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Introduction 

« Une classe ne consent pas à mourir sans faire 
appel à toutes ses ressources : il se produira des 
philosophies, il y aura de beaux jours pour les 
fabricants d'idées ; entre les cathartiques du néant 
et les exigences de l'ordre, on se demande ce que 
deviendront les idylles de la philosophie des Droits 
de l'Homme et les mystifications du Progrès. » 

P. Nizan, Les chiens de garde, 1932. 

L ' o u v r a g e  p r é s e n t  n ' a  p a s  p o u r  ob j e t  les d r o i t s  de  l ' h o m m e ,  

m a i s  les c r i t i q u e s  qu i  en  fu r en t  fa i tes  de  B u r k e  a u  j e u n e  M a r x .  

Il ne  s ' i n t e r r o g e  p a s  su r  le sens  des  D é c l a r a t i o n s  des  d r o i t s  d e  

l ' h o m m e ,  su r  l eurs  o r ig ines  o u  leur  p e r t i n e n c e  ; il c h e r c h e  à  

c o m p r e n d r e  c o m m e n t  c e t t e  c a t é g o r i e  r é v o l u t i o n n a i r e ,  les 

« d r o i t s  d e  l ' h o m m e  », fu t  r e c o n s t r u i t e  n é g a t i v e m e n t  p e n -  

d a n t  p lu s  d ' u n  demi-s ièc le  p a r  des  p e n s e u r s  q u e  t o u t ,  a p p a r e m -  

m e n t ,  s épa ra i t ,  de s  p e n s e u r s  f r ança i s ,  angla is ,  a l l e m a n d s ,  

des  p e n s e u r s  l i bé raux ,  c o n t r e - r é v o l u t i o n n a i r e s  o u  qu i  m ê m e ,  

tels C o m t e  e t  Hege l ,  ne  f u r e n t  ni l ' un  ni  l ' au t r e .  

Q u ' e s t - c e  d o n c  a l o r s  qu i  p e u t  l ég i t imer  l ' a l i g n e m e n t  de  

d i s c o u r s  qu i ,  p o u r  a v o i r  la m ê m e  cible ,  n ' e n  s e m b l e n t  p a s  

m o i n s  f o r t  h é t é r o g è n e s  ? C e t t e  l é g i t i m a t i o n  t i en t  en  u n  m o t  : 

la  cont inui té .  L o r s q u e  B u r k e ,  en  1790, c o n d a m n e  v i o l e m -  

m e n t  la  R é v o l u t i o n  f rança i se ,  c ' e s t  d ' a b o r d  a u  n o m  de  la 

c o n t i n u i t é  ; p a r  là, il f o u r n i t  a u  xixe siècle u n  n o u v e a u  f o n d e -  

m e n t ,  au  sens  m é t a p h y s i q u e  d u  t e r m e ,  p a r  r a p p o r t  a u q u e l  

la  R é v o l u t i o n  fa i t  f igure  d ' a b s t r a c t i o n  : p o u r  B e n t h a m  

c o m m e  p o u r  Hegel ,  p o u r  M a i s t r e  c o m m e  p o u r  C o n s t a n t ,  

la  R é v o l u t i o n  a  é té  ce t t e  e n t r e p r i s e  a p p a r e m m e n t  insensée  

qu i  a p r é t e n d u  faire  a b s t r a c t i o n  d e  la c o n t i n u i t é ,  c ' e s t - à -d i r e  

de  ce qu i  déf in i t  la réa l i t é  des  n a t i o n s  e n  t a n t  qu ' e l l e s  s ' ins -  

c r i ven t  i r r é d u c t i b l e m e n t  d a n s  le t e m p s .  C ' e s t - à -d i r e  e n c o r e  : 

e n  t a n t  qu ' e l l e s  s ' i n sc r iven t  i r r é d u c t i b l e m e n t  d a n s  u n e  d u r é e  



d o n t  les c o n c e p t s  f o r m e l s  des  d r o i t s  d e  l ' h o m m e  ne  p e u v e n t  

p r é t e n d r e  fa i re  « t a b l e  r a se  » s a n s  q u ' i l  en  r é su l t e  fa ta le -  

m e n t  u n  n o