sujet 

que, dans ces premières années du siècle, la querelle entre ceux qui soutie e t l œu e de 

Tai e et eu  ui la d ig e t, po te plus su  la ualifi atio  d histo ie  à lui do e  où o . 

L illust atio  e  est u e  , Aula d lui efuse e ualifi atif pou  le t aite  de 

« pamphlétaire » alo s u il a pu lie  e   son livre intitulé Taine historien de la 

Révolution française. Combattre un Taine historien est sans nul doute plus efficace 

politiquement que contester un Taine philosophe ! 

 

                  Jules Bertaut 
990

 partage le même avis que Laborde-Milaa sur le fait que 

Tai e s e gage da s l a tio  de a t la d oute f a çaise à “eda  et des e e ts li s à la 

Co u e de Pa is. Mais, pou  lui, e est pas u e olutio  i t ieu e, u  ou eau poi t de 

ue, est l e ge e d u  esoi  i o s ie t. « Tel u il était auparavant, tel nous le 

retrouvons après la guerre. Aucune de ses idées principales qui se soit modifiée, nul 

ha ge e t da s l a e igide et logi ue de ette ie de pe seu  et d a tiste ad i a le e t 

comprise. Seulement une conscience plus précise de certaines idées fortifiée par la vue de 

e tai es alit s, et aussi, e  p se e de l Etat politi ue ou eau, u e o s ie e plus 

p ise des de oi s de ha u , u  egai  d a ti it , u  d si  o ti u d t e utile à la pat ie, de 

servir, de se dévouer pour le salut commun. Plus de précision dans certaines idées, un besoin 

d a tio  plus fo t, oilà, selo  oi, les deu  ha ge e ts les plus ota les ue e t da s 

l esp it d Hippol te Tai e le spe ta le de la gue e et elui de la Co u e. » L auteu  e ient 

lo gue e t su  l esp it a glo-saxon de Taine, ses idées sociales anglaises et ses idées 

philosophiques allemandes : « Par instinct, il se rattache à la Grande-Bretagne ; par besoin de 

sa oi , pa  dis ipli e i telle tuelle, il se sou et olo tie s à l Allemagne. » Pour Bertaut, Taine 

a toujours eu cette forme de pensée, mais il les exprimait autrement avant 1870. Ce sont les 
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évènements de 1870-  ui lui le a e  e o e plus d a plitude la e talit  f a çaise 

do t les d fauts, l i sou ia e, la l g eté, le goût du plaisir, comparés à la rigueur, la 

dis ipli e, le t a ail, la olo t  des alle a ds, so t à l o igi e de la d oute. Tai e a toujou s 

considéré le régime politique anglais comme le référence et aurait voulu le voir appliqué en 

F a e. L auteu  o sid e ue est u e utopie de « professeur » comme est une utopie de 

ouloi  e pli ue  l tat de la F a e o te po ai e pa  l tude de so  pass , et d e  fai e 

e o te  l o igi e à la  ‘ olutio . « “i A glais d i sti t, si dis ipli  de aiso  u il lui fut 

i possi le jus u au out, o  de o p e d e sa aste i tellige e o p e ait , ais de 

goûter le tempérament français. » Bertaut y voit là son erreur dans sa vision de la Révolution 

et l e pli atio  du peu d i po ta e, à ses eu , u o t pu avoir les désastres de la guerre et 

de la Commune. Taine était déjà Taine à la sortie de Normale, peu sensible aux évènements 

extérieurs, tout orienté vers la réflexion, « un grand honnête homme et le plus probe des 

esprits supérieurs. » Il s agit là d u  éloge véritable et une vision perspicace du caractère de 

Taine, tout en ne partageant pas sa vision de la Révolution française. En cette période où les 

passio s e a e es p e e t le pas su  le juge e t de fo d, l a ti le de Be taut ite d t e 

retenu. 

 

 

                   Franz Funck-Brentano,
991

 i lioth ai e à l A se al et fils du p ofesseu  

de Sciences politiques, préfère insister sur « l esp it lassi ue » en disant que, bien que Taine 

le dénonce, il en est lui- e l e e ple pa fait. App iatio  ue nous avons déjà rencontrée 

da s d aut es a ti les, ui est loi  d t e fausse, ais ui, da s la ou he de so  auteu  

devient une véritable critique : « Nulle pe s e ue elle de Tai e a t  do i e pa  la fo e 

de l id e à p io i, de la th o ie a st aite qui fait tout plier à son cadre rigide. »  

 

                   L a ti le de La so  da s la Revue universitaire 
992

 se situe plus dans le 

domaine politique que la correspondance de Taine éclaire. Il doute surtout de la véracité de ce 

qui est imprimé et se fie de l i te tio  ui  est ise : « Elles ne montrent pas Taine, elles 

e o t e t de lui e u il a oulu u o  it. » Lanson soulève le problème fondamental posé 

par la correspondance qui est le tri des lettres qui a été réalisé, à savoir ce que Taine lui-même 
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a hoisi d  fai e figu e  et e ue sa fa ille a d id  su  e hoi . Il faut ie  a oue  ue la 

pu li atio  de es lett es s effe tua t da s es a es se si les, leu  s le tio  est di t e pa  

des préoccupations bien éloignées de la vérité brute, tant sur le plan politique que sur le plan 

pe so el. Co e t e pli ue , pa  e e ple, l a se e totale des lett es de Ca ille “elde  

dans le tome II de Vie et correspondance ?  

                   « G a d esp it, est sû , igou eu  philosophe et t s honnête 

homme, » tel est le juge e t de La so  su  Tai e. Ce ui e l e p he pas, ie  sû , de le 

caricaturer en « abonné du Gaulois et du Français» de le voir considérer le Journal des débats 

« to  da s l a e d o ati ue, » de le traiter de bourgeois frileux partisan de Mac-

Maho . Pou  lui, Tai e a o st uit u e philosophie de l histoi e o espo da t à et esp it de 

a tio  du  ai . Il lui e d a oi s u  ho age, ui pou  t e si e, e  est 

pas moins teinté de suspicion. « Avec tous ses parti pris, Taine reste un homme supérieur, 

d u e ultu e te due, il s l e au dessus des p o upatio s des politi ie s de jou al et de 

Chambre. Il a des clairvoyances et des aberrations également significatives. On voudrait être 

sû  u il e  a pas dit plus u o  e  i p i e. » Taine grand manipulateur ? Lanson 

s i te oge à juste tit e. Mais da s uelle esu e le t i de la o espo da e est-il de Taine lui-

même ou celui de sa famille ? 

                 2- Article portant sur le décès de Mme Taine. 

                  Dans un article du Figaro du 21 août, Paul Bourget annonce le décès de 

Mme Taine survenu le 18 juillet. 
993

 Tai e ui l a ait e o t e d ut  hez le pei t e 

He i Leh a , l a ait pous e le  jui  de la e a e. Ag e de  a s, elle était la fille 

d Ale a d e De uelle, d o ateu  pa isie  t s o u. Pou  Tai e ui a ait o pu a e  Ca ille 

“elde  deu  a s plus tôt, est, à  a s, la fi  des di e s Mag , l adieu à la ie pa isie e 

telle u il l a d ite da s Vie et opinions de M. Frédéric-Thomas Graindorge en 1867. Sa 

le tu e e a ue i d i t t i de sel pou  u  le teu  ui au ait lu de Tai e ue l Histoire 

de la littérature anglaise ou les Origines de la France contemporaine. Quelques aphorismes 

bien connus peuvent êt e it s, afi  d illust e  la tou u e d esp it du jeu e a i  : «  On 

s tudie t ois se ai es, o  s ai e t ois ois, o  se dispute t ois a s, o  se tol e t e te a s, et 

les enfants recommencent. » Ou encore : « Il y a dans tout ménage une plaie, comme un ver 
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dans une pomme. » Enfin : « Une femme se marie pour entrer dans le monde, un homme pour 

en sortir. »
994

 

                  Le papier de Bourget cherche à faire de Mme Taine « une grande 

h tie e ho s de l Eglise. » Il en fait une femme au service de so  a i ui e iste ue pou  

se o sa e  à l œu e de elui- i. Fid le à sa a i e, Bou get, ui l a sou e t e o t  ue 

Cassette, écrit : « Elle i te e ait da s les dî e s ue i e e t, que par un mot : toujours 

juste, toujours avertie et qui révélait une très forte culture, mais cachée. » La messe de 

sépulture a été célébrée avec un mois de distance par rapport au décès, « d ap s u e pieuse 

coutume, » ce qui prouve, pour lui, une mort  « catholique ». Il rappelle également le rôle joué 

par Mme Tai e da s u e fo datio  e su  l i itiati e de so  a i, L œu e de la o e 

Presse, qui a publié tous les ouvrages de Taine après sa mort, Carnets de voyages, Derniers 

essais de iti ue et d’histoi e, ainsi que les trois premiers tomes de Vie et correspondance. Au 

sujet de es de ie s, Bou get p ise u elle  a ait supp i  tout e ui pou ait t e 

atta h  à la ie pe so elle de so  a i. Nous l a io s o p is. O   appelle a ue ette 

fo datio  di ig e pa  M e Tai e ep e ait l id e de so  a i consistant à distribuer 

gratuitement des journaux déjà lus (bien entendu, défendant leurs idées) dans les lieux 

publics, pour contrer la diffusion des journaux jugés révolutionnaires. 

 

                3-  A ti les po ta t su  l i augu atio  de la statue de Taine à Vouziers. 

                  L i augu atio  de la statue de Tai e da s sa ille atale de Vouzie s est 

le t oisi e fait i po ta t de l a e  et fait l o jet d a ti les pa tisa s. O  se sou ie t 

ue l a o e d u e sous iptio  a ait soule  l i dig atio  d A. Aula d, ui, efusa t d  

sous i e, d iait à Tai e le tit e d histo ie  pou  le t aite  de « pamphlétaire. » Cet épisode 

est le poi t de d pa t de l a ti le u A d  N de do e au Figaro, le 25 septembre. 
995

 Il 

appelle ue l a ti le e contra un grand succès auprès de  « toutes les notabilités de 

l a ti l i alis e o te po ai , » qui honnirent encore plus Taine, celui- i ta t pas ieu  

traité par toute une partie de la droite conservatrice qui le traite « d histo ie  de gau he ! » 

Nède  oit la e o aissa e de l i pa tialit  affi h e pa  Tai e da s les O.F.C. : « Il semble 

ie  ue ette pol i ue, si t i iale u elle ait pu t e, de eu e a le plus el ho age ue la 

mémoire ait reçu, celui dont Taine se fût le plus volontiers enorgueilli. Etre simultanément 
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t ait  d ho e de gau he et d ho e de d oite pa  les te a ts e t es d u e politi ue 

fo e e, ela e ie t à ite  le tit e d i pa tial histo ie  : L i pa tialit  a-t-elle un effet 

plus i diat ue d i ite  les u s et les autres ? » 

                  ‘e e a t su  les a teu s de l i augu atio , l auteu  aille de la p se e 

de « presque un ministre, mettons un sous-se tai e d Etat au  Beau -arts, » M. Dujardin-

Beaumetz, de trois députés, MM. Hubert, Sandrique et Dumaine, et d u  s ateu , M. 

Couta d. Il sig ale l a se e to a te d u  uel o ue ep se ta t de l A ad ie 

f a çaise, de l histoi e ou de la philosophie. Il e a ue gale e t ue Bou get, e  o age à 

Ve ise, a ait pas t  i it . « La cérémonie de Vouziers est un second hommage. Elle a 

clairement démontré que Taine échappe à la prédilection tendancieuse des partis : les 

a ste tio istes d hie  l o t ho o  o e il itait de l t e pa  eu . “euls o t eu to t de 

rester muets les écrivains et notamment les Académiciens. » Nède se veut optimiste, la réalité 

est toute autre, Taine, en 1905 comme en 1884, divise, oppose, fractionne les intellectuels 

o e les politi ie s. Il est e o e sujet à toutes les pol i ues, o e le p ou e t d aut es 

articles parus au même moment.  

                  F. Pascal est chargé par l’E lai  de donner le compte-rendu de 

l i augu atio  de la statue de Tai e à Vouzie s le  septe e. 996
Relatant le discours 

prononcé par le député de la circonscription Hubert, radical socialiste, il ote l e a as de 

celui-ci pour parler de La Révolution. « Il se t ou ait fo t g . Il s est ti  d affai e e  

eg etta t ue Tai e ait t op glig  l la  pat ioti ue de ette po ue. » Pascal conteste 

cette affirmation, estimant pour sa part, que Taine avait su, dans une certaine mesure, 

o t e  ue l h oïs e ilitai e a ait pu att ue  les ho eu s t agi ues. Il o t e ie  

l e e i e d li at de l o ateu  ui, tout e  oula t e d e ho age au ito e  d ho eu  de 

Vouzie s te te d att ue  les jugements de Taine sur la Révolution. « Dans son besoin 

d i fi e  i di e te e t Tai e, M. Hu e t est all  jus u à di e ue, pe da t la ‘ olutio , le 

e fut plus ai ue la alit  et ue l histoi e se t o pe ua d elle de ie t l ge de. » 

Quand on connait le jugement que Taine portait sur le radicalisme, le fait que le discours 

d i augu atio  de sa statue soit p o o  juste e t pa  u  politi ie  adi al, o stitue ait 

p es ue u e a e atio  si l o  ou liait la o ple it  de sa pe eptio . Da s u  a ti le publié 

en 1912 dans la Revue napoléonienne, A. Lombroso, cite un des passages du discours de 
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Lucien Hubert censé rendre hommage à Taine : « Historien, il voulut pénétrer les moindres 

i o sta es de l histoi e, ajou a t sa s esse tout juge e t d e se le, de peu  de l assoi  

su  u e fo atio  i suffisa te. Il se d fie des e t aî e e ts de l e thousias e et des 

séductions de la légende. Il se défend presque avec crainte du sentiment qui agrandit, mais qui 

d fo e. Et e est, hez lui, ue sou i de la si it  s ie tifi ue e  fa e de l illusio  

u i e selle. “o  a itio , est de oi  les hoses o e au ait pu les oi  u  spe tateu  

o di ai e i a t à l po ue u il d it. “o  œil e se ouille d au u  atte d isse e t… »
997

 

                   Le même Féli ie  Pas al, à pa ti  du e e e t, saisit l o asio  

d e pli ite  so  opi io  da s le Correspondant.
998

 Le titre choisi, Le patriotisme de Taine, 

do e le to  de l a ti le et est sa s doute plus u e atta ue di ig e o t e la gau he adi ale 

ue l apologie de l œu e de Tai e. E o e u e fois, les O.F.C. servent de référence à une 

démonstration qui se veut argumentée contre A. Aulard, puisque Pascal commence son article 

en reprenant le refus de ce dernier de mêler son nom aux « conservateurs nationalistes ou 

autres, » au o e t d u e e tuelle sous iptio  au o u e t. L auteu  he he à se 

placer au dehors des « conservateurs nationalistes » et de l Eglise atholi ue ui « doit 

eg ette  ue M. Tai e l ait p es ue toujou s t ait e e  e e ie ou e  t a g e et ait 

e du justi e, ue ta di e e t, à la g a de e tu o ale de l E a gile, » pour se focaliser sur 

le pat iotis e.  Ce tes F. Pas al a du al à t ou e  da s l œu e de Tai e la d o st atio  des 

devoirs du citoyen envers la patrie, mais se rassure en constatant son patriotisme exprimé 

dans le tome III de Vie et correspondance. Il s atta he a a t tout à diff e ie  Tai e des 

aut es i telle tuels f a çais e  fa e de l i flue e de la pe s e alle a de. Il fait de Tai e le 

isio ai e d u e alit  u il e t e o ait a a t le d ut du o flit : « Il aurait accompli son 

devoir de bon Français, si les évènements lui en avaient laissé le loisir. Il aurait été cet 

a e tisseu  de la te p te, ui ous au ait a a h s à ot e illusoi e s u it , s il tait arrivé à 

temps pour nous faire lire son livre révélateur. » C est l a eugle e t des i telle tuels 

pu li ai s ue l auteu  fustige. Pou  lui, lie  l id e de d o atie à la pe s e alle a de est 

une erreur dans laquelle se sont engouffrés un Ledru-Rollin ou un Jules Simon. Il accuse la 

franc- aço e ie d a oi  « de toute sa force de mystification et de mensonge, » camouflé les 

p pa atifs de l ag essio  alle a de.  
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                  Prenant référence sur Michelet, Pascal rend responsable la Révolution 

française qui, « en vidant de son sens le mot patrie, » lui a donné une extension que les autres 

pa s se ga daie t ie  de lui do e . De là la diff e e u il ta lit e t e la otio  de « pays 

de ses idées » défendue par Georges Sand ou Ernest Renan et celle de « sol circonscrit où fut 

son berceau, sur lequel ses ancêtres ont vécu. » Il trouve son argumentation dans les 

premières pages du troisième volume de Vie et correspondance, consacrées à la période 1870-

, da s les uelles Tai e e p i e ses tats d â e en face du désastre national. Il y voit, à 

juste raison, la preuve du patriotisme exacerbé de celui-ci et le cite pour illustrer son propos : 

« J ai le œu  o t da s la poit i e ; il me semble que je vis parmi des fous et que le gendarme 

prussien est en ma he a e  sa t i ue pou  les ett e à la aiso . J ai e pe du le 

se ti e t de l i dig atio . »999
 Pou  lui, est le pat iotis e l  de Tai e ui le d ide à 

entreprendre les Origines de la France contemporaine. Il récuse les arguments des détracteurs 

de Taine qui y voient « la peur du bourgeois terrorisé dans sa quiétude par les horreurs de la 

Commune, » pou   oi  ue « son besoin de remédier aux maux de la patrie, dont il avait 

souffert jusque dans sa chair. » Ce so t les e seig e e ts u il a tirés  des O.F.C. qui 

pe ette t  à Pas al d affi e  ue les t oupes olutio ai es se aie t plus l hu a it  

toute entière que leur patrie. Il y fait, bien entendu, le rapprochement avec « la Révolution 

incarnée dans le socialisme unifié et dans les partis à sa remorque, poussée à la dernière 

extrémité de ses erreurs, qui répudie le patriotisme et tout ce qui en dépend. » L auteu  sous-

e te d ue Tai e e p i e so  pat iotis e sa s le sa oi  et ue la s ie e u il e e di ue, 

« laïque et purement laïque, esse d t e olutio ai e et e de ie t a ti 

révolutionnaire. »  

                   Sa conclusion lie naturellement le dernier ouvrage de correspondance 

aux O.F.C. : « C est ai si ue Tai e, pa  la o fide e de ses douleu s pat ioti ues, pa  l e pos  

de sa olla o atio  à l œu e o u e du el e e t de la pat ie, da s sa o espo da e, 

nous offre en lui un modèle du bon citoyen. Vie et correspondance explique les Origines de la 

France contemporaine, leur donnent toute leur portée, leur confèrent toute la aleu  d u  

monument intellectuel voué au bien de la patrie. » 

                  Edoua d D u o t e s e a asse pas de ua es da s le papie  u il 

écrit le 25, à propos de cette fameuse inauguration, dont il ne dit rien, mais qui sert de 

prétexte à attaquer Taine. Revenant sur le rôle essentiel tenu, selon lui, par la franc-
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aço e ie, da s la o duite de la ‘ olutio  f a çaise, il a use Tai e d a oi  pass  e fait 

sous sile e pa  peu  de ep sailles. Il appo te u e o e satio  u au ait eut Taine avec un 

voisin diplomate en Savoie : « Tai e e o ut de a t lui u il sa ait pa faite e t  à uoi s e  

tenir sur le rôle considérable de la franc- aço e ie da s la ‘ olutio , u il e dissi ulait 

pas que le silence sur ce point était un trou énorme da s so  œu e ais u il a ait eu peu  

des vengeances de la franc-maçonnerie. »
1000

 Tous les moyens, même les mauvais, sont bons 

pou  fai e di e à u  o t e u o  oud ait u il eut dit.  

 

                   Il est bien évident que le Mercure de France, sous la plume de Jacques 

Morland, soutient Taine tout en gardant une certaine distance avec lui. 
1001

 Sous le titre Une 

visite au tombeau de Taine, l auteu  appo te u  appui esu  au  Origines. Sa critique 

principale porte sur le scientisme de Taine. « Doté de sa critique expérimentale, il essaya 

toujou s de se pe suade  u il tait u  ho e de s ie e. Il e  eut la odestie et la 

pe s a e. Il e peut u asse le  des faits su  le papie …Pou  o ai e, il tait t op 

raisonnable. » En fait, le principal  grief porté à Taine est « u il ait failli sui e Co te. » C est 

le positivisme qui est montré du doigt, et est stigmatisé comme philosophie dangereuse. 

« Nous eg etto s u il ait pa tag  l e eu  de sa g atio  e  o a t à la s ie e o e 

une religio  ou elle, su ite e t l e, au lieu de o p e d e e u elle ga de d i a he  

et de ténébreux. » 

 

                   Une lettre écrite en octobre 1905 à Maurice Barrès par André 

Chevrillon, le neveu de Taine,
1002

 pe et d app ie  la dista iatio  du ateur par rapport à 

so  od le. Che illo , sa s e phase, se pe et d appo te  des etou hes au po t ait de 

Tai e oss  pa  l i ai . Tout d a o d, il appo te u e p isio  su  sa taille, disa t u il 

tait pas petit, , et u il a ait pas o se  d a e t de l Est o e au ait souhait  

Barr s pou  o fo te  sa th se de l e racinement. Ensuite, à propos de L’a e de Tai e, s il e 

désapprouve pas le fond du discours de Taine à Roemerspacher en matière de morale sociale, 

il e pe se pas u il au ait parlé de cette façon : « Il s i te disait l lo ue e. Il e d eloppait 

pas u e tapho e…“po ta e t il s tait fo  u  id al a glais : se garder, ne pas livrer 

so  otio , s i te di e les gestes et les ph ases. » “ il t ou e la « l ge de de l a re des 
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Invalides belle, significative », il remarque, non sans malice, que Taine ne lui en avait parlé 

u u e seule fois, alo s u il le o ait tous les jou s. Il se pe et su tout de e ett e e  ause 

ce que Barrès veut faire dire à Taine à propos des provinces et de la décentralisation : « Pour 

le fo d des id es, je e ois pas u e  atta ua t l id e f a çaise de l Etat e t alis , l id e de 

Richelieu, de Louis XIV, autant que de la Convention et de Napoléon, il ait voulu défendre et 

ressusciter les provinces. La province est partout détruite, moins par une conséquence de 

doctrines jacobines ou de la morale universitaire kantienne que par un effet des chemins de 

fer, des télégraphes et de tout le matériel moderne de la vie. » Chevrillon insiste encore sur le 

fait ue so  o le ep o hait su tout à l Etat de s i is e  da s les i t ts pa ti ulie s des 

citoyens et de limiter « le ha p de l i itiati e p i e. » Entre le « vrai » Taine et le Taine  

« rêvé » par Barrès, il y a vraiment une distance qui permet de elati ise  l i flue e elle et 

si e e p i e pa  l i ai . Cela e pli ue gale e t les juge e ts sou e t peu a es 

sur Taine exprimés par celui- i… 

 

                     Le li e de Ba e  d Au e ill , i titul  de l’Histoi e, est publié en 1905, 

quelques années après sa mort. Il y  consacre un chapitre à Taine. On se souvient que dans son 

livre de 1888, Les Œu es et les ho es, il faisait le distinguo entre l’A ie  gi e et la 

Révolution, approuvant plus le second que le premier. Ici, il reprend les thèmes développés 

pa  Tai e su  la espo sa ilit  de la o lesse da s l app op iatio  des id es ou elles : « Le 

pa ti ui au ait du do e  l e e ple de l o d e et de la oh sio . » Pour lui, la France recueille 

e u elle a ait se  au XVIIIe siècle : « Quand cette philosophie incrédule avait formé des 

têtes de la force de Frédéric de Prusse et de Catherine II de Russie, que pouvait-elle faire de la 

pau e e elle des dio it s ui e aie t le o de… »
1003

 “ il se le o sid e  

l a u ulatio  des faits de la Révolution collectés par Taine particulièrement indigeste, il en 

app ou e la d o st atio  et l effi a it . Il se joi t au  loua ges o se at i es pou  oi  e  

Tai e l ho e p o ide tiel ui est le s ole du ejet pu li ai . « Un écrivain de forte 

i tellige e, ui se o ue de tout, e ept  des faits, Tai e, ue j ai lou  et ue je suis p t à 

loue  e o e, e  it l histoi e de la ‘ olutio , ais e  la p e a t pa  le as, - dans la boue 

sa gla te où elle s est aut e et où elle doit ester dans la mémoire des hommes, et cela fit, 

si l o  s e  sou ie t, u  assez glo ieu  s a dale. »1004
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                   “i l o  de ait fai e le ila  de la i gtai e d a ti les o sa s à Tai e 

dans ces années 1904- , il se le ide t u ils lui so t tous, à des degrés divers, 

fa o a les, à l e eptio  ota le de La so . Mais leu s a i es pe s es so t peut-être moins 

a oua les. Toutes p o de t de l i t t ue les Origines apportent à leur cause. Que Taine ne 

soit pas exactement comme ils auraient voulu u il fut, peu leu  i po te, l esse tiel est u il 

reste une caution politique forte. A partir du moment où la Révolution française reste la pierre 

angulaire et le passage obligé à tout combat politique, la lecture anti révolutionnaire des 

O.F.C. reste la eilleu e alli e, d auta t plus u elle a e d u  ho e se situa t au deho s 

du sérail catholique et donc peu suspect de sectarisme. 

 

                  Quelle pourrait être la place de Taine, dans ce début de siècle, au 

panthéon des écrivains du XIXe siècle ? Louis Co a d, li ai e à la Madelei e a l id e de fai e 

u e s le tio  des douze eilleu es œu es litt ai es du si le pass . Il de a de à Mau i e 

Barrès de dresser une liste qui serait susceptible de réaliser une collection originale. Pour cela, 

il rédige t ois listes diff e tes sou ises à l app iatio  de Ba s. Pa i elles, Hugo, 

Flau e t, La a ti e, Balza , ‘e a …Mais pas de Tai e. Da s ses Cahie s, Ba s d esse u e 

liste, a e  l aide de Le aît e, da s la uelle figu e t  o s, do t Tai e et Michelet. Dans une 

aut e liste, il i o po e de Maist e, Fustel de Coula ges, et .… Il de a de so  a is à 

Brunetière qui trouve que Barrès accorde une place trop importante à Balzac, tergiverse, et 

finit par avouer que douze lui parait un nombre trop juste pour résumer le XIXe siècle.  Barrès 

se a ge à et a is et d li e l i itatio  ui lui est faite da s u e lett e à L. Co a d le  a il 

1904. « Je e ois pas aiso a le de fai e e t e  l histoi e et le th ât e da s u e liste si 

étroite de douze i ai s…L histoi e du seul Mi helet e o ie t pas sa s u e o t epa tie 

de Tai e… Je e puis pas ett e o  o  su  u  hoi  d où se aie t e lus “te dhal, Gautie , 

Baudelaire et Taine. »
1005

 

                    Pour être complet et au-delà de l a e dote, on ne peut passer sous 

silence une brochure du Dr Michaud intitulée L’a ou  d’u  Sai t-laï ue, u  i e d’H. Tai e, 

1006 o sa e à la liaiso  e t ete ue pa  l histo ie  a e  Ca ille “elde  da s les a es . 

On sait que cette jeune femme allemande, écrivain dont le véritable nom est Elise de Krinitz, 
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ancienne secrétaire de Heine, a apporté beaucoup à Taine sur le plan de la culture allemande 

et a e pa ti ip  à l itu e du o a  i a he  e t ep is pa  elui-ci. Il semble que la 

conduite de Taine (qui a p is l i itiati e de leu  uptu e  e soit pas e e plai e, si l o  e  oit 

les mémoires (forcément partiales) de C. Selden. Il faut aussi remarquer que les deux 

premières éditions des Nou eau  essais de iti ue et d’histoi e comportaient un chapitre qui 

lui était consacré, e  ta t u essa iste, supp i  à pa ti  de la t oisi e ditio . Bie  

e te du, o  e t ou e au u e t a e de o espo da e da s les li es pu li s sous l auto it  

de M e Tai e… 
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1906-1907 

 

                  Le quatrième et dernier tome de Vie et correspondance, portant sur les 

dernières années de la vie de Taine, parait en 1907, et suscite encore un certain nombre 

d a ti les i po ta ts. Le li at politi ue, si i po ta t da s la eptio  e o e i a te des 

Origines, est pas sujet à des oule e se e ts sig ifi atifs. La loi de “ pa atio  de l Eglise et 

de l Etat e t e e  igueu  e  ette fi  d a e  ui est a u e pa  de iole ts i ide ts 

occasionnés par les inventaires des biens matériels dont les municipalités ont la responsabilité. 

L e li ue Vehementer nos condamne la loi de Séparation « profondément injurieuse vis-à-

is de Dieu u elle e ie offi ielle e t e  posa t le p i ipe ue la ‘ pu li ue e e o ait 

aucun culte. » En août, une autre encyclique Gravissimo officii  interdit la formation 

d asso iatio s ultuelles da s les uelles si ge aie t des laï ues. U  o p o is est t ou  

l a e sui a te pa  u e ou elle loi ui assi ile les u io s ultuelles au  u io s 

publiques, garantissant ainsi la liberté de culte.  

                   Les élections successives qui se déroulent ces deux années-là donnent 

une large victoire à la gauche. Pour les législatives, 1906 donne une Chambre très nettement à 

gau he a e   si ges,  pu li ai s de l Allia e d o ati ue,  adicaux et radicaux-

socialistes, 60 socialistes. La droite remporte 175 sièges, 78 conservateurs, 66 progressistes, 

31 nationalistes dont Maurice Barrès. Celui-ci, élu au premier tour de la circonscription des 

Halles, à la pla e d u  a i d d  de D oul de, est plus le jeu e d put  oula giste de 

1889.  Sa profession de foi prône « la o iliatio  de tous les F a çais autou  l id e de 

patrie. »  “o  e gage e t da s l a tio  pa le e tai e so e o e u  d sa eu d u e ie 

consacrée à la « réflexion » telle que la préconise Taine. « Je ad ettais pas de p e d e le 

tit e et d alle  au Palais-Bourbon nonchalamment comme à un cercle en continuant chez moi 

o  t a ail litt ai e. Je au ais pas de t a uillit  de a t les aut es et de a t oi-même si je 

faisais mal une besogne. Je ne suis pas né pour être escamoteur. »
1007

 

                    Qua d Ba s e t e à la Cha e, la loi de “ pa atio  ie t d t e 

votée et les mesures qui en découlent sont sources de débats passionnés. Non croyant mais 

attaché au catholicisme en tant que pièce essentielle du patrimoine spirituel français, il est 

convaincu que la Séparation met en opposition deux systèmes religieux : le christianisme 

religion du passé et le socialisme, religion du futur pour ses adeptes : « Deux religions animent 
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es ho es, oltige t o e les di i it s ho i ues  au dessus de es o atta ts. L u e 

est atholi ue et l aut e a ti atholi ue. De e poi t de ue, il est ie  u ieu  d tudie  les 

a s so ialistes et les a s atholi ues. J  ois deu  flammes, Jaurès et Mun. »
1008

 Barrès se 

o te te de pa ti ipe  au  d ats ais i te ie t di e te e t ue deu  fois e  . La 

p e i e su  l a e, la se o de su  le epos he do adai e. Pou  lo e e hapit e, o  peut 

rapporter une conversation que Barrès tient avec Jaurès le 25 janvier 1910 et qui illustre à 

e eille ot e p opos, e s il a lieu  a s plus ta d : « Au lendemain du discours que 

Jaurès a fait ce 24 janvier 1910, je cause avec lui. Il voit une faiblesse du catholicisme dans le 

fait que les atholi ues s appuie t su  Tai e, su  oi, su  u  esp it p otesta t, su  u  

incroyant ; il est ais  de po d e u il e  fut toujou s ai si, u ils o t ie  le d oit de 

s e pa e  des t oig ages u o  leu  do e, u ils ga de t leu  oelle, leu  fo te esse 

puis u ils ejette t le ode is e. L i t t de ot e dis ussio  est pas là, est u il e 

d la e plus fo t ue ja ais t e pas l e e i du atholi is e, ais se ti  la essit  pou  

le atholi is e de s a o ode . » 
1009

 C est la p eu e, si esoi  était, que Taine est toujours 

présent dans le combat politique presque vingt ans après sa mort. 

 

                    C est do  e o e Vie et correspondance ui sus ite l i t t des 

critiques en 1907. Si nous retrouvons parmi ceux-ci des noms que nous avons rencontrés à 

plusieurs reprises, des nouveaux venus font leur apparition en apportant une argumentation 

renouvelée.  

                   Le o te d Hausso ille ous est ie  o u. “o  o e tai e 1010
 du 

de ie  to e de o espo da e appo te pas u  lairage bien nouveau. Au lieu de 

o e te  les lett es pu li es, il p f e s i dig e  des atta ues do t Tai e fait l o jet à 

l U i e sit . «  J ai sous les eu  le te te d u e o f e e où Tai e est t ait  de pa phl tai e 

ivre de peur et de haine, de rhéteu  âillo , fu ieu , goûta t d u e so te de olupt  

pathologi ue à a asse  et u i  tout e ui peut a asse  d a e dotes a a es. Atta ue  

Taine est devenu une manière de se faire bien voir et se frayer un chemin, particulièrement 

pour les jeunes uni e sitai es e  al d a a e e t. » Il s agit ie  là d u e d o iatio  des 

ou s dispe s s pa  A. Aula d à la “o o e. N a oi s, d Hausso ille te p e le juge e t 

s e de Tai e su  l h itage olutio ai e, e  d fe da t deu  a uis do t les d t a teurs 
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de la Révolution, eux-mêmes, ne consentiraient pas à sacrifier : « L galit  de a t la loi et la 

liberté de conscience. » Ces deu  o u tes ta t e a es e  , l auteu  souhaite e pas 

e  di i ue  le ite. C est, ie -sûr, le pessimisme de Taine ue l auteu  he he à att ue . 

Au doute su  l a e i  de la it  s ie tifi ue e p i  pa  Tai e, il p f e oppose  la Foi : 

« Mais ne serait- e pas ue la it  s ie tifi ue est pas la it  toute e ti e et e peut-on 

pas di e u à e puissa t g ie, à e o le œu , u e hose a a u  : est de oi e à aut e 

hose u à la s ie e et de he he  la o solatio  ailleu s ue da s Ma -Aurèle. » Dans son 

article du Gaulois de , l auteu  eg ettait d jà ette f e e pe a e te de Tai e à 

Marc-Au le, e  ita t ette ph ase u il o sid e o e u  lasph e : « Les Pensées sont 

l E a gile des ge s i tellige ts. » Encore une fois, si les catholiques trouvent dans les O.F.C. 

l a gu e tatio  de leu  o at o t e la gau he gou e e e tale, ils egrettent toujours que 

Taine ne soit pas des leurs. A ce sujet, les ressentiments ne se sont pas atténués en 30 ans !  

 

                   O  e peut atte d e d Edoua d D u o t u e aut e p o upatio  ue 

son antisémitisme viscéral. Ainsi fait-il dans son a ti le d a il  de La libre parole. 
1011

 Il 

cherche à démontrer que Taine, « homme froid, mais profondément honnête, incapable de 

mentir et même de se passionner en dehors du fait et du document, seules choses auxquelles 

il croit », est plus, au o e t de l itu e des Origines, celui qui, jeune, « vivait dans cette 

atmosphère de fétichisme révolutionnaire. » Sans doute a-t-il al lu les œu es a t ieu es de 

Taine, ou plus sûrement, cherche-t-il à faire amnistier son appartenance personnelle à la 

gauche, du temps où il était collaborateur de La Liberté.  Par contre, il rend un hommage 

it  à so  i d pe da e d esp it : « A uel ue pa ti u o  appa tie e, o  e peut 

s e p he  d ad i e  le p is de tout i t t pe so el, le eau d dai  des o ti gences 

hu ai es u affi hait l histo ie . “ il a ait a o od  so  te te da s le se s pu li ai , il 

au ait t  ou e t d ho eu , ais il tudiait la ‘ olutio  a e  tout l i t t i utieu  ais 

aussi a e  toute l i diff e e p ofessio elle d u  de i  ui p o de à l autopsie du 

cadavre. » Comment Drumont feint-il de croire que Taine ait pu « accommoder son texte dans 

le sens républicain ? » ‘eg etta t e o e u e fois ue Tai e a ait pas l esp it eligieu , il lui 

reproche sa « philosophie matérialiste. » Le pa all le u il d esse e t e La ‘ olutio  et so  

combat antisémite est hallucinant : La o u te ja o i e o t e la i toi e d u e lasse su  

u e aut e, alo s ue la o u te Jui e o t e la i toi e d u e a e su  u e aut e. Tous les 
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moyens sont bons et la surenchère à laquelle se livre Drumont en 1907 lui permet de croire 

encore à sa propre survie. 

                    L a ti le du jeu e histo ie  et jou aliste u est Ja ues Bai ille, ie  

u o ie t , se eut plus o se suel. Da s La Gazette de France,
1012

 a a t de la uitte  l a e 

sui a te pou  l A tio  f a çaise, il appo te sa autio  au t a ail s ie tifi ue effe tu  pa  Tai e 

dans la rédaction des Origines, qui a bien compris, après Tocqueville, le fait que la Révolution 

était une religion. E ide e t, o fo e à l esp it du jou al, il lui ep o he so  s ie tis e, 

« illusio  e de l E ole o ale », « que la science ne se suffit pas à elle- e, u elle e fait 

pas son chemin toute seule. » Bainville voit dans Taine celui qui, « par sa critique de la 

Révolution a ébranlé les fondements de la République. Celle- i a pas eu la si pli it  de le 

laisse  fai e. Elle a pas te u à se sui ide , e pa  la s ie e et pa  Tai e. » On retrouve là, 

ce que les O.F.C. représentent pour les monarchistes, la caution de leurs idées et donc sa 

défense contre les attaques venues de la Sorbonne : « Il y a à la Sorbonne, des chaires 

u i ue e t desti es à lutte  o t e so  i flue e, à d ig e  so  œu e. La plupa t des 

sa a ts i e t au  f ais de l Etat, ils doi e t e seig e  la do t i e de l Etat. » Les cours 

professés par A. Aulard sont évidemment directement visés ! Mais il s e  p e d aussi à l E ole 

de “ ie es politi ues de Bout , u il t aite de « boite à bachot pour fonctionnaires », et 

dans laquelle le nom de Taine est « à peine cité. » Il est e tai  ue Tai e au ait pas app i  

le d ig e e t de l ole de Bout … 

 

                  “ous la sig atu e d Ed o d de Mo sie , La revue socialiste 
1013

publie un 

curieux commentaire du troisième tome de Vie et correspondance. “ il utilise des a gu e ts 

déjà lus, que ce soit le tempérament conservateur et frileux de Taine, sa peur lors de la 

Commune, so  p is et sa o aissa e du peuple, il h site pas à di e ue « le genre de 

Taine est le plus merveilleux instrument de délicatesse et de précision scientifique. » Il 

e pli ue ue Tai e a ie  o p is au so ialis e pa e u il a «  ni foi religieuse ni foi 

sociale », et que si l’A ie  gi e était la meilleure partie des Origines, son dernier chapitre 

sur le peuple avait été rédigé par un penseur coupé des réalités, ne comprenant pas « la 

eaut  et la fo e auguste de la ie …  Tai e est u  g a d esp it, il est pas u e g a de 

âme. » L auteu  e peut, alg  ses iti ues, a he  so  ad i atio . 

                                                 
1012 Bainville (J.), « A propos de Vie et correspondance », La gazette de France, 18 avril 1907. 
1013 Morsier (Ed de), «  Taine et le socialisme », La revue socialiste, n° 255, tome 43, mars 1906, p. 257-270. 
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                   Le to  de l a ti le d E.M. de Vogü  
1014

 est sans commune mesure avec 

les trois articles précédents ne serait- e ue pa  l a iti  ui liait les deu  ho es. Mais il e 

partageait pas la même confiance absolue que son ami dans la science. Pour lui, « les sciences 

de la ie, l histoi e e  pa ti ulie , so t i e tai es et ha gea tes o e ette ie elle-même ; 

elles e ous do e o t ja ais ue des it s fatigu es pa  le e eau d u  ho e, do  

relatives et discutables comme toutes les conceptions du cerveau. » Il voit dans ce dernier 

tome de correspondance, les échos des attaques suscitées par la publication des différents 

volumes des O.F.C., alors que Taine est « un pacifique, un timide, rien en lui du combatif qui 

aime la bataille pour elle-même. » ‘e e a t su  le fo d de l œu e p op e e t dite, il pe se 

ue la o da atio  de l œu e de la Co stitua te pa  Tai e a d out  les ho es ui 

avaient appris à adhérer à 1789 et à détester 1793, « est du oi s e u e seig aie t les 

professeurs du second Empire qui nous orientaient avec précaution vers la République, au 

temps où elle était belle. » Dans un raccourci saisissant, il fait de Taine « la dernière victime de 

la Révolution. » En reprenant les dernières lettres de Vie et correspondance, de Vogüé évoque 

le doute s e pa a t de Tai e su  l utilit  de so  œu e et sa t istesse fa e à so  de e i . Le 

o seil u il do e alo s à so  e eu Che illo  da s u e de ses de i es lett es su e sa 

philosophie personnelle : « L tude a t  o  ali i, on réconfort ; fais de même et deviens 

un écrivain ; par là, tu supporteras le présent. » 

 

                    “i l a ti le de Vogü  est e e pt d esp it pol i ue ou de te tati e de 

récupération, cela va de soi de la part de cet écrivain. Mais on retrouve le même ton dans la 

Re ue iti ue d’histoi e et de litt atu e1015
 qui donne le compte-rendu des quatre tomes de 

Vie et correspondance. L auteu  e pli ue ue l ou age appo te u  lai age i dispe sa le su  

l œu e de Tai e et pe et de sui e le he i e e t de sa pensée. Il ne voit pas de 

contradictions dans cette évolution. Nous avons remarqué que, bien souvent, la plupart des 

iti ues ai aie t ett e l a e t su  la uptu e o po te e tale de Tai e da s les a es 

70, pour alimenter la thèse selon laquelle celui- i s tait, e  uel ue so te, e i . Il  a pas, 

chez Baldensperger, cette intention, mais une curieuse affirmation qui prête à interrogation.  

« Il a a u  sa s doute u u e e tai e ualit  d h oïs e pou  t e tout à fait elle d u  
                                                 
1014 De Vogüe (E.M.), « La correspondance de Taine, tome IV », Le journal des Débats,  30 août 1907. 
1015 Baldensperger (F.), « H. Taine, Sa vie et sa correspondance », Revue critique d’histoire et de littérature, 
septembre 1907. 



 

460 

grand ho e. Il est pas de g a de ie sa s e o e e t : et l o  e oit pas t op su  uel 

poi t s est a o pli, da s elle- i, le sa ifi e i t ieu … » Et si l h oïs e tait d t e seul 

contre tous ?  

                   Après avoir évoqué la rigidité de la méthode tainienne, mille fois 

o e t e, l auteu  se le su p is pa  l a se e, da s les de i es lett es, d u e 

« préoccupation personnelle de questions religieuses. » Coupant court aux analogies que 

certains avaient cru imaginer entre Taine et Pascal, il préfère requalifier celui- i d u e fo ule 

qui ne manque pas de perfidie : « De rapides croquis, des jugements critiques au courant de la 

plume, de sages conseils de méthode donnés à ses proches, une curiosité sans fièvre et une 

sorte de sagesse confortable, font plutôt songer à un de ces anglais savants et philosophes 

a e  ui il se se tait ta t d affi it s. » Bie  ue  le po t ait soit du teu , il est pas 

d pou u d u e e tai e justesse. 

 

                    La s ie d a ti les pa us da s la e ue j suite, Etudes, sous la plume de 

Lucien Roure, se termine avec le dernier tome de correspondance. 
1016

 Il e faut pas s to e  

de oi  l auteu  se d sole  du a ue d esp it eligieu  de Tai e, alg  l appo t apital ue 

ce dernier fait au christianisme. Il se rassure par les qualités de sensibilité personnelle de Taine 

da s ses appo ts fa iliau . Bie  ide e t, est so  d te i is e affi h  ui lui pose 

p o l e, e s il eut oi e ue, « malgré ses déclarations, Taine avait vaguement 

o s ie e d u  o flit e t e la o ale et le d te i is e ou la s ie e telle u il la 

concevait. » Il ne veut retenir de Taine que sa dénonciation du despotisme jacobin, son rejet 

du suffrage universel, sa reconnaissance de la force sociale du christianisme. A un moment où 

l Eglise su it des tu ule es i po ta tes, la lai o a e de Tai e da s sa fle io  su  les 

appo ts e t e l Eglise et l Etat, est u  o fo t pou  les atholi ues. « On sait, de reste, 

o ie  os ja o i s se so t ga d s de s i spi e  du li alisme éclairé de Taine. »  Enfin, 

‘ou e o lut su  e ui lui pa ait t e sig ifi atif de l a iguït  e t ete ue pa  Tai e : « Au 

moins, le chrétien aimera à se rappeler que le tombeau de famille où il repose, à Menthon-

Saint-Bernard, est, selon sa volonté, su o t  d u e oi . » 

 

 

                                                 
1016 Roure (L.), « Taine dans sa correspondance », Etudes,  septembre 1907. 
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                    O  au a e a u  ue su  plus d u e e tai e d a ti les olle t s 

depuis la o t de Tai e, la ajo it  asa te d e t e eu  p o ie e t soit d ad i ateu s 

inconditionnels de celui- i, soit d ad i ateu s ue l o  pou ait ualifie  d i t ess s, ais t s 

peu de détracteurs véritables. Soit ceux-ci ont minimisé le retentissement des Origines auprès 

d u  pu li  pou ta t o eu  ais u ils o t jug  peu da ge eu , soit o t-ils considéré que 

la réappropriation de ses idées par une droite nationaliste le déconsidérait. Au moment de la 

loi de Séparation et devant le prestige dont jouit encore Taine 10 ans après sa mort, le seul 

mépris affiché ne suffisait pas pour atténuer son influence. Bien que, sur le plan politique, la 

gauche radicale soit sûre de sa puissance, le socle constitué par les O.F.C. demeurant la 

référence absolue à la fois des catholiques, mais aussi des conservateurs de tous horizons, des 

atio alistes et d u e A tio  f a çaise ai te a t ie  ta lie, devait être remis en question 

et ilipe d  pou  le a gi alise . D auta t plus u à ette po ue, Tai e est e o e is e  

avant par M. Barrès dans son livre Au se i e de l’Alle ag e, p e ie  ou age d u e s ie 

intitulée Les astio s de l’Est. Barrès soul e le p o l e de l Alsa e-Lorraine, point essentiel 

pour lui dont le nationalisme est basé sur le traumatisme causé par la défaite de 1870. Dans 

un chapitre intitulé La pensée de Sainte-Odile, l auteu  o ue le o age effe tu  pa  Tai e et 

dont les impressions avaient donné lieu à un article dans le Journal des débats le 2 mars 1868, 

repris dans De ie s essais de iti ue et d’histoi e.  Ap s a oi  it   lig es de l a ti le e  

uestio , Ba s h site pas à le iti ue . « Cette discipline que leur terre et leurs morts 

o a de t à l Alsa ie , Tai e l eût e o ue, s il tait oi s atta h  à ses A de es atales. 

Il e p i e des id es ia les et f o des, ha ue fois u il est le fils du otai e de Vouzie s et le 

petit garçon formé par des promenades en forêt. Son erreur à Sainte-Odile, fut de ne pas se 

soumettre aux influences du lieu ; il a méconnu les leçons de ces remparts et de ces tombes. 

“a pe s e e s a o de pas à l ho izo  des Vosges et du ‘hi . »1017
 C est le « germanisme » de 

Taine que Barrès déplore. Il le confirme dans une lettre à Maurras : « Je ie s d t e a e  à 

i e da s o  o a  su  l Alsa e, u  lo g hapit e o t e Tai e. C est à p opos des 

monstrueuses sottises – so o s al e, je eu  di e, des ge a is es d pla s u il a pla s 

sur la montagne de Sainte-Odile. Il va de soi que si ce chapitre est contre Taine, je garde un 

e tai  to , à ause u o  a is su  so  o  eau oup de hoses p ieuses et u il e faut 

                                                 
1017 Barrès (M), Au service de l’Allemagne, dans Maurice Barrès, romans et voyages, op. cit., p. 241-242. 
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poi t oule  l i dig e e a atio  ui po te des t so s. »1018
 Toute l a iguït  des lie s ui 

lie t Ba s et Mau as a e  Tai e peut t e su e pa  ette ph ase…  

                    Les sous-entendus ne sont pas audibles et seule la présence écrasante 

de Taine accapare le paysage politique. La gauche radicale se doit de agi . C est Alpho se 

Aulard, dont les cours à la Sorbonne ont déjà donné le ton sur un auditoire forcément restreint 

ui a s  attele . Il s tait d jà a ifest  e  , lo s de la sous iptio  à l difi atio  d u e 

statue de Taine à Vouziers, en lui d ig a t le statut d histo ie , il idi e e   pa  u  li e 

dont le titre résume à lui-seul l o ie tatio  u il souhaite lui do e  : Taine historien de la 

Révolution française. 

                                                 
1018 Barrès (M.), « Lettre de Barrès à Maurras le 15 décembre 1903 », La République ou le Roi, Paris, Plon, 1970, 
p. 419. 
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B. Taine, enjeu et p te te d’une ue elle unive sitai e 
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Alphonse Aulard s’atta ue à Taine 

 

Qua d est pu li  l ou age d Alpho se Aula d desti  à d ig e  les Origines de 

la France contemporaine  se pose la uestio  de sa oi  si est l U i e sit  ui, e  so  o , 

o teste l ou age de Tai e, ou si e pa phlet po d à u  esoi  politi ue. “i est la 

première hypothèse, ce serait un rappel des multiples déboires subis par Taine à sa sortie de 

l E ole o ale, pou  l ag gatio  d a o d, pou  sa th se de philosophie e suite, l o ligea t à 

se rabattre sur une thèse de Lettres. L histoi e se e ou elle ait alo s, ua d  l U i e sit  

i a e pa  u  de ses e es i e ts e te d s atta ue  à so  œu e histo i ue. Celui-ci, 

en qualité de professeur titulaire de la hai e de l histoi e de la ‘évolution française à la 

Sorbonne, apporte sa notoriété et sa compétence unanimement reconnue à une sorte de 

pa phlet desti  à le dis ualifie  e  ta t u histo ie . Colla o ateu  de La Justice, journal de 

Clémenceau, il avait écrit un article en 1884  critiquant la méthode historique de Taine sous le 

pseudo e de “a tho a .  Nous a o s gale e t o u  p de e t l a ti le de l’A tio  

en 1903, dans lequel il lui récusait ce titre : « Tai e est pas u  histo ie  : est u  

pamphlétaire, un pamphlétaire de droite. » Or, en 1907, Taine redevient un historien. Gageons 

que cette désignation ne soit pas dépourvue de double sens et que la seconde des hypothèses 

ises soit la o e. Il est i utile de appele  la illa te a i e d A. Aula d, ag g  d histoi e 

en 1871 et professeur à la Sorbonne dès 1886, date à laquelle il publie Eloquence 

parlementaire pendant la Révolution. C est u  pu li ai  fe e t ui elie  à , la 

Constituante à la Convention, la Constitution jacobine de 1793 à la Déclaration des Droits de 

1789. Il fait de Danton le symbole des valeurs républicaines, le défenseur de la patrie et 

l e e i du atholi is e. Il est le ep se ta t e l ati ue de la ‘ pu li ue adi ale do t 

la isio  s i a e da s so  Histoire politique de la Révolution française publiée en 1901 dont 

nous avons déjà parlé. A cette po ue, il h sitait pas à prendre Taine en référence, écrivant 

que celui-ci avait raison à propos des excès commis par les comités révolutionnaires, ces excès 

nuisant « à l id e pu li ai e pa  les sou e i s u ils laiss e t da s l esp it des 

o te po ai s et s ils la sau e t peut-être dans le présent, ils la compromirent dans 

l a e i . » 
1019

 Cette histoi e s i t esse plus au  i stitutio s u au d oule e t des 

évènements proprement dits.  

                                                 
1019 Aulard (A.), Histoire politique de la Révolution française, op. cit., p. 354-355. 
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                    Emile Faguet en avait fait le compte rendu pour la Revue des deux 

mondes
1020

 , se voulant objectif, argumenté et ne se réfugiant pas derrière les Origines. Il 

pe se u Aula d it u e « histoire philosophique de la révolution française » et plus 

particulièrement une « histoi e de l id e d o ati ue au t a e s de la ‘ olutio . » Cela 

présente un avantage, à ses yeux, de ruiner la théorie du « bloc. » Cette histoi e de l id e 

d o ati ue, u Aula d a te e  , à la fi  de la ‘ pu li ue, au ait ie  pu pe du e  

jus u e  , à pa ti  du o e t où le sujet est toujou s d a tualit . O  oit ie  où Faguet 

veut en venir ! Il ejoi t Aula d alo s u il e  est t s loig  politi ue e t , pou  affi e  

que la Révolution a été « anti aristocratique, antimonarchique, antireligieuse, anti 

ploutocratique. » Faguet la duit à deu  p i ipes, l galit  et la sou e ai et  du peuple. 

Aulard ne parle ni de liberté, ni de sûreté, ni de propriété, « quoique ces choses soient 

inscrites, à titre de droits, soit dans la déclaration de 1789, soit dans celle de 1793. » Il se livre 

alors à une démonstration sur les rapports égalité et propriété, dénonçant le socialisme appelé 

alors partagisme. « Alo s appa ait l id e olle ti iste, ui est l id e o s u e, ais esse tielle, 

latente, mais fondamentale, de la Révolution française. » A p opos de la otio  d i galit  

efus e pa  Hel tius, P oudho  ou Ba euf, il iti ue Aula d ui se de a de si l a ti le : 

« Tous les hommes sont égaux par la nature devant la loi » voulait dire que les institutions 

souhaitaient corriger les inégalités naturelles. « La supériorité intellectuelle est plus 

i suppo ta le ue toute aut e, pa e u elle o a de plus i p ieuse e t. » Quant au 

dogme de la souveraineté de la nation, il en dénonce les conséquences sur la liberté 

individuelle, invoquant la confusion entre peuple libre et homme libre. Il conclut par sa 

o i tio  ue la t aditio   est plutôt u  a a t e de la o a hie ais est gu e u  

caractère de la démocratie. Le compte rendu tourne à la profession de foi.  

 

                   Taine historien de la Révolution française, publié chez Armand Colin en 

1907, est la compilation des cours donnés par A. Aulard à la Sorbonne pendant les années 

universitaires 1905-1906 et 1906- . C est la po se à la publication de Vie et 

correspondance ui s est helo e les i  de i es a es, ai te a t Tai e da s 

l a tualit  plus de di  a s ap s sa o t et ui e fo e le ulte do t il fait l o jet de la pa t de 

ses ad i ateu s. Il s agit de asse  le the de l historien emblématique de la droite 

catholique et nationaliste. 

                                                 
1020 Faguet (E.), « Une histoire de la révolution française », Revue des deux mondes,  juillet 1901. 
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                   A.  Aula d est d auta t plus o ai u de l i po ta e de la pu li atio  

de Vie et correspondance u il e  fait lui-même le compte-rendu le 14 juin 1907 dans sa revue, 

la Révolution française.
1021

 Le commentaire reste sobre et se veut modéré. Il entend, comme à 

so  ha itude, este  da s la p isio  et l uditio , ai si o pte-t-il le nombre de lettres 

publiées dans ce tome IV, douze lettres par an, ou relève-t-il les erreurs de typographie. 

Feig a t d ig o e  la pol i ue, il el e les passages da s les uels Tai e d li e ses opi io s 

politi ues, sa s fai e de o e tai es pou  e  fai e esso ti  l ide e. Il e peut a ue  

de relever, avec justesse, les petites compromissions de Tai e pou  so  le tio  à l A ad ie. 

C est ide e t à p opos de l histoi e de la ‘ olutio , u A. Aulard se livre à ses critiques 

habituelles. Il dénonce à nouveau la peur de Taine pendant la Commune : « Il retrouve dans 

les hommes de 1792 et 1793 les chefs de la Commune de 1871 », et il est atterré devant la 

satisfaction de celui- i d a oi  asse l  ta t de sou es, p es ue t op. « Quand on a, comme 

moi, vérifié les références de Taine, la tranquillité de conscience avec laquelle il se loue lui-

mê e d a oi  t  e a t est uel ue hose de stup fia t, ou plutôt d i st u tif. » 

                    Da s l i t odu tio  du livre u il lui o sa e, Aulard constate que la 

Révolution de Tai e, ie  ue pu li e e  , o pte e o e eau oup d ad i ateu s. « Si 

on les écoutait, on admirerait Taine sans le juger. » Se défendant de ne pas attaquer Taine 

pour ses idées, il cite Mortimer-Te au  ou “auza  do t Tai e s est eau oup se i , do t il 

vante les qualités, et affirme que si celui-ci avait travaillé avec la même rigueur, sa critique 

serait tout-aut e. U  e t ait de l Avertissement de Dupanloup à propos de Taine, lui permet 

d affi e  le e i e e t de elui-ci sur le plan religieux, quand après avoir écrit son histoire de 

la Révolution et louer la religion comme une grande force sociale, il devient « l idole des 

conservateurs, même et surtout des conservateurs catholiques. » Des citations de Boutmy, 

Monod, Sorel, de Vogüé, lui pe ette t de fei d e d ad ett e ue Tai e a ie  t a aill  au  

Archives et que si son « uditio  est  al e plo e, est u e uditio . » Il se réfère à une 

lett e de Tai e à E. Ha et de  pou  e pli ue  sa o eptio  de l histoi e : « L histoi e est 

pas une science analogue à la géométrie, mais à la physiologie et à la géologie. De e u il 

y a des rapports fixes, mais non mesurables quantitativement, entre les organes et les 

fo tio s d u  o ps i a t, de e il  a des appo ts p is, ais o  sus epti les 

d aluatio  u i ue, e t e les g oupes de faits ui o pose t la ie so iale et o ale…La 

uestio  se duit do  de sa oi  si l o  peut ta li  des appo ts p is o  esu a les e t e 
                                                 
1021 Aulard (A.), « La correspondance de Taine », La Révolution française, 14 juin 1907, p. 564-567. 
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les g oupes o au , est-à-di e e t e la eligio , la philosophie, l tat so ial, et . d u  si le 

ou d u e atio . »1022
 Bien que Tai e a oue s t e i spi  de Mo tes uieu, Aula d pe se ue 

la th se de Tai e s i spi e plutôt du philosophe alle a d He de , do t il ite la ph ase : « Les 

peuples changent et se modifient selon le temps, le lieu, leur caractère intime. » Taine dit que 

la Révolution « contrarie la tradition, contrarie la race » et il considère le milieu-moment 

i d pe da e t de la a e.  L i t odu tio  se te i e pa  deu  affi atio s, la p e i e ue 

est la peu  esse tie lo s de la Co u e ui lui i spi e so  a e sio  pour la démocratie, la 

seconde est que les Origines constituent « u e s ie de o eau  soig s et illa ts. C est 

beau tout le temps. » Autrement dit et sous-entendu : est de la litt atu e… 

 

                    “ i te ogea t su  la ge se des Origines, A. Aula d, su  la foi d u e 

lett e de Tai e à Guizot lui a o ça t u il a p es ue tout lu e  juillet , s eff aie du peu de 

temps consacré aux recherches. « Taine a écrit en peu de temps ce qui aurait exigé toute une 

vie. » Le livre reprend les différents tomes des O.F.C., afi  d e  fai e u e e g se o pl te.  

                   L’A ie  gi e. La première remarque faite par Aulard est partagée 

par de nombreux critiques, à savoir que Taine dresse un tableau de 1789 en reprenant tous les 

éléments du XVIIIe siècle. Ainsi, la Cour décrite est un mélange de la régence et des règnes de 

Louis XV et de Louis XVI, les sources citées sont, soit des lettres et des mémoires de valeur 

i gale, soit des t oig ages d t a ge s hostiles à la ‘ olutio . « Son choi  d i p i s 

est i iti ue, i thodi ue. Il a eau oup lu, ais au hasa d et i po te uoi. » 
1023

 Il 

a use Tai e d a oi  fait des e eu s at ielles pa  ig o a e et pa  tou de ie, des fautes de 

méthode en ne critiquant pas suffisamment ses sources pou  l a oi  o stat  ous-mêmes 

dans le fonds Taine de la B.N.F., les notes prises par Taine sont assez hallucinantes !) Cela 

permet à Aulard de vanter perfidement les qualités littéraires des Origines : « De beaux 

morceaux non historiques, des développe e ts illa ts, d i g ieu  t aits litt ai es et 

o au , oilà e u il  a d ag a le da s et Ancien régime. »
1024

 Bie  u il e sui e pas Tai e 

dans sa démonstration de « l esp it lassi ue, » il résume, avec esprit, la thèse en le qualifiant 

de victime autant que bourreau de celui- i. Pou  o lu e e hapit e, l auteu  su e la 

eptio  de l Ancien régime, e  ep e a t e ui a ait t  dit à l po ue, la d eptio  de la 

gauche à propos du rôle social du catholicisme, le sentiment mitigé des monarchistes, le 

                                                 
1022 Taine (H.), Vie et correspondance, op. cit., t. II, p. 299-300. 
1023 Aulard (A.), Taine historien de la Révolution française, op. cit., p. 35. 
1024 Aulard (A.), op. cit., p. 50. 
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soulage e t de la d oite pou  l loge du atholi is e. Il se le u Aula d a ti ipe uel ue 

peu, quand il dit : « C est e  ho e de d oite ue, flatt  de la ie eilla e du eau o de, il 

i a l histoi e de la ‘évolution. »
1025

  L i diff e e de Taine aux éloges comme aux critiques 

démontrée amplement par la suite, semble infirmer ce jugement. Ce ne sont pas les réactions, 

d ailleu s o t ast es, ui o t i fl hi sa isio  de la ‘ olutio . Sa vision de celle-ci était faite 

avant la publication de l’Ancien régime. Homme de droite il était, homme de droite il reste et 

ceci malgré les affirmations des uns ou des autres. 

 

                    L’A a hie. La rapidité avec laquelle est publié le premier tome de la 

Révolution, parait inquiétante à Aulard, trois ans séparant les deux publications. La 

consultation des notes de travail de Taine démontre que ce dernier collectait des documents 

su  la ‘ olutio  d s . Ce est ue l itu e ui a essit  t ois ans. A propos des 

sources utilisées par Tai e, s il ad et Bu hez et ‘ou  ai si ue “auza , il use Ba eau et 

encore plus Mallet du Pan, « ce Genevoix pédant, détracteur fielleux de la Révolution. » Les 

ja ue ies o u es pa  Tai e da s t ois p o i es lui se le t t e u u  e e ple 

fantaisiste, le texte sur le 14 juillet élude la présence des troupes appelées par la Cour, les 

quelques désordres sont transformés en une anarchie généralisée, les pillages et meurtres 

occupant toute la place au détriment des décrets de la Constituante. Les inexactitudes de 

Taine lui paraissent, paradoxalement, peu graves. Le livre II, l’Asse l e o stitua te et so  

œu e, ne trouve pas grâce à ses yeux : « Ni plan quelconque, ni ordre, ni suite aucune dans 

les idées ou dans les faits : est o e u e o e satio  à battons rompus où Taine dit pêle-

le tout e ui lui ie t à l id e pou  dis dite  l Asse l e Co stitua te. »1026
 Aulard 

reproche à Taine de dire que la Constituante était influencée par la populace, de considérer les 

émigrés comme des exilés, de regretter la suppression des ordres religieux, de regretter les 

anciennes provinces. Par contre, il lui reconnait sa critique juste et pertinente sur 

l i o pati ilit  i ist e-député et sur les décisions quelquefois hâtives de la Constituante. 

Enfin, il insiste, à juste titre, sur ses références à Burke pour ses jugements péjoratifs des 

Co stitutio els, so  hostilit  au  d pa te e ts, so  e ag atio  de l i flue e t a i ue de 

la « canaille. » Il faut bien reconnaître que les emprunts de Taine à Burke sont flagrants, 

jus u à ep e d e e tai es fo ules. Ai si, ua d Bu ke, da s ses Réflexions sur la Révolution 

                                                 
1025 Aulard (A.), op. cit., p. 68. 
1026 Aulard (A.), op. cit., p. 90. 
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de France, dit : « U e t s g a de p opo tio  de l Asse l e tait o pos e de p ati ie s. 

Mais, pour la plus grande partie, les membres les plus inférieurs et les plus ignorants de 

ha ue lasse, e  u  ot, les a i ie s de ha ue lasse…La o positio  g ale tait 

fo e d o s u s a o ats de p o i e, de le s de petites ju idi tio s lo ales, de aillis de 

village, de notaires, et de toute la bande de ces officiers municipaux, fomentateurs et 

directeurs de misérables guerres qui vexent les villages. »
1027

 Taine, lui, va écrire : « La grosse 

ajo it  se o pose d a o ats i o us et de ge s de loi d o d e su alte e, otai es, 

procureurs du roi, commissaires de terrier, juges et assesseurs de présidial, baillis et 

lieutenants de baillage, simples praticiens enfermés depuis leur jeunesse dans le cercle étroit 

d u e dio e ju idi tio  ou d u e outi e pape assi e… »
1028

 Il serait possible de multiplier 

les exemples. 

                   Evidemment, dans la Conquête jacobine, Aulard reproche à Taine sa 

d fi itio  du ja o i  u il « construit littérairement. » Taine appelle tout le monde « jacobin », 

tous les hommes de gauche en général.  Pour Aulard, bien qu il e espe te pas la h o ologie 

et u il t a sfo e  août e  « coup philosophique », Taine a raison quand il juge que la 

Législative a eu tort de déclarer la guerre. Le rôle que Taine attribue à Danton le 10 août 

l i dig e : « A l id e u o  pou ait prendre Danton pour un honnête homme, Taine est si ému 

u il e  pe d tout se ti e t de h o ologie. »1029
 Da s la se o de tape, Aula d est, ie  

sû , pas d a o d su  la espo sa ilit  des assa es de septe e, dis ulpa t Da to  ais 

rejoignant Taine à propos de Marat. Les mesures révolutionnaires ont été prises, selon 

l auteu , à ause des e e s ilitai es, e ue glige Tai e  lig es su   pages !) « - C est 

la trahison de Dumouriez qui a emmené le règne du sans-culottisme. –Ce sont des mauvaises 

ou elles de Ve d e ui pe di e t d id e t les Gi o di s da s l opi io . – On peut dire 

que la journée du 2 juin 1793 fut une journée de défense nationale. »
1030

 Encore une fois, 

Taine privilégie les petits faits au détriment des grands faits significatifs. Reprenant le texte de 

La conquête jacobine, Aulard y cherche en vain la période septembre 92-a il  ou d a il au 

 jui  , o e t e ou a gu e t e pa  Tai e… 

                   C est à p opos du Gouvernement révolutionnaire, u Aula d et e est 

pas u e su p ise , se o t e le plus iti ue. Il o state tout d a o d la disp opo tio  e ista t 

                                                 
1027 Burke (E.), Réflexions sur la Révolution de France, Paris, Egron, 1823, p. 73.  
1028 Taine (H.), L’Anarchie, op. cit., p. 155. 
1029 Aulard (A.), op. cit., p. 155. 
1030 Aulard (A.), op. cit., p. 175-177. 
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entre les 566 pages traitant de la Convention et les 68 pour le Directoire. La préface lui déplait, 

et il est pas le seul o e il ai e à le appele . E  effet, dans une lettre à Emile Templier, 

Taine se justifie auprès de son correspondant qui ne semble pas goûter la métaphore du 

crocodile. « Je suis u  peu su p is de l appa e e de l g et  faisa t o t aste a e  u  sujet si 

austère. Quand on est arrivé au bout de l i dig atio , il e este plus ue l i o ie f oide ; je 

o ais ue tel tait le to  de ette p fa e. P o a le e t, j ai t  t op a glais  pa  le 

o e e de “ ift, “id e  “ ith, Tha ke a , e ui est u  to t ua d o  s ad esse à des 

Français. Des A glais, des A i ai s su  ui j e  ai fait l e p ie e o t t ou  ue e 

morceau était le plus triste et le plus amer du volume. »
1031

 Taine ne changera pas sa préface 

pour autant ! Aula d et l a e t su  la do u e tatio , pou  lui, aussi fa taisiste 

u i suffisante. Il met le doigt sur le silence volontaire de Taine à propos de la Vendée, dont il 

eut fai e l e pli atio  de la te eu . C est u e h poth se tout-à-fait vraisemblable de cette 

a se e à p e i e ue i o p he si le. Nous a o s eu l o asio  de recenser les passages 

da s les uels Tai e pa le de la Ve d e. Ils so t o eu , ais efs et dispe s s, o e s il 

oulait l es a ote  à dessei . Nous e  a o s d o   pou  les uat e olu es, ai si ue 

29 notes de bas de page. Mais aucun chapitre consacré aux guerres de Vendée. Il est certain 

que Taine néglige, pour le moins, tout ce qui pourrait expliquer 93 et la terreur, qui, dans son 

esprit, commence en 89. Si Taine était le réactionnaire que ses ennemis prétendent, se serait-

il passé de relater les guerres de Vendée ? Comme le prouve sa correspondance, il possédait 

une bibliographie suffisante pour leur consacrer un chapitre. Il faut plutôt interpréter  sa 

réticence comme un désaveu de la manipulation du clergé et des émigrés sur les paysans 

vendéens. Faisant remonter la terreur au début de la Révolution, lier terreur et Vendée 

remettrait en cause sa démonstration. 

                    Après avoir satisfait son anticléricalisme en disant : « “ il  eut e  

, u  ou e e t a ti eligieu , est parce que le peuple avait vu ou cru voir les deux 

clergés catholiques (papiste et constitutionnel), pactiser avec les ennemis, soit extérieurs, soit 

intérieurs de la France nouvelle »
1032A. Aula d aille les sou es utilis es pa  Tai e, l a  

Guillon de Montl o  o aliste  et Mallet du Pa .  “ il app ou e e tai es pages de Tai e, est 

au litt ai e u il e d ho age pou  ieu  d ig e  l histo ie . Ai si fait-il pour le 

paragraphe VII du Programme jacobin : « Ai si, pa  ela seul ue l Etat espe te et fait 

                                                 
1031 Taine (H.), « Lettre à Emile Templier le 8 novembre 1884 », Vie et correspondance, op. cit., t. IV, p. 187. 
1032 Aulard (A.), op. cit., p. 243. 
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espe te  au  ai s des i di idus les sou es i di iduelles, il d eloppe e  eu  et autou  d eu  

la volonté et le talent de produire toujours mieux et beaucoup, la faculté et le désir de 

p odui e toujou s ieu  et da a tage, e  d aut es te es, toutes les énergies et capacités 

di e ses, ha u e e  so  ge e et à so  e d oit, a e  toute l a pleu  et toute l effi a it  

u elles o po te t. »1033
 Aulard écrit : « Cette th o ie de Tai e su  l Etat et l i di idu, elle est 

intéressante, elle est noble, elle est dig e d u  philosophe et Tai e l e p i e e  des fo ules 

pa fois elles…Il se a o te lui-même avec sincérité et exactitude ; ce sont les exercices de son 

e eau u il elate, a e  lo aut  et it , pa  u e e p essio  u  peu t op lo ue te, ais 

toujours p o e…Ce so t des o les pages, ui fo t fl hi , et où il  a u e iti ue utile, 

quoique un peu grosse et vague, des excès de la démocratie. »
1034

 

                               Les portraits de Marat et de Danton brossés par Taine ne lui 

plaisent pas, bie  u il app ou e elui de ‘o espie e, « écrit avec esprit, et pas toujours en 

caricature. » Il e pou a s e p he  de e e i  à la ha ge à p opos de ‘o espie e, ua d, 

jugeant Taine, il dit : « Pour lui, comme pour Robespierre, les hommes sont tout bons ou tout 

mauvais. » Il est e tai  u A. Mathiez a dû app ie . 

                   La o lusio  d oule du tit e do  à l ou age, le ut ta t de 

dite  Tai e d u  tale t e tai  de philosophe et d i ai  e  lui efusa t la ualifi atio  

d histo ie . Cela au o  de l uditio . ‘ f e es i e a tes, t a s iptio  des do u e ts 

fausse, assertions mensongères, lacunes encore plus graves que les erreurs, Aulard accuse, 

parfois avec esprit : « Il  a, hez Tai e, i possi ilit  à oi  e u il e eut pas voir. Le 

do u e t e lui pa le pas, est lui ui pa le, et tout le te ps, au do u e t. » Par contre, il 

est  pas a a e d loges su  l ho e : « J ai le se ti e t ue la o e foi tait so  esp it 

naturel, une bonne foi candide et pure, la bonne foi d u  ho e ui e it ue pou  les id es. 

Il tait s ieu , lo al et g a e. J ai pa l  sou e t de sa dulit  ; j  ois u  des effets de sa 

loyauté, qui était confiante. »  Il lui e o ait a oi s le goût de la u iosit  et l i sti t de 

la méthode histo i ue et ue, g â e à lui, d aut es s e gage o t da s la a i e histo i ue.  Il 

lui sait g  d a oi  t ait  de la ‘ olutio  e  p o i e et pas seule e t à Pa is, de s t e 

p o up  d o o ie e  plus de la politi ue. «  J ai oi s oulu iti ue  les théories 

philosophico-histo i ues de Tai e ue so  uditio , do t l appa eil, d aspe t si i posa t, a 

do  dit à ses th o ies et lui a alu, e  F a e et à l t a ge , u e g a de putatio  

                                                 
1033 Taine (H.), Le Gouvernement révolutionnaire, op. cit., p. 147. 
1034 Aulard (A.), op. cit., p. 255. 
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d histo ie . “o  auto it , ui a eu aussi u e e tai e i flue e politi ue, est pas ta t fo d e 

sur son talent, que sur la méthode à demi-scientifique. » Après avoir dévoilé ses motivations 

politiques, Aulard délivre une sentence qui est la raison de son essai : « Son livre, tout compte 

fait, me semble presque inutile à l histoi e. Il est ai e t utile u à la iog aphie 

intellectuelle de Taine lui-même, ou à celles de quelques contemporains, ses disciples. » La 

oti atio  d Aula d est lai e, e so t les « disciples » de Tai e u il he he à o att e, plus 

que Taine lui-même, que ces fameux « disciples » mettent en avant pour argumenter leurs 

id es politi ues. A l i e se, e  o sa a t u  li e e tie  à Tai e, Aula d e lui att i ue t-il pas 

une reconnaissance, une importance capitale qui ne peut que le grandir auprès de ses 

partisans ? De par son titre, Taine, historien de la Révolution française, le professeur de la 

Sorbonne ne cherche t-il pas à réduire les ambitions des Origines en les réduisant à une 

histoire de la Révolution ? Sachant que ce sont ses cou s ui o stitue t l ossatu e de so  

li e, o  peut affi e  u Alpho se Aula d et so  auto it  histo i ue au se i e du o bat 

politique. Atteint-il ses objectifs ? A la lecture des réactions, diverses et variées, on peut en 

douter. 
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Mathiez, contradicteu  d’Aula d à t ave s Taine 

 

                   Taine historien de la Révolution française, suscite de multiples 

critiques, d ho es de d oite atu elle e t, ais aussi, et est le plus pa ado al, d u  

ho e de gau he, l histo ie  Al e t Mathiez. N  e  , ag g  d histoi e e  , Mathiez 

soutie t sa th se sous la di e tio  d Aula d e   et se d a ue de so  aît e su  les 

uestio s eligieuses. Il s e  d a ue gale e t su  le pla  politi ue, ta t e e de la 

SFIO, alors que le premier est radical. De plus, si son maître a pris le parti de réhabiliter 

Danton, Mathiez défend Robespierre. Il créé, en 1908, la Société des études robespierristes et 

la Revue des annales révolutionnaires.  

                    A. Mathiez a pas atte du  la pu li atio  du li e d Aula d pou  fai e 

la critique des Origines. En janvier 1907, il fait paraître dans la Re ue d’histoi e ode e et 

contemporaine, un article intitulé Taine historien. 
1035

 Il ep e d sa s le di e, l e seig e e t 

de son maître Aulard, avec des arguments proches mais aussi quelques différences, dont on 

se t ie  u elles lui se e t à se d a ue  de lui.  Il affi e, a a t tout, ue Tai e fait oi s 

d histoi e ue de philosophie et ue, dis iple de Co te, sa g a de o igi alit  a t  d appli ue  

aux sciences morales, les méthodes des sciences naturelles. Il en fait, et la remarque est tout à 

fait juste, un bourgeois ayant, dès son plus jeune âge, son opinion sur le peuple et sur la 

propriété. Pour lui, cette mentalité le rend impropre à comprendre la Révolution : « Je dis 

u a o de  l histoi e de la ‘ olutio  da s et esp it f o e e t p op i tai e, est s e pose  

fatale e t à  ie  o p e d e et pa  o s ue t à la d figu e . » Pour un homme qui 

dénonce le parti pris de Taine, son sectarisme laisse rêveur quand il écrit cette sentence qui 

pou ait s appli ue  à lui-même : « incapable de sortir de ses convictions politiques très 

arrêtées. »  

                   C est à la lu i e du o at politi ue u il faut li e Mathiez. Le 

meilleur moyen pour diminuer la portée politique des O.F.C. est do  de di e ue Tai e est 

pas un historien mais un philosophe, un littéraire qui applique une  méthode déjà éprouvée 

da s ses œu es a t ieu es, à l histoi e. Au d tou  d u e iti ue, il g atig e Aula d, le 

maît e de l uditio  : « Tai e a eu le ite de o t e  la o ple it  et l i te d pe da e 

atu elle des faits so iau . Il a o p is ue, pou  t e u e s ie e, l histoi e de ait e asse  

toute la réalité politique, militaire, diplomatique, religieuse, artistique, juridique, 

                                                 
1035 Mathiez (A.), « Taine historien », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. VIII, janvier 1907, p. 257-
284. 
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litt ai e… u elle e de ait plus se o e  à l uditio  e illust e de ouleu  lo ale. » 

L espa e d u  i sta t, Tai e ede ie t histo ie  da s le dis ou s de Mathiez, da s le seul ut 

de se démarquer de son illustre maître ! Il le critique même ouvertement à propos des 

références inexactes : « “i ous pou o s aujou d hui ele e  les e eu s de Tai e, est ue 

Taine a loyalement fait effort pour donner ses sou es, sou i ue a aie t gu e ses 

p d esseu s. […] Il ne faudrait pas ue les le teu s aïfs s i agi e t e  lisa t Aula d u o  

est g a d histo ie  ua d o  e se t o pe ja ais da s les f e es des otes d a hi es. » 

L esp it o po atiste ep e d ite le dessus ua d il a te le t a ail de “eig o os et d Aula d 

face à un « pamphlétaire qui écrase le radicalisme et le socialisme, » ui a pas le tie  

nécessaire, « i l esp it, i les aptitudes. » Ses arguments sont en partie justifiés et en partie 

dis uta les. Ils so t justifi s ua d il dit ue Tai e a pas o p is que la Révolution était 

l œu e de la ou geoisie et u il a u « les révolutionnaires sous les traits des radicaux et les 

socialistes de son temps. » 

                   Mathiez conclût en souhaitant la marginalisation de Taine. En 1907, 

est e o e u  œu pieux, mais pour combien de temps ? « Aujou d hui, Tai e e  i pose 

plus u à uel ues sa a ts ti ides ui espe te t la philosophie et l A ad ie. Que este a-t-

il de cette grande réputation ? Les historiens interrogés répondent que Taine fut un 

philosophe. Les philosophes o t pas o aît e leu  a is. “ouhaito s u ils e po de t pas 

que Taine fut un historien. »Le titre choisi par A. Aulard lui donne tort. 

 

                   La rupture est consommée entre les deux historiens quand, ayant créé 

les Annales révolutionnaires pour contrebalancer la Révolution française, Mathiez y écrit un 

article intitulé Deux mots à Alphonse Aulard. 
1036

 Quand on a en mémoire son article de la 

Re ue d’histoi e ode e et o te po ai e qui attaquait sans ménagement Taine, il est 

pe is de doute  de l i te tio  ui l a i e. Les a gu e ts utilis s o t edise t eu  u il 

utilisait dans son propre texte. Ils portent sur des points de détail sur lesquels Aulard attaquait 

Tai e. Ai si, si le p e ie  d o t ait ue le se o d a ait pas o p is l a tio  de la 

Constituante, Mathiez écrit : « Que tout homme de bonne foi relise les pages 267 et 268 du 

premier volume de La Révolution de Tai e et u il dise si l a al se ue Tai e do e du gi e 

politique institué par la Constituante est inexacte. » Il faut préciser que les dites pages ne 

t aite t ue des le tio s lo ales desti es à pou oi  au  postes d ad i ist ateu s… Mathiez 
                                                 
1036 Mathiez (A.), « Deux mots à A. Aulard », Annales révolutionnaires,  juillet-septembre 1908. 
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reproche également à Aulard de commettre la même erreur que lui-même reproche à Taine 

e  ati e d le tio s législatives ! O  l au a o p is, Tai e est plus u u  p te te à u e 

lutte sa s e i e t e l l e ui he he à s a ipe  du aît e. 

                    La po se e se fait pas atte d e sous la fo e d u  ou t a ti le de 

La Révolution française. 
1037

 C est su  le to  d u  hu ou  fo  u Aula d po d à Mathiez, e  

pa la t d u  « homonyme » qui écrit dans un « nouveau périodique » et qui prend le 

contrepied de son « excellent collaborateur et ami », Albert Mathiez. A partir de la 

controverse suscitée par les conditions à remplir pour se présenter aux élections législatives, 

Aulard prie son interlocuteur de se reporter à son ouvrage. « J ai a o t  tout ela da s o  

Histoire politique, que le sosie de M. Mathiez dédaigne évidemment, mais que notre 

colla o ateu  et a i M. Mathiez, appelle j e  suis o fus  «  u  o u e t d i e se 

érudition et de haute et sereine impartialité. » Le prétexte, Taine, est bien loin. 

                                                 
1037 Aulard (A.), « Chronique et bibliographie », La révolution française, Juillet 1908. 
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Augustin Cochin, premier défenseur de Taine dans son procès intenté par A. Aulard 

 

C est un jeune historien, puisque né en 1876, Augustin Cochin, qui  riposte à la 

iti ue i iti e pa  A. Aula d à l e o t e de Tai e da s u  li e i titul  : La ise de l’histoi e 

révolutionnaire : Taine et M. Aulard, publié en 1909. 
1038

 Il est le fils de Denys Cochin, député 

de la Seine, légitimiste, catholique, dreyfusard qui joue un rôle important dans les débats 

parlementaires sur la loi de Séparation de ce début de siècle. Il est certain que Denys Cochin a 

eu l o asio  de s e t ete i  a e  Tai e, o e l atteste une lettre adressée à celui-ci dans les 

années 80 et conservée dans le fonds Taine de la BNF.
1039

 Ayant les mêmes opinions politiques 

ue so  p e, et do  tout à fait oppos  au adi alis e affi h  pa  Aula d, il s i estit 

totalement dans la polémique qui oppose ce dernier avec Mathiez au point de se rapprocher 

de lui, alliance improbable entre un légitimiste et un socialiste à propos de la Révolution 

française. 

                    Les premières lignes dressent le constat : « On a vu le plus grand de 

nos historiens de la Révolution pris à partie seul à seul, dans sa personne, sa méthode et son 

œu e, pa  le plus la o ieu  de ses su esseu s, duel a ha , « corps à corps » - le mot est de 

M. Aulard – d u  i a t et d u  o t, sa s e e ple jus u i i de oi e d udit : a  e est 

i la futatio  d daig euse ui t a he et passe sa s o e  l ad e sai e, i l t a gle e t 

dis et au as d u e page, e  ote ; est u  d fi e  fa e ; M. Aulard interrompt ses propres 

travaux, descend de sa propre tour, pou  o te  à l assaut de elle de Tai e. C est toute u e 

expédition, avec armes et bagages. » 

 

                    Le livre, célèbre, est construit comme une plaidoirie parfaitement 

la o e et a gu e t e, desti e à la fois à ett e e  pi e l a usatio , demander 

l a uitte e t de l a us , et p opose  u e t oisi e oie do t les deu  p otago istes se e t 

de base.  Le texte, divisé en dix chapitres, ménage une progression dans la démonstration en 

pa ta t de la d gatio  des a usatio s d Aula d pou  te i e  su  l e positio  de ses 

o i tio s pe so elles. E  o  a o at, il s i te oge su  la uestio  ui di ise les deu  

protagonistes, à savoir la définition du peuple, peuple-roi, peuple-jacobin, et la 

                                                 
1038 Cochin (A.), La crise de l’histoire révolutionnaire, Taine et M. Aulard, Paris, Champion, 1909. Le texte a été 
réédité dans L’esprit du jacobinisme, Paris, PUF, 1979. 
1039 Cochin (D.), Lettre à Taine, Correspondance, Fonds Taine, BNF. « J’avais le plus grand désir de vous être 
présenté et j’étais très reconnaissant à mon ami Garmant de vous avoir demandé pour moi cette faveur et à vous, 
Monsieur, de me l’avoir accordé. » 
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compréhension du phénomène révolutionnaire. Le chapitre II fait la démonstration que les 

a usatio s d Aula d, ui fo t la ati e e de so  li e, su  les e eu s olo tai es ou o  

commises par Taine dans La Révolution, sont non seulement infondées, mais rendent service à 

sa crédibilité. Cochin argumente en prenant pour référence L’a a hie spo ta e pour 

d a tele , p eu es à l appui, l a usatio  d Aula d. « Résumons cet inventaire : sur plus de 

550 références sonnées dans les 140 pages du chapitre, M. Aulard relève 28 erreurs 

at ielles, u il faut réduire à 15,6 erreurs de copie, quatre erreurs de pages, deux de dates, 

et t ois o uilles d i p i e ie – moyenne honorable en somme, et que M. Aulard lui-même, 

au oi s da s so  li e su  Tai e, est fo t loi  d attei d e, puis u il se t o pe, da s ses 

rectifications, à peu près une fois sur deux. »
1040

 Il en conclut que, loin de confirmer le fameux 

juge e t de “eig o os, la au aise foi de l a usateu  e fo e la p o it  de l a us  et 

o sa e Tai e e  ta t u histo ie . “i Tai e e o et ue des e eu s vénielles, il met 

l a e t, e  ultiplia t les petits faits d o s pa  Aula d,  su  l i apa it  elle de la 

Co stitua te à gou e e , e u ide e t, e de ie  fute. Co hi , o e Tai e, e oit 

pas d tapes da s la ‘ olutio ,  e use pas . La Constituante porte en elle la 

responsabilité des évènements révolutionnaires ultérieurs. Si la Révolution est « un bloc » 

pour Taine comme pour Aulard, leurs conclusions ne sont évidemment pas les mêmes. 

                    Bien sûr, si Cochin admet que l uditio  de Tai e o po te de 

o euses la u es, i lui i Aula d o t pu isio e  toutes les sou es et  si Tai e a hoisi 

les siennes, Aulard en a fait de même. Il pense que « Tai e o p e d so  ôle d histo ie  e  

juge d i st u tio  » et que, si le i e est p ou  pa  u e e u te e e plai e, le o ile est 

pas démontré. Les critiques de ses adversaires, et Cochin les admet, viennent de là : « elles 

po te t oi s su  le fait ue su  l e pli atio , et s atta ue t au  aise la es plus u au  

preuves. »
1041Il e  do e u e e pli atio , est ue Tai e, efusa t, à juste tit e de se 

o te te  de l histoi e offi ielle, s appuie su  des t oig ages. O , alg  la o e foi des 

témoins, cette histoire reste une énigme car ils ne la comprennent pas. Malgré cela, Il  est le 

premier  à démontrer « l appa itio , la i toi e et le g e de la Natio  ja o i e, » et à mettre 

e  lu i e l histoi e du petit peuple. Co e t e peuple est-il e u au pou oi , Tai e a pas  

résolu le problème, mais a su écarter les deux grandes thèses généralement avancées, soit par 

                                                 
1040 Cochin (A.), op. cit., p. 105. 
1041 Cochin (A.), op. cit., p. 110. 
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les amis de la Révolution, qui est celle des circonstances soit celle de ses adversaires, le 

complot.  

                    Chapitre IV, Cochin reprend la thèse des circonstances qui expliquerait 

la terreur mise en avant par Aulard et ignorée par Taine. Elle ne résiste pas à son analyse qui 

préfère expliquer le comportement du gouvernement révolutionnaire en définissant son 

principe : « C est elui d u  gi e ou eau, la d o atie pu e –directe, dit Taine – qui garde 

au peuple l usage de sa sou e ai et , à la diff e e du gi e ep se tatif, ui la lui p e d à 

ail, du gi e d auto it  ui la lui ôte. »1042
 Le peuple délègue son pouvoir à des « sociétés 

populaires »  dont la fonction est la surveillance et dont le moyen est la terreur. Cochin 

assi ile l o ga isatio  ja o i e à u e f a -maçonnerie qui appliquerait les principes de la 

démocratie pure à ses adeptes et donne une définition du mot « révolutionnaire » qui ferait 

que tout acte qui émane directement du peuple souverain soit au dessus des lois, de la justice, 

de la morale. « Nous so es ie  e  p se e d u  dog e : l a e e t d u  ou eau 

Messie dont la volonté est supérieure à toute justice, dont la défense justifie toute fraude et 

toute violence : le peuple, nos Libres Penseurs disent la démocratie. »
1043

 Bien que très proche 

de e ue pe sait Tai e, Co hi  lui ep o he d a oi  t op fi  so  atte tio  su  les a tes ue 

sur la conception même de « la petite Cité. » 

                     Sous le titre La thèse du complot, Cochin semble hésiter à reprendre 

les thèses anciennes, tout en dénonçant la tyrannie du peuple et sa pression sur la 

Convention. Il réfute la thèse de Taine qui attribue le complot aux « conspirateurs » et aux 

« tyrans », mais lui re d g â e d a oi  su, pa  so  pla  thodi ue et o  h o ologi ue, oi  

les causes autres que celles liées aux circonstances, et les chercher « dans le développement 

d u  p og s so ial ui ait sa loi p op e. Cette loi est déconcertante : il apparaît en 89 un 

peuple qui opprime le nombre, une liberté de principe qui détruit les libertés de fait, une 

philosophie qui tue pour des opinions, une justice qui tue sans jugement. On voit ce miracle 

réalisé : le despotisme de la liberté, le fanatisme de la raison. Telle est l a ti o ie 

révolutionnaire. »
1044

 

                    La méthode psychologique appliquée par Taine ne lui paraît pas 

suffisante pour comprendre le jacobinisme. Ce sont les travaux de Durkheim, vantés 

également par Mathiez dans son article de 1908, qui lui se le t apa les  d app he de  les 
                                                 
1042 Cochin (A.), op. cit., p. 116. 
1043 Cochin (A.), op. cit., p. 119. 
1044 Cochin (A.), op. cit., p. 127. 
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ph o es so iau . “i Tai e e pa ie t pas à a al se  le ja o i is e, est ue sa thode 

était la seule connue de son temps mais elle permet néanmoins de cerner le problème et 

d appele  u e solutio . E o e une fois, Cochin voit en Taine le précurseur de la modernité 

dans la science historique.  « La critique de Taine nous a permis sinon de résoudre, au moins 

de pose  fo t ette e t le p o l e olutio ai e. L hu a it  ui tue est sœu  de la li e t  

qui emprisonne, de la fraternité qui espionne, de la raison qui excommunie – et tous 

e se les fo e t et t a ge ph o e so ial u o  appelle le ja o i is e. »1045
 Si 

l tude ps hologi ue i di iduelle e se t pas, o t ai e e t à e ue pe se Tai e, à 

déterminer un profil psychologique commun, elle permet de poser le problème en termes 

s ie tifi ues. C est la so iologie aissa te ui pe et de s aff a hi  du d te i is e he  à 

Taine. 

                   Le hapit e VII est la iti ue de l Histoire politique de la Révolution 

française. Si Taine avait posé le problème révolutionnaire sans le résoudre, Aulard le nie dans 

l i t t de la « Défense républicaine. » Il écarte systématiquement les mémoires, ne travaille 

u à Pa is, utilise ue des sou es « patriotes. » Aula d, pou  Co hi , s atta he u i ue e t à 

faire une histoire officielle, référence absolue de la République radicale. Cela explique le 

discours patriote de son auteur : « A a do e  la th se de d fe se, les lois d e eptio , 

l a gu e t de salut pu li , est e o e  à la ‘ olutio  e. T a ie de fait au se i e de 

la liberté de principe : Voilà toute la Révolution. Renoncez à la première : la seconde périt 

aussitôt. »
1046

 Les deux chapitres suivants cherchent à expliquer le système de défense 

républi ai e. Co hi   oit l e t ep ise de l i st u tio  pu li ue, de la a ipulatio  de 

l opi io , du sile e o se  su  des a tes a o i a les, su  l e ploi s st ati ue de la peu , 

peu  de l aut e, peu  de la fa i e, peu  de la eligio . Il ose u e o pa aison hardie entre le 

juge d o d  pa  la te eu  au  o d es des au aises aiso s i pos es pa  l opi io  et 

l histo ie  ui fait sile e pou  es es aiso s. Bie  ide e t, il lasse Aula d da s 

cette catégorie des historiens du silence, de la défense républicaine, « estau ateu s d u e 

fiction, formée selon des lois et dans un sens à part : les lois de la propagande sociale, de 

l opi io  du petit peuple. » C est ette histoi e de la d fe se ue Co hi  o teste, histoi e 

passive qui consiste à glorifier le « nouveau dieu politique du régime social : le peuple. » 

                                                 
1045 Cochin (A.), op. cit., p. 128. 
1046 Cochin (A.), op. cit., p. 142. 
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Aula d e pa do e pas à Tai e d a oi  e e s  « l idole », d a oi  appo t  les p eu es ui 

ette t à al l histoi e offi ielle. 

 

                   Cochin, dans sa conclusion, élargit le débat pou  i agi e  l a e i  de 

l histoi e olutio ai e. La ise a tuelle, e t e deu  o eptio s adi ale e t oppos es, 

elle de Tai e, histoi e de faits et elle de l histoi e de d fe se p ati u e pa  Aula d, 

“eig o os ou Chassi , e peut se soud e u à deux conditions. La première est de se 

préserver de toute indignation, la seconde est de se débarrasser « du fétiche révolutionnaire, 

le peuple. » La génération, à laquelle Cochin appartient, a le recul nécessaire et la 

connaissance approfondie du régime républicain dans lequel elle vit, pour se débarrasser des 

passio s a ie es. Il e d u  ho age appu  à Tai e, d a oi , le p e ie , d t uit le the 

révolutionnaire basé sur des fausses explications et des fausses raisons : « “ il a pas fo d  la 

méthode ou elle, est lui e  so e ui a ou e t les oies et il tait plus diffi ile de o p e 

a e  les aise la es o e ues ue d e pli ue  les i aise la es de fait, de pose  le 

p o l e ue de le soud e. “o  effo t este a u  e e ple de li e t  d esprit et de probité 

i telle tuelle, et so  œu e u  od le d histoi e si e. »1047
 Le juge e t u il fait d A. 

Aula d a pas le e ga d. Il le o sid e o e le aît e de « l o thodo ie 

radicale. »Pou  lui, so  œu e a le ite d t e l a h t pe de l histoire de défense 

pu li ai e et à e tit e il faut  d ele  l i o ie sous-jacente), constitue un document 

i dispe sa le à l histoi e « de demain. » La critique est sévère et se veut sans appel, elle 

représente le socle du travail auquel Cochin souhaite se o sa e  et u u e o t p atu e 

empêchera de terminer.  

   

                  Ce li e e et e  ause la fo tio  e de l histo iog aphie offi ielle 

de la Révolution personnalisée par A. Aulard. Cochin trouve un allié de choix dans la personne 

d A. Mathiez, dont il partage le même enthousiasme pour les travaux de Durkheim. Mais celui-

ci, contrairement à son maître, ne voit pas en Taine un adversaire dangereux pour 

l histo iog aphie olutio ai e et  lui efuse la ualit  d histo ie  e  lui e o naissant un 

tale t e tai  d i ai . Cette aluatio  du da ge  pote tiel ue ep se te Tai e pou  la 

République sépare Aulard de Mathiez dont les divergences idéologiques autant que les 

querelles liées à leur rivalité universitaire, accentuent le clivage. Cette querelle, comme le 

                                                 
1047 Cochin (A.), op. cit., p. 164. 
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rapprochement contre nature des deux jeunes historiens, ne serait-elle pas à mettre sur le 

conflit naturel entre deux générations ? Et celui- i est-il pas plus fort que le clivage 

traditionnel entre la gauche et la droite ? On peut penser que Cochin, en 1909, bien que doté 

de o i tio s politi ues t s a es, est e o e i d pe da t de l e p ise de Cha les 

Mau as et de l A tio  f a çaise. “a pho ie de la f a -maçonnerie, soutient de la République 

radicale, déjà bien affichée, va sans-doute  t ou e  ati e à s e p i e . 
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Les commentaires de la polémique Taine-Aulard 

 

                   Les li es et a ti les d Aula d, Mathiez, Co hi , o t sus ite  u  e tai  

nombre de commentaires contradictoires, confirmant le clivage gauche-droite, qui alimentent 

et prolongent la polémique. Si le but poursuivi par Alphonse Aulard était de créer le doute 

da s l esp it des le teu s des Origines, il se le u il e soit pas attei t ; s il tait de fo alise  

le débat sur le plan politique, l o je tif est ussi. P ati ue e t tous les a ti les pu li s à ette 

époque, sous le couvert de la critique historique ou non, sont orientés. Nous en avons 

pe to i  plus d u e ui zai e, do t l o e ajo it  soutie t Tai e. N est-ce pas une 

preuve de l effi a it  du li e d Aula d ? Le p o l e est pas de sa oi  si Tai e est u  

histo ie  ou u  philosophe ga  da s l histoi e, ais s il est oupa le d u e te tati e de 

sa otage de l a gile pu li ai  et de la pu li ue adi ale. Il faut do  a o der ces articles 

a e  le e ul essai e pou  dis e e  e ui esso t d u e a al se o st u ti e de e ui 

est u u  al ul politi ue. 

 

                    Bien entendu, Gabriel Monod ne peut être suspecté de visée partisane 

quand il livre son analyse de Taine historien de la révolution française. Il s atta he da s la 

Revue historique,
1048

 à ga de  u e e tai e eut alit  da s le p o s u Aula d i te te à Tai e 

e  s appli ua t à d o te  les a gu e ts de l u  ou de l aut e : « E pli ue  l olutio  de la 

Ré olutio  f a çaise u i ue e t pa  la gue e i ile et t a g e est aussi fau  ue l e pli ue  

pa  les d fauts de l esp it f a çais, a  d aut es o t o u des da ge s i t ieu s et e t ieu s 

analogues, sans que ces dangers aient produit les mêmes effets. » Il e p he u il ga de u  

atta he e t si e à l ho e ui a su le o seille  alo s u il tait e o e jeu e l e de 

l E ole o ale et u il lui e o ait toujou s u e app o he o igi ale du ph o e 

révolutionnaire : « Tai e a pas eu to t, et était nouveau, de chercher à déterminer quelle 

part revient, dans les convulsions révolutionnaires, à la psychologie même du peuple français 

et aux conditions créées par la brusque transformation de toutes les institutions 

t aditio elles. Ce u il a it su  l a a hie spo ta e, p oduite pa  l appli atio  adi ale des 

idées de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs, contient des observations justes et 

p ofo des da s tout e u il dit su  la atu e de la o u te ja o i e et de l esp it ja o i . » 

C est da s le e esp it u il d fe d Tai e uel ues ois plus ta d su  la thode 

                                                 
1048 Monod (G.), « Taine historien », Revue historique,  janvier-février 1908. 
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histo i ue et la ue elle e ista te e t e les te a ts d u e histoi e udite et eu  d u e 

histoire synthétique : « Quelque paradoxale que puisse paraître cette affirmation au premier 

abord, les généralités en histoire offrent souvent plus de vérité et de certitude que les détails 

es ui leu  se e t de ase…Les i e a titudes, loi  de s a u ule , se o pe se t pou  

u  histo ie  d esp it iti ue. »1049
 

                   Sous le titre « Quelques lettres sur Taine »,
1050

 Le Figaro, par 

l i te diai e de F li ie  Pas al, solli ite les a is d ho es de se si ilit  p o he à p opos 

d u e o f e e do e au G a d-o ie t pa  L. La ou . “i Al e t “o el ou Al e t Va dal s e  

tiennent à une prudente défense de Taine, les trois autres attaquent directement A. Aulard. 

Jules Le ait e d fe d l uditio  de Tai e e  p oposa t u il soit appli u  la e suspi io  

à l œu e de Mi helet. Mau i e Ba s pe se u  « Aula d se fait plus de to t u il e  peut 

faire à Taine de qui la conscience est inattaquable. » Paul Bou get ualifie le li e d Aula d 

d  « enfantine besogne » et recommande Les Origines pour tous ceux « qui voudront connaitre 

et o p e d e la ‘ olutio . F. Pas al o lut u il pourrait multiplier les témoignages qui 

o fo te t l auto it  des Origines auprès des  « esprits libres de préjugés et de parti pris. » 

Quelques jours plus tard, ce même Figaro pu lie u  a ti le de d Hausso ille 1051
qui attaque 

(sans le nommer) Mathiez. « Attaquer Taine est une façon de se faire bien voir et se frayer un 

he i , pa ti uli e e t pou  les jeu es u i e sitai es e  al d a a e e t. » Il vante 

l uditio  et l ho tet  de Tai e, tout e  d plo a t u e « impression de tristesse. » il 

conclut : « On y voudrait une philosophie moins triste, un découragement moins complet, une 

vue moins désespérante de ce monde. » 

                     

                   Louis Madeli  s appli ue à espe te  u e e tai e o je ti it  da s so  

article consacré à la Correspondance publiée de Taine, mais dans lequel il commente les 

iti ues d Aula d. 1052
Jeune historien de la même génération que Cochin ou Mathiez, il a pour 

aît e Al e t “o el. A p opos des iti ues a a es da s le li e d Aula d, il dit : « Beaucoup 

ont leur aleu , d au u es pa aît o t uel ue peu es ui es et d aut es tout à fait i justes. 

J esti e e ue le aît e de la “o o e a, so e toute, uit à so  effet et o p o is sa 

                                                 
1049 Monod (G.), « La méthode historique : la synthèse »,  Revue bleue, 18 avril 1908. 
1050 Pascal (F.), « Quelques lettres sur Taine. A. Sorel, A. Vandal, J. Lemaitre, M. Barrès, P. Bourget », Le 
Figaro, 11 mai 1907. 
1051 Haussonville (Cte de), « Le dernier volume de la correspondance de Taine », Le Figaro, 3 juin 1907. 
1052 Madelin (L.), « Taine et les Origines », La revue hebdomadaire,  n° 32, 10 août 1907. 
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ause ui est sou e t o e. Capa le d u e iti ue plus ele e, il se d sa e en croyant 

a a le  l e e i. » Il rappelle les réactions suscitées par les différents volumes des Origines 

en insistant sur « le sacrifice qui force le respect » quand Taine blesse Havet ou la princesse 

Mathilde pa  ses its. Madeli  pe se ue Tai e avait pas attendu Sedan pour critiquer le 

despotis e i p ial, i la Co u e pou  ejete  le so ialis e, pas plus u il a eu de 

sympathie pour les hommes du 16 mai ou les boulangistes. Il en fait « un républicain libéral, 

mais qui ne voit pour la liberté u u e ha e de p aloi , l e iste e d u  pou oi  fo t. Il 

o ti ue à t e o t e le pou oi  a solu, soit de la foule, soit d u  i di idu. » 

                    Si Madelin adhère aux conclusions de Taine sur la Révolution, il émet 

des réserves sur le fait ue e de ie  ig o e l tat de gue e et su  le ie -fondé  de la 

thode ps hologi ue pou  i e l histoi e. “ il juge les sou es utilis es pou  le po t ait de 

Napoléon peu fiables et donc le rendant peu crédible, il se félicite de celles, explicites, sur 

l i st u tio , la eligio  ou les fi a es. ‘ep e a t la tapho e du de i , utilis e pa  Tai e 

lui-même, il le qualifie plus de pathologiste que de physiologiste : « il e se plaisait u à 

montrer les tares secrètes, les infirmités, les misères. » Sa conclusion rejoint Cochin et les 

historiens de la nouvelle génération : « Taine a posé des questions : son esprit qui était 

puissant et perspicace excellait à cet exercice. Les posant, il nous a appelés à les résoudre, 

avec lui ou contre lui. » 

                    Dans la préface de son livre La Révolution publié en 1911, 
1053

 

l histo ie  atio aliste e d ho age à ses p d esseu s histo ie s, “o el ie -sûr, Chuquet 

(pour son histoire militaire), de la Gorce (histoire religieuse) sans oublier Aulard : « Il a 

consacré un volume considérable à son histoire politique ou, pour être tout à fait exact, à 

l histoi e de l opi io  sous la ‘ olutio . » Revenant sur le danger de la séparation de 

l histoi e politi ue pa  appo t au  histoi es ilitai es, eligieuses, diplomatiques, il pense que 

Taine, « pour lequel, au surplus, mon admiration reste entière, » aurait été bien inspiré de 

tenir compte des circonstances extérieures dans son histoire de la Révolution. Comme on le 

oit, l ho age u il e d à Tai e est nuancé de la même critique formulée quatre ans plus 

tôt fortement influencée par A. Sorel. 

 

                   “i L. Madeli  s appli ue à o st ui e u  a gu e tai e le plus uili  

possi le, d aut es o t pas e sou i et se li e t à des atta ues adi ales. Ainsi, P. Gilbert 

                                                 
1053 Madelin (L.), La Révolution, Paris, Hachette, 1911. 
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cherche à démontrer, dans son article Aulard contre les textes,
1054

 les contre-sens que ce 

dernier commettrait à propos de Rousseau. « M. Aulard qui juge Taine un historien indigne de 

crédit, devrait estimer J.J. Rousseau un politique aliste. Les ots o t pas le e se s 

dans ses livres que dans la langue française. » Il reproche au professeur de la Sorbonne de 

p te d e ue Tai e a ait pu ou oulu li e ‘ousseau o e il au ait du alo s ue lui-même 

ne le comprend pas. Les arguments avancés semblent vagues pour y accorder un crédit 

quelconque, mais ils démontrent la mauvaise foi affichée dans la volonté impérieuse de nuire 

à l ad e sai e. Ai si, pa la t de l i flue e de Mo tes uieu su  ‘ousseau, il it : « il lui est 

redevable du peu de aiso  u il ga dait da s l tude des uestio s politi ues…Mais M. Aula d 

soupçonne-t-il que Rousseau écrivit après Montesquieu ? » 

 

                   Le ton du Mercure de France est comparable au précédent et 

s appli ue à d o te  u e à u e les atta ues d Aula d à l e o t e de Tai e. “o  auteu , 

Edmond Barthélemy 
1055 aille su  le fait u Aula d se dise « spécialisé depuis 25 ans dans 

l tude de la ‘ olutio  », et que « la Révolution est en histoire (ceci, du moins en France et 

dans certaines sph es de l uditio  f a çaise , la “p ialit  sa o-sainte, la spécialité des 

spécialités, la spécialité en soi. » Minimisant au passage les travaux de Sorel, il se concentre 

su  la te tati e d Aula d de jete  le dis dit su  la do u e tatio  utilis e da s La Révolution. 

Il reprend point par point les accusations, faible nombre des documents utilisés, erreurs, 

i suffisa e des i estigatio s, alt atio  des te tes, g alisatio s, pou  s appli ue  à les 

d o te . O  l au a o p is, est du sous-Cochin. Il ep e d d ailleu s l a gu e t de e 

dernier pour conclure : « Ce u au  eu  de e tai s il  a de p ieu  pa -dessus tout dans la 

qualité impersonnelle de travaux ultra-sp ialis e, t op sp iau  pou  u au u e ue ta t soit 

peu longue y soit permise, est de se t ou e  se i , de toute la fo e de sa eut alit , les 

intérêts officiels. Certes, « ils ne parlent pas au document », ces spécialistes ; le document leur 

pa le, et e ui leu  pa le da s le do u e t, est la oi  de l Etat. » 

 

                   Les arguments utilisés par l’A tio  f a çaise 
1056

 reprennent, en 

su , eu  de Co hi , de i e le uel l auteu  de l a ti le se fugie. Les p eu es a a es 

                                                 
1054 Gilbert (P.), « Aulard contre les textes », Revue critique des idées et des livres, 10 mai 1908, p. 183-186. 
1055 Barthélemy (E.), « Taine historien de la Révolution française par A. Aulard », Le Mercure de France, 16 
mars 1908. 
1056 Rouzaud (H.), « Taine et M. Aulard », L’Action française,  10 août 1909. 
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par Aulard lui semblent ridicules : « La disproportion entre le monument attaqué et les 

moyens employés était tout à fait comique. » Il pense que Cochin a réduit à néant les attaques 

d Aula d et pe is de o fi e  la « légitimité » des Origines. « Quelles que soient les réserves 

ui s i pose t da s ot e juge e t su  Tai e, so  œu e ep se te un acquis désormais 

indestructible. » L’a tio  f a çaise avait déjà publié un texte de Cochin en novembre 1904 

prouvant le rapprochement entre lui et Maurras : «  Dans un pays où les anciens corps 

indépendants, provinces, ordres et corporations, tombèrent en poussière, un parti organisé 

d u e e tai e a i e, s e pa e fatale e t de l opi io , la di ige a tifi ielle e t pa  le seul 

fait de son jeu mécanique. »
1057

 

 

                   Contrairement aux deux articles précédents forcément partisans, 

Lucien Maury, dans la Revue bleue, 
1058

 s appli ue à e pas p e d e pa ti. Le as est assez a e 

pou  t e sig al . A pa ti  du li e d Aula d et du de ie  to e de la Correspondance de Taine, 

Maury cherche à minimiser les critiques du premier tout en disant que le second trouvait, lui-

même, à redire sur la Conquête jacobine par exemple. Ainsi Taine écrit à Gaston Paris le 17 

mai 1881 : « J appelle ot e atte tio  su  t ois poi ts : 1. Est-ce assez neuf ? Je suis tout à fait 

dans le doute, ayant passé trop de temps avec les personnages et les évènements, étant trop 

fa ilia is s a e  eu , a a t t op pe du de ue la l ge de a ept e et l opi io  e te. . Est-

ce assez prouvé ? Oui. 3. Est-ce assez littéraire ? Non, je me suis tenu trop près des 

textes. »
1059

Taine réitère son doute à son neveu Chevrillon en 1890 : « A mon sens, le volume 

le plus faible est la Conquête jacobine ; t op de faits et de a atio s… »
1060

Ces citations de 

Mau  e fo e t sa o i tio  faisa t de Tai e plus u  litt ai e u u  histo ie , e ui lui 

permet de laisse  Aula d affi e  u il e este « à peu p s ie  de l œu e histo i ue de 

Taine. » 

 

                   Dire que Les Origines so t u e œu e litt ai e, C. “ heffer le pense 

aussi : « Elles sont incontestablement u  hef d œu e de puissa e o structive, de 

déduction logique, de pénétration psychologique en certaines de leurs parties. Elles font 

honneur à leur auteur comme à la littérature française. Elles ne sont pas un livre 

                                                 
1057 Cochin (A.), « La Révolution française », L’Action française, 1er novembre 1904. 
1058 Maury (L.),  « Alphonse Aulard et H. Taine, Revue bleue, n° 4, 25 janvier 1908. 
1059 Taine (H.), Vie et correspondance, op. cit., t. IV, p. 116. 
1060 Taine (H.), Vie et correspondance, op. cit., T. IV, p. 297. 
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d histoi e. »1061
 L auteu , e  p a ule, e o aît u il e sous it, i aux idées de Taine, ni à 

elles de ses d fe seu s ais u il ad i e so  tale t. “ il pe se ue Tai e este u  pu  

th o i ie  ui he he à appli ue  sa thode à l histoi e, il est u  g a d i ai , e ui 

aga e pa ti uli e e t Aula d. “ il e o ait à ce dernier la justesse de ses critiques, il  trouve 

i juste la o da atio  d fi iti e d u  ho e « qui était mal préparé pour les recherches 

e t ep ises et ui a pas su les o dui e o e il au ait fallu. D te i e  la atu e des au  

de la France suppose des e he hes histo i ues ais e est pas u  sujet d histoi e. » 

Schefer évoque, contrairement à tous ceux qui se sont passionnés par la querelle Taine-

Aula d, le fait ue l histoi e de la ‘ olutio  ite pa  elui- i est u u e pa tie de so  

œu e. Il pe se, à juste tit e, ue Tai e est pas assez p is a e  les dates alo s u elles so t 

capitales pour ranger les faits et trier les évènements. « Le temps paraît ne pas exister pour 

Taine. »  

                          Scheffer exprime une véritable admiration pour « la splendeur 

litt ai e de la fo e et la agie du st le…Coo do e  e  u  e se le aussi si ple, a e  u e 

si implacable rectitude de développement, cette infinité de petits faits, impliquait une 

puissance cérébrale qui tient du prodige. » Cela e l e p he pas de ele e  les d fauts, la 

supp essio  des dista es, l u ifo it  des i ide ts, le fait de p i il gie  la sig ifi atio  

ps hologi ue des faits. Co t ai e e t à e ue dit Aula d, l auteu  pe se ue Tai e a pas 

de parti pris car il est en perpétuelle contradiction. Cela lui permet de dresser un portrait 

politi ue de Tai e ui e a ue pas d à p opos. . Tai e est l h itie  des li au  de Louis-

Philippe qui descendaient eux- es des id ologues de l a ie  gi e. . Il su it l i flue e 

de l A glete e. . Il a au u e otio  p ise des essit s politi ues. . Il est a ti ilita iste. 

Cette e elle te iti ue t ou e sa o lusio  da s u  œu ui pou ait u i  Tai e et 

Aulard : « Ce se ait folie de ouloi  se fai e d ap ès Taine seul une idée de la Révolution, mais 

ce serait folie de prétendre étudier la Révolution sans le lire. »  

 

                          Maurice Kahu, dans la Grande revue s appli ue à fai e la s th se 

du débat entre Taine, Aulard et Cochin.
1062

 Il regrette le p da tis e, l a ha e e t, la 

es ui e ie, l i itatio , a ifest s da s le li e d Aula d, do t les a gu e ts o t t  ala s 

par Cochin. « M. Augusti  Co hi  eut pas de pei e à o ai e ue M. Aula d a ait fait 

                                                 
1061 Schefer (C.), « H. Taine et l’Histoire », Annales des sciences politiques, 24e année, 15 mai 1909. 
1062 Kahu (M.), « Taine, Aulard et Cochin », La Grande Revue,  Décembre 1909, p. 143-151. 
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fausse route, ou mal cherché, ou mal lu, ou mal copié, ou mal interprété, ou mal conclu. Les 

découvertes de M. Aulard rendaient Taine odieux. Celles de M. Cochin rendirent M. Aulard un 

tantinet ridicule. » “i le se o d e peut se flatte  d a oi  « démoli »Tai e, le p e ie  a pas 

annihilé toutes ses attaques. « No , Tai e, pas plus u Aula d est u  histo ie  de fait. 

Comme Aulard, il explique. Comme M. Aulard il défend ses positions. Comme M. Aulard, il 

essaie de comprendre et il le dit. Comme M. Aulard, il y réussit quelques fois. Et s il  ussit 

pas toujou s, si e, d u e a i e g ale, so  e pli atio  e aut pas, este ue ette 

explication, si insuffisante soit-elle, se présente comme une explication. Cela ne signifie point 

ue Tai e fut de au aise foi i u il eut o e le p te d Aula d, le g ie de l i e a titude, 

u e so te d tat pathologi ue. » Rappelant la fameuse lettre que Taine avait adressée à la 

princesse Mathilde, à la suite de son mécontentement : « Il est du  pa fois d i e l histoi e e  

historien critique et si e… », Kahu aurait souhaité que cette phrase figure dans les livres de 

Co hi  et d Aula d. 

 

                    C est da s le e esp it u Al e t-Petit signe Deux conceptions de 

l’histoi e de la R olutio  dans la Revue des deux mondes de septembre 1910. 
1063

 Le livre 

d Aula d est pu li  depuis ai te a t t ois a s ais est toujou s o e t . L auteu  p e d 

nettement le parti de Taine tout en affirmant que, « se quereller sur la Révolution est vain. » Il 

ep o he à Aula d d a oi  duit le d at à u e querelle personnelle et dérisoire. A la suite de 

Co hi , il s appli ue à ite  les ep o hes fo ul s pa  le « spécialiste »de la Révolution, 

références erronées, datations approximatives, mauvaises transcriptions, insuffisance de 

documents, choix tendancieux de ceux-ci, pour les juger ridicules. Il insiste, et à juste titre, sur 

le fait ue Tai e a pas he h  à fai e l histoi e de la ‘ olutio  ais u il a he h  à 

o p e d e so  a is e, la do i atio  d u e i o it  agissa te su  la ajo it  d passée. 

Sa méthode psychologique qui lui permet de démontrer les idées abstraites développées par 

les olutio ai es est ise e  d faut, pou  Petit, pa  l a st a tio  e de so  auteu . Il lui 

reproche également de ne pas tenir compte des « circonstances » intérieures et extérieures, 

o e ous l a o s ele  ie  sou e t, o  seule e t hez Aula d ais hez d aut es 

o e tateu s. Ce est pas ai e t e a t, a  Tai e, e  pa le da s La o u te ja o i e, 

ie  u il e d eloppe pas et a gu e t : «  Si l o  eut o p e d e les e e ts, il faut 
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ape e oi  l otio  spo ta e ue soul e e  eu  le peuple de Pa is  le p o s du oi, la 

d fe tio  de Du ou iez, l i su e tio  de la Ve d e, l a usatio  de Ma at, l a estatio  

d H e t, et ha u  des da ge s qui tour à tour viennent fondre sur leurs têtes. Car cette 

otio , ils e l e p u te t poi t à aut ui, ils e la eçoi e t pas d e  haut, ils e so t pas 

u e a e o fia te de soldats dis ipli s, ais u  a as fia ts d adh e ts p o isoi es. 

Pour leur commander, il faut leur obéir, et leurs conducteurs seront toujours leurs 

instruments. »
1064

  

                   L auteu  fait sa s au u  doute u e e eu  olo tai e ?) quand il 

prétend que si Aulard défend les hommes au pouvoir, Taine défend les opposants à la 

‘ olutio . C est fau , a  Tai e s appli ue a a t tout à d ig e  les olutio ai es et p e d 

davantage la défense des victimes de la Révolution que celle de ses ennemis. Albert-Petit 

o p e d ie  ue les g iefs d Aula d à l ga d de Tai e so t d o d e politi ue. Il a eau jeu 

de appele  l i d pe da e d esp it de Tai e à p opos des pa tis ais il lui est plus diffi ile de 

d o t e  ue Tai e a pas d id es politi ues, aussi lude-t-il le sujet. Il préfère conclure sur 

le fait u  « il  a ien de définitif en histoire » et que la discipline évolue, quelquefois 

p i il gia t l uditio  au d t i e t de la fo e. Il lui se ait souhaita le de « ne pas ériger en 

a ti le de foi e u o  pe se et e pas p te  d a i es pe s es asses ou goïstes à ceux qui 

pensent autrement. »  

 

                    L a ti le ue le iog aphe de Tai e, V. Gi aud, pu lie à ette po ue 

est consacré à sa correspondance récemment publiée. Nous y reviendrons plus-tard, mais il y 

évoque la polémique provoquée par le livre d Aula d.  A gu e ta t la d isio  de Tai e 

d e t ep e d e l itu e des Origines, u il att i ue au  « émotions et alarmes de son 

patriotisme, à un état particulier de sa sensibilité »,  il le cite en ces termes : « est l tude des 

do u e ts ui l a ait fait iconoclaste. » A p opos d i o o laste, Vi to  Gi aud e peut 

s e p he  de di e : « L tude des do u e ts a pas, ue je sa he, fait M. Aula d 

iconoclaste », et de préciser ironiquement en note : « Voir à ce sujet le formidable, - et 

amusant, - réquisitoire, - amusant de parti pris soi-disant scientifique, - que M. Aulard vient de 
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dresser contre les Origines dans son livre récent sur Taine historien de la révolution 

française. »
1065

 

 

                    Gustave Le Bon, dans son livre La Révolution française et la 

psychologie des révolutions, o ue gale e t la pol i ue soule e pa  le li e d A. Aula d. 

Consacrant un chapitre aux historiens de la Révolution, Le Bon, après avoir évoqué les Thiers, 

Michelet, Quinet et résumé leurs thèses, en vient à Taine : « L a ie  p estige de toutes es 

histoires a été bien effacé par celle de Taine. Quoi u gale e t très passionné, il a jeté une 

i e lu i e su  la p iode olutio ai e, et, d i i lo gte ps sa s doute, so  li e e se a 

pas remplacé. » 
1066

 Certes, il lui reconnait des défauts, une logique impropre à juger les 

évènements non dictés par la raison, une psychologie insuffisante pour expliquer les faits, et 

admet que « Taine avait bien vu et mal compris. » Malg  es d fauts, à so  a is, l œu e de 

Taine a u e telle i flue e u elle e pli ue : « l e asp atio  u elle e ge d e hez les 

d fe seu s fid les de l o thodo ie ja o i e, do t M. Aula d, p ofesseu  à la “o o e, est 

aujou d hui le g a d p t e. Ce de ie  a o sa  deu  a es à i e u  pa phlet contre 

Taine, où la passion imprègne chaque ligne. » Il rend hommage au travail de Cochin qui 

d o t e ue l a usateu  se t o pe la ge e t plus, da s ses itatio s, ue l a us . Le Bo  

rejoint la tendance générale du moment, que nous avons constaté à travers la douzaine de 

critiques consacrées à la polémique entre Taine et Aulard, qui est une certaine prise de 

distance, certes respectueuse, avec les O.F.C. Elles représentent toujours la référence des 

adversaires de la Révolution, mais contrairement aux dernières années du XIXe siècle, 

l adh sio  i o ditio elle se tei te de ua es iti ues de plus e  plus e p i es. Elles 

échappent progressivement à leur auteur, lui-même récupéré et enfermé dans un système 

u il a ho ait de so  i a t. « Quoi u o  puisse penser de la Révolution, une divergence 

i du ti le e iste a toujou s e t e les histo ie s de l ole de Tai e et elle de M. Aula d. 

Celui-ci considère le peuple souverain comme admirable, alors que le premier fait voir, 

u a a do  à ses i sti cts et libéré de toute contrainte sociale, il retombe dans la 

sauvagerie primitive. La conception de M. Aulard, très contraire aux enseignements de la 

psychologie des foules, est encore un dogme religieux pour les jacobins modernes. Ils écrivent 
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sur la Révolution avec des raisonnements et des méthodes de croyants et prennent pour 

œu es sa a tes des a gu e tatio s de th ologie s. »1067
 

                   Co t ai e e t à e ue dit Le Bo , il  a pas d histo ie  se la a t 

de « l ole » de Taine. Si Monod ou Sorel, en leur temps, entretiennent une certaine 

p o i it  a e  Tai e, ils e  so t pas les h itie s et e fo e t e  au u  as u e ole. La 

tribune extraordinaire dont Aulard dispose lui garantit à coup-sûr la victoire sur le plan 

historique face à u  Tai e, do t les ad i ateu s d pe de t plus d u e id ologie politi ue  ue 

d u e ole histo i ue. La fo tu e de Tai e  t ou e sa aie li ite. C est Alpho se Aula d ui 

d tie t les lefs de l U i e sit , ui fo e les ou eau  histo ie s, ui a te Taine de 

l histo iog aphie u i e sitai e pou  de o euses a es. E  e se s, est lui ui a gag  le 

combat. 

                    Nous en avons la parfaite illustration dans le papier de Paul Acker 

publié dans le Gaulois en 1914 et qui prouve que la polémique déclenchée par A. Aulard 

perdure dans le temps. Le titre (ironique) do e le to  de l a ti le : le grand M. Aulard et le 

petit M. Taine. Le contenu confirme le but politique poursuivi, à savoir le dénigrement de la 

République radicale à travers son rep se ta t u i e sitai e. L auteu  pe se u Aula d a ait 

p u de s atta ue  à “o el ap s Tai e et ue la a tio  i ule te de Co hi  l e  a ait 

dissuad . Il e pli ue les oti atio s d Aula d pou  o att e « l i e se i flue e ue Tai e 

exerçait sur la jeunesse intelligente et qui devenait dangereuse pour le crédo 

révolutionnaire. »  E ide e t, l auteu  e s e a asse pas de ua es pou  loue  Tai e, 

qui aurait étudié la Révolution en « nationaliste » et accabler Aulard, qui serait le représentant 

de la République jacobine. « M. Aula d a ja ais t  aussi heu eu  ue sous le i ist e 

Co es où l o  hassait les eligieu , où l o  d pouillait les o u aut s, où l o  i e tait 

pour les généraux la guillotine sèche, où la délation si chère à Robespierre régnait partout ; où 

le moindre franc- aço  faisait, tout o e u  p ofesseu  de “o o e, des fi hes. C tait 

vraiment une époque digne de la Révolution. » Pour lui, la sentence ne fait pas de doute et 

Aula d est l i a atio  du olutio ai e : « Mais que la justice immanente nous ait 

démasqué dans cet enragé accusateur, qui eût dignement siégé au comité de salut public, un 

sophisti u  a a geu  de te tes, est u e a e tu e ui eût pas su p is M. Tai e. Le ja o i , 

disait-il, est par structure myope et sous l o sessio  de so  dog e et de so  o gueil, il pe d le 
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sens commun et pervertit en lui le sens moral. »
1068

 Comme nous le constatons, en 1914 

comme 30 ans plus tôt, le combat idéologique prend largement le pas sur les considérations 

purement histori ues, elles e de ie e t u u  p te te. Aula d o e Tai e so t 

p iso ie s d u  s st e ui les d passe. 

                                                 
1068 Acker (P.), « Le grand M. Aulard et le petit M. Taine », Le Gaulois, 1er janvier 1914. 
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C. Les derniers commentaires de la décennie 

 
U  e tai  o e d ou ages et d a ti les de e ues o sa s à Tai e pa aît 

dans les dernières années de la décennie. Délaissant le ton polémique propre au débat que 

ous e o s d o ue , es its s appli ue t à p e d e du e ul pa  appo t à so  œu e. “i 

les O.F.C. o stitue t toujou s le pôle d i t t p i ipal, la pu li atio  de Vie et 

correspondance, pe et au  o e tateu s d a oi  u e ue d e se le su  les id es 

soute ues pa  Tai e da s ses aut es ou ages et su  la oh e e de l œu e. D u e e tai e 

façon, ce recul porte aussi la marque normale du temps. Les censeurs appartiennent à une 

nouvelle g atio , ils o isse t plus à la f e e uasi-mystique de leurs aînés. Seul 

l e jeu politi ue sus ite e o e les passio s, le p e ie  a te s olis  pa  la a o isatio  de 

Tai e pa  Ba s, o e le se o d a e  le li e d Aula d, so t jou s, le t oisi e, a e  l A tio  

française, est encore en gestation. 

                  C est juste e t le as de Louis Di ie  ui li e, da s Les maîtres de la 

contre révolution, paru en 1907, un jugement décalé sur les Origines. 
1069

 Après avoir rappelé 

que « le mouvement contre révolutionnaire dans les intelligences françaises date de 1876, » 

s il a o de à Tai e le ôle p u seu  d u e ou elle app o he histo i ue, il a du al à fai e 

abstraction de son matérialisme et de son passé anticlérical. Il juge l’A ie  égime « encore 

plei  de f i olit  d ole » et loue le point fort des Origines qui apporte « la réfutation 

dogmatique de la Révolution. »  Ce te te su e pa faite e t l a iguït  de l A tio  

française à propos des O.F.C., e t e su  l e ploitatio  a i ale de La Révolution, texte qui 

se t les i t ts du ou e e t, tout e  etta t des se es su  l ho e. « Il a vu sous un 

angle brutal les faits. Son style abonde en traits de mauvais goût, défaut qui ne va jamais sans 

u  d faut de pe s e. Il e s aff a chit jamais de la littérature. »  

                    Les autres publications échappent au discours purement idéologique 

pour se focaliser sur des préoccupations différentes suivant les auteurs. F. Passy centre son 

discours sur le rejet du désordre par Taine qui expliquerait son acharnement contre la 

révolution en ne pouvant maîtriser ses antipathies personnelles. Il voit dans les O.F.C., comme 

de nombreux observateurs avant lui, la dénonciation de la souveraineté populaire prônée par 

Rousseau. « Le vrai mal, ue Tai e d o e a e  pe sista e, est le da ge eu  sophis e, dû 

à ‘ousseau, de la sou e ai et  du o e faisa t du ai et du fau , du juste ou de l i juste, 
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une question de majorité et engendrant à la fois le mépris des individus pour le gouvernement 

et le mépris du gouvernement pour la liberté des individus. »
1070

 

 

                    La p o upatio  de Paul Va  T eghe  est toute aut e, puis u il 

s i t esse au  appo ts ue Tai e e t etie t a e  la s ie e. 1071
 Il rappelle, à juste titre, son 

enseigne e t sui i e  ph siologie et zoologie, et u il est le p e ie  à o e oi  l histoi e 

sinon scientifiquement, au moins « e  l a o da t a e  des p o upatio s s ie tifi ues 

nouvelles. » C est l ide tifi atio  des s ie es o ales au  s ie es ph si ues ui retient 

l atte tio  de l auteu  et ui do e à Tai e la statu e d u  p u seu . «  Taine a démontré  la 

o espo da e e t e le ilieu ph si ue et le ilieu o al, e t e l i di idu ph si ue et 

l i di idu o al. Les faits spi ituels, id es, passio s, olontés, étant déterminés les uns par les 

aut es, le so t e o e pa  la p essio  de l i di idu ph si ue su  l i di idu o al et ue pa  

o s ue t, la s ie e de l i di idu ph si ue a les plus g a des ha es de se i  à la s ie e 

de l i di idu o al, la physiologie à la psychologie, la connaissance des corps à celle des 

œu es ou des a tio s de l esp it, pa  suite la o aissa e des ilieu  où so t e us es 

o ps, à l histoi e des pa tis, des oles, des do t i es, ui se so t fait jou  da s les es 

milieux. » Cet esprit scientifique manifesté par Taine et que Van Treghem  démontre de façon 

o ai a te, est pas a al s  de la e faço  pa  Vi to  Gi aud.  

                   Da s l a ti le de la Revue des deux mondes que nous avons cité dans le 

chapitre consacré à A. Aulard, Giraud donne une interprétation différente du scientisme de 

Taine. « Cette religion de la science, dont Taine fut un des prophètes, - car déjà il confond, 

comme il le fera toute sa vie, la « science » et la « philosophie, » - cette religion de la science 

ne pouvait faire exception à la loi commune. »
1072

 A partir de la correspondance éditée, Victor 

Gi aud, se li e à l a al se de l ho e ue fut Tai e à t a e s so  œu e. Il appo te pas 

d lai age ou eau su  les Origines, ni sur la th se d fe due, i su  l itu e, i e su  les 

oti atio s de so  auteu , se o te ta t d e pose  les otifs ie s o us, ho  otio el, 

patriotisme, instinct de propriété, ressentis par Taine au moment de la défaite de la France en 

1870 et de la Commune. Pour illustrer son propos, il cite une lettre inédite de Taine à un 

                                                 
1070 Passy(F.), « H. Taine », Journal des économistes, 1909 . 
 
 
            
1071 Van Treghem (P.), « Taine et la science », La Revue du mois, 10 mars 1909. 
1072 Giraud (V.), op. cit., p.550. 
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lecteur inconnu : «  Je suis bien heureux que l’A ie  gi e vous ait paru impartial : j ai tâ h  

d t e pu e e t histo i ue ; mais les hommes de parti ne veulent pas le croire. Avant-hier, un 

de es a is l giti istes e faisait e te d e ue j a ais ga d  des p jug s ou geois o t e 

l A ie  gi e, et u  aut e, pu li ai , e disait : Vous avez fait effort pour dire toute la 

vérité, mais on voit que vous insistez avec plaisir et préférence sur les vérités désagréables à la 

démocratie. » 
1073

 C est i o testa le e t les e e ts de -1871 qui lui ont fait 

rompre avec la pensée pure et se lancer « da s u e philosophie de l a tio . » Pour Giraud, les 

O.F.C. montrent toujours la voie à suivre, malgré ses imperfections : « Qu i po te ue so  

œu e, e  uel ues u es de ses assises, soit peut- t e u  peu adu ue et u elle soit est e 

inachevée ! E  pa eille ati e, est l o ie tatio , est l e e ple ui seuls i po te t. »1074
  

On a bien vu que « l e e ple » ou « l o ie tatio  », tels que Giraud les définit, sont bien suivis, 

ais pas toujou s da s le se s ue Tai e l eût souhait . Vi to  Gi aud est a a t tout u  

litt ai e eau oup plus atta h  à la philosophie de Tai e u à so  œu e historique. Il est 

e tai e e t u  de eu  ui o aisse t le ieu  la totalit  de ses œu es, puis u il  a 

o sa  d s l E ole o ale e  , u e tude app ofo die do t Tai e a ait eu 

o aissa e. “ il po te u e ita le atio  à so  aît e, il ne manque pas de lucidité 

quand il écrit dans la préface de son Essai sur Taine de 1901 : « Ne serait-il pas quelque peu 

t ai e de ouloi , d s aujou d hui, i di ue  a e  u e t op g a de p isio  e u il  a 

d ph e et d illusoi e da s ette œu e o sid a le ui, sa s doute, a pas e o e 

déroulé sous nos yeux toute la suite ininterrompue de ses effets ? Il faut laisser le temps faire 

so  œu e… »
1075

 

 

                   A la même époque, le neveu de Taine, André Chevrillon, publie une 

série de trois articles qui serviront de base à un livre publié entre les deux guerres, Taine, 

formation de sa pensée. Che illo , o pheli  de p e t s jeu e, a fi i  d u e affe tio  

elle, d u e assista e sui ie et de o seils o sta ts de la pa t de so  o le. La 

correspondance de Taine témoigne de ces conseils, en particulier pour sa thèse sur Sydney 

“ ith alo s u il tait p ofesseu  d a glais à l E ole a ale de B est. L a glophile u est Tai e a 

e tai e e t o t i u  à ette o atio . L i t t des sou e irs de Chevrillon réside dans le 

fait u il a pass  toutes ses a a es d t  à Me tho -Saint-Bernard, alors que Taine rédigeait 

                                                 
1073 Giraud (V.), op. cit., p. 562. 
1074 Giraud (V.), op. cit., p. 566. 
1075 Giraud (V.), Essai sur Taine, op. cit., p. XXV. 
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les O.F.C. “o  t oig age d passe la ge e t les sou e i s d e fa e. Il e pose, a e  

admiration, la méthode historique suivie par Taine qui lui semble ahurissante : « Le défaut 

g al de sa thode est u elle suppose à la po t e de ha u  les puissa ts et d li ats 

i st u e ts de e he he, les fa ult s d a al se et de isio  ps hologi ues ui 

appa te aie t u à lui. Pa  e e ple, entre une charmille à Versailles, un raisonnement 

philosophique et théologique de Malebranche, un précepte de versification de Boileau, une loi 

de Col e t, u  o pli e t d a ti ha e, u e se te e de Bossuet su  la o aut  de Dieu, il 

avait aperçu de secrètes analogies dont il avait induit la formule psychologique du XVIIe siècle. 

Il se lait oi e ue tout iti ue tait apa le d o se atio s et g alisatio s se la les, 

du même sens des types et des ensembles historiques et de leurs secrètes connexions. »
1076

 

Che illo  s appli ue à d sa o e  la ue elle à p opos de la th se a e, ilieu, o e t, de 

l Histoire de la littérature anglaise, en disant que la formule est « générale et ne pose que des 

conditions générales. » La loi sur les espèces seraient valable sur la multitude et douteuse sur 

les individus. Il précise ce que nous avons souligné à plusieurs reprises que « Taine employait 

le mot race au sens historique et non pas anthropologique. » 

                   A propos des Origines, l auteu  s attache à expliquer le travail de Taine 

pour dégager les causes, les « génératrices » du mal français. Pour Taine le caractère essentiel 

des F a çais est so  t pe ps hologi ue. Il a deu  aspe ts, l u  i telle tuel, l aut e o al. 

L esp it f a çais se a a t ise pa  l a st a tio  d où d i e la th o ie des D oits de l ho e et 

de la souveraineté populaire. Celle- i o duit à l a a hie et au despotis e. « L histoi e 

i t ieu e de la F a e depuis  est elle de es deu  p i ipes, l a a hi ue et le 

despoti ue, de leu s o flits et de leu s alte a es, a  ha u  d eu  p oduit l aut e pa  

générations alternantes, de démagogies et de Césars. » Chevrillon explique que « Taine aimait 

les id es, ais elles e l i t essaie t ue da s la esu e où elles o espondent aux 

caractères généraux des faits. Ces faits, ces choses vivantes comme il y tenait ! Comme il 

s effo çait de les p se te  au le teu , e  s effaça t, e  adapta t so  st le à elui des itatio s, 

a o da tes au poi t ue des ad e sai es l o t t ait  de compilateur. Ses amis regrettaient 

pa fois u il  sa ifiât le plus pe so el de so  tale t. »1077
 A des o se ateu s ui s e tasie t 

sur la beauté du texte des Origines, Chevrillon  préfère « l e gie, les ou e e ts 

d i agi atio  philosophi ue, les apides o eptio s d id es g at i es d où so tit le li e et 

                                                 
1076 Chevrillon (A.), « Taine, notes et souvenirs », Revue de Paris, 1er mai 1908, p. 19. 
1077 Chevrillon (A.), « Taine, notes et souvenirs », Revue de Paris, 15 mai 1908, p. 294. 
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chacun de ses chapitres. » Il critique au passage les historiens qui se cantonnent à la 

o pilatio  des do u e ts et à l uditio , alo s ue so  o le pe sait l histoi e pou  

« abstraire et généraliser, trier le réel et le reconstruire idéalement. » Est-ce la bonne 

d fi itio  de l histo ie  ? Chevrillon reconnait que dans les Origines Taine est avant tout un 

philosophe. Il cherche « à payer sa dette », celle, estime t-il, que chaque homme contracte 

e e s so  pa s à sa aissa e. Il s i dig e, sa s le o e  de l a ti le de Mathiez ui a usait 

Tai e d a oi  a hete  u e aiso  e  “a oie pou  « être plus près de la frontière » et donc 

dénonçait sa peur.  

                   Dès son plus jeune âge, Tai e, d ap s so  e eu, a ait su o p e d e 

le caractère de la société française attachée à ses racines, la différence fondamentale entre la 

p o i e et Pa is, la o fis atio  des œu es olle ti es pa  l Etat o ipote t. Cette 

i p essio  a ait pas ha gée à la fin de sa vie et les O.F.C. e  so t l illust atio . Elle 

détermine la conclusion de son livre : « Etant donnée la constitution intime de la France 

contemporaine, le vice fatal et profond de cette constitution, quelles en sont les raisons 

explicatives ? – C tait la uestio  p e i e. Et oi i la po se, a outissa t fi al de toute 

l e u te. Eta t do  à la fi  du XVIIIe si le le total de l histoi e a t ieu e, ta t do s à 

ce moment telle forme de pensée et telle doctrine régnante, puis telles s ies d e e ts 

et de situations, tels personnages dominateurs, notamment et finalement « Napoléon en face 

d u e ta le ase a e  so  esoi  de fai e ite et so  goïs e iage  », la conséquence logique 

est la constitution intime de la France actuelle avec son vice profond, tous deux définis 

exactement comme dans la question, question et réponse supposant le même jugement sur la 

France actuelle. »
1078

Sans-doute Che illo  est au plus p s de l esp it de Tai e, auta t su  la 

fo e ue su  le fo d…  

                   Ces t ois a ti les, s ils happe t pas au ge e hagiog aphi ue, 

do e t le s a io plausi le de l itu e des Origines e  e te ps ue l illusio  d u e 

certaine proximité avec leur création. A ce titre, ils sont exceptionnels. 

 

 

                    Trois ouvrages consacrés à Taine paraissent en 1909, écrits par des 

auteu s de se si ilit  diff e te, et ui, sa s appo te  ita le e t d lai age ou eau, fo t 

u e s th se i t essa te d u e œu e ieille d u e i gtai e d a es. Le p e ier, de 
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498 

Charles Picard, a pour titre explicite Hippolyte Taine. Il faut remarquer que ce texte répond à 

u  o ou s d lo ue e p opos  pa  l A ad ie f a çaise e   su  le th e « un discours 

sur Taine » e  o te a t le p e ie  p i . Que l A ad ie p opose un concours sur Taine alors 

se d oule la o t o e se histo i ue ui suit la pu li atio  du li e d Alpho se Aula d est 

certainement pas un hasard !  L auteur dresse un portrait psychologique de Taine pour 

expliquer le contenu des Origines.  Par exemple, Picard pense que si Taine a une idée 

pessi iste de l hu a it  et oit da s l ho e u  alade, est u il tait lui-même malade. 

Le raccourci est hardi, mais plausible quand on connait la sa t  f agile de l histo ie . Son 

analyse de la méthode tainienne est tout à fait juste et u il su e ai si : Après son enquête 

d o se atio , Tai e e  d gage les faits do i a ts ui so t les auses des faits pa ti ulie s. 

Ces causes deviennent les génératrices de sa démonstration. “ il ad et l o igi alit  et la 

puissance de la méthode, Picard lui reproche son déterminisme. Il admire sa capacité 

d a st a tio , de o e oi  les g alit s, de saisi  et d e pli ue  les faits à pa ti  des 

do u e ts d a hi es aptes à d o t e  ses id es p o çues. « Pendant que les documents 

s asse le t, l a st a tio  i te ie t : elle écarte les faits les plus vulgaires, elle laisse tomber 

les moins significatifs, et elle met en valeur ceux qui sont caractéristiques et dominants. » 
1079

  

Il analyse parfaitement le déterminisme de Taine, sa o eptio  du ôle de l histoi e, à sa oi  

la d du tio  de l a e i  de l ho e à pa ti  de sa ie pass e. D où so  o se atis e, so  

atta he e t au  t aditio s, so  ejet du Co t at so ial, sa o i tio  ue est da s le pass  

u il faut e he he  u e ou elle fo e so iale. Bie  u il appo te pas de latio  su  la 

thode ps hologi ue appli u e pa  Tai e pou  e pli ue  le ja o i is e, Pi a d l a al se 

parfaitement. « C est e  tudia t du poi t de ue de l â e hu ai e les e p ie es du pass  

que nous apprenons à concevoir la nature et les conditions des sociétés. Taine explique 

u u e so i t  ou elle esse le à u  e eau. Les lois de la ie du e eau se et ou e t 

dans la vie des peuples. » 
1080

  Il lui e d ho age d a oi  fait o p e d e  « qu il faut 

appliquer à la politique les méthodes de la science expérimentale. Il a imposé cette idée que 

l a e i  d u  peuple est i s it da s so  pass . » Ce besoin de tout « condenser en règles de 

savoir » ig  pa  la thode de Tai e o stitue pou  l auteur « le mirage de la génération de 

1850. » “i ette tude e p se te gu e d o igi alit , elle su e glo ale e t les id es 

ises su  l œu e histo i ue. 
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                   L essai p opos  pa  Paul La o e a le ite d e ploite  des pistes ui, 

sans être nouvelles, ne se contentent pas de recycler des arguments déjà dits. Elle exprime en 

pa ti ulie  u e i p essio  ui peut t e esse tie de a t l œu e : « La psychologie de Taine 

fut elle d u  ho e de a i et, g a d esp it e lusi e e t sp ulatif, observateur passager, 

e li  et apte à a st ai e des ui tesse es, et ui, aïf e  so e, s i agi e les aut es 

hommes faits comme lui. »
1081

 Les p eu es de l i flue e de ‘ousseau su  les id es de la 

Révolution avancées par Taine, ne lui paraissent pas convai a tes, alo s u il se le pe se  

ue la Co stitua te s est i spi e de Mo tes uieu, e  pa ti ulie  su  la s pa atio  des 

pouvoirs. Lacombe fait une remarque très juste, sans doute déjà soulevée, mais non formulée 

de cette façon : « Ainsi, Taine historie  est, je e dis pas l a solu o t adi teu , ais le 

réducteur de Taine philosophe ou psychologue, lequel a voulu nous prouver que la Révolution 

fut a a t tout le sultat d u e op atio  i telle tuelle al faite pa  u  esp it t op a st ait, 

tandis que le Taine historien nous fait très bien présager ce que sera en gros la Révolution, en 

e tu des i t ts et des passio s is e  jeu, et pa  là ous do e à pe se  u e  l a se e de 

Voltai e et ‘ousseau, la ‘ olutio  au ait pu t e e  g os e u elle a t . »1082
 

                    Lacombe reproche à Taine de négliger les cahiers de doléances, 

d ou lie  les le teu s ui so t de i e les d put s, de p te d e ue l a a hie tait la 

o s ue e de l a tio  du gou e e e t o stitutio el, alo s u elle l est de l A ie  

‘ gi e. Il e pa tage pas o  plus l id e ue le o ept des ja o i s soit elui du Co t at 

social mais approuve le tableau proposé du peuple refusant de payer après le 14 juillet 89. Il 

et le postulat ue est le o te te e t late t et le pessimisme de Taine qui le fait 

réagir tout au long de sa vie : - Jeune, il est en rébellion contre son milieu et rejette  la religion 

de sa famille. –Etudiant, il refuse de se rallier au spiritualisme officiel. – Enseignant, il ne 

autio e pas le oup d Etat de Louis-Napoléon Bonaparte. – Ecrivain, Il ne suit aucun parti. 

Toutes es a a t isti ues fo t di e juste e t à La o e ue Tai e appa tie t à au u e 

id ologie. Il est o se ateu , a ti d o ate, ais plutôt li al, a ifesta t sa ai te d u  

gou e e e t fo t, opp esseu  de l i d pe da e et de l i itiati e i di iduelle, e  au u  as 

réactionnaire. Il conclut enfin en le qualifiant de « libéral conservateur. »  

                                                 
1081 Lacombe (P.), Taine historien et sociologue, Paris, Giard et Brière, 1909. 
1082 Lacombe (P.), op. cit., p. 67-68.  
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                   Dans un autre livre La psychologie des individus et des sociétés chez 

Taine historien des littératures, Paul Lacombe qui avoue ne pas suivre Taine, confie : « Je tiens 

u o  est le dis iple des ho es ue l o  o t edit, auta t des ho es ue l o  p te. Au  

e d oits où je d ats et fi ale e t je use l opi io  d u  de es aît es, est e o e lui 

ui a ou i, ui a a  o t e lui-même ; sans ce qui est chez lui une erreur, à mon sens, 

je au ais pas t ou  e ue je ois t e la it  ; et s il  a elle e t it , est à lui 

d a o d ue j e  suis edevable. »
1083

 

 

                    L tude ue Fe e  o sa e à Tai e s appli ue, sa s o plaisa e, à 

e plo e  les diff e tes fa ettes a a t isa t l auteu  des O.F.C.. Dans un premier temps, il 

explique, en rejoignant le point de vue de Lacombe, que le pessimisme de Taine sur la nature 

humaine  dérive de sa santé fragile. « L ho e est fou, o e le o ps est alade, pa  

nature : La aiso  o e la sa t  est e  ous u u e ussite o e ta e et u  el 

accident. Les dangereuses forces primitives subsistent i do pt es. Qu u e ‘ olutio  late, 

elles fe o t uptio  et e plosio  p es u aussi te i le e t u au  p e ie s jou s ! Toute sa 

philosophie de la Révolution est ici, elle vient de la défiance que lui inspire la raison, des sujets 

de ai te u il t ou e da s l ho e. Il atta ue a la aiso  a e  d auta t plus de igueu  u il 

la rend responsable des fautes commises. »
1084

 Il est certain que la lecture approfondie de la 

o espo da e de Tai e e fo e ette h poth se et pe et d e pli ue  ie  des ta leaux 

décrits dans les Origines. C est à u  uisitoire des multiples facultés de Taine que se livre 

Ferey : Le diale ti ie  s e pose à l a us de l a st a tio , le ps hologue s ga e da s so  

a al se des faits o au  assi il s au  faits ph si ues, l histo ien se trompe dans sa 

g alisatio  des faits pa ti ulie s, le atu aliste a pas le e ul et le d ta he e t 

essai e, seul, à ses eu , le logi ie  e plit so  offi e. Puis ue, da s so  li e, l auteu  

étudie Michelet et Taine, il les rapproche, à bon escient, par leurs qualités communes : 

« enthousiastes, dédaigneux, indignés, ravis. » Autrement dit, ce sont les qualités littéraires de 

Tai e ui so t ises e  a a t. Ce pa all le au ait pas d plu à Tai e, lui ui a ait o sa  u  

article à Michelet en 1855, dans la Re ue de l’i st u tio  pu li ue, et repris dans les Essais de 

iti ue et d histoi e de  : « Au u  po te e e e plus ue M. Mi helet ette do i atio  

                                                 
1083 Lacombe (P.), La psychologie des individus et des sociétés chez Taine historien des littératures, Paris, Alcan, 
1908, p. 14. 
1084 Ferey (A.), Jules Michelet et Hippolyte Taine, Paris, Société française d’imprimerie et de librairie, 1909, p. 
79. 
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charmante ; lo s ue pou  la p e i e fois o  o e e à pe se  et u o  le e o t e, on ne 

peut s e p he  de l a epte  pou  aît e. » Pour être sincère, son admiration se teintait 

a oi s d u e e tai e se e : « Il se t si iole e t u il e peut s e p he  de oi e ; 

les auses de doute so t effa es, il ape çoit plus ue so  rêve : le voilà pour lui 

prouvé. »
1085

Cette sentence ne pourrait-elle pas être attribuée à Taine ?  

                     O  l au a o p is, Fe e   li e u e a al se juste et a gu e t e, 

se la t d u e d a i e pe s e politi ue. Pe et-elle de croire que les enjeux politiciens 

sont oubliés ? Ce tes o , ais elle pe et d esp e  ue les O.F.C. puissent être lues avec un 

esp it pu e e t iti ue. C est la o lusio  de Fe e  : « Il a répandu la clarté sur les questions 

obscures. Il a su grouper et relier celles qui semblaient être sans liaison et sans parenté. Il leur 

a do  la oh sio  et l a pleu  d u  s st e. “a s doute il a eill  ie  des esp its 

du « sommeil dogmatique » et il a t ou l  ie  des es. Mais le so eil est pas u  id al et 

l e a e , la réflexion, la discussion valent mieux que le rêve. Nous avons à le discuter. Nous 

a o s à epe se  les id es u il ous a l gu es. »1086
  

 

                    Plusieu s te tes d o t a t l i flue e e o e ie  p se te des 

Origines, sont publiés dans les années 10. Les clivages sont désormais définitifs et les 

différentes études consacrées à Taine reflètent les opinions politiques de leurs auteurs. 

Gusta e La so , histo ie  de la litt atu e, oppos  au  o lusio s ises pa  l histo ie , e  

nie pas pour autant son rayonnement : « Toutes les générations arrivées à maturité depuis 

, lui doi e t plus u à pe so e. » Il pense que la doctrine exposée par Taine aboutit à un  

pessi is e d sesp  et à u e philosophie ep se ta t l ho e o e u  a i al dominé 

pa  ses i sti ts sau ages. A usatio  sup e, il e  fait le suppôt d u e lasse politi ue 

déterminée : « Tai e, pa  peu  et hai e de la Co u e a ta li la philosophie de l histoi e de 

la Révolution dont le centre droit avait besoin en 1874. »
1087

Taine au service de la République 

opportuniste ? Cette sentence, même fausse, ne manque pas de sel. 

                   Le philosophe René Gillouin se montre, lui aussi, sévère avec Taine : « Il 

est diffi ile d e ag e  la faste i flue e de Tai e su  u  e tain nombre de générations qui 

ous o t p d es. Pa  ses th o ies du oi ph o al, de la fo ule de la a e, e t… Tai e 

                                                 
1085 Taine (H.), « Michelet » dans Essai de critique et d’histoire, [ 1866 ], Paris, Hachette, 15e édit., 1920, p. 85 
et 106. 
1086 Ferey (A.), op. cit., p. 91. 
1087 Lanson (G.), Histoire de la littérature française, Paris, Armand Collin, 1912, p. 1047. 
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conduisait directement au nihilisme moral. Or ses théories sont fausses et même absurdes. 

Penseur vigoureux assurément, sincère aussi et loyal, dans le sens immédiat de ces termes, 

mais dépourvu de finesse et de discernement à un degré incroyable, mêlant, brouillant, 

o fo da t tout sous p te tes d u it , Tai e est u  des esp its les plus fau  du XIXe si le. 

Qu il ait eu u e telle i flue e, e est do  pas seule e t u  d sast e, est u  

scandale. »
1088

 Il raille ses admirateurs qui ont pu accepter les généralisations hâtives, la 

naïveté, les affirmations hasardeuses de leur maître. Il reproche enfin, la négligence du facteur 

économique da s l histoi e de la ‘ olutio  au fi e de sa th o ie a e, ilieu, o e t. 

O  l au a o p is, Gilloui  e ga de au u  e seig e e t positif de l œu e de Tai e et le 

ejette at go i ue e t ho s de l histoi e des id es du XIXe si le. 

                  Ce juge e t est ide e t pas pa tag  pa  Geo ges “o el, issu du 

a is e,  ui se tou e e s l A tio  f a çaise e   ap s u  e gage e t d e fusa d. Il 

pense, au contraire, que Taine, en considérant la Révolution française comme une «  

expérimentation sociale » l a oule e s  de fo d e  o le. « La vie des hommes, les ressorts 

intimes des factions, les besoins matériels qui déterminent les tendances des grandes masses 

sont passés maintenant au premier plan. »
1089D aut e pa t, Geo ges “o el, et u e 

h poth se pa ti uli e e t pe ti e te à p opos de l esp it lassi ue tel ue Tai e le o çoit. 

Dans une lettre de 1909 adressée à Charles Maurras, 
1090

il écrit : « Taine a appelé classique 

tout e ui est pas o a ti ue, e de ie  te e a plusieu s se s : à côté de celui que nous 

lui do o s da s l histoi e de ot e litt atu e, il  a elui ue les Alle a ds lui o t do  

da s l histoi e de leu  philosophie. Les o a ti ues alle a ds so t des ho es ui eule t 

tenir compte de toutes les connexions qui e iste t da s l histoi e, ui a te t ota e t le 

ôle des t aditio s et ui su tout soutie e t ue les i stitutio s se fo t plus u elles e se 

d te t…Plus Tai e a tudi  les i stitutio s, plus il s est app o h  de l esp it o a ti ue, 

tel que le conçoivent les Allemands. Les terminologies ne sont pas très bonnes et elles 

e t aî e t eau oup de o fusio . Tai e a t  u  peu i ti e du goût u a ait l A ad ie 

pour les classifications. » 

                    Vi to  Gi aud, ue ous a o s eu l o asio  de croiser plusieurs fois 

dans notre étude, publie un ouvrage consacré aux écrivains du passé dont Taine fait 

ide e t pa ti. Ce li e ta t d di  à E ile Faguet, l i li atio  politi ue e  est pas 
                                                 
1088 Gillouin (R.), Essais de critique littéraire et philosophique, Paris, Grasset, 2e édit., 1913, p. 3. 
1089 Sorel (G.), Réflexions sur la violence, Paris, éditions du Trident, 1912, réed. 1987, p. 67. 
1090 Sorel (G.), « Lettre à C. Maurras le 6 juillet 1909 »,  Cher maître, Paris, Christian de Bartillat, 1995, p. 579. 
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absente. Son chapitre intitulé La pe so e et l’œu e de Taine ep e d l a ti le de la Revue des 

deux mondes de 1908 que nous avons cité à propos de la polémique suscitée par le livre 

d Aula d.  A p opos des li es o sa s à la o espo da e de Tai e, il eg ette les hoi  de 

Mme Taine et de sa fille qui éliminent, par exemple, les lettres destinées à About, Scherer, 

Mo t gut, B u eti e…Il o fi e gale e t ue, o e ela saute au  eu , la o eptio , 

l a gu e tatio , la justifi atio  des Origines de la France contemporaine sont contenues dans 

ces ouvrages. Avec le recul qui convient par rapport à ses premières études, Victor Giraud 

happe à l ad i atio  ate ui tait la sie e da s ses p e ie s essais. Pou  lui, e ui fait 

l o igi alit  de Tai e est sa fo e d esp it lassi ue alli e à u  fo d de se sibilité et 

d i agi atio  o a ti ue. Tai e u i ait, selo  Gi aud deu  fa ult s i o ilia les, elle de 

l a tiste et elle de l a al ste, et se t o pe ait e  o fo da t s ie e et philosophie. Vi a t 

diffi ile e t l allia e de L E pi e et du atholi is e, il s oppose à e de ie , oppositio  

radicale, absolue entre « la conception scientifique » et « la conception catholique du 

monde. »
1091

 C est u e iti ue espe tueuse ais a oi s u e aie dista iatio  a e  

l o ie tatio  p otesta te de Tai e… 

 

                    J. Bourdeau, rédacteur au Journal des débats et à la Revue des deux 

mondes, publie lui aussi un ouvrage consacré aux maîtres de la pensée contemporaine, en 

. O  sait ue Tai e l a ait i e e t e o a d  à Nietzs he ui he hait u  t aducteur 

français : « C est u  esp it t s ulti , t s li e, au ou a t de toute la litt atu e 

contemporaine ; il a o ag  e  Alle ag e, il e  tudie soig euse e t l histoi e et la 

litt atu e depuis , et il a auta t de goût ue d i st u tio . » 
1092

 Bourdeau fait de Taine, 

comme beaucoup de ses contemporains, avant tout un philosophe alliant à la fois la qualité 

d u  o se ateu  des d tails et elle d u  g alisateu  s le a t au  ues d e se le : « Il a 

une vision directe, immédiate de la réalité journalière, il voit vrai, il voit vivant. »
1093

 Rappelant 

ue l histoi e tait, a a t lui, u u e a he de la litt atu e, Tai e e  a fait u e pa tie de la 

science positive. Il adhère aux idées émises par les Origines, et du bilan dressé de la 

Révolution : « Il esso t ue les gai s o t pas o pe s  les pe tes. Ceu -là mêmes, aux 

profits desquels les jacobins prétendaient bouleverser, ont été les premiers à en pâtir. »
1094

 Si 

                                                 
1091 Giraud (V.), Maîtres d’autrefois et d’aujourd’hui, Paris, Hachette, 1914. 
1092 Taine (H.), « Lettre à F. Nietzsche le 14 décembre 1888 », Vie et correspondance, op. cit., t. IV, p. 277. 
1093 Bourdeau (J.), Les maîtres de la pensée contemporaine, Paris, Alcan, 1913, p. 38. 
1094 Bourdeau (J.), op. cit., p. 50. 
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l histoi e de Tai e pa ait t e ite sous l i flue e d u e philosophie pessi iste, e est 

u u e appa e e. Ce tes elle est à l oppos  d u  opti is e hu a itai e d u  Co do et ou 

d u  ‘ousseau, a  Tai e a u e o eptio  de l ho e p jo ati e, e  faisa t de lui u  a i al 

sauvage. Profondément déterministe, il rejette à la fois le pessimisme de Hobbes qui conclut 

au despotis e et l opti is e de ‘ousseau ui o duit à l a a hie. Il o çoit u  Etat fo t, 

p ot gea t les ito e s ais leu  pe etta t d e e e  leu s p ofessio s e  toute 

indépendance et se regrouper en associations. Ayant rappelé les idées de Taine, Bourdeau 

esti e ue e est pas e  atio aliste ais e  histo ie  et e  ps hologue u il t aite la 

religion. Certes, Taine pense que la science est incompatible avec le dogme catholique, mais 

l i sti t eligieu  est o fo e à la atu e de l ho e et il est essai e de e o aît e so  

importance comme lien social et frein moral. « Ami de la religion, mais non religieux selon la 

lettre, la philosophie de Taine aboutit à un stoïcisme plein de simplicité et de 

grandeur. »
1095

Dans son livre, Anatomie de la république, Louis Teste, est sévère avec Taine 

o e a e  ‘e a  ou Flau e t u il a use « d a oi  pa du le hi is e politi ue et 

religieux dans cette république. » Rappelant que Taine  est « adopté comme un oracle par les 

monarchistes et les catholiques », il lui ep o he d a oi  t op plo g  da s le asie  de la 

Révolution et « que ses yeux brulés par les fourneaux ont vu en laid des éléments dissociés, 

o e l a ou heu  ui e e ait da s la ate it  ue l a ou he e t. »1096
Enfin, un 

o e tai e d u  o se ateu  t a ge  ite d t e it , su a t assez ie  le se ta is e 

de l po ue. Il a e de Ba ett We del ui, e e a t su  la pol i ue o asio e pa  le 

p ojet d e tio  d u e statue de Tai e, s to e ue les adicaux puissent dire « u ho o e  

sa oi e o espo d ait, e  o s ue e, à u  e ie e t des D oits de l Ho e. » 
1097

 

L auteu  a oue sa pe ple it  de a t u  tel a gu e t… Ce ega d de l e t ieu  est-il pas le 

résumé de ces incessantes polémiques à propos de l œu e de Tai e au ou s de la p e i e 

décennie du siècle ? 

                                                 
1095 Bourdeau (J.), op. cit., p. 56. 
1096 Teste (L.), Anatomie de la république, 1870-1910, Librairie du XXe siècle, 1910, p. 63-64. 
1097 Wendel (B.), La France d’aujourd’hui, H. Floury, 1910, p. 356-357. 
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D. L’influen e de Taine hez Mau as : une réalité ? 

 
    Le o  de Tai e este asso i  da s l i agi ai e olle tif à elui de Mau as au 

e tit e u à elui de Ba s. “i e de ie  a fait de Tai e u  t oi  o sta t de ses œu es 

et le ite f ue e t pou  appu e  ses id es, il e  est pas ai e t de e pou  

Maurras. Dans la période qui nous intéresse et qui correspond à ses années de maturation 

politique, Tai e est d a a tage u e f rence de sa formation intellectuelle, le plus souvent 

asso i  à d aut es aît es tels ‘e a , Co te ou Le Pla , u u  e ou s s st ati ue à so  

autorité. Les origines de la France contemporaine constituent la pierre angulaire sur laquelle 

repose sa conscie e du d li  de la F a e et so  ejet de l œu e de la ‘ olutio  f a çaise. 

Il en a une lecture et une interprétation personnelle et surtout en déduit des conclusions que 

au ait pas i agi es Tai e. Nous a o s u da s les hapit es p de ts ue si l histo ie , 

e  e t ep e a t so  œu e, a ait ie  l a itio  d appo te  des po ses à ses 

i te ogatio s, il s tait ie  ite sig  à e pose  ue des o stats. Ce so t ses le teu s 

successifs, de Barrès à Maurras en passant par Bourget, qui vont proposer des réponses au 

diagnostic de Taine. Pour reprendre la métaphore de Taine concernant le « médecin au chevet 

de la France malade », e so t ie  eu  ui o t dige  l o do a e e  i te p ta t 

l tiologie ui leu  est p opos e. Le ut de ot e p opos est pas d e pose  les id es 

pe so elles  de Mau as ou du ou e e t politi ue ue de ie t, à ette p iode, l A tio  

française sous son impulsion, mais plutôt de montrer comment Les Origines peuvent être 

exploitées à des fins partisanes. 

 

                   C est l a  Pe o  ui fait d ou i  Tai e à Mau as. Il de ie t so  

professeur au collège du Sacré-Cœu  d Ai -en-Provence en 1882 mais renonce à 

l e seig e e t d s l a e sui a te. Des lie s t s t oits u isse t Mau as à elui ui a 

devenir vicai e g al d Ai  puis ue de Mouli s, jus u à sa o t e  . Ils se t aduise t 

par une correspondance importante entre les deux hommes, particulièrement riche car elle 

aborde tous les sujets et constitue un témoignage capital sur la pensée de Maurras. Celui-ci, 

sa s e ag e  le ôle i itiateu  de l a  Pe o , lui e o ait l o igi e de sa g a de ad i atio  

pour Taine : « L o  se t o pe ait de eau oup e  se figu a t u il ait jou , aup s de oi, le 

ôle d u  o iteu  ou d u  p  o iteu  de l o d e lassi ue atholi ue ou o al. Il tait 

certes pas dupe des légendes pseudo-historiques de 1789-1793 et il avait été des premiers et 
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des plus fervents lecteurs de Taine. Mais ces idées fausses et ces fables menteuses dûment 

écartées, son esprit occupé à tout autre chose ne se souciait pas de constituer une doctrine 

philosophi ue ou litt ai e, i à  e gage . » 
1098

 Alo s u il a ue seize a s, Mau as it 

à Penon : « L a  Gi aud 1099 a p t …Tai e ! Il me semble que je me fais à sa politique 

toute expérimentale. Peut-être a-t-il raison de se moquer des théories et des systèmes sortis 

d u  e eau aiso a t et o  de l o se atio  et des esoi s d u  peuple - et de préférer les 

gou e e e ts et les i stitutio s ui so t da s les œu s et o  da s le papier. Pauvre 

légende révolutionnaire ! Comme il la traite ! “ous e appo t epe da t il e se le u à 

e t a s de dista e si l o  est ieu  pla  pou  o aît e les faits histo i ues, il est plus 

diffi ile de saisi  l e altatio  et l effe es e e de toutes les t tes. Beau oup d a tes 

(coupables en eux- es et lo s u o  les juge à t te epos e  peu e t t e e us s jus u à 

u  e tai  poi t pa  l e t aî e e t g al ui pou ait g ise  jus u au  e eau  les plus 

fe es et les plus f oids. Je ie s d a hever aussi les Notes su  l’A glete e du même auteur. 

Cet ou age se le le o e tai e de l aut e, ta t les id es politi ues so t eli s pa  le 

s st e g al des ilieu . Toujou s le e dada  u il a esse, ais au poi t de ous le 

faire aussi parfois caresser ! » 
1100

 

                   L a  Pe o  lui po d uel ues jou s plus ta d : « Taine vous fait 

revenir un peu de votre enthousiasme pour 89, à la bonne heure ; a e  ot e esp it d ailleu s, 

il était difficile que vous vous attardiez bien longtemps à la remorque de M. Prudhomme. Il y a 

pou ta t da s et ou age de Tai e, d ailleu s si juste e t ad i , ie  des id es e ag es 

et même fausses, surtout dans le premier volume. »
1101

 O  l au a o p is, l a  Pe o  a plus 

apprécié La Révolution que l’A ien régime ! Quand Maurras séjourne à Paris en 1886, il a 

e o e l e thousias e de la jeu esse lo s u il d it à so  aît e sa isite à l A ad ie 

française : « Jeudi de ie , j ai eu u e a te pou  la s a e pu li ue de l A ad ie f a çaise, 

et, pendant deu  heu es, j ai pu ega de  tout o  soûl Copp e, Tai e et “ull  P udho e, 

les seuls de la a de do t j ai sou i. »1102
 

                    U  peu plus ta d, e  , l ha ge e t e les deu  ho es e 

manque pas de sel à propos du style de Taine. Penon étant en cure à Cauterets  et 

                                                 
1098 Cité dans Bayot, « Miettes et brindilles – Glanes maurrassiennes »,  Cahiers Charles Maurras, n° 25, p. 52. 
1099 Le chanoine Giraud est le directeur de son collège. 
1100 « Lettre de Maurras à Penon le 8 août 1884 », Dieu et le Roi, correspondance entre C. Maurras et l’abbé 
Penon, Paris, Privat, 2007, p. 67. 
1101 « Lettre de l’abbé Penon à Maurras le 19 août 1884 », op. cit., p. 68. 
1102 « Lettre de Maurras à l’abbé Penon le 30 novembre 1886 », op. cit., p. 144. 
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s appli ua t à d i e les pa sages p e s à so  i te lo uteu , it : « “i j a ais ot e 

plu e, j essaie ais de ous les d i e. Mais je e l ai pas, et au lieu de ous se i  a p ose 

d olo i e, j ai e ieu  ous e o er aux Voyages aux Pyrénées de Taine dont le style 

original, mais tendu, se rapproche du vôtre, du vôtre actuel du moins, car le vôtre primitif 

alait ie  ieu  ue le sie  pa e u il oulait de sou e, et u il sa ait t e, o e les ga es 

de ce pays-ci, tou  à tou  to e tueu  laissez oi fo ge  e ologis e si e  est u  ou 

mollement caressant autour des herbes de la prairie, suivant les sujets. » 
1103

 La réponse de 

Mau as t aduit ie  la dista e u il e te d ga de  a e  Tai e, e  au u  as l ad i ation 

ate d u  dis iple : « Pourquoi dites-vous que Taine a un style original ? Il a un style anglais 

avec un frottis de Gauthier et Flaubert par-dessus. Lisez les souvenirs de Sarcey (Comment je 

suis devenu journaliste), ous  e ez ue Tai e à l E ole o ale a ait pas de st le. Il otait 

e  g ises alg es ses i p essio s d histoi e et de litt atu e. Tout e ue ous lui o ez 

d pith tes et de tallis es ô sau ât e sou e a e !) sont des miettes tombées de 

Magny. » 
1104

La critique est sévère et si, dans ce cas, elle ne concerne que le style, Maurras ne 

se prive pas non plus de critiquer le fond. Comme toujours chez Maurras, à propos de Taine, 

on relève de nombreuses nuances contradictoires. Egratignant au passage les diners Magny et 

leurs provocations anticléricales, il admire sa méthode et sa thèse du « fait causal ». Dans sa 

critique du 5
e
 volume des O.F.C.  en décembre 1890, il écrit : « Devant une série de causes 

ou es a e  igueu , suspe dues a e  g â e à uel ues pe s es, et s pa ouisse t e  un 

ou uet de faits, u e lo ue e opieuse et p ise s l e e  lui, ui le soul e. » “ il iti ue 

le style, au moins apprécie-t-il la grâce des tableaux : « Ses descriptions ressemblent à des 

chansons des littératures antiques qui enivraient comme du vin et, suivant le degré des aèdes, 

p ipitaie t les ho es à la ataille ou à l a ou . »1105
 Visi le e t, l a  Pe o  est du 

même avis que Maurras : « Je viens de lire les premiers volumes de Taine sur la littérature 

anglaise. Je dois vous avouer que si les poi ts de ue, tout s st ati ues u ils soie t, 

i t esse t, si les itatio s pa fois e pa aisse t t s elles, su li es e, le st le si 

travaillé et si monotone me fatigue énormément. Combien je mets au dessus le style de 

Sainte-Beuve et même celui de Brunetière ou de Faguet, beaucoup moins fatigants quoique 

travaillés aussi. »
1106

 

                                                 
1103 « Lettre de l’abbé Penon à Maurras le 1Er juillet 1890 », op.cit., p. 312. 
1104 « Lettre de Maurras à l’abbé Penon, juillet 1890 », op. cit., p. 318. 
1105 Maurras (C.), « A propos du Ve volume des O.F.C. », op. cit. 
1106 « Lettre de l’abbé Penon à Maurras le 7 juin 1894 », op. cit., p. 388. 
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                    Co e o  peut le o state , l a  Pe o  a ie  jou  le ôle 

d i itiateu  des œu es de Tai e aup s d u  Mau as a ide de f e e et est la isio  de la 

Révolution de celui-ci qui a déterminé ses convictions premières. Chez le jeune philosophe qui 

se construit, un deuxième personnage renforce, avec une distanciation comparable, sa 

fas i atio  pou  l œu e tai ie e. Il s agit de Mau i e Ba s.  

 

                    Maurras raconte lui-même dans Maît es et t oi s de a ie d’esp it 

1107
son enthousiasme à la lecture de Sous l’œil des Ba a es en 1888. Il écrit un petit article et 

le appo te à l a  Pe o  : « Pour une ligne insérée dans L’I st u tio  pu lique sur Sous l’œil 

des Barbares, Mau i e Ba s a it pou  e e e ie . Il a ait pas lu o  a ti le d a il 

dans L’O se ateu . Je le lui ai envoyé. Il paraît que dans cet article-là j a ais de i  tout u  

ou a t d id es d elopp es da s o  a us it et u il e  a ait et a h . C a l a audi ! 

Depuis nous avons échangé pas mal de lettres - sans nous être vus toutefois. » 
1108C est 

Maurras qui va le voir rue Chaptal et narre la scène dans le livre cité plus haut : « La porte fut 

ouverte par un adoles e t ui pa aissait u e ui zai e d a es. M  Mau i e Ba s, 

demandai-je. Il me parut répondre : est oi. » Ils de ie e t i diate e t a is. L a e 

suivante, Maurras écrit un article élogieux  en première page de l’O se ateu  f a çais 

consacré à la critique de l’Ho e li e et intitulé Le Dieu nouveau. Maurras écrit : « Voici que 

ie t d lo e u  ulte o igi al, a solu e t app op i  à ot e fi  de si le, u  ulte euf 

p h  pa  u  jeu e po te au o  d u  Dieu p es ue ou eau. Ce Dieu est le Moi. Ce culte 

est l gotis e. Ce p oph te, est aut e ue Mau i e Ba s. »1109
 

 

                   Cette amitié ne signifie pas pour autant fusion intellectuelle ou 

politique entre les deux hommes, et en particulier dans ces années-là, à propos du 

boulangis e. Ai si Mau as l it-il à l a  Pe o  e   : « Les huit jours de M. Renan de 

Ba s, pu e fu iste ie. Ba s a ja ais is les pieds da s la aiso  de T guie . Les i  

sixièmes de la presse ont été attrapés. Donc, je puis avouer ça sans trop d hu iliatio . 

Pou ta t, il faut ue je l a oue, sa s uoi a o espo da e pa isie e se ait f app e de 

discrédit. Cette bonne farce a un peu relevé Barrès dans mon opinion, mais je lui en veux 

toujours pour sa Boulangerlâtrie. Je déteste le Général, pour la o u e e u il fait à a 
                                                 
1107 Maurras (C.), Maîtres et témoins de ma vie d’esprit, Paris, Flammarion, 1953. 
1108 « Lettre de Maurras à l’abbé Penon le 22 novembre 1886 » op.cit., p. 266. 
1109 Maurras (C.), « Le Dieu nouveau », L’observateur français,  juillet 1889. 
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furia épistolaire. »
1110Ce e se a pas la seule de leu s di e ge es…Il faut aussi ajoute  ue 

l a  Pe o  e goûte pas t op la litt atu e de Ba s : « Soyez Maurras et non Barrès et 

encore moins Mallarmé. »
1111C est e o e Ba rès qui fait connaitre Bourget à Maurras, 

Bourget le disciple de Taine, ce qui réunit symboliquement les trois hommes à leur maître. 

Ba s se t d e t ege t à Mau as aup s des e ues et l i ite à pu lie  pou  gag e  de 

l a ge t, e ui l aga e p odigieusement : « Le malheur est que notre ami Maurice Barrès 

e ie t de te ps e  te ps au Qua tie  lati  fai e a e  ous u e uit e d esth ti ue et de 

haute morale. Et ce trouble-fête a toujours à la bouche ce refrain à moi destiné : « Faites-vous 

donc connaître ! Gag ez do  de l argent ! » C est e o e g â e à Ba s, s il pa aît un de ces 

mois un article signé C. M. à la Nouvelle revue. Il s est ha g  de le p se te  à Mada e Ada . 

« Et est aussi Ba s ui a d te i  à i e à Bou get pou  e t e  e  elation avec ce 

romancier qui décline abominablement. Il paraît que plusieurs de mes articles aient intéressé 

et plu dans ce monde-là. Ta t ieu  si j a i e ai si. Qua t à e do e  pou  ela de la pei e, 

à quoi bon ? »
1112

 

                   Ces lignes permette t d app ie  le peu de o sid atio  a o d e à 

Bou get pa  Mau as. “a o espo da e à l a  Pe o  t oig e de ette ide e : « Je lis 

aussi Paul Bou get do t l A ad ie a ou o  La Cruelle Enigme, titre sentimental qui voile 

des réalités fort crues dans leur élégance. Avec tout son pathos – et il en a pas mal – l auteu  

est pourtant un psychologue. Mais il le dit trop, il le sait trop, il a trop de parti pris. Tous 

charlatans, tous ! Quel ues u s fo t des d ou e tes da s l a ato ie du œu , ais l appa eil 

do t ils les e tou e t, gla e sou e t ad i atio  et s pathie. C est le d faut de 

l po ue. »1113
 Maurras sait garder ses distances : « Bourget est un homme charmant, mais 

trop bon administrateur de lui- e et d esp it t op pa i o ieu  pou  d chaîner ainsi des 

s pathies à dista e, su tout e t e u  ue d a ie  gi e et u  li e ti  o e oi. » 

1114
Ces commentaires peu amènes restent privés, car publiquement Maurras ne tarît pas 

d loge su  Bou get. Ai si, il it u  a ti le logieu  de Cosmopolis dans La gazette de France 

e  d e e . O  sait ue Bou get, da s so  li e, s essaie à fai e agi  ses pe so ages e  

isite à ‘o e selo  leu s f e es eth i ues et histo i ues, illust a t la th se de l h dit  

                                                 
1110 « Lettre de Maurras à l’abbé Penon  le 16 mai 1889 », op. cit., p. 278. 
1111 « Lettre de l’abbé Penon à Maurras le 26 février 1890 », op. cit., p. 308. 
1112 « Lettre de Maurras à l’abbé Penon, juillet 1890 », op. cit., p. 314. 
1113 « Lettre de Maurras à l’abbé Penon, 3 février 1886 », op. cit., p. 96. 
1114 « Lettre de Maurras à l’abbé Penon, 23 janvier 1906 », op. cit., p. 474. 
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u il s appli ue à att i ue  à Taine : « L a e sio  des a es est o ale e t u  p jug , ais 

so iale e t elle t aduit u  i sti t de o se atio  d u e i failli le sû et  » 
1115

 Maurras ne 

peut que se réjouir de cette démonstration de racisme qui renforce tant ses propres idées. Il 

saura e ploite  ette p o i it  ua d Bou get l au a ejoi t au sei  de l A tio  f a çaise et 

ie  u il le p ise, sa e o e litt ai e le se t.  

                     Un peu plus tard, il donne à La Revue de Paris un autre article de la 

même veine, L’Esp it de M. Paul Bourget, ui se eut t e ad i atif de l œu e de e de ie . Il 

retrouve, à travers Bourget, l e seig e e t de Tai e, à sa oi  que le caractère de chacun est 

fa i u  pa  les fo es politi ues et at ielles. C est ai si u il e ie t su  Le Disciple et 

o teste l id e de Bou get ui fait pe se  à « Greslou que si la rigide vertu du professeur Sixte, 

so  aît e, est poi t d a o d a e  les th o ies du e “i te, e dis iple se ha ge a de 

ramener les choses à leur figure régulière ; et nous lui e o s o ige  l a o alie e  

o fo a t ses se ti e ts et sa o duite au  id es u o  lui a do es »
1116

A ce sujet, il 

émet une réserve en note, trouvant la déduction excessive : « La faute de Sixte fut moins 

d a oi  iti u  deu  ou t ois fo de e ts de la morale en cours – Dieu, le devoir, - que de ne 

s t e poi t o up s de la ie o ale ou, si l o  ai e ieu , de la ie so iale. Le g a d et p o e 

Taine disait ingénument dés son premier livre : « Y a-t-il des Français ? » Il y a des Français et il 

y a même des hommes. Taine le vit plus tard, sans avoir eu le temps de formuler toutes ses 

idées sur ce point ? »
1117

 Dans cet éloge intéressé de Bourget, il faut surtout y voir la 

satisfaction du retour de celui- i da s le gi o  de l Eglise atholi ue. Il essort de tous les 

commentaires que nous venons de citer une certaine condescendance de Maurras vis-à-vis de 

Bou get. L ad i atio  ue e de ie  lui oue le flatte e tai e e t sa s ue e soit 

ita le e t ip o ue. L a glophilie de Bou get, u il pa tageait avec Taine, a-t-elle joué 

un rôle dans le voyage en Angleterre de Maurras ? « Plus je ega de de p s l a gli a is e, 

plus je suis f app  des a gu e ts u u  g a d i ai  o e ous pou ait e  ti e . » 
1118

 

 

 

                                                 
1115 Bourget (P.), Cosmopolis, Paris, Lemerre, 1892, p. 89. 
1116 Maurras (C.), « L’esprit de M. Paul Bourget », Revue de Paris,  t.VI, 1895, p. 560-579. 
1117 Maurras (C.), op. cit., note 1, p. 571. 
1118 « Lettre de Bourget à Maurras le 15 juillet 1903 », dans Cher maître, Paris, Christian de Bartillat, 1995, p. 
99. 
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                    Le 30 décembre 1890, Mau as ad esse à l a  Pe o  l a ti le u il 

ie t d i e su  Les Origines pour l’O se ateu  f a çais e  p isa t u il souhaite le 

reprendre « un de ces jours, en le soignant mieux », pour la Revue Internationale. Nous l a o s 

cité dans un chapitre pr de t, le te te est l illust atio  e de la positio  de Mau as is-

à- is de Tai e e  s atta ua t plus à ses ad e sai es u e  lui d essa t des lau ie s : « Les 

esto a s ui i e t de la d li ues e e populai e s i ui te t do , à t s o  d oit, de la 

it  des li es de M. Tai e. C est pou uoi le o seil u i ipal pa e M. Aula d pou  le 

fute  du haut d u e hai e. M. Joseph ‘ei a h ui se o t a p es ue uita le pou  M. 

Thureau-Da gi , pa g e poi t les pith tes du es à M. Tai e. Et les sous-Reinach 

e h isse t jus u à la hai e, jus u à att i ue  ses li es à la peu , au lu e, à la asse passio  

d t e a ad i ie . »1119
 O  sait ue Tai e, satisfait de l a ti le, passa au jou al pou  

e o t e  l auteu  et  laissa sa a te. Mau as alla lui rendre visite quelques jours plus tard. 

Ba s s est i spi  de ette e t e ue pou  i e so  hapit e L’a e de M. Tai e dans Les 

Déracinés . C est la d o st atio  d u  se s politi ue d jà ie  affi  de la pa t d u  

Mau as ui, à pa ti  d u e d fe se de l œu e de Tai e, se li e à u e atta ue i ule te de la 

gauche gouvernementale. Taine est-il aveuglé ou naïf ? Est-il consentant ou simplement 

flatté ? Lui si prompt à se méfier des exploitations politiques, ne perçoit-il pas chez le jeune 

provençal l ho e politi ue e  gestatio  ? La o duite de Tai e est t ou la te… 

                   La critique que Maurras fait de La Fontaine et ses fables en 1897 est 

loi  d t e o plaisa te. Ap s a oi  dit ue Tai e a al sait pa faite e t l œu e de La 

Fontaine, il e siste pas à l atta ue  su  sa thode ui le fait passe  à ot  du te te : « La 

po sie et e l esth ti ue se te du fa uliste lui o t happ  : il a pas e tio  les 

idées générales de la Fontaine : est ue tout ela a ait u u  appo t assez lointain avec la 

a e, le o e t, le ilieu… »
1120

 

  

                    En février 1898 paraît L’id e de la d e t alisatio , essai dans lequel 

Maurras expose ses idées sur la décentralisation ou plutôt sur le fédéralisme, car dans son 

esprit les définitions sont liées : « A ette heu e, p ati ue e t, et uel ues a ti o ies u o  

puisse découvrir entre les mots décentralisation, régionalisme, fédéralisme, nous avons pris le 

parti de les employer tous les trois indifféremment pour obtenir la renaissance municipale et 

                                                 
1119 Maurras (C.), « Les Origines de la France contemporaine », op. cit.,  29 décembre 1890. 
1120 Maurras (C.), « Taine », Le soleil, 21 août 1897. 
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provinciale. »
1121

 Sa dédicace rend hommage à ceux qui ont inspiré sa pensée : « A la doctrine 

de nos maîtres, Comte, Le Play, Renan et Taine. » Il voit dans la décentralisation le moyen 

d a de  au f d alis e et da s le ito e  l u it  l entaire de la première entité 

o u autai e. Ce f d alis e doit ett e e  œu e : « l auto o ie des g oupes 

te ito iau . ‘ie  de oi s, ais ie  de plus. Pa  là e u ils so t aff a his, de tels 

groupes restent les maîtres de leur état particulier, c est-à-dire de tout ce qui ne porte pas 

attei te au statut du g oupe i f ieu  ou sup ieu . Il  a pas de g oupe te ito ial i f ieu  à 

la o u e, i sup ieu  à l Etat atio al. »1122
  Il e s agit pas de d lo alise  si ple e t les 

pou oi s de l Etat omme le souhaiterait les décentralisateurs, mais de donner aux pouvoirs 

locaux la possibilité de créer des institutions dans les communes mêmes. Maurras ne souhaite 

pas u e di i utio  des pou oi s de l Etat e  ta t ue tel ais plutôt eu  de « l Etat e t al ». 

Nous e so es pas si loi  de e ue Tai e appelait de ses œu , ie  u il ait ja ais utilis  

le te e f d alis e et u il se fiait de l a apa e e t du pou oi  lo al pa  les i o it s 

agissantes issues du suffrage universel. Mais cette critique de la centralisation est toujours 

présente dans les Origines, do t il a use la o a hie d e  t e espo sa le : « Ce est poi t 

la ‘ olutio , est la o a hie ui a i pla t  e  F a e la e t alisatio  

administrative. »
1123

On voit bien là la divergence fondamentale entre Taine et Maurras. 

 

                      Le deuxième texte politique publié par Maurras paraît chez Honoré 

Cha pio  à l auto e  et po te le tit e Trois idées politiques : Chateaubriand, Michelet, 

Sainte-Beuve. Ce li e s atta ue au rôle de la littérature dans la formation de la pensée 

politi ue et  eut d o t e  l e eu  o ise pa  les pa tis e  u te de f e e : « La vieille 

France croit tirer un grand honneur de Chateaubriand, elle se trompe. La France moderne 

accepte Michelet pou  pat o , ais elle se t o pe à so  tou . E  e a he, i l u e i l aut e 

des deux Frances ne nous montre un souci bien vif de Sainte-Beuve ; C est e o e u e faute, 

un Sainte-Beu e peut les ett e d a o d. »1124
 Il est évident que ce texte doit beaucoup à 

Tai e. Ce est pas, à p op e e t pa le  de la iti ue litt ai e, ais il e p u te, 

consciemment ou inconsciemment,  à la manière des Essais de iti ue et d’histoi e : Comment 

                                                 
1121 « Lettre de Maurras à Barrès le 12 janvier 1896 », La République et le Roi,  Paris, Plon, 1970, p. 112. 
1122 Maurras (C.), L’Idée de la décentralisation, Paris, Editions de la Revue encyclopédique Larousse, 1898, p. 
25. 
1123 Taine (H.), L’Ancien régime, op. cit., p. 99. 
1124 Maurras (C.), Trois idées politiques, Paris, Honoré Champion, 1898, dans Essais politiques de C. Maurras, 
Paris, Flammarion, 1954, p. 63. 
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u e œu e litt ai e i flue su  la o s ie e politi ue. L pig aphe est u e itatio  d Outre-

mer de Paul Bou get, aut e t ait d u io  a e  Tai e  à elle seule tout u  p og a e : « Nous 

devons chercher ce qui reste de la vieille France et nous y attacher par toutes nos fibres, 

et ou e  la p o i e d u it  atu elle et h ditaire sous le département artificiel et morcelé, 

l auto o ie u i ipale sous la e t alisatio  ad i ist ati e, les U i e sit s lo ales et 

fécondes sous notre Université officielle et morte, reconstituer la famille terrienne par la 

liberté de tester, protéger le travail par le rétablissement des corporations, rendre la vie 

religieuse sa vigueur et sa dignité par la suppression du budget des cultes et le droit de 

posséder librement assuré aux associations religieuses, en un mot, sur ce point comme sur les 

aut es, d fai e s st ati ue e t l œu e eu t i e de la ‘ olutio  f a çaise. »  

                       Maurras oppose Sainte-Beuve à Michelet « figu a t l i e se du 

progrès » et à Chateaubriand « le contraire de la tradition » pour rendre hommage à ceux de 

« sa famille » : « J  t ou e des atu alistes o e Tai e et ‘e a , o s a tio ai es, de 

e ue, a a t essu  les aladies de leu  po ue, ils o t t og ad , e  effet, jus u à la sa t  ; 

des histo ie s o e Fustel de Coula ges…des l es de et Auguste Co te…les o o istes 

du groupe de Le Play, certains Balzaciens réfléchis et, sans nulle surprise, ceux des catholiques 

ode es ui o t poi t pe du les leço s de Maist e et de Bo ald. » 
1125

Ainsi Taine rejoint 

Maistre et Bonald au panthéon de Maur as… “o  desti  est s ell . 

                      Dans le chapitre consacré à Chateaubriand, dont il associe le nom au 

terme anarchie, Maurras écrit : « La ieille F a e a ait l esp it lassi ue » annotée de cette 

façon : « Une erreur déplorable, due peut- t e à des p jug s de p ofesseu  ou d a ie  l e, 

a o duit ot e aît e Tai e à ualifie  de lassi ue l esp it ui p pa a la ‘ olutio . “i l o   

fl hit, l a ti uit  lassi ue eut i i u e pa t i fi e. La i liog aphie olutio ai e e 

comprend guère, en fait de livres classiques, que la République de Platon et les Vies parallèles 

de Plutarque ; e o e  so t-elles que de ce que le père et docteur des idées 

olutio ai es, J.J. ‘ousseau, leu  a fait des e p u ts de la gage plus ue de fo d…La 

‘ olutio  est e ue d u  tout aut e ot  : la Bible de la Réforme, les statuts de la République 

de Ge e, Les th ologie s al i istes, le ieu  fe a t i di idualiste de la Ge a ie… Voilà 

les hu les auses des id es ui a ui e t da s l esp it de ‘ousseau…Juste e t pa e ue 

Taine a droit à tous les respects, il importait de faire voir comment on ne peut admettre un 

                                                 
1125 Maurras (C.), op. cit., p. 83. 
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détail de son vocabulaire et pourquoi même on a le devoir de le contester. »
1126

Il semble que 

Maurras ne donne pas la même définition que Tai e de l esp it lassi ue ais il o se e de 

celui-ci la même appréciation des causes intellectuelles de la Révolution française, autant en 

ce qui concerne la responsabilité de Rousseau et des philosophes du XVIIIe siècle que son 

juge e t su  l esp it d abstraction qui anime le personnel des trois assemblées 

olutio ai es. Pa  o t e il s e  loig e e  pe sa t ue la ‘ fo e et l i di idualis e ui 

en découle sont responsables de la Révolution. Quelques années plus tard, Maurras reviendra 

sur ce que Tai e a dit à p opos de l Esp it lassi ue et de ‘ousseau : « L e eu  de Tai e ous 

confond ! Il att i uait à l esp it lassi ue l la o atio  de l esp it olutio ai e… Co e o  

l a e a u  assez plaisa e t, est da s le Contrat de ‘ousseau ue l o  a la chance de 

d ou i  les id es di e t i es de ‘o espie e… A a t d fi i da s le ou e e t de la ‘ fo e 

u e s ditio  s st ati ue de l i di idu o t e l esp it, Co te a se ti la ita le filiatio  

révolutionnaire. »
1127

 

 

                   E  , l Etat célébrant le bicentenaire de la naissance de Rousseau, 

Maurras en profite pour en dresser un portrait corrosif : « Folie, sauvagerie, ignorance, 

si gula it , solitude, o gueil et olte, oilà e ue l a e tu ie , ou i de oelle i li ue, 

igea su  l autel sous le nom de vertu. Il mettait en système une nature inculte, en même 

temps que toute sorte de défauts ; sa sensibilité indignée et plaintive dressée en manière de 

loi lui se ait de it iu  d isif o t e l u i e s. »1128
 Quelques jours plus tôt, il avait écrit : 

« O  ous ep se te ‘ousseau o e u  apôt e de l hu a it , de la se si ilit  et de la 

justice : o  ou lie de di e u il  a pas de l gislateu  plus fa ou he i plus sa gla t, et l o  

s i agi e ue ous pou o s pe d e de ue es fleu es de sang français et européens qui 

ruissellent, et pour quoi ! De ta t d hafauds et ta t de ha ps de ataille, du a t le ua t de 

siècle où Napoléon put estimer que Rousseau régnait en lui, auprès de lui, comme il avait 

régné en Maximilien Robespierre. »
1129

 Maurras avait certainement en tête les pages de 

L’A ie  gi e où Taine parle de Rousseau, et dont on peut extraire un passage : « Homme 

t a ge, o igi al et sup ieu , ais ui, d s l e fa e, po tait e  soi u  ge e de folie et ui à 

la fin devint fou tout à fait ; esprit admirable et mal équilibré, en qui les sensations, les 

                                                 
1126 Maurras (C.), op. cit., p. 86-87. 
1127 Maurras (C.), Romantisme et Révolution, Paris, Nouvelle librairie nationale, 1922, p. 3-4. 
1128 Maurras (C.), « Rousseau », Action française,  28 juin 1912. 
1129 Maurras (C.), « Rousseau », Action française,  13 juin 1912. 
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émotions et les images étaient trop fortes ; à la fois aveugle et perspicace, véritable poète et 

poète malade ; incapable de se maîtriser et de se conduire, prenant ses résolutions pour des 

actes.. »
1130

 “ui e t  pages de la e ei e…Il est e tai  ue Mau as s e  est i p g , 

ie  u il e  fasse u  olutio ai e a a t l heu e alo s ue Tai e se o te te d e  fai e u  

illuminé. Barrès lit ces articles avec intérêt pour préparer son intervention à la Chambre : 

« Mo  he  a i, ous pe sez ue je lis os ad i a les otes… »
1131

Efficacité politique avant 

tout !   

                     Dans le chapitre Michelet et la démocratie, il fait de Michelet « le vieil 

esclave halluciné » de la dé o atie et lui ep o he de pe se  a e  so  œu . Tai e disait da s 

son étude sur Michelet en 1866 : « Mi helet a l i agi atio  du œu  plutôt ue elle des 

yeux. » 
1132

 Maurras, lui, écrit : « Ce u il a o te et l e e  ua a te olu es, e est pas 

l histoire de la France ni du peuple français, mais les fastes de notre plèbe ; Ce u il e  e alte, 

au-delà de tout, est deu  passio s, ulle e t pa ti uli es à e pa s et o u es à toute 

masse populaire indiscrètement agitée : l i patie e de l o d e, la fu ie de l galit . » 
1133

  Là 

e o e, la le tu e de Mi helet u e  fait Mau as diff e ota le e t de elle de so  od le. 

                    Son analyse de Sainte-Beuve, intitulée Sainte-Beu e ou l’e pi is e 

organisateur, reprend également le jugement de Taine et il faut relire parallèlement les deux 

textes. Maurras écrit ceci : « L a al se e d e e poi t i disti te e t tous les p oduits 

de la nature. Chez Sainte-Beu e o e ailleu s, l a al se hoisit plutôt, e t e les ou ages 

dont on peut observer l a a ge e t et le t a ail les plus heu eu  et les ieu  faits, eu  ui 

t oig e t d u e pe fe tio  de leu  ge e et, pou  ai si di e, appa tie t à la Natu e 

t io pha te, à la Natu e ui a h e et ussit. E  e as, l a al se fait do  oi  uelles so t 

les conditions communes et les lois empiriques de ces coups de bonheur ; elle montre 

o e t la atu e s  p e d pou  e poi t a ue  sa esog e et attei d e de o es 

fins. »
1134

 Dans un texte écrit en 1869 et publié en volume après sa mort, Taine disait ceci : 

« Sainte-Beu e a t  u  i e teu . Il a i po t  da s l histoi e o ale les p o d s de l histoi e 

atu elle, il a o t  o e t il faut s  p e d e pou  o aît e l ho e…Cette so te 

d a al se ota i ue p ati u e su  les i di idus hu ai s est le seul moyen de rapprocher les 

                                                 
1130 Taine (H.), L’Ancien régime, op. cit., p. 289. 
1131 « Lettre de Barrès à Maurras, juin 1912 », La République ou le Roi,  op. cit., p. 492. 
1132 Taine (H.), Essais de critique et d’histoire, op. cit., p. 96. 
1133 Maurras (C.), op. cit., p. 74. 
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s ie es o ales des s ie es positi es et il  a u à l appli ue  au  peuples, au  po ues, 

au  a es, pou  lui fai e po te  ses f uits. “i u  jou  l histoi e, app ofo die et p is e, p e d 

sur nos opinions et sur nos affaires l auto it  ue la ph siologie poss de aujou d hui e  

matière médicale, on placera son nom à côté de ceux des critiques spéciaux et des 

philosophes udits ui, e  Alle ag e, o t t a aill  su  d aut es te ai s à la e 

œu e. »1135
 De nombreuses années plus tard, Taine reparle de Sainte-Beuve à un ce ses 

correspondants belge, auteur de critiques sur les écrivains français, en ces termes : « A mon 

se s l esse tiel e  lui, e est pas la ie do esti ue et p i e, ais la ie i telle tuelle et 

spéculative, le ôle u il a eu e  iti ue et e  histoi e, la justesse et la po t e des id es u il a 

ises, sa thode, ses p o d s d a al se ps hologi ue, les deu  ou t ois g a ds pas u il a 

fait faire à la science. » 
1136

 “a s doute Tai e app ie ait u o  pa le ai si de lui dans des 

te es ide ti ues…Que de si ilitudes e t e Mau as et Tai e, ais aussi ue de diff e es 

fondamentales ! “i le positi is e les app o he, l i flue e de l Alle ag e les s pa e. Le 

protestantisme revendiqué par Taine en est un autre exemple. 

                       Le p otesta tis e s olise au  eu  de Mau as l i di idualis e 

dest u teu  des lie s politi ues et so iau . Il est e tai  ue Mau as ad et pas le 

p otesta tis e de Tai e. Il le et su  le o pte de sa a tio  fa e à l Eglise catholique et de 

ses i flue es philosophi ues alle a des. C est pou uoi il fo alise so  atta ue su  Ga iel 

Mo od, d a o d da s La gazette de France du 27 juin 1897 sous le titre La politique des 

Monod I et II, puis dans celle du 15 novembre, Généalogie des Monod. Il y reviendra à 

plusieurs reprises dans La Gazette puis dans L’A tio  f a çaise en 1899 et 1900, pas moins de 

huit articles sous le titre Les Monod peints par eux- es, histoi e atu elle et so iale d’u e 

famille de protestants étrangers dans la France contemporaine. Pourquoi Monod ? Parce que 

Monod symbolise tout ce que rejette Maurras, la République, la culture allemande, le 

d e fusis e, le p otesta tis e. La pol i ue o e e do  a e  l a ti le de Mau as 

commentant le livre Portraits et souvenirs publié par Monod en ces termes : « C est petit de 

fo at, assez lâ he de te te. C est l ge , po tatif. » 
1137

Monod lui écrit en adoptant un ton 

modéré : « Vous tes s e, est ot e d oit. Je e suis e pas fâ h  ue ot e s it  

vienne m e u  peu de pi ua t au  dou eu s do t j ai t  o l  depuis uel ue te ps. 

                                                 
1135 Taine (H.), Derniers essais de critique et d’histoire, op. cit., p.60. 
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Quoique un peu excessif, votre jugement ne me choque pas. Il contient beaucoup de 

ai…Vous a ez eu to t e fi  d i titule  ot e a ti le : la politique de Monod, on croira que 

est a ualit  de p otesta t ui a alu ta t de s it  de ot e pa t. »1138
 Maurras lui 

répond civilement : « Soyez convaincu, Monsieur, que je réprouve comme vous les violences 

de langage ou de pensée aussi bien que les polémiques de personne à personne, lo s u elles 

ne servent à rien de général. Et comme vous, je crois que la critique pure doit être 

sympathique au moins dans les points de départ. »
1139

 E  fait, est le pu li a is e ue 

Maurras cherche à atteindre à travers le protestantisme représenté par Monod. Non 

seulement les protestants sont presque tous républicains mais ils sont totalement étrangers à 

l a tis itis e : « On ne peut rester chrétien et être antisémite. »
1140

 L aut e aiso  est la 

querelle entre les deux hommes à propos de Fustel que Maurras cherche à récupérer comme 

il le fait a e  Tai e. O  sait ue Fustel o testait la faço  d i e l histoi e à la a i e 

alle a de, ai te a t i a e pa  Mo od, u il a ait pas fo d  d ole o e Tai e , 

ue l U i e sit  l ig o ait et ue Mau as y voyait là une aberration. Dans une autre lettre, 

Monod ironise en demandant à Maurras de lui adresser plusieurs exemplaires de son article : 

« je voudrais le faire connaître à ma famille, qui est nombreuse, si nombreuse que votre ami 

Drumont en a juste e t o pa  la ultipli atio  à u e plaie d Eg pte…Ne dites su tout pas 

que je suis un dénigreur de renommée. Ceux qui ont su que je mets Fustel au-dessus de 

Montesquieu comme écrivain et de Tocqueville comme savant, seraient disposés à ne plus 

ajouter foi à vos autres critiques où il y a du vrai. »
1141

 Quand on connaît les liens qui 

unissaient Fustel à Taine, ainsi que ceux qui liaient Taine à Monod, la querelle initiée par 

Maurras détonne dans un héritage tainien revendiqué. Une réflexion que Fustel adressait à 

Tai e da s u e lett e de  d jà it e ite d t e appel e à e sujet : « Ce que je te 

souhaite, est ue tu ois u  jou  e œu  ue tu e p i ais da s to  a ti le su  Ca l le : à 

sa oi  ue les ho es i tellige ts e  ie e t à se doute  u a ant de faire de la politique, il 

se ait o  d tudie  uel ue peu la s ie e politi ue. “i ous e  a i o s là, tu au as ie  

travaillé. »
1142

 

                                                 
1138 « Lettre de G. Monod à Maurras le 28 juin 1897 », Cher maître,  op. cit., p. 471. 
1139 « Lettre de Maurras à G. Monod le 30 juin 1897 », Fonds Maurras, 576AP182. 
1140 Lafon (L.), La vie nouvelle,  4 février 1899. 
1141 « Lettre de G. Monod à Maurras le 29 juin 1897 », op.cit. p. 473. 
1142 « Lettre Fustel Coulanges à Taine le 15 avril 1878 », Fonds Taine, BNF, naf 28420. 
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                       Cette querelle Maurras-Monod à propos de Fustel ne laisse pas 

indifférent Barrès. Dans ses Cahiers, il établit même un comparatif entre les deux historiens du 

siècle passé : « Fustel a uait de p pa atio . Co e Tai e. Il s est fo  da s so  t a ail. 

Le d ut de Tai e jus u à e u il a i e su  les do u e ts de la ‘ olutio , est de la 

littératu e, je eu  di e de la philosophie de l histoi e. Fustel a pas t  suffisa e t 

d si t ess …Fustel a pas o p is les populatio s de l Est. Il a pas o ag , il a pas le do  

de se ep se te  d aut es fo es de l esp it. Il est e fe  da s so  a i et. Qu il ait 

professé à Strasbourg, cela ne sert de rien. Il est un fonctionnaire. Excellent écrivain. Esprit 

faux. Avec tout cela, le mettre très haut. »
1143

 Ce texte se passe de tout commentaire, si ce 

est pou  ett e e  lu i e le is e de l auteu  ui, alg  ses iti ues f o es, h site 

pas à joue  le jeu de l ad i atio  i t ess e. 

 

                       L e positio  des id es o a histes de Mau as se fait e   sous 

la forme de deux fascicules aux éditions de La Gazette de France sous le titre Enquête sur la 

Monarchie, et réunis plus tard en volume. « A mon avis, la royauté dispose seule de pouvoirs 

assez vifs, assez réguliers, assez prolongés, par là même assez pénétrants, pour opérer le 

difficile sauvetage de la France. »
1144

 Cette enquête se fait aup s d A d  Buffet, hef du 

u eau politi ue du du  d O l a s et du o te de Lu -Saluces, président des Comités 

royalistes du Sud-ouest. Certaines conclusions en émergent : La Monarchie est 

« représentative », elle est « pas parlementaire. » Elle doit représenter un Etat fort doté 

d u  hef h ditai e a e  des asse l es « duites à leu  ôle de ep se ta ts, est-à-dire 

de contrôleuses. »  Elle doit être enfin décentralisatrice, restauratrice des associations, garante 

de la liberté religieuse et philosophique. A propos de la question juive, Maurras écrit : « Cette 

question juive est certainement une question économique et ethnique ; elle sera réglée à ce 

dou le poi t de ue. Elle a ie  d u e uestio  eligieuse, o ale i philosophi ue. »
1145

 

Co t ai e e t à Tai e, Mau as att i ue pas les o igi es de la e t alisatio  à la o a hie 

mais à la Révolution. Cela constitue un point de divergence fondamental. 

                        Mau as ti e de la po se du du  d O l a s les poi ts suivants : « 

1. Conception réformatrice : R fo e  pou  o se e , ’est tout o  p og a e. 2. 

Conception nationaliste : D fe se de l a e f a çaise o t e le cosmopolitisme juif et franc-

                                                 
1143 Barrès (M.), Treizième cahier, op. cit., p. 46-47. 
1144 Maurras (C.), Enquête sur la Monarchie, [1900], Paris, Nouvelle librairie nationale, 1916, p. 4.  
1145 Maurras (C.), op. cit., p. 43. 
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maçon. 3. Conception autoritaire : I suffisa e d u  pouvoir faible. 4. Conception 

respectueuse de tous les intérêts et de tous les droits : Politique décentralisatrice.  

                      La o t i utio  de Paul Bou get est u  allie e t à l id e 

monarchiste : « La solution monarchiste est la seule qui soit conforme aux enseignements les 

plus e ts de la s ie e…La haute do t i e de o se atio  et de pa atio  ui se d gage, 

a e  u e gale ettet , des t ait s de Bo ald et des tudes de œu s de Balza , des 

monographies de Le Play et du vaste ouvrage historique de Taine, les plus grands génies de 

philosophie so iale u ait eus la F a e du di -neuvième siècle, et tous les quatre ont conclu 

de même à la condamnation définitive des faux dogmes de 89 ! …Qu u  ho e o e Tai e 

soit arrivé, par la seule étude des documents et avec une psychologie toute expérimentale, à 

u  ue de la ‘ olutio  ide ti ue à elle de Bo ald, est, da s l histoi e de la o s ie e 

française, un évènement énorme et dont la portée commence à se révéler. »
1146

 On voit bien 

là toute l i sista e de Bou get de u i  Tai e à Bo ald, les o t adi tio s e l eff aie t pas, 

les avantages lui semblent évidents ! Bou get d oile d ailleu s ses i te tio s da s u e lett e à 

Maurras : « Voilà ma lettre pour la Gazette, cher ami. Publiez la telle quelle, et sans autre 

itatio  de oi. Elle est u  peu philosophi ue. Je ois ue est essai e pou  p e d e ot e 

position qui est essentiellement celle des penseurs indépendants qui disent : voilà où nous 

arrivons par la méthode positiviste. La réconciliation de Taine et de Bonald est nettement 

i di u e. C est ot e thème concret. Insistons-y toujours. »
1147

 La manipulation opérée par 

Bou get est ide te. Il dit e a te e t le o t ai e de e u il affi ait uel ues a es plus 

tôt dans un article de L’illust atio  déjà cité : « Tai e, s il o at les th o ies olutio ai es, 

e se a ge poi t pou  ela pa i les auto itai es et les pa tisa s de l a ie  gi e. Ni Joseph 

de Maistre ni Bonaparte ne reconnaîtraient en lui un fidèle. Taine est, avant tout et par dessus 

tout u  li al, est-à-di e u  ad e sai e o ai u du despotis e, u il o te d e  as ou 

u il to e d e  haut. »1148
 

                       En épigraphe de son deuxième livre sur L’E u te dans lequel il 

pu lie les po ses de plus d u e ui zai e de correspondants, Maurras cite Taine comme 

Renan. Le texte choisi tend à faire croire une adhésion de Taine à la Monarchie : « çà et là, 

da s le haos des a es la g es et des so i t s oula tes, u  ho e s est e o t  ui, 

par son travail, par son ascendant, a rallié autour de lui une bande de fidèles, chassé les 

                                                 
1146 Maurras (C.), op. cit., p. 113-114.  
1147 « Lettre de Bourget à Maurras le 19 août 1900 », op. cit.,  p. 95. 
1148 Bourget (P.), « Taine historien », op. cit. 
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t a ge s, do pt  les iga ds, ta li la s u it , estau  l ag i ultu e, fo d  la pat ie et 

transmis comme une propriété à ses descendants son emploi de justicier héréditaire et de 

général né. Par cette délégation permanente, un grand office public est soustrait aux 

compétitions, fixé dans une famille, séquestré en des mains sûres ; désormais la nation 

possède un centre vivant, et chaque droit trouve un protecteur visible. »
1149

 Ce texte issu de 

L’A ie  gi e est choisi avec soin pour faire croire que Taine adhère totalement à la 

Monarchie, alors que celui- i o uait ue sa fo datio  pa  les ap tie s. Il suffit de eli e le 

dernier chapitre du même livre pour infirmer cette prétention, qua d Tai e su e l tat de la 

France aux mains des privilégiés du régime monarchique : « A leur tête, le Roi qui a fait la 

F a e e  se d oua t à elle o e à sa hose p op e, fi it pa  use  d elle o e de sa 

chose propre ; l a ge t pu li  est so  a ge t de poche, et des passions, des vanités, des 

faiblesses personnelles, des habitudes de luxe, des préoccupations de famille, des intrigues de 

aît esse, des ap i es d pouse gou e e t u  Etat de i gt-si  illio s d ho es a e  u  

arbitraire, une incurie, u e p odigalit , u e alad esse, u  a ue de suite u o  e use ait 

à pei e da s la o duite d u  do ai e p i . »1150
 Si, dans le premier texte cité, Taine 

expliquait les origines de la France monarchique, dans le second, il en explicite les 

o s ue es… Mau as e s e  p o upe pas, il a seule e t esoi  d u e autio  di le. 

Co e ous l a o s sou e t dit, Le uip o uo du e depuis  et la eptio  du p e ie  

tome de La Révolution, lorsque la France conservatrice découvrait avec surprise des 

arguments u elle osait esp e  d u  ho e o e Tai e. E  , Tai e joue toujou s le 

e ôle à ses d pe ds. Il faut d ailleu s e a ue  ue Ba s, da s sa po se, s il ote les 

textes de Renan, Bonald, Bourget, Balzac, ne cite pas Taine. Avançant différents arguments : 

pas de fa ille o ale faisa t l u a i it , o lesse dis dit e, histoi e e te e pou a t 

être ignorée, possibilité de décentralisation par un régime républicain, Barrès refuse de suivre 

Maurras dans la voie monarchique. Dans ses Cahiers, Barrès donne de nombreuses preuves de 

son désaccord fondamental avec Maurras. Pour la méthode, Barrès écrit : « Le converti croit 

pa e u il ai e. Qua d les i telle tuels e t e t da s les p o upatio s politi ues, ils o t 

esoi  d u e e positio  dida tique, fortement enchaînée et précise. Maurras leur fournit cette 

a atu e. Les p o d s d a gu e tatio  guli e do e t l illusio  de la thode 

s ie tifi ue. C est u  ag ifi ue s ptô e d a ti it  i telle tuelle, ais il e e ulle 

                                                 
1149 Epigraphe du deuxième livre de l’Enquête sur la Monarchie, op. cit., p. 102. 
1150 Taine (H.), L’Ancien régime, op. cit., p. 522-523. 
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part. Les assises d u e F a e fo d e su  la logi ue e e satisfo t pas ; je les veux sur la 

sensibilité. »
1151

 Leur désaccord po te aussi su  l i a atio  o a hi ue : « J ai e te du u  

jour Bourget dire : « Que devons-nous à la France ? Rien. Tout aux Bourbons. » Je dirais 

volontiers : « Que devons-nous à la famille royale ? Rien. Tout à la France, à sa culture. »
1152

 Il 

po te aussi su  l h itage olutio ai e : « Mes amis (Maurras et Bourget surtout), sont plus 

amis de leur système que de la France. Je me suis toujours arrêté de donner mon adhésion 

expresse au mouvement de Maurras et de Bourget contre la Révolution, parce que je 

o sid e u o  e peut se dispe se  ua d o  est t aditio aliste, ua d o  est sou is à la loi 

de o ti uit , de p e d e les hoses da s l tat où on les trouve. »
1153

Ce déterminisme affiché 

o t e, s il e  tait esoi , ue Ba s est eau oup plus p o he de l esp it de Tai e ue e 

l est Mau as. 

 

                       Ces différences fondamentales font que Barrès ne rejoindra jamais 

l A tio  f ançaise au grand désappointement de Maurras : « C est u  g a d alheu  ue ous 

a ez pu ous a o ode  plus o pl te e t de l A tio  f a çaise ! Quelle force vous y 

seriez. »
1154

 C est la d o st atio  ue l i flue e de Tai e e se t aduit pas de la e 

ma i e hez tous les ho es ui se la e t de lui. Il e  a ai si d u e isio  du ôle de 

l Eglise diff e te hez Mau as et Ba s : « Mau as a epte l Eglise et a epte pas 

l E a gile. Il eut le pape et o  le Ch ist…Mau as a u  s st e d e se le dans lequel, 

o e Auguste Co te, il fait u e pla e au atholi is e. Ce est pas a epta le pou  l Eglise. 

L Eglise eut ie  ue les ho tes ge s t a aille t a e  elle au ie  pu li , ais elle e peut 

pas a epte  elui ui l appelle et l a ueille pour la transformer. »  Si Barrès refuse de 

ejoi d e Mau as et Bou get au sei  de l A tio  f a çaise, e est pas le as d u  aut e 

admirateur de Taine, Jules Lemaître ui e t e e  politi ue au o e t de l Affai e da s le 

camp anti dreyfusard et qui dirige la Ligue de la pat ie f a çaise jus u e   pou  adh e  à 

l A tio  f a çaise : « J ai lu et elu, es te ps- i, Co te, Le Pla , Balza , Tai e, ‘e a  et j ai u 

ue les plus fo tes t tes du de ie  si le e aie t la ‘ olutio , so  esp it et ses œuvres. 

Pa  leu s leço s, et aussi pa  o  e p ie e pe so elle, j ai e o u ue le suff age 

u i e sel, la d o atie, le gou e e e t du o e, est p op e e t « l a su de » et 

                                                 
1151 Barrès (M.), Sixième cahier, op. cit., p. 291. 
1152 Barrès (M.), Septième cahier, op. cit., p. 334. 
1153 Barrès (M.), Neuvième cahier, op. cit., p. 448. 
1154 Barrès (M.),  Dixième cahier, op. cit., p. 232. 
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u u e pu li ue pa le e tai e fi it pa  li e  essai e e t et a i uement un peuple 

à e u il o tie t de pi e. La seule o u te de la ‘ olutio   a t  l galit  i ile, ue ous 

aurions eue sans elle ; ses autres « conquêtes » sont des désastres. » 
1155

 Lemaître, dans le 

d oit fil de l a gu e tai e a tio ai e, s i g ie à mêler étroitement le nom de Taine à ceux 

de Maistre, Bonald, Balzac, Renan pour en faire une référence indissociable au détriment des 

sensibilités de chacun. Au nombre de ceux- i s ajoute l appo t o  gligea le  de la f e e 

scientifique puisque l asso iatio  de  Tai e à Le Pla  ou à Co te e fo e le dis ou s 

h to i ue. C est le as pa  e e ple de Lu ie  Mo eau, a i de Ba s et de Le aît e, ui 

associent leurs noms pour justifier son engagement : « La forte pensée de ces grands hommes, 

les évènements qui chaque jour les corroboraient, cette critique abstraite et cette vérification 

su  le i a t, ous e e e t à o p e d e la ita le l giti it  d u  Etat fo t. “o  ôle se 

li ite à la p ote tio  de la o u aut  o t e l t a ge  et des pa ti uliers les uns contre les 

autres. » 
1156

 Les leço s de Tai e à p opos d u  Etat fo t so t ie  ete ues, o e peut l t e 

sa critique de la démocratie telle que la retient Henry Bordeaux : « Il est hors de doute que 

l a a hie i telle tuelle et o ale a essé de se développer dans la France du XIXe siècle et 

u elle s est i t oduite da s ot e gou e e e t a e  la d o atie. Tai e e  e dait la 

Révolution seule responsable. »
1157

 

 

                         Les conclusions que Maurras tire de L’E u te sont sans équivoque. 

Il ne doute pas du rétablissement de la monarchie héréditaire et au besoin par la force, 

caractérisé par un pouvoir « fort, indépendant et national. »  C est le ‘oi ui gou e e a 

assisté par « des hommes compétents, siégeant dans les conseils techniques et dans les 

assemblées locales », mais sans parlement. Pour la question religieuse, les cultes devront 

suffire à leurs besoins, mais « le catholicisme, religion traditionnelle de la France, recouvrera 

tous les honneurs auxquels il a droit. » Le ‘oi ta li a l a e de tie  et supp i e a la 

o s iptio . La p op i t  se a d fe due, l usu e se a pou sui ie, les a us du apitalis e 

surveillés (Comme il le démontre dans un essai publié en 1903, L’A e i  de l’i tellige e, 

Maurras est hostile au capitalisme financier.)  La conclusion de l’E u te se termine par cette 

phrase : « Ce que nos ancêtres ont fait par coutume et par sentiment, le poursuivre nous-

es a e  l assu a e et la ettet  s ie tifi ue, pa  aiso  et pa  olo t . »  

                                                 
1155 Lemaître (J.), Enquête sur la Monarchie, op. cit., p. 441. 
1156 Moreau (L.), Enquête sur la Monarchie, op. cit. p. 196. 
1157 Bordeaux (H.), Enquête sur la Monarchie, op. cit., p. 223-224. 



 

523 

                          L’E u te su  la o a hie fait l o jet d u  ha ge i t essa t 

e t e Ba s et Mau as. Au  uestio s ue le p e ie  se pose et e  pa ti ulie  l e ploi de la 

force pour imposer la monarchie, le second répond oui, sans hésiter. « Est-il possible de 

transformer chez quelques Français intelligents, énergiques, puissants, le vague sentiment 

nationaliste en une claire volonté royaliste ? Est-il possible de déterminer, avec cette poignée 

d i flue es et de puissa es, le e oup de fo e ? Est-il possible, le coup de force une 

fois réussi, de se constituer fortement au pouvoir ? Voilà les questions. Bien posées, elles ne 

comportent que des réponses affirmatives. »
1158

 Barrès répond et formule ses objections sur la 

monarchie : « Je comprends très bien u u e i tellige e jugea t in abstracto adopte le 

système monarchique qui a constitué le territoire français et que justifient encore, tout près 

de ous, les Bo ald, les Balza , les Le Pla , les ‘e a  d u  eau li e, les Bou get…De telles 

adhésions sont d u  g a d poids da s le a i et du th o i ie . Mais da s l o d e des faits, 

pou  ue la o a hie aille, il faud ait u il se t ou ât e  F a e u e fa ille allia t su  so  

o  la ajo it , la g a de ajo it  des le teu s. O  oilà ui e iste pas. »1159
Les objections 

de Barrès sont nombreuses : le tio s, p te da ts…Peut-on remarquer que dans les cautions 

morales citées, il manque le nom de Taine ? 

                          L Enquête sur la monarchie marque, sans aucun doute, une étape 

i po ta te da s l affi atio  de la pe s e politi ue de Mau as et da s la o tisatio  d u  

rassemblement de personnalités diverses autour de ses idées.  Il est significatif de remarquer 

que, lorsque Maurras cite Taine, il le fait en choisissant soigneusement un passage de L’A ie  

régime propre à soutenir sa thèse et en omettant les conclusions qui, au contraire, la 

condamnent. 

 

 

 

                      Il est indéniable que Les Origines de la France contemporaine ont 

fo te e t i flue  Mau as et u elles so t u e des sources de sa pensée politique. Il ne faut 

pas e  su esti e  l i po ta e, Tai e a a t t  u u  de ses aît es au e tit e ue 

d aut es. O  et ou e, ie  sû  hez le hef de l A tio  f a çaise, les id es d fe dues tout au 

long des Origines : Les convictions anti-démocratiques, un positivisme revendiqué tant sur la 

                                                 
1158 « Lettre de Maurras à Barrès, août 1900 »,  Mes cahiers, op. cit., p. 542. 
1159 « Lettre de Barrès à Maurras, août 1900 », Mes cahiers, op. cit., p. 545. 
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thode ue su  le efus de l a solu taph si ue, l id alisatio  d u e so i t  hi a his e et 

as e su  les lites, le se ti e t p ofo d de la d ade e atio ale, le ejet d u e id ologie 

basée sur la Révolution de 1789 qui ne convient pas à une France vaincue, de même que celui 

d u e philosophie des D oits de l ho e à l o igi e de l affai lisse e t atio al. A e ta leau 

s ajoute t l atta he e t au  t aditio s et la essit  d u e d e tralisation effective des 

pou oi s de l Etat. “ ils e o aisse t tous deu  le ôle apital de l Eglise, la p ofo de i flue e 

philosophique allemande chez Taine lui en donne une méfiance viscérale. Pour lui, un 

atholi ue i f od  à l Eglise e peut p te dre à la liberté politique. Maurras retient des 

Origines autant la leçon politique que la sentence condamnant la Révolution française : 

« Taine a rappris à notre esprit public la vieille leçon de penser, en politique, qui est la façon 

nationale : la bonne. »
1160

 Da s ette oppositio  à la ‘ olutio , Tai e ejoi t, da s l esp it de 

Maurras, Maistre, Bonald ou Renan. 

                      Leurs divergences sont importantes : le système monarchique 

i agi  pa  Mau as a au u  appo t a e  les h sitatio s d u  Taine peu convaincu sur la 

sup atie d u  gi e su  u  aut e. A e tit e, et o t ai e e t à e ui est sou e t dit à 

to t, il tait pas a ti pu li ai , ais plutôt fia t du pe so el politi ue de la IIIe 

république. Il voyait la France autant victi e de la Mo a hie ue de l E pi e ou de la 

‘ pu li ue. L a ti-p otesta tis e du p e ie  est ide e t à l oppos  du hoi  eligieu  

fait pa  le se o d. Mau as  oit l o igi e de l i di idualis e et do  a oi  u e espo sa ilit  

dans le désordre généralis , alo s ue est juste e t et esp it ui atti e Tai e. La th se du 

o plot ta t it e pa  Mau as et t aduite pa  l e iste e des uat e Etats o f d s : Juifs, 

francs-maçons, protestants, métèques est à mille lieues de la pensée de Taine. Leurs idées 

s oppose t su  ie  des poi ts : Méthode déductive, protestantisme, xénophobie, 

antisémitisme, anti germanisme, autant de thèses défendues par Maurras et rejetées par 

Tai e. Il faut ie  o p e d e ue Tai e e o stitue pou  Mau as u u e f e e parmi 

d aut es da s l e ploitatio  des auteu s du XIXe si le. Co te, Fustel ou Le Pla  so t utilis s de 

la même façon et  sans doute de façon plus appuyée. « En effet, à L’A tio  f a çaise, les 

Comte, les Renan, les Sainte-Beuve, les Taine sont adaptés et, pour ainsi dire, emmanchés au 

s st e d u e do t i e. Ce s st e, pa  so  o ps et sa asse, d eloppe u  jeu d att a tio s 

et répulsions qui convient, ce qui va avec la doctrine, accourt et vole, pour ainsi dire, 

s i uste  et s ag ge , pou  le fo tifier au noyau central, mais tout le reste est repoussé et 

                                                 
1160 Maurras (C.), « Taine », La Gazette de France, 24 septembre 1905. 
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tombe de lui- e, poussi e d id es i e te et sa s ie […] Les aît es so t o eu , ils se 

o t edise t e t e eu , p es ue tous, e ept  su  u  poi t, et est à e poi t p ieu , 

presque sacré, que s ad esse ot e e o aissa e. »1161P e d e hez ha u  e u il peut 

apporter à la doctrine et rejeter le reste est la règle. Maurras se sert de Taine pour une seule 

chose : so  oppositio  à la ‘ olutio  f a çaise et ie  d aut e. 

 

 

                      En conclusion, si les Origines ont bien donné une base tangible aux 

idées politiques de Maurras, celui- i les d passe la ge e t et e  a o de e pas le 

ite à Tai e. Ai si, h site-t-il pas à le critiquer dans une lettre à Barrès : « Vous savez et 

depuis lo gte ps, o ie  je fais des se es su  l histoi e de Tai e ui est e tai e e t 

écrite et conçue par un esprit de second ordre. » 
1162

 Phrase cruelle et injuste quand on se 

appelle so  a ti le de …Le te ps  passe, le agist e de Tai e s a ouit… “o  

o espo da t e se p i e pas gale e t de e ie  so  ad i atio  d aut efois : « M. Taine, un 

philosophe pessi iste ui a u ue la o ditio  d ho e tait e t e e t edouta le et 

u elle tait u  peu assu  ue pa  u  tit e de p op i t . Be thelot l a ie  u ua d il a dit : 

Taine, un homme qui a tremblé de la Commune et de qui ce tremblement a transformé les 

vues. C est u  a ou  a de ais. Tout le este hez lui tait id e e us du deho s. » 
1163

 Nous 

voilà bien loin des pages des Déracinés ! Quinze ans plus tôt, Maurras ne partageait pas ce 

jugement de Berthelot rapporté par Barrès : « ‘ a tio ai e, M. Tai e l tait il  a t e te a s, 

auta t u aujou d hui. Et il est aujou d hui olutio ai e auta t u il l tait il  a t e te 

ans. »
1164

 Les juge e ts d aut efois s effa e t sous les i p atifs politi ues… 

                      Les Origines constituent bien la référence de Maurras et de ses amis 

au o  de l effi a it  politi ue. Mais est u e f e e o test e, iti u e, pu e de e 

qui ne o espo d pas à la lig e politi ue p ô e pa  l A tio  f a çaise et les atio alistes. 

C est u e autio  histo i ue à u  ou e e t e  u te de l giti it . Bie  des a es plus 

ta d, lo s de so  dis ou s de eptio  à l A ad ie f a çaise, Mau as p ise e u o t 

représenté Taine et Renan pour lui : « Je revois les deux hommes qui furent nos communs 

                                                 
1161 Maurras (C.), L’Action française et la religion catholique, dans La Démocratie religieuse, Nouvelles éditions 
latines, 1913, p. 509-510. 
1162 « Lettre de Maurras à Barrès le 15 décembre 1905 », La république et le Roi,  op. cit., p. 147. 
1163 Barrès (M.), Treizième cahier, op. cit. p. 59. 
1164 Maurras (C.), «  le Ve volume des O.F.C. », L’Observateur français,  op. cit. 
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i itiateu s à la ie de l esp it : écoutés, rejetés, repris, quittés, toujours présents et discutés au 

fond de nous, M. Taine, M. Renan. »
1165

 Les propos sont clairs, si Maurras reconnaît à Taine un 

rôle éminent dans sa formation, il ne représente pas pour autant son maître à penser. Faire un 

amalgame politique entre les deux hommes constitue une contre-vérité évidente et simpliste, 

d auta t plus ue Mau as e fait pas de Taine son historien de référence. Sa méthode 

politique ignore quand il définit celle-ci : « L histoi e de Fustel, ifi e pa  la philosophie de 

Comte. »
1166Pou  illust e  e p opos, il o ie t de appele  ue l I stitut d A tio  f a çaise 

créé e  f ie  , ta lisse e t d e seignement supérieur situé rue Serpente, comporte 

un certain nombre de chaires spécialisées portant un nom de référence. Si les noms de Barrès, 

Comte, Fustel, Rivarol, Sainte-Beuve leur sont attribués, celui de Taine est ignoré. 

                     Bien que son Stupide XIXe siècle e soit pu li  u e   et d passe 

ainsi notre période de référence, Léon Daudet résume parfaitement le jugement des Origines 

pa  l A tio  f a çaise : « Sa fameuse critique de la Révolution française (qui fit scandale à 

l po ue où elle pa ut  est u e iti ue pitto es ue et fo t litt ai e, ais o se at i e et e 

s appu a t gu e ue su  des aiso s se ti e tales et o ales, alo s u u e iti ue 

réactionnaire se serait surtout attachée aux er eu s politi ues des d oits de l Ho e. » Aux 

yeux de Daudet, Taine est un conservateur, non un réactionnaire. Il lui reproche « son esprit 

centriste » ! 
1167

Cette citation se passe de commentaires tant elle démontre que le fait 

d asso ie  le o  de Tai e à la do t i e  de l a tio  f a çaise est u  o -sens. 

                      

                                                 
1165 Maurras (C.), « Discours de réception à l’Académie française le 8 juin 1939 », Poésie et vérité, H. 
Lardanchet, 1944, p. 265. 
1166 Maurras (C.), L’Action française, 1er mai 1905. 
1167 Daudet (L.), Le stupide XIXe siècle, Nouvelle librairie nationale, 1922, p. 95. 
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Conclusion 

 
                       Bie  ue ses aut es œu es lui aie t assu  sous le se o d E pi e u  

prestige inégalé, ce sont bien Les Origines de la France contemporaine qui ont fait la fortune 

de Tai e. Pa ado ale e t, ette post it  li e à so  œu e histo i ue, lui a alu u e i age 

politi ue u il au ait, de so  i a t, ja ais pe s  i a e . Qua d il eu t e   alo s ue 

so  œu e este i a he e, est l i age de l historien qui prend le pas sur celle du 

philosophe, du iti ue litt ai e ou e o e  de l histo ie  d a t. U  histo ie  ui diff e 

totalement de ses grands prédécesseurs du XIXe siècle en innovant tant par sa méthode que 

pa  sa th se. Le s st e u il a la o  des a es aupa a a t, s il est o t o e s , o pt 

totale e t a e  la t aditio  litt ai e sui ie jus u alo s, et il a ue d fi iti e e t la 

méthode historique. La thèse, anti révolutionnaire, soutenue à une époque où la Révolution 

est le i e t d u e ‘ pu li ue e  o st u tio , lui atti e auta t d ad i atio  ue d i i iti . 

Ad i atio , o fis atio , up atio  d u e œu e u u e id ologie politi ue e te d  lie  à 

u e histo iog aphie a tio ai e d u e pa t et i i iti , o da atio , d ig e e t d une 

histoi e jug e su e si e pa  les te a ts de l o thodo ie pu li ai e d aut e pa t. T ahi pa  

eu  ui se eule t ses a is, is à l i de  pa  eu  ui les o atte t, Tai e se et ou e dot  

d u e post it  sujette à pol i ues. “o  i d pe da e e e diquée tout au long de sa vie, 

so  i pe a ilit  au  iti ues o e au  flatte ies, so  ho tet  e o ue pa  tous, l o t 

certainement exposé à cette dualité.  

                       La date de 1870 représente pour Taine une remise en question 

totale de so  statut, de so  a itio , de so  e iste e e. Ad i  et lou  pou  ses œu es 

écrites depuis quinze ans dans des domaines aussi divers que la philosophie, la littérature ou la 

recherche fondamentale, il cesse toute activité dans ces domaines.  Se tena t, jus u à alo s, à 

l a t de tout e gage e t politi ue, il d ide de o tise  à la fois u  p ojet a ie , elui 

de comprendre ce qui à fait la France contemporaine et présentement, celui de remonter aux 

auses ui puisse t e pli ue  e u il o sid e o e u e d ade e. Ce est pas la hute 

d u  gi e au uel il s a o odait sa s tat d â e ui le oule e se, est le o stat d u  

pa s hu ili  et t au atis  pa  u e d faite fa e à u e atio  u il ait, qui le conduit à  

s i esti  da s la p atique historique. Faire la part des choses entre le réflexe patriotique et la 

d eptio  i telle tuelle, pou  e pli ue  sa d isio , est pas hose ais e. Qua d les O.F.C., à 

leur publication, deviennent source de polémiques et que les passions cherchent à discréditer 
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les motivations de Taine, la question qui fait débat est de savoir quand et pourquoi celui-ci 

prend cette décision. Ses détracteurs focalisent leurs attaques dans deux directions, dictées 

toutes deux par sa couardise supposée face aux évènements. La première consiste à assimiler 

so  etou  p ipit  d Alle ag e dû au d s de sa elle-mère), pour de la lâcheté devant le 

conflit imminent. Le but recherché est bien de le discréditer devant une opinion publique 

sourcilleuse de patriotisme. La seconde tend à faire passer son comportement lors de la 

Co u e o e la a ifestatio  d u e peu  is ale, aladi e, du d so d e. “a le tu e de 

la ‘ olutio  f a çaise e se ait alo s ue l eff oi esse ti da s es i o sta es et 

décrédibiliserait son impa tialit  e e di u e e  histoi e. “ il est i d ia le ue Tai e ait t , 

comme beaucoup de ses contemporains, effaré par les troubles de 1871, expliquer ses thèses 

a ti olutio ai es pa  e seul a gu e t t aduit u e o aissa e totale de so  œu e.  

Le tome III de Vie et correspondance, s il o t e l a e sio  de Tai e pou  les o u a ds, 

appo te les p isio s essai es pou  i fi e  es all gatio s. Au e tit e u u  ‘e a , il 

ne peut rester muet devant la situation politique du pays, et il  se manifeste par la seule arme 

do t il dispose, l itu e. E  fi  de o pte, l hu iliatio  pat ioti ue o jugu e au  

évènements révolutionnaires ont fait ressurgir un projet en gestation depuis dix ans 

puis u o u  da s u e lett e à so  a i “u kau e   : « je p e ds des otes…Cela fe a 

peut-être une France contemporaine. » 

                      Co e ous l a o s dit, ette d isio  s a o pag e d u  e tai  

o e d i itiati es ui o t aste t a e  sa se e ha ituelle. Il faut o p e d e les a ti les 

rédigés à la demande des autorités à Tours, sa participation au vote des élections du 8 février 

1871 (une première pour lui), la publication de son essai Du suffrage universel et la manière de 

voter, so  soutie  à Bout  da s la atio  de l E ole li e de sciences politiques, son projet 

de dist i ue  g atuite e t des jou au  d opi io s da s les ou hes populai es, o e u e 

fo e d e gage e t da s l a tio  politi ue. Il faut e o ait e ue e se a u  feu de paille, 

Taine se réfugiant bien vite dans son ro al isole e t. E   effet, et jus u à sa o t, il este a à 

l a t de toute a ifestatio  pu li ue et se ga de a ie  de a ifeste  ses opi io s. Toutes 

les h poth ses o t t  a a es pa  ses o te po ai s, de la isa th opie à l i diff e e, de 

la frilosit  à la oua dise, de la lâ het  à la suffisa e. Cha u  et u e  opi io  ui est 

ja ais g atuite… 

                       Taine ne se lance pas dans cette entreprise sans atout. Il a élaboré 

u e thode, e pos e à ai tes ep ises da s ses œu es p cédentes, qui assimile les 
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sciences humaines aux sciences physiques. De e ue la a i ue s appli ue au  

s ie es ph si ues, la ps hologie s appli ue au  s ie es de l ho e. Il la o e do  u e 

histoire qui se veut scientifique, positiviste, rigoureusement déterministe. Ses contemporains 

seront déroutés par cette rupture avec une histoire purement narrative et si certains 

considèrent les notions de race, milieu, moment, comme une avancée significative dans 

l itu e de l histoi e, d aut es  oie t u u  a ata  de la iti ue litt ai e. Les Origines 

sont-elles une histoire politique, une histoire philosophique, une histoire psychologique, 

sociologique ? Comme pour la méthode, chaque commentateur les juge selon ses propres 

critères et en donne une interprétation différente. Taine, pour sa part, revendique 

l appli atio  des deu  s ie es ou elles, la ps hologie et la so iologie u il d fi it da s ses 

notes : « appli atio  à la o duite des affai es hu ai es de la s ie e de l hu a it . ». Il y 

consacre plus de vingt de sa vie sans relâche ni diversion, travaillant seul, consultant les 

archives, collectant les documents, lisant les  travaux de ses ainés ou les mémoires du temps. 

“ou ieu  d uditio , il do e ses f e es, dige des otes de as de pages qui vont lui 

fournir une légitimité indéniable mais à contrario donner à ses contradicteurs la possibilité de 

critiquer ses choix, ses omissions, ses erreurs éventuelles. En cela aussi, il innove et ouvre la 

voie aux historiens futurs. Il est pas sans opinion politique et ne se prive pas de le faire 

savoir, mais reste (frileusement ?) en dehors de tout militantisme. Libéral, ce qui signifie pour 

lui « ni radical, ni clérical », il est profondément conservateur. Attaché à la tradition, à la 

propriét , à l o d e, au pou oi  des lites, il se o t e iti ue e e s la d o atie et le 

suff age u i e sel. “es its le d o t e t e   alo s u il pe sait d jà ai si i gt a s plus 

tôt. 

 

                      Puisque « l a ie  gi e p oduit la ‘ olution et la Révolution le 

régime nouveau », le premier tome des Origines est consacré à L’A ie  gi e et publié en 

1875. Si ce livre connait un énorme succès de librairie et semble être, pour beaucoup le 

eilleu  de l œu e, est le seul ui e p o o ue ni polémique ni commentaire assassin. 

Ce tes, il o te te les l giti istes, et d u e e tai e faço , les atholi ues, ais Tai e 

a a t pas, à ette po ue, o e p esse aup s d eu , les a tio s so t o fo es à e 

do t les le teu s s atte daie t de son auteur. Le texte est une condamnation en règle de la 

monarchie absolue, la haute noblesse  y est maltraitée, le clergé ménagé, le roi traité sinon 

d i apa le au oi s d i o s ue t. A sa le tu e, il se le diffi ile de oi  Tai e assi il  à 
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un réactio ai e et app o h  d u  Maist e ! La seule évolution notable concerne son 

juge e t su  l Eglise. Alo s u il tait atalogu  o e a ti l i al, il fait, da s so  li e u e 

distinction fondamentale entre haut et bas clergé, en reconnaissant le rôle social de ce 

dernier. Sa thèse sur « l esp it lassi ue », pour être originale, faisant des jacobins les fils 

spi ituels de Mo tes uieu, e fait pas l u a i it  et sus ite ie  des o e tai es. Ci  

articles seulement sur les vingt-sept consultés critiquent le li e, les aut es s e  f li ite t ou 

émettent quelques réserves, soit sur la bourgeoisie (Monod), soit sur « l esp it 

classique »(Sorel). Ainsi donc, Taine fait son entrée dans le domaine historique sans véritable 

do age, si e est les a tio s, elativement réservées des milieux conservateurs qui, de 

toutes façons, lui étaient hostiles. 

                       Il va en être tout autrement pour La Révolution, dont les trois tomes 

vont paraître de 1878 à 1884. Evidemment la thèse développée dérange, choque, indigne, une 

pensée républicaine qui, dans ces années-là, s i pose su  le te ai  politi ue, puis ue les 

le tio s l gislati es et s ato iales lui assu e u e la ge ajo it . “ e  p e d e à la l ge de 

olutio ai e, est s atta ue  à la ‘ pu li ue. L i age du Tai e li e pe seu , a ti l i al, 

libéral se trouve, brutalement, brouillée. Les conservateurs qui le boudaient depuis toujours 

commencent à le voir autrement. Contre toute attente, ils découvrent en Taine, non 

seulement un allié imprévu, mais l histo ie  ui leu  a uait. Leu s th ses o t t ou e  u e 

ase s ieuse, u e uditio  u ils juge t i dis uta le, apa le de s oppose  à u e 

historiographie révolutionnaire dont les figures que sont Quinet ou Michelet semblaient 

inattaquables. Certes, Tai e leu  appa aît o e u  alli , u ils ose t pas e o e 

o sid e  o e u  des leu s, ais o e ils a aie t ue Maist e et Bo ald f e es 

anciennes) à opposer aux historiens républicains, la surprise est heureuse et ils le font savoir.  

C est le premier tome intitulé L’A a hie qui déclenche une première vague de réactions. Nous 

avons détaillé les différentes critiques publiées à cette époque et avons constaté, 

contrairement à ce qui pouvait être dit,  que les commentaires favorables exprimés par les 

journaux conservateurs étaient nettement plus nombreux que les réprobations émanant des 

pu li atio s pu li ai es. L h poth se la plus plausi le se ait ue la d oite o se at i e de 

l po ue, di is e e t e o l a istes et l giti istes, he he à compenser sa position minoritaire 

du o e t e  e alta t u e œu e sus epti le de e ett e e  ause l a gile pu li ai . A 

contrario, la majorité républicaine semble minimiser le danger que pourrait représenter une 

histoire nettement anti révolutionnaire. Bien entendu, nous avons relevé des commentaires 
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i ule ts à l ga d de Tai e ais do t l a gu e tatio  se le plus ele e  de la passio  ue 

d u e iti ue o st u ti e. 

                       La réception des deux tomes suivants est en tout point conforme à 

celle de L’A a hie. Taine persiste et signe. Ne dit-il pas lors de la parution de La conquête 

jacobine : « J ai le eg et de p oi  ue et ou age d plai a à eau oup de es 

compatriotes ». “i le to e II s appli ue à d o e  la o fis atio  du pouvoir par une minorité 

au nom du peuple, la dictature sans-culotte et le fanatisme de la Convention, Le 

gouvernement révolutionnaire représente sans aucun doute pour Taine, la quintessence de 

l histoi e ps hologi ue. Il l e pli ue lui-même dans une note préparatrice des 

Origines : « Mo  poi t de ue p op e est de o sid e  o e ause de l tat so ial, l tat 

ps hologi ue. Il  a u  tat ps hologi ue des ho es e  so i t  ui p o o ue l tat de 

cette société : stabilité ou révolutions fréquentes, union ferme ou anarchie, prédominance de 

telle ou telle classe, forme du gouvernement. » Il ne doute pas de sa méthode ni de la science 

u il et e  œu e. O  peut e pe se  ue, da s so  esp it, le aiso e e t p i e su  le 

sultat. C est e ui lui ite tout doute et le rend insensible aux critiques. Curieusement, en 

, peu d a ti les o teste t la thode, sa s doute t op o igi ale et se o e t e t su  le 

fo d. La p esse o se at i e soutie t sa s se e Tai e, d auta t plus u il o se e e o e 

so  p estige et jouit d u e la ge oute. Co e t e pas i te p te  so  le tio  à 

l A ad ie f a çaise aut e e t ue pa  u  e i e e t o plet des a ad i ie s 

o se ateu s à so  ga d. Il se a e a us  d a oi  ha g  d opi io  da s e ut, ap s 

son essai malheureux de 1874 ! La presse républicaine tire à boulets rouge sur Les Origines, 

faisa t olue  ses o e tai es au g  de l olutio  politi ue du pa s pe da t les huit a s 

ue s ti e la pu li atio  de La Révolution. Curieusement, elle ne conteste pas vraiment les 

arguments déployés, comme le constate A. Sorel : « Les iti ues po te t oi s su  e u a dit 

l auteu  ue e u il a pas dit. » “a s l a oi  oulu ais sa s s  oppose  o  plus, Tai e se 

laisse récupérer par une droite conservatrice soucieuse de référence. En cela, il en est 

pleinement responsable. 

                       C est u  ho e fatigu , alade ui o ti ue so  œu e e  

abordant Le régime moderne. Taine a perdu de sa détermination et de sa confiance à apporter 

une solution aux problèmes pos s. Le de i  u il eut t e, s il pe se a oi  t ou  

l tiologie du al, e sait pas p es i e le e de. Ce ui le e d hu le en abordant la France 

contemporaine : « L e t ep ise est hasa deuse, plus alais e ue les deu  p de tes. » En 
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t a ailla t su  l E pi e, il a ie  pe du de so  esp it pol i ue et de so  i d pe da e 

d esp it. Le portrait psychologique de Napoléon Bonaparte provoque un nouveau séisme dans 

les milieux politiques. Cette « plante italienne dans le sol français », est certes présentée 

o e u  g ie, ais u  g ie goïste ui o fis ue la F a e à so  p ofit. Il e  fait l h ritier 

direct de la Révolution en insistant lourdement sur cette filiation. Il pe d da s l affai e deu  

amis, la princesse Mathilde et le prince Napoléon, déclenche une avalanche de commentaires 

contradictoires, ais e  ga de pas oi s sa s it , faisa t à ou eau p eu e d u e 

indépendance absolue. Il se comporte ici de la même manière que pour La Révolution en ne 

tenant aucun compte des critiques. Paradoxalement, le livre pamphlet du prince Napoléon et 

ses détracteurs, provoque autant de réactions que les articles en cause. Certains prennent la 

d fe se de Tai e Le ait e, Mau as  d aut es, au o t ai e pe se t u il est all  t op loi  

(Fran e, Ba s . Quoi u il e  soit, Les Origines continuent à provoquer, à susciter les passions, 

à alimenter le débat historique et politique. 

                        Les autres chapitres du Régime moderne sont publiés régulièrement 

dans la revue des deux mondes, a a t d t e u is e  olu es e  . Co sa s au gi e 

impérial, dont la France contemporaine conserve les institutions, Taine y voit des éléments 

positifs (ordre, sécurité des personnes et des biens, garantie de propriété, code civil), mais 

aussi de nombreux éléments négatifs (politique expansionniste, centralisation administrative, 

confiscation du pouvoir par une faction issue de la révolution). On retrouve les mêmes thèmes 

ui lui so t he s et il est pas to a t ue le Régime moderne soit de la même veine que La 

Révolution. Le pou oi  o e t  da s les ai s de l ho e p o ide tiel est le th e de 

l ou age de Tai e. M e si elui-ci y travaille depuis de nombreuses années (ses notes de 

travail en témoignent), la coïncidence entre sa publication et la montée en puissance de 

Boulanger est troublante. Bie  u il o da e e  p i  le boulangisme, il se garde bien de le 

faire savoir. De même, on ne trouve aucun écho de sa part à la célébration du centenaire de la 

Révolution française, alors que de o euses pu li atio s h site t pas à le ett e e  

avant de la contre révolution. Indifférence ou compromission ? 

                        

                         La publication du Disciple pa  elui u il o sid ait o e u  fils 

spirituel a-t-elle joué un rôle dans ce silence ? Nous avons vu, grâce aux nombreux 

o e tai es u elle a sus it s ue l œu e de Bou get a p ofo d e t less  Tai e e  s e  

p e a t di e te e t au fo de e t de sa philosophie. “ il se le t ou e  o al ue l l e 
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tue le maît e, il a epte pas le hoi  des a es. Il est d ailleu s f appa t de oi  tous eu  ui 

o pte t da s la litt atu e de l po ue, s i esti  da s le d at sus it  pa  Le disciple. Ce 

li e a ue ie , d u e e tai e faço , le d li  du a o e e t de Taine sur la France 

intellectuelle. Si celle- i lui e o ait so  i flue e i d ia le su  l histoi e et la litt atu e, 

elle lui sig ifie u il appa tie t d jà au pass . Et Tai e le sait, le dit da s sa o espo da e. Il 

admet ne plus être compris mais il en rejette la responsabilité sur ses lecteurs. Ce sont eux qui 

e eule t pas e o ait e la sup atie de e u il i a e, la s ie e. Ai si, il it uel ues 

mois avant sa mort :  « Il est possible que la vérité scientifique soit au fond malsaine pour 

l a i al hu ai  tel u il est fait, de e tel o ga e si gulie , a o al, u e ouïe ou ue 

monstrueuse, excessive, non raccordée avec le reste, dans une baleine ou un éléphant. La 

seule o lusio  ue j e  ti e, est ue la it  s ie tifi ue est supportable que pour 

quelques-uns ; il aud ait ieu  u o  e pût l i e u e  lati . » La compréhension de Taine 

passe pa  es lig es… 

 

 

                    Taine meurt le 6 mars 1893. Cela nous vaut de nombreux articles 

nécrologiques dont on peut attribuer les deux-tie s à la p esse o se at i e. C est ie  Tai e, 

historien conservateur pourfendeur de la Révolution française, qui disparait. Des deux bords 

de l hi uie  politi ue, pas de ua es, ha u  este su  ses positio s et ses juge e ts 

définitifs. “eule so  i d pe da e d esp it, so  ho tet  i telle tuelle, so  i tellige e 

universelle rallient un large consensus. Il est évident que ses obsèques protestantes sont une 

dernière provocation aux idées préconçues et entraînent, encore une fois, des commentaires 

contradictoires. Au-delà de la mort, Taine provoque encore ! La lecture de ces articles est 

instructive car ils nous donnent, en quelque sorte, une image instantanée  de son aura en 

ette fi  de si le. C est l o asio  de fai e u  ila  des Origines, d app ou e  ou de o teste  

ses thèses. Au-delà, Les auteu s s i te oge t su  la oh e e de Tai e da s ses id es à 

travers ses textes. La-encore, les divergences demeurent et les avis restent tranchés. Pour les 

u s, Tai e est u u  a tio aire borné, pour les autres, au contraire, celui qui a libéré 

l opi io  du the olutio ai e et d t uit la l ge de pu li ai e. Le ila  d ess  e peut 

être le même pour tous. Cela tient à la complexité, aux paradoxes, aux contradictions de ses 

idées politi ues. A e tit e, il est te ta t d i te p te , de d fo e , de t a esti  ses p opos e  

fo tio  des uts e he h s. Tai e e s est ja ais fait d illusio  su  la eptio  des Origines : 
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« mettre du plomb dans la tête des gens de droite, ôter quelques illusions à ceux de gauche, 

est là u  effo t ui peut t e utile ais ui d plait des deu  ot s. » Sans-doute constate-on 

chez certains commentateurs le souci de sortir du débat politicien en mettant la lumière sur le 

ôt  o ateu  de l histo ie . Les Origines a ue t u e date apitale da s l itu e de 

l histoi e,  o p is pou  les histo ie s ui le o teste t. Lou e ou ilipe d e l histoi e 

proposée par Taine existe et la méthode proposée, si elle est discutable, constitue une rupture 

a e  l historiographie du XIXe siècle.  

 

                      Tai e est pas l  au o at politi ue de la fi  de si le u est 

l affai e D e fus. Ceu  ui e o aisse t leu  dette i telle tuelle e e s lui se pa tage t 

équitablement dans les deux camps : A Maurras, Barrès, Lemaitre ou Sorel répondent Zola, 

F a e, Mo od ou Bout , e ui te d à d o t e  ue l e seig e e t de Tai e est pas 

sectaire. La publication posthume des De ie s essais de iti ue et d’histoi e,  de Notes sur la 

France, la pa utio  d u e dizai e d ou ages ui lui so t o sa s ou encore l le tio  d A. 

“o el à so  fauteuil d a ad i ie  lui assu e t u e p se e elle da s la ie i telle tuelle de 

l po ue.  Bie  ue les li es à su s de Gusta e Le Bo  o fo te t so  i flue e, sa postérité 

immédiate est assumée par Maurice Barrès. Marqué, comme tous les intellectuels de sa 

génération par le maître disparu, « Tai e a ou i sa s e satisfai e », il fait, dans ses 

p e i es œu es o e Sous l’œil des Ba a es, U  ho e li e ou Le jardin de Bérénice, 

de o euses f e es litt ai es au  œu es de Tai e. “o  oula gis e ilita t e le 

rapproche pourtant pas des idées politiques exprimées par Taine dans Les Origines. A un Taine 

qui voyait une incompatibilité entre action et réflexion, Barrès, au contraire y puise la 

justifi atio  de so  e gage e t. Passa t d u e ultu e gotiste au ulte des o ts, d u  

engagement radical à un nationalisme conservateur, son livre Les déracinés, publié en 1897 

scelle à tout jamais la fortune de Taine. Son amitié avec Bourget, le rôle joué par ce dernier 

da s l la o atio  du li e  est pou  eau oup. Ba s au ait-il phagocyté Taine sans 

Bourget ? Ce est pas sû . Da s u  hapit e l e, i titul  L’a e de M. Tai e, il fait de 

celui-ci la figure tut lai e d u  atio alis e e alt , le ha t e d u  o se atis e e e di u . 

Si les idées véhiculées par Les Origines, ne sont pas toutes éloignées de celles défendues par 

Ba s, elui ui e o teste pas l œu e olutio ai e, ui o at les « ennemis de 

l i t ieu  », o e eu  de l e t ieu , est tout-à-fait étranger à un Taine qui écrivait : « Il 
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faut tolérer nos adversaires, vivre avec eux, profiter de leur opposition, les regarder dans le 

corps social comme des organes aussi essentiels que nous-mêmes. »  

                       Tai e se et ou e p iso ie  de l i age ue les atio alistes o t 

voulu lui donner au même titre que les catholiques conservateurs des années 1880. Au nom 

de l effi a it  politi ue, Tai e de ie t la figu e de p oue d u  o at ui est pas le sie . U  

article de L’A tio  f a çaise résume à lui-seul le ôle u o  eut lui fai e joue , « organiser 

l a tio  tai ie e ui est l a tio  a ti ja o i e », ita le plaido e  d u  e gage e t o lu 

par « d esso s d a o d u e statue à Taine ». 

 

                       Le début du XXe siècle se caractérise par un climat politique de plus 

en plus âpre entre une gauche de gouvernement radicale et une droite de plus en plus 

réactionnaire. La loi de “ pa atio  de l Eglise et l Etat e a e e les te sio s. Bie  ue l œu e 

de Tai e soit pu li e depuis u e i gtai e d a es, elle o se e, e  ta t ue f e e 

d u e d oite ombattante, toute so  a tualit . O  peut e di e u elle est plus p se te 

da s le d at politi ue u elle e l tait da s les a es . La soi a tai e d a ti les ue 

ous a o s olle t , o jugu e à  la pu li atio  d u e i ua tai e d ou ages o sa s à 

Taine, le démontrent amplement. De 1900 à 1914, Taine est plus grand mort que vivant. 

Toutes les interprétations de so  œu e so t possi les, toutes les up atio s possi les. 

Depuis leurs publications, Les Origines de la France contemporaine, ont été la cible des 

critiques républicaines.  La droite nationaliste se trouve, elle, confortée dans ses choix par le 

succès de librairie remporté par Les Origines. Ainsi, droite et gauche se livrent un combat à 

travers les livres qui leur sont consacrés. 

 

                      A la pu li atio  des deu  histoi es de la ‘ olutio  f a çaise, l u e 

d A. Aula d, l aut e de J. Jau s, répond (coïncidence ?) le premier tome de Vie et 

correspondance, sorte de biographie augmentée de la correspondance de Taine. Prévue en 

quatre tomes, le premier, sous-titré Correspondance de jeunesse 1848-1858, et qui correspond 

à ses années de Normale, d e seig e e t et de ses p e i es pu li atio s, se le a oi  u  

but bien précis. Il entend faire la démonstration  que le jeune Taine possédait déjà en lui les 

o i tio s affi h es à l âge û . Nous a o s olle t  pas oi s de  a ti les  o sa s à e 

livre. Chacun cherche (et trouve !) les arguments qui peuvent lui permettre de conforter sa 

o i tio . Les o se ateu s atholi ues, o stata t l a ti l i alis e affi h  t s tôt pa  
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Taine, préfèrent l ou lie  et e retenir que ses convictions conservatrices. Les républicains 

radicaux y voient, au contraire, un revirement complet de ses opinions politiques. Même les 

avis restent partagés entre ceux qui se prétendent proches. Ainsi, si Maurras pense que Taine 

a o pl te e t ha g  d id es depuis sa jeunesse, Bourget prétend le contraire et dit que 

celui-ci est déjà  « le continuateur, sans le savoir, de Maistre et Bonald. » Trouver dans la 

o espo da e de jeu esse de Tai e l apologie de Maist e se le u e gageu e ue Bou get 

assu e sa s sou ille … C est e o e Bou get ui, faisa t du z le, est à l i itiati e d ige  u e 

statue de Taine à Vouziers en réponse à celle de Renan à Tréguier, reprenant la suggestion de 

l A tio  f a çaise.  

                      Si les articles publiés à la suite du deuxième tome de Vie et 

correspondance traitant des années 1853- , pa u e  , appo te t pas de ega ds 

ou eau , il e  est pas de e e  . “i ulta e t, da s le li at politi ue ue l o  

o aît, plusieu s e e ts fo alise t l i t t su  Tai e : L i augu atio  de sa statue, le 

décès de sa femme (initiatrice des publications posthumes), la parution du troisième volume 

de correspondance consacré aux années 1870- . C est l o asio  pou  ses d t a teu s de 

e e i  su  l pisode de la Co u e afi  de stigmatiser son comportement supposé. Ne lisant 

pas e u ils oulaie t  li e, eu - i i o ue t l o issio  olo tai e,  La so  d o ça t e 

une volonté de  « montre  de lui e u il oulut u o  it. » Cette affirmation semble tout à fait 

crédible, voire tout à fait probable ! La loi du ge e est espe t e. L i augu atio  de sa statue à 

Vouzie s e  l a se e de Bou get  !  do e lieu à u  dis ou s su aliste d u  o ateu  adi al 

ha g  de fai e so  apologie tout e  o testa t so  œu e a ti olutionnaire. Les 

o e tai es ui elate t l e e t so t auta t de au aise foi d u  o d ue d u  aut e 

u ils i ite t le e eu de Tai e, A. Che illo , à i e à Ba s pou  te p e  les all gatio s 

proférées dans Les déracinés. 

                       Le dernier volume de correspondance paraît alors que la loi de 

séparation est votée. Il est évident que la droite catholique cherche à utiliser Taine pour 

donner plus de force à sa contestation. Derrière cette belle unanimité se cache une réalité 

moins avouable. Ainsi, dans son livre Au se i e de l’Alle ag e, Ba s h site pas à iti ue  

Taine à propos de ses écrits sur sainte-Odile et le commente en ces termes à Maurras : « Il va 

de soi que si ce chapitre est contre Taine, je garde un certain ton, à cause u o  a is su  so  

o  eau oup de hoses p ieuses et u il e faut poi t oule  l i dig e e a atio  ui 

porte des trésors. » La correspondance Barrès-Mau as e le d aut es o e tai es 
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comparables qui prouvent bien le décalage existant entre une admiration certaine mais non 

d pou ue d h po isie et u e e ploitatio  s st ati ue et o ie t e. Tai e et ses Origines se 

t ou e t d fi iti e e t i st u e talis s e  e d ut de si le au o  de l effi a it  

politique. 

 

                       Si les O.F.C. sont considérées par une droite nationaliste de plus en 

plus ag essi e, o e l assise de leu  do, la gau he adi ale se doit de agi  e  s e  

p e a t di e te e t à elle. Qui de ieu  ue le titulai e de la hai e d histoi e de la 

Révolution française pou  s e  ha ge  ? Son autorité, sa compétence, son érudition, 

constituent les cautions suffisantes pour élever le débat à un niveau digne des protagonistes. 

En focalisant son attaque sur les erreurs volontaires ou non de Taine dans la collection des 

documents, il est pas e tai  u A. Aulard atteigne son but mais il provoque une cascade 

d essais et de o e tai es ui fo t de et pisode u  e e t da s l histo iog aphie 

révolutionnaire. La ise de l’histoi e olutio ai e : Taine et M. Aulard  est l e e ple le plus 

l e. “o  tit e, i e sa t le M. do e le to . Le ualifi atif u il att i ue à ha u  : « Le plus 

grand des historiens français » pour Taine, « le plus laborieux de ses successeurs » pour 

Aula d, do e le to  de l ou age. E  usa t l a usatio  du a ue d uditio  ise pa  

le p ofesseu  de la “o o e à l e o t e de l auteu  des O.F.C., Cochin entend faire de ce 

dernier, « le précurseur de la modernité dans la science historique », alo s u il fait de so  

procureur, le ser iteu  d u e histoi e « officielle » de la Révolution. Toutefois, il se démarque 

des deux hommes, en proposant sa propre analyse de la Révolution : réfutant les thèses du 

o plot ou des i o sta es, il s appli ue à a al se  la d a i ue des e e ts 

ré olutio ai es e  s aff a hissa t à la fois de l i dig atio  et de l e p ise populai e.  

                       Cette passe d a es est a it e pa  u  t oisi e histo ie  ui 

profite des circonstances pour se libérer de la tutelle de son maître, A. Mathiez. Alors que son 

article de 1907, intitulé Taine historien, traitait celui-ci de « pamphlétaire qui écrase le 

radicalisme et le socialisme », il semble bien que son Deux mots à Alphonse Aulard soit destiné 

à contester la suprématie du créateur de La Révolution française, à laquelle il oppose la Revue 

des annales révolutionnaires. O  o p e d ie  là ue Tai e e soit u u  p te te !  Il est 

évident que ces différentes joutes éditoriales suscitent de nombreux commentaires. Si ceux de 

Monod ou Madelin entendent se concentrer dans le domaine historique, une certaine presse 

d opi io  et ou e la e au aise foi, le e se ta is e, la e i tol a e u u e 
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i gtai e d a es aupa a a t, au o e t de la pu li atio  de La Révolution. Cette 

polémique confirme que Les Origines o ti ue t d ali e te  le d at politi ue au p is de 

l o je tif de so  auteu . “ il p ofessait des id es politi ues ide tes, so  œu e histo i ue 

s appli uait à se situe  au deho s des pa tis. O , e  e d ut de si le, et pou  lo gtemps, il est 

assimilé à une idéologie. La Révolution de Tai e o stitue pou  l A tio  f a çaise, alo s  ue la 

‘ olutio  f a çaise est au œu  de sa fle io  politi ue, la f e e i o tou a le lui 

assurant la caution historique indispensable. 

                        Cha les Mau as est pas plus le dis iple de Tai e ue e l est  

Barrès. Ce tes, il a su i so  i flue e au e tit e ue toute la  g atio  d i telle tuels de 

so  te ps. Il e fait au u  doute, sa o espo da e ha g e a e  l a  Penon le 

d o t e, u il s est i p g  t s tôt des Origines. L e seig e e t u elles d li e t, la 

th se u elles d fe de t, o espo de t t s ie  à sa le tu e de la ‘ olutio . C est 

pourquoi, dès ses premiers livres politiques, il cite Taine, mais pas exclusivement. Il lui 

accorde, dans son panthéon, une place comparable à celle de Renan, Fustel ou Le Play. Il 

h site pas à le iti ue  e  p i  ou e da s ses ou ages, à ultiples ep ises, o e 

par exemple à propos de la thèse de l’esp it lassi ue u il juge o e « une erreur 

déplorable ». Tai e se t ses dessei s, il sait es a ote  e ui les s pa e pou  e  o se e  

ue e ui l appuie. Leu s di e ge es, o e ous pe so s l a oi  o t , so t plus 

nombreuses que leurs convergences. Il en est de même avec Barrès, et pourtant Taine reste 

associé à leurs noms. En est-il responsable ? A l i sta  d u  “i te is-à- is d u  G eslou, Tai e a 

inspiré à ses « disciples » des idées u ils o t sa s doute d fo es ais do t il est, à oup sû  

l i itiateur, comme le pense le juge interrogeant Sixte dans le livre de Bourget : « C est a e  

des idées comme celles de ce toqué que les jeunes gens se perdent. » 

 

                       Pourtant la fortune de Taine ne dépend pas exclusivement de sa 

récupération politique. De nombreuses publications lui sont encore consacrées dans les 

a es ui p de t la G a de Gue e et s appli ue t à fai e u e s th se o je ti e des 

Origines. Te ta t de d politise  le d at su  Tai e et so  œu e, les iti ues ette t l a e t 

sur ses différentes facettes. Le scientisme de Taine est analysé avec un recul de presque 

quarante ans. Le terme « science » a plus la e sig ifi atio  ue Tai e lui do ait. “ il a 

ide tifi  les s ie es o ales au  s ie es ph si ues et u il a o d  l histoi e a e  des 

« préoccupations scientifiques », il a confondu « science et philosophie ». On retrouve à 
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plusieu s ep ises da s les di e s juge e ts is, l id e selo  la uelle il e iste u e 

o t adi tio  e t e l histo ie  et le philosophe, et ue sa méthode suivie rigoureusement dans 

les p e ie s li es a te da e à s apo e  pou  les de ie s. “a ps hologie appli u e se ait 

le fait d u  ho e de a i et, oup  des alit s, et de su oît aïf. “o  pessi is e, elui 

d u  alade h o i ue. “o  a ti l i alis e, elui d u  ho e o  eligieu  ais a i de la 

Religion. Son élitisme affiché serait attribué à ses facultés intellectuelles exceptionnelles qui le 

rendraient inaccessible à beaucoup. 

                        

 

 

                       1875-1914, les Origines de la France contemporaine connaissent 

pe da t es ua a te a s u e post it  e eptio elle. L i o atio  thodi ue, le 

s ie tis e e e di u , l a itio  affi h e, o pe t adi ale e t a e  les œu es histo i ues 

précédentes. En voulant faire une histoire « scientifique », en assimilant les sciences morales 

au  s ie es ph si ues, e  s atta ua t à la ‘ olutio  sa s e  fai e pou  auta t u e histoire 

réactionnaire, e  o da a t la o a hie tout e  agea t l Eglise, e  s e  p e a t au 

m the apol o ie , Tai e se si gula ise et s atti e, de e fait, auta t d ad i atio s i t ess es 

ue d i i iti s out es. A tous es tit es, il a ue so  te ps. Mais soit t op aïf, soit t op sû  

de lui, il fo alise su  u e œu e sa s o essio , l adh sion ou le rejet des lecteurs, qui, au fil 

des pu li atio s su essi es, ha ge t alte ati e e t d a is. “ il est pas e tai  u a e  

ette i e sio , Tai e gag e au ha ge et l app ou e, il se ga de ie  de le fai e sa oi  

publiquement. Alors que certaines d fe tio s Bou get, fa ille Bo apa te , fo t l o jet de 

d ats su  la pla e pu li ue, il s a stie t de tout o e tai e, ou a t ai si la po te à toutes 

les interprétations fallacieuses. En cela, il est le premier responsable de ce que sera sa 

postérité. Seule la mort met un terme à des Origines inachevées dont il doutait de plus en plus 

de leu  utilit , e e  uoi il se t o pait, puis u elles p e e t u e di e sio  e o e 

supérieure au carrefour du siècle. Une conjoncture politique complexe, une radicalisation de 

la République, une pensée nationaliste émergente, créent un climat favorable à leur relecture 

et à des interprétations renouvelées. Les multiples publications qui leur sont consacrées 

peuvent trahir plus ou moins volontairement le texte en lui donnant parfois des 

interprétations fallacieuses à des fins partisanes. Bien que politiquement inclassable, la 

up atio  de so  œu e pa  u e id ologie d oiti e ui  oit la su ge e de elles de 



 

540 

Maist e ou Bo ald, l assi ile d fi iti e e t à u e action qui lui est étrangère et lui vaut, en 

etou , les atta ues d u e gau he adi ale i ui te de so  i flue e. L ho e ui tait 

d au u  pa ti, ui se d fiait des e t es se oit p iso ie  d u  o at ui le d passe. 

L ost a is e do t il a fait l o jet et ui e  est le sultat, se le s att ue  da s la esu e où 

eu  ui l a aie t o fis u  o t pe du de leu  a tualit  ilita te. Les Origines de la France 

contemporaine peuvent être lues en dehors du prisme déformant imposé par Barrès ou 

Maurras, comme un moment essentiel de notre historiographie. Un historien, C. Seignobos, 

pou ta t peu o plaisa t à l ga d de Tai e, le p disait d jà e   : « Les O.F.C. ne 

se i o t pas de a uel pou  l tude de la ‘ olutio  f a çaise, ais elles o t d fi iti ement 

d t uit la l ge de pu li ai e et p pa  le te ai  su  le uel o e e à s le e  l histoi e 

scientifique de la Révolution. »  SI Les Origines o t se i u à sus ite  le d at, est d jà 

beaucoup ! 
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A. SOURCES MANUSCRITES 

 
Elles proviennent exclusivement du Fonds Taine de la Bibliothèque nationale. Les 

manuscrits de Taine conservés par la famille à Menthon Saint-Bernard sont entrés à la B.N. en 

1993 et sont composés de 45 cartons et de neuf manuscrits reliés. Les Origines de la France 

contemporaine concernent douze cartons et six volumes reliés dont deux versions quasi-

o pl tes de l œu e. 

                  E  deho s de l e a e  des olu es a ot s de la ai  de Tai e, os 

recherches se sont concentrées sur seize cartons : 

 Carton 17 : Notes et plans successifs des O.F.C. 

 Carton 18 : Notes pour L’A ie  gi e. 

 Carton 19 : Notes pour La Révolution, t.I. 

 Carton 20 : Notes pour La Révolution, t.II. 

 Carton 21 : Notes pour La Révolution, t.III. 

 Carton 22 : Notes pour Le régime moderne. 

 Carton 23 : Notes pour Le Régime moderne. 

 Carton 29 : Huit a ets de otes de ou s p ises pa  Tai e à l I.E.P. : 

Cou s de D oit i il o pa  d E est Glaso , -1875, 268 p. Cours de Droit 

o stitutio el d E ile Bout , 5- ,  p. Cou s d histoi e diplo ati ue depuis  

d Al e t “o el, -1877, 250 p. 

 Cartons 31-32 : Lettres de Taine (Publiées dans Vie et correspondance). 

 Cartons 33-37 : Lettres reçues par Taine. Nous avons relevé les suivantes : 

o Carton 33 : A-C : About (E.), 63f. Babeau (A.), 2f. Bourget (P.), 33f. Bonaparte 

(Prince N.), 2f. Bonaparte (P. Mathilde), 48f. Boutmy (E.), 8f. Brunetière (F.), 

11f. Caro (E.M.), 24f. Cochin (D.), 1f. 

o Carton 34 : D-H : Du Camp (M.), 32f. Dupanloup (F.), 4f. Duruy (V.), 17f. 

Faguet (E.),  Flaubert (G.), 50f. Funk-Brentano (T.), 2f. Fustel de Coulanges 

(N.D.), 6f. 

o Carton 35 : I-M : Guizot (F.), 24f. Guizot (G.), 49f. Lallié (A.), 5f. Lavisse (E.), 

21f. Lemaitre (J.), 2f. Le Play (F.), 9f. de Martel (C.), 6f. Maury (A.), 9f. Michelet 

(J.), 19f. Monod (G.), 23f. 

o Carton 36 : N-R : Renan (E.), 49f. 
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o Carton 37 : S-Z : Sauzay (J.), 2f. Saint-René Taillandier (G.), 1f. Siegfried (J.), 4f. 

Sorel (A.), 30f. Tarde (G.), 6f.  

 Cartons 38-41 : Articles collectés par Taine ou sa famille :  

o Carton 38 : Articles concernant Taine 1878-1905. 

o Carton 39 : Articles concernant Taine 1906-1946. 

o Carton 40 : Articles nécrologiques. 

o Carton 41 : Articles du Centenaire de Taine en 1928. 

 

               Nous avons relevé dans les cartons de notes de travail de Taine, un 

certain nombre de lettres émanent de correspondants lui proposant spontanément des 

documents ou des renseignements : sept dans le carton 19, cinq dans le carton 20, cinq dans 

le carton 21, quatorze dans le carton 22. On y retrouve les noms de : Boutmy (E.), Bimbenet 

(E.), Cheysson (E.), Corthey (A.), Daumet (E.), Demolins (E.), Dreyfus-Brissac (E.P.), Dubigné 

(D.), Flack (J.), Fournel (V.),  Gauthier (L.),  Geyre (A.), Guillemin (J.), Jadart (M.), Josset (D.), 

Lisicki (M.), Lods (A.), Ludre (E.), de Martel (A.), Maury (A.), Monod (G.), Nathan (A.), Naville 

(L.),  Niox (G.), Roux (A.), Riche (J.), Sicotière de La (L.), Silvy (A.), Symon (G.),  Sorel (A.), Vogüe 

de (E.M.) 

Il existe un fonds Taine aux Archives privées des Archives nationales. Il est réduit 

à une dizaine de lettres qui ne sont pas liées à la réception des O.F.C. Les a hi es de l I stitut 

e fe e t les d isio s p ises lo s des s a es o sa es au  o ou s de l A ad ie 

au uels Tai e s est p se t  e  pa ti ulie  le p i  Bo din). 
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Œuv es d’Hippol te Taine 

 

 La Fontaine et ses fables, [1853], Hachette, 12
e
 édit., 1892. 

 Voyage aux Pyrénées, [1855], Hachette, 11
e
 édit., 1887. 

 Essai sur le génie oratoire de Tite-Live, [1856], Hachette, 5
e
 édit., 1895. 

 Les Philosophes français du XIXe siècle, [1857], Hachette, 5
e
 édit., 1882. 

 Essai de iti ue et d’histoi e, [1858], Hachette, 15
e
 édit., 1920. 

 Histoire de la littérature anglaise, [1864], 5 vol., Hachette, 1873.  

 Le positivisme anglais, étude sur Stuart Mill, Germer Baillière, 1864. 

 L’id alis e a glais, essai su  Ca l le, Germer Baillière, 1864. 

 Nou eau  essais de iti ue et d’histoi e, [1865], Hachette, 6
e
 édit., 1896. 

 Voyage en Italie, [1866], réédit., Bruxelles, Editions Complexe, 1990. 

 Notes sur Paris, vie et opinions de M. Frédéric-Thomas Graindorge, [1867], Hachette, 

12
e
 édit., 1896. 

 De l’i tellige e, [1870], Hachette, 15
e
 édit., 1923. 

 Notes su  l’A glete e, [1872], Georges Crès et Cie, 1923. 

 De ie s essais de iti ue et d’histoi e, Hachette, 1ere édit., 1894. 

 Les Origines de la France contemporaine : 

o L’A ie  gi e, [1875], Hachette, 15
e
 édit., 1887. 

o La Révolution, t. I, [1878], Hachette, 16
e
 édit, 1888. 

o La Révolution, t. II, [1881], Hachette, 14
e
 édit., 1890. 

o La Révolution, t. III, [1884], Hachette, 12
e
 édit., 1892. 

o Le Régime moderne,   t. I, [1891], Hachette, 4
e
 édit., 1891. 

t. II, [1893], Hachette, 2
e
 édit., 1894. 

 Du suffrage universel et de la manière de voter, [1871], Hachette, 1895. 

 Vie et correspondance : 

o t. I, Jeunesse (1847-1853), Hachette, 2
e
 édit., 1902. 

o t. II, Le critique et le philosophe (1853-1870), Hachette, 2
e
 édit., 1902. 

o t. III, L’histo ie  -1875), Hachette, 2
e
 édit., 1905. 

o t. IV, Les dernières années (1876-1893), Hachette, 2
e
 édit, 1907. 

 Carnets de voyage. Notes sur la province, Hachette, 1897. 

 Pages choisies par Victor Giraud, Hachette, 1909. 
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 Etienne Mayran, [1910], Maren Sell, 1991. 

 Une Anglaise témoin de la Révolution française, Préface, [1872], rééd., Editions 

Jacqueline Chambon, 2006. 

 

U  e tai  o e d a ti les d H. Tai e it s da s la th se a pas fait l o jet d u e 

publication en volume, en particulier :  

 « Cou s de philosophie positi e d A. Co te », Journal des débats, 6 juillet 1864. 

 « Critique et roman : C. Selden », Journal des débats, 20 février 1865. 

 «  Mendelssohn et la musique allemande par C. Selden », Journal des débats, 4 mars 

1867. 

 « Pour une statue à Hegel », Journal des débats, 25 janvier 1870. 

 « Tocqueville », Journal des débats, 17 octobre 1871. 

 « L h dit  », Journal des débats, 23 novembre 1873. 

 « Précis du droit des gens », Journal des débats, 10 avril 1877. 

 

Quel ues a ti les de Tai e o t fait l o jet de pu li atio s posthu es, do t : 

 « Notes de voyage en Belgique et en Hollande », Revue de Paris, 15 juin, 15 juillet 

1895. 

 « Notes sur la volonté », Revue philosophique, novembre 1910. 
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Constant (CH.), « Les O.F.C. », La France judiciaire, 1878-1879. 

Cotter-Morrison (J.A.S.), « H. Taine », Mac-Milla ’s agazi e, January 1885. 

Delaire (A.), « L A ie  gi e et la ‘ olutio  d H. Tai e », La Réforme sociale, 

1
er

 mai 1885. 

Delabrousse (L.), « La révolution »,  Le Siècle, 16 avril 1878. 

Delpit (A.) « Une visite », Le Figaro, 14 août 1885. 

Demolins (E.), « La maladie du siècle », La Réforme sociale, 1
er
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Heinrich (G.A.), « La Révolution », Le Correspondant,  25 août 1878. 
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1878, p. 801-868. 
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109. 



 

549 

Renouvier (C.), « A propos du suffrage universel », Le Temps, 2 décembre 1871. 

Reeve (H.) « Tai e s o uest of the jacobins », Edinburgh review, vol. 155, 1882. 
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Serret (E.), « La révolution de M. Taine », L’U ivers, 29 mai, 8, 15, 21 juin 1878. 

Sorel (A.), « L A ie  gi e », Revue historique, juillet 1876. 

Sorel (A.), « Les O.F.C. par M. Taine », Revue critique, 2
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Sorel (A.), « La Révolution, tome II », Revue critique, 2
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Sorel (A.), « La Révolution, tome III », Revue critique, 2 février 1885. 

Scherer (E.), « La Révolution de M. Taine »,  Le Temps, 25 octobre 1878. 
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Zola (E.), « L A ie  gi e », Le Message  de l’Eu ope, janvier 1876. 

Zola (E.), « La Révolution de M. Taine »,  Le Message  de l’Eu ope, mai 1878. 
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              b) Articles 1887-1893 :  

Barrès (M.), « Les historiens de 1887 », Le Siècle, 16 décembre 1887. 

Barrès (M.), « M. le Général Boulanger et la nouvelle génération », Revue 

indépendante, avril 1888. 
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littérature, 9 mars 1891, p. 182-197. 

France (A.), « Taine et Napoléon », Le Temps, 13 mars 1887. 

France (A.), « Le Disciple », Le Temps, 13 juin 1889. 

France (A.), « La métaphysique devant la morale », Le Temps, 7 juillet 1889. 
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Le Pelletier (F.), « H. Taine », L’E ho de Pa is, 7 mars 1893. 

Le Querdec (Y.), « M. Taine », Le Monde, 10 mars 1893. 
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Seignobos Charles (1854- . EN“, pu lie a e  La glois l Introduction aux 
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l Histoire de la France contemporaine de Lavisse chez Hachette. Républicain dreyfusard, il est 

l auteu  d u e i po ta te Méthode historique appliquée aux sciences sociales en 1901. 

Sorel Albert (1842- . P ofesseu  d histoi e diplo ati ue à l E ole li e des 

s ie es politi ues g â e à l appui de Tai e a e  le uel il s est li  d a iti  à Tou s e   et 

au uel il su de à l A ad ie f a çaise e  . “o  œu e ajeu e est L’Eu ope et la 

Révolution française en 8 volumes (1883-1904). 
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prêtre marié, des Diaboliques, à l o igi e de pol i ues passio es. 

Barrès Maurice (1862- . “a ie, so  œu e, so t a o da e t o e t es 

dans la thèse. 

Bourget Paul  (1852-1935). Idem. 

Brunetière Ferdinand (1849-1906). Critique littéraire, adepte du classicisme et de 

la h to i ue t aditio elle. “ oppose à la thode d a al se de La so  et au atu alis e. 

Directeur de La revue des deux Mondes à partir de 1893. 

Chevrillon André (1864-1957). Neveu de Taine, et comme son oncle, fin 

o aisseu  de la litt atu e a glaise. P ofesseu  à l E ole a ale et à la fa ult  des lett es de 

Lille. Académie française en 1920. 

Coppée François (1842-1908). Poète disciple de Leconte de Lisle, écrivain du petit 

peuple. P side t d ho eu  de la Ligue de la pat ie f a çaise pe da t l affai e D e fus. 

Daudet Alphonse (1840-1897). Proche de Flaubert et de Zola, écrit des romans 

réalistes pleins de fantaisie, Le Petit chose, Lettres de mon moulin, Tartarin de Tarascon. 

Daudet Léon (1867- . Fils d Alpho se Daudet, pol iste, atio aliste 

monarchique, devient rédacteur en chef de l’A tio  f a çaise, puis codirecteur avec Maurras. 

Député de Paris de 1919 à 1924. Auteur du Stupide XIXe siècle.  

Du Camp Maxime (1822-1894). Ami intime de Flaubert, cofondateur de la Revue 

de Paris. E le ti ue, il est auta t o a ie  u histo ie , iti ue d a t ue so iologue. 

Pa ti ipe à l e p ditio  de Ga i aldi e  . 

Faguet Emile (1847-1916). Professeur à la Sorbonne, auteur de quatre séries 

d tudes litt ai es, XVIIe, XIXe, XVIIIe, XVIe  et d u e Histoire de la littérature française. 

“ i t esse pa ti uli e e t au  appo ts e t e pou oi  et litt atu e. 

France Anatole (1844-1924). Ecrivain humaniste, homme de gauche, dreyfusard. 

Prix Nobel de littérature. Chroniqueur au Temps, l olutio  de so  œu e t aduit le o flit 

insoluble entre raison et action. 

Goncourt Edmond (1822-1896) et Jules (1830-1870). Auteurs du fameux Journal, 

témoin de la vie artistique et littéraire de leur temps. 
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Lanson Gustave (1857- . P u seu  d u e ou elle « histoire littéraire » sur 

le od le des tudes histo i ues de Mo od ou La isse. T s o t o e s  pa  l A tio  

française, symbolise la « République des professeurs ». 

Le Bon Gustave (1841-1931). Médecin et sociologue, auteur de La psychologie 

des foules et de La psychologie des révolutions so  œu e est o e t e da s la th se . 

Lemaître Jules (1853-1914). Critique littéraire et dramatique à La Revue bleue, Le 

Journal des débats, la Revue des Deux Mondes. Antiparlementaire et antidreyfusard, il est 

président de la ligue de la Patrie française en 1899. En devenant royaliste, se rapproche de 

Maurras. 

Maurras Charles (1868-1952). Voir la thèse. 

Péguy Charles (1873- . T oi  e gag  de so  te ps, l i e se i ai  a 

été un lecteur de Taine. Ses Cahiers publiés de 1900 à 1914 au 8 rue de la Sorbonne sont 

incontournables. 

Renan Ernest (1823-1892). Historien et philosophe. Ami de Taine auquel il est 

souvent associé, abusivement, dans le mouvement des idées au XIXe siècle. Professeur au 

Collège de France, auteur entre autres de : Histoire des origines du christianisme, Histoire du 

peuple d’Is aël, et pour ce qui nous concerne particulièrement de La Réforme intellectuelle et 

morale de la France, pu li e e  , p o he da s l esp it des p o upatio s de Tai e. 

Ribot Théodule (1839-1916). Professeur de psychologie expérimentale à la 

Sorbonne puis au Collège de France, directeur de la Revue psychologique. Ses travaux sont 

particulièrement appréciés par Taine. 

Sainte-Beuve Charles-Augustin (1804-1869). Ecrivain et critique littéraire. Taine 

lui doit beaucoup et lui a consacré un essai  remarquable publié dans Essais de critique et 

d’histoi e. 

Sarcey Francisque (1828-1899). Critique dramatique, ami de Taine depuis 

Normale. Chroniqueur théâtral au Temps.  

Vogüé Eugène-Melchior de (1848-1910). Ecrivain après avoir été diplomate. Ami 

de Taine, contribue à révéler en France la littérature russe du XIXe siècle. 

Zola Emile (1840-1902). Rencontre Taine chez Hachette dans lequel il voit le père 

du atu alis e. “o  ad i atio  pou  Tai e est pas pa e e  etou , e de ie  app ia t 

pas ses romans. Lecteur critique des Origines, Zola continue, malgré ses réserves, a manifester 

son soutient désenchanté à Taine. 
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Acker Paul (1874-1915). Hommes de Lettres. 

Aftalion Albert (1874-1956). Juriste et économiste. Professeur à la faculté de 

Droit de Paris. Auteur de Théories politiques de Taine en 1896. 

Albert-Petit Armand (1860- . Ag g  d histoi e e  . P ofesseu  au L e 

Janson de Sailly. Collaborateur aux Débats. Directeur de la collection Les Provinces de France.  

Alexis Paul (1847-1901). Romancier et journaliste. Collaborateur du Journal, Cri 

du peuple, la Réforme, Le Voltaire. Fait partie du « groupe des six » aves Huysmans, 

Maupassa t et )ola, à l o igi e des Soirées de Médan en 1880. 

Allain abbé (1847- . A hi iste de l A hevêché de Bordeaux. Articles dans La 

Guienne. 

Barzelotti Giacomo (1844-1917). Philosophe italien. Auteur de La philosophie de 

Taine.  

Baldensperger Fernand (1871-1958). Professeur de littérature comparée. 

Fondateur de la Revue de littérature comparée. Auteur de Goethe en France, 1904. 

Barthélémy Edmond. Spécialiste des lettres anglaises (Carlyle) au Mercure de 

France, éditeur de La Tétralogie de Wagner en 1894. 

Bélugou Léon (1865-1935). Précepteur du prince de Beauvau-Craon, lui-même 

ami de Barrès. Disciple de Théodule Ribot. 

Bertaut Jules (1877-1959). Ecrivain et historien. Auteur de nombreuses 

biographies sur Napoléon III, Talleyrand, Mme Récamier ou Mme de Genlis. 

Biré Edmond (1829-1907). Ecrivain et critique littéraire. Avocat au barreau de 

Nantes. Auteu  d ou ages histo i ues : Les Girondins, Paris pendant la terreur, Autour de 

Napoléon.  

Birot  Louis (1863- . A hip t e d Al i. 

Boissin Firmin (1835-1893). Journaliste et écrivain catholique. Rédacteur du 

Messager de Toulouse. 

Boislisle Arhur de (1835-1908). Archiviste et historien. 

Bodley Jack-Edward (1853- . Histo ie  a glais sp ialiste de l histoi e de 

France. 
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Bonaparte Napoléon-Jérôme (1822- . Ne eu de l E pe eu , e ou age les 

velléités sociales du Second Empire. Comploteur, est exilé en 1886. Surnommé Plonplon, Il 

fréquente Taine avant de rompre en 1887 après la publication des articles de celui-ci sur son 

oncle. 

Bonnières Robert de (1850-1905). Poète, journaliste, romancier et critique 

littéraire. Ami de Bourget et de France. Collabore au Gaulois, Le Figaro, Gil-Blas, La revue des 

deux mondes.  

Bourdeau jean (1848-1928).  Recommandé par Taine à Nietzche, traduit ses 

œu es e  f a çais. “p ialiste de la philosophie alle a de. Colla o ateu  du Journal des 

Débats, il est l auteu  de : Le socialisme allemand et le nihilisme russe, Socialismes et 

sociologies, Les maître de la pensée contemporaine. 

Boutroux Emile (1845-1921). Philosophe et historien de la philosophe. Professeur 

à l E ole o ale e  , puis à la “o o e e  . A ad ie française en 1912. 

Boutmy Emile (1835-1906). Elève de Taine, il devient son ami intime. Fondateur 

de l E ole li e de “ ie es politi ues. 

Boys Albert du (1804- . C i i ologue. Auteu  de l  Histoire du droit criminel 

des peuples modernes.  

Brandes Georges (1842-1927). Ecrivain et critique littéraire danois. 

Broglie Abbé de (1834- . P t e, p ofesseu  à l I stitut atholi ue de Pa is. 

Collabore au Correspondant. Auteur de : Le positivisme et la science expérimentale, La réaction 

contre le positivisme. 

Buffenoir Hippolyte (1847- . Philosophe so ialiste, auteu  d ou ages su  

J.J.Rousseau et sur la Révolution. 

Cadoudal Georges de (1823-1885). Conseiller général du Morbihan. Directeur de 

journaux légitimistes et catholiques. 

Caro Elme-Marie (1826-1887). Philosophe spiritualiste et critique littéraire. 

A ad i ie  e  , o at puis fa o ise l le tio  de Tai e à l A ad ie f a çaise. 

Castets Henri (18..-…. . Ch o i ueu  à la Revue Encyclopédique. Auteur du Palais 

de la cour des comptes. 

Chancel Jules (1867-1944). Militaire, correspondant de guerre, écrivain de livres 

pour enfants. 
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Charmes Francis (1848-1916). Journaliste, diplomate, homme politique, 

académicien. Collaborateur du Journal des Débats, directeur de La revue des deux mondes à 

partir de 190 . D put  puis s ateu . Auteu  d Etudes historiques et diplomatiques.  

Cotter-Morrison James-Augustus (1832-1888). Historien anglais, ami de Carlyle, 

f a ophile, a sid  lo gte ps à Pa is. Auteu  d ou ages su  Ma aula  et Gi o . 

Delabrousse Lucien (1840-…. . A o at, olla o ateu  du Siècle, Le Peuple, Le Bien 

public et de plusieu s e ues. Biog aphe de Jules G  et de Vi to  Du u . A l e t e gau he 

de l hi uie  politi ue. 

Delaire Alexis (1836-1915).  Sociologue, auteur des M thodes d’o se atio  dans 

les sciences sociales.  

Deloncle Henri (1861-1898). Journaliste, membre de la Ligue des patriotes. Classé 

à l e t e d oite, a tis ite, opho e, a tid e fusa d. 

Delpit Albert (1849-1893). Romancier et auteur dramatique. Américain ,naturalisé 

français en 1892. Duel avec A. Daudet. 

Demolins Edmond (1852-1907). Sociologue, disciple de Le Play, dirige la revue La 

Science sociale. Auteu  d A quoi tient la supériorité des anglo-saxons en 1897. 

Derôme Léopold (1833-1889). Homme de lettres, bibliothécaire à la Sorbonne, 

collaborateur de la Revue contemporaine et de la Re ue de l’I st u tio  pu li ue.  

Deschamps Gaston (1861-1931). Archéologue, écrivain, journaliste. ENS, membre 

de l E ole d Ath es e  . “e tai e de da tio  au Journal des Débats, il succède à 

Anatole France comme critique littéraire au Temps. Professeur au Collège de France, il devient 

député de 1919 à 1924. Collaborateur de La Revue Bleue, La Revue des deux mondes, La revue 

de Paris, Le Figaro. 

Desthieux dit Jean-Desthieux François (1895-1944). Essayiste, romancier et poète. 

Lau at de l A ad ie f a çaise, di e teu  de la e ue Heures perdues. 

Dicey Albert-Vern (1835-1922). Professeur de Droit à Oxford. Unioniste libéral, 

auteu  d  I t odu tio  à l’ tude de la loi de la Co stitutio  en 1885. 

Dide Auguste (1839- . Pasteu , histo ie  et pu li iste. “ ateu  d e t e 

gauche du Gard (1885-1894). 

Dimier louis (1865- . E i ai , histo ie , ilita t de l a tio  f a çaise. 

C iti ue d A t, auteu  de o eu  ou ages su  la pei tu e. 
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Doncieux Georges (1856-1903).  Homme de Lettres. Le roman populaire en 

France.  

Doumic René (1860- . E i ai , jou aliste, auteu  d ou ages su  Pa is. 

Drumont Edouard (1844-1917). Journaliste, écrivain et Homme politique. Auteur 

de La France juive en 1886. Il fonde La libre parole e  . Le s a dale de Pa a a et l affai e 

Dreyfus sont son fond de commerce. 

Dupanloup Félix (1802- . Edu ateu  du du  de Bo deau . E ue d O l a s 

e  , pa ti ipe à l la o atio  de la loi Fallou  de . A ad i ie  e  , il s oppose à 

Taine, Renan, Littré dans un célèbre pamphlet. Son jugement sur Taine subit un net 

revirement après le premier tome de La Révolution. 

Durkheim Emile (1858-1917). ENS, sociologue, auteur en 1894 des Règles de la 

méthode sociologique. Fondateur de la revue L’A e so iologi ue, ase de l E ole de 

Sociologie française,  il devient professeur à la Sorbonne en 1902. 

Esmein Adhémar (1848- . Ju iste, p ofesseu  de d oit à l E ole des “ ie es 

politiques. Directeur de la section des s ie es eligieuses à l E ole p ati ue des Hautes 

Etudes. Fondateur de la Nouvelle revue historique du droit français et étranger. 

Fe euil Th odo e ….-…. . Colla o ateu  de la Revue internationale de 

l’e seig e e t. Auteur des Principes de 1789 et la science sociale en 1889. 

Feugère Anatole (1843-1877). Professeur de littérature au Collège de France. 

Fournel Victor (1829-1894). Journaliste, rédacteur du Français, critique à La 

Gazette de France. Auteu  d ou ages su  Pa is et so  histoi e. 

Froment Théodore (1839-1901). Professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux. 

Gallier Anatole de (1821-1898). Historien, collaborateur de la Revue des questions 

historiques. Auteur de La Constituante de 1789 en 1881, et de Robespierre en 1896. 

Gazier Augustin (1844-1922).  ENS, historien, spécialiste du jansénisme. Maître de 

conférences à la Sorbonne. 

Gilbert Pierre (1884-1914). Journaliste, critique dramatique, rédacteur au 

Ministère de la Guerre. 

Gillouin René (1881-1971). ENS, journaliste, critique littéraire, collaborateur de la 

Revue hebdomadaire. Milita t de l A tio  f a çaise, auteu  d u e iog aphie su  Ba s. 

Ginisty Paul (1855-1932). Ecrivain, journaliste au Gil Blas, directeur du théâtre de 

l Od o . 
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Giraud Victor (1869-1953). ENS, professeur de littérature française à Fribourg. 

Secrétaire général de La Revue des deux mondes, collabore au Figaro, Les cahiers de la 

ui zai e, La e ue d’histoi e litt ai e de la F a e. G a d sp ialiste de Tai e, est l auteu  de 

travaux sur Bossuet, chateaubriand, Bourget, Anatole France. 

Goumy Edouard (1832-189.). ENS, Professeur de rhétorique, rédacteur en chef de 

la Re ue de l’I st u tio  pu li ue.  

Guyot Yves (1843-1928). Homme politique, journaliste, économiste, directeur du 

Siècle et du Journal des économistes. Ami de Gambetta, député de Paris puis ministre en 1889. 

Grandmaison Geoffroy de (1858- . A o at, histo ie , olla o ateu  d Al e t 

de Mun. Président de la société bibliographique, auteur de nombreux ouvrages historiques, en 

pa ti ulie  su  l E pi e. 

Hailly Gaston d  -    ). Etudes critiques et analytiques. 

Hallays André (1859-1930). Journaliste, écrivain, collaborateur du Journal des 

Débats.  

Hausso ille Ga iel d  -1924). Avocat, représentant à Paris de la famille 

d O l a s. A ad i ie , il olla o e à la revue des deux mondes. Catholique libéral, il est 

favorable à la loi de Séparation. Ami de Taine. 

Heinrich Guillaume-Alfred (1829-1887). Professeur à la faculté des Lettres de 

Lyon. 

Herr Lucien (1864- . Bi lioth ai e de l E ole No ale. Philosophe, socialiste, 

d e fusa d, s oppose à Ba s au o e t de l affai e D e fus. 

Hubert Lucien (1868-…. . D put , da teu  e  hef du Socialiste ardennais.  

Hulst Mg  d  - . Fo dateu  et p e ie  e teu  de l I stitut atholi ue de 

Paris. Monarchiste libéral, il suit Léon XIII dans sa politique de ralliement à la République. Ami 

de Taine au temps où celui-ci écrit L’Eglise. 

Janet Pierre (1859-1947). ENS. Philosophe, psychologue, médecin, élève de Th. 

Ribot. Directeur du laboratoire de psychologie à la Salpêtrière, succède à son maître au 

Collège de France. 

Jullian Camille (1859-1933). ENS, élève de Fustel de Coulanges, historien, 

philologue, professeur au collège de France. 

Laborde-Milaa Auguste (1869-…. . Jou aliste, iog aphe : Fontenelle, Emile 

Montegut. 
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Lacombe Paul (1834-1919). Archiviste paléographe. Inspecteur général des 

Bibliothèques et des Archives. 

Lafon Louis (1856-1943). Pasteur, journaliste. 

Larivière Charles de (1854-1929). Ecrivain. Etudes d’histoi e et de litt atu e 

franco-russe en 1909. 

La Rocheterie Maxime (1837-1917). Historien, collaborateur de la Revue des 

questions historiques. Auteu  d ou ages su  la ‘ olutio  do t 21 janvier 1793. 

Lavollée René (1842-1927). Journaliste, rédacteur au ministère des affaires 

étrangères. 

Lazare Bernard (1865-1903). Critique littéraire, journaliste politique. Anarchiste, 

d e fusa d. Il o sa e plusieu s ou ages à l affai e D e fus, do t Une erreur judiciaire : La 

it  su  l’affai e D e fus en 1896, et prend la défense des juifs dans Autour de 

l’antisémitisme, son histoire et ses causes en 1894. 

Lecigne Constantin (1864-1915). Chanoine, professeur à la faculté catholique des 

lettres de Lille. 

Leclère Léon (1866- . Histo ie  elge, p ofesseu  d histoi e du o e -âge à 

l u i e sit  de B u elles. 

Lefèvre André (1869-1929). Député socialiste des Bouches-du-Rhône. 

Lepelletier François (1826-1900). Juriste, conseiller à la cour de cassation. 

Le Querdec Yves, pseudonyme de Georges Fonsegrive (1852-1917). Philosophe, 

p ofesseu  d u i e sit , olla o ateur de la Revue philosophique. 

Leroy Maxime (1873-1957). Avocat, docteur en droit, sociologue, spécialiste du 

monde du travail. Collaborateur de La Revue de Paris et de La revue blanche. 

Leroy-Beaulieu Paul (1843- . E o o iste, p ofesseu  d o o ie à l E ole de 

Sciences politiques, directeur de L’E o o iste f a çais. P ofesseu  d o o ie politi ue au 

Collège de France. 

Leroy-Beaulieu Anatole (1842-1912). Historien, essayiste, professeur puis 

di e teu  de l E ole de s ie es politi ues à la o t d Al e t Sorel. 

Lestra Antoine (1884-1963). Juriste, historien, journaliste. Militant catholique et 

monarchiste. 

Lissagaray Prosper-Olivier (1858-1901). Journaliste, historien de la Commune. 

Lors de son exil à Londres, écrit son Histoire de la Commune de 1871. 
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Loliée Frédéric (1856- . Histo ie  sp ialiste de l E pi e. Auteu  de La fête 

impériale en 1907, Histoire des littératures comparées en 1906. 

Lombroso Cesare (1835- . P ofesseu  de de i e, fo dateu  de l E ole 

italienne de criminologie, adepte de la théorie de la dégénérescence et du transformisme. 

Auteur de L’ho e i i el en 1876, et L’a tis itis e et la s ie e ode e en 1898. 

Lot Henri (1834-1878). Ecole des Chartes. Archiviste paléographe aux archives 

nationales. 

Margerie Amédée de (1825-1905). Philosophe catholique, doyen de la faculté des 

lett es de l U i e sit  atholi ue de Lille. Auteu  de De l’u io  de la philosophie et de la 

littérature au XVIIe siècle  

Marzials Franck Thomas (1840-1912). Biographe anglais.  

Mazel Henri (1864-1947). Journaliste et auteur dramatique. Collaborateur du 

Mercure de France. Directeur de la revue L’E itage de 1891 à 1895. 

Maury Lucien (1872-1953).  Critique littéraire, spécialiste de la littérature 

scandinave. 

Meu ille Louis de ….-…. . Jou aliste, ho e de lettres. Auteur de Cité nouvelle, 

ouvrage publié chez Plon en 1910. 

Morland Jacques (1876-…. . Colla o ateu  du Mercure de France. Auteur 

d E u te su  l’i flue e alle a de et Pages choisies du comte Gobineau. 

Pascal Félicien (1860-…. . Jou aliste, historien, collaborateur du Figaro, Le Pilori, 

La libre parole.  

Passy Frédéric (1822-1912). Economiste, homme politique, écrivain, collaborateur 

du Journal des économistes. 

Patinot Georges (1844-1895). Directeur du Journal des Débats. 

Pellissier Georges (1852- . P ofesseu  de lett es. Auteu  d u e Anthologie 

des prosateurs français contemporains (1850 à nos jours). 

Petit Maxime (1858-…. . Pu li iste, o seille -maître à la Cour des comptes. 

Collaborateur de la Revue bleue, Nouvelle revue, revue universelle. Auteur de Serment du jeu 

de paume en 1883. 

Peyrot Maurice (18..-19..). journaliste à la Nouvelle Revue. 

Picard Charles (1863-1965). Archéologue. Professeur à la faculté des lettres de 

Paris. Auteur de Sémites et Aryens en 1893 et H. Taine en 1909. 
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Picavet François (1851-1921). Philosophe et médiéviste. Professeur à la Sorbonne 

en 1906, traducteur de Kant. 

Pillon François (1830-1914). Collaborateur de Pierre Larousse pour son Grand 

dictionnaire universel, et de la revue L’a e philosophi ue. 

Pressencé Edmond de (1823-1891). Pasteur, théologien, directeur de La Revue 

chrétienne. Député de 1871 à 1891 puis sénateur en 1883. 

Ragey Philibert (1837-1902). Mariste, théologien, auteur de nombreux ouvrages 

sur la religion anglicane. 

Reeve Henry Fenwick (1854-1920). Ecrivain anglais. Auteur de The black 

Républic : Libéria. 

Reinach Joseph (1856-1921). Journaliste, homme politique. Ami de Gambetta, 

directeur de La république française. Collaborateur de la revue des deux mondes, La grande 

Revue, Le Siècle. Député de 18  à . Auteu  d u e Histoi e de l’affai e D e fus en 1901. 

Reinach Salomon (1858- . EN“, E ole f a çaise d Ath es. A h ologue, 

sp ialiste de l histoi e des eligio s. 

Renouvier Charles (1815-1903). Polytechnicien, philosophe.  Spécialiste de Kant 

et de Comte. 

Rod Edouard (1857-1910). Critique littéraire, journaliste, écrivain proche de Zola. 

Rédacteur en chef de la revue contemporaine. Auteu  d essais su  Goethe, “te dhal, ‘ousseau. 

Roure Lucien (1857-1945). Jésuite, Rédacteur à la revue Etudes pendant 40 ans. 

Auteur de nombreux ouvrages de philosophie et de psychologie religieuse. 

‘oussel Auguste ….-…. . ‘ da teu  e  hef de l’U i e s. Auteur de La Loi 

scélérate et Souvenirs du siège de 1871. 

Rouzaud Henri (1855-1935). Historien, archéologue. 

Sabatier Louis-Auguste (1838- . Th ologie  p otesta t. Auteu  d Essai sur les 

sources de la vie de Jésus, La vie chrétienne et la théologie scientifique. 

Saint-René Taillandier Georges (1852-1942). Neveu de Taine, diplomate, ministre 

plénipotentiaire. Collaborateur du Journal des Débats, du Parlement. Ambassadeur à Lisbonne 

de 1906 à 1913. 

Saint-Val  Gasto  de ….-…. . Jou aliste à La Patrie. 

Salomon Michel (1857- . P ofesseu  de D oit. Auteu  d Auguste Comte en 

1891, Etudes et portraits littéraires en 1903. 
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Séailles Gabriel (1852- . P ofesseu  d histoi e de la philosophie à la fa ult  

des lettres de Paris. Auteur de Affirmations de la conscience moderne en 1903, L’Alsa e-

Lorraine : histoi e d’u e a e io  en 1915. 

Ségur Nicolas (1874-1944). Ecri ai , jou aliste, iti ue litt ai e d o igi e 

grecque. 

Serret Emile (1833-…. . P t e, histo ie . 

Scheffer Christian (1866- . P ofesseu  à l E ole de “ ie es politi ues. 

Collaborateur du Journal des Débats. 

Scherer Edmond (1815-1889). Homme politique, critique littéraire. Collaborateur 

à la Revue des deux mondes. Député en 1871 puis sénateur à vie en 1875. Il écrit dans Le 

Temps. 

Simon Jules (1814- . Ho e d Etat, philosophe. EN“, p ofesseu  de 

philosophie à la “o o e. D put  sous l E pi e, i ist e de l i st u tio  pu li ue e  . 

Académie française en 1875, Président du Conseil le 13 décembre 1876. 

Smith Georges (1824-1901). Ecrivain anglais, directeur des éditions Smith et 

Elder. Fondateur de The cornill magazine, The Pall Mall Gazette. 

Sorel Georges (1847-1922). Philosophe et sociologue, introducteur du marxisme 

en France. Auteur de Réflexions sur la violence , se app o he u  o e t de l A tio  

française(1909-1910). 

Soury Jules (1842-1915). Ecrivain, philosophe, spécialiste de physiologie cérébrale 

et de psychologie. Auteur, entre autre, de Anatomie cérébrale et psychologie en 1901, mais 

aussi des ou ages su  l a ti uit . Me e de l A tio  f a çaise. 

Tabarant Adolphe (1863- . Jou aliste, iti ue d A t, i ai  p o he des 

anarchistes. Collaborateur de la Revue Socialiste.  

Tarde Gabriel de (1843-1904). Sociologue, professeur au Collège de France à 

partir de 1900. 

Tauxier (1871- . Eth og aphe, da teu  à l assista e pu li ue. 

Thiébaud Georges (1855-1915). Journaliste. Bonapartiste, boulangiste, 

nationaliste, anti protestant, anti dreyfusard. 

Vacherot Etienne (1809-1897). ENS. Philosophe, homme politique. Républicain 

sous l E pi e, o a histe sous la IIIe pu li ue. Colla o ateu  du Figaro, Le Soleil, La Revue 

des deux mondes. 



 

590 

Valbert G. pseudonyme de Cherbuliez Victor (1822-1899). Ecrivain, chroniqueur 

politique à la Revue des deux mondes. Académie française en 1881. 

Van Tieghem Paul (1871-1948). ENS. Professeur de littérature comparée. 

Villetard de Prunières Charles Edmond (1828-1889). Journaliste, critique 

littéraire. 

Wendel Barret (1855-1921). Universitaire américain, auteur de La France 

d’aujou d’hui en 1910. 
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Repères chronologiques 
 

21 avril 1828   Naissa e d H. Tai e à Vouzie s A de es . 

9 septembre 1841  Mort de son père. Scolarisé au collège Bourbon à Paris et interne à la 

pension Mathé. Il se lie à Cornelis de Witt, Prévost-Paradol et Emile Planat.  

1848    Ba alau ats lett es et s ie es . Majo  du o ou s d e t e à 

Normale. 

1851    E he  à l ag gatio  de philosophie. 

1851   Professeur suppléant de philosophie à Nevers. 

Avril 1852  Professeur suppléant de rhétorique à Poitiers. 

Octobre 1852  ‘efus d u e o i atio  de p ofesseu  de e e à Besa ço . “e et e  

dispo i ilit . “uit des ou s à l E ole de de ine, à la Salpêtrière, au Muséum. Premières 

manifestations de dépression. 

Mai 1853  Thèse de lettres consacrée à La Fontaine. 

1855   Collaboration à la Re ue de l’I st u tio  pu li ue et à la Revue des 

deux mondes, publie Voyage aux eaux des Pyrénées et Essai sur Tite-Live. 

1856   Collaboration au Journal des débats. 

1857   Publication des Philosophes français du XIXe siècle. 

1858   Essais de iti ue et d’histoi e. Début de sa liaison avec Camille Selden. 

1860   Vo age e  A glete e sui i d u  deu i e e  862. 

1862   Participe aux dîners Magny avec les Goncourt, Sainte-Beu e, Flau e t… 

1863   E a i ateu  d histoi e et d alle a d au o ou s d ad issio  à “ai t-

Cyr. 

1864   Vo age e  Italie. Pu li atio  de l Histoire de la littérature anglaise. 

P ofesseu  d esth ti ue et d histoi e de l a t à l E ole des Beau -arts. 

1865   Nou eau  essais de iti ue et d’histoi e, Philosophie de l’a t. 

1866   Voyage en Italie. 

1867   Notes sur Paris. Vie et opinions de M. Frédéric-Thomas Graindorge. 

1868   Mariage avec Thérèse Denuelle dont il aura deux enfants. 

1869   Voyage en Allemagne, Autriche, Italie. 
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1870   De l’i tellige e. Voyage en Allemagne interrompu par la mort de sa 

belle-mère. Août-novembre, repli à Tours, puis à Pau. 

1871   Voyage en Angleterre. Collabore à la atio  de l E ole li e des 

sciences politiques fondée par Boutmy.  Le Suffrage universel et la manière de voter. 

1872   Notes su  l’A glete e. 

1874   E he  de sa dou le a didatu e à l A ad ie f a çaise. 

1875   L’A ie  gi e. 

1878   L’A a hie. Ele tio  à l A ad ie au fauteuil de Louis de Lo ie.  

1881   La Conquête jacobine. 

1884   Le Gouvernement révolutionnaire. 

1887   Rupture avec la princesse Mathilde après la publication des articles sur 

Napoléon dans la Revue des deux mondes. 

1889   Publication du Disciple par Paul Bourget. 

1890   Le régime moderne. 

1892   Rencontre avec Charles Maurras. 

5 mars 1893  Mort de Taine. Parution du dernier tome du Régime moderne, 

inachevé. 

1894   De ie s essais de iti ue et d’histoi e. 

1897   Carnets de voyage. Barrès publie Les Déracinés. 

1902-1907  H. Taine. Sa vie et sa correspondance. 

1905   Mort de Mme Taine. 

1909   Etienne Mayran, roman inachevé de Taine publié par Bourget. 
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Les Origines de la France contemporaine valent à Hippolyte Taine une postérité contrastée, 

ie  diff e te de elle ue sa oto i t  i telle tuelle a uise sous l E pi e lui au ait 
apportée. Bouleversé par les évènements des années 1870-1871 et convaincu de la 

d ade e f a çaise, il d ide d e  e he he  les auses à t a e s u e œu e histo i ue 
novatrice tant dans la forme que dans le fond. Si la méthode suivie surprend, la thèse 

défendue, condamnant la Révolution française sans pour autant défendre la monarchie et 

l e pi e, p o o ue. Tai e d o e te, satisfait ou o te te l e se le de l hi uie  
politi ue. I se si le au  iti ues, il o sa e les i gt de i es a es de sa ie à l itu e 
des Origines u il laisse a i a he es sa s a oi  t ou  la th apeuti ue à u  al u il 
pe sait a oi  diag osti u . Loi  de s tei d e à sa o t, les pol i ues edou le t au g  
des soubresauts politiques, favorisant à la fois sa récupération par une droite conservatrice 

soucieuse de références et sa condamnation définitive par une gauche radicale consciente 

du da ge  ue so  œu e ep se te. L tude des o euses pu li atio s ui lui so t 
consacrées de 1875 à 1914 en lui donnant, souvent, des interprétations partisanes, permet 

de sui e l olutio  d u e fo tune controversée. 
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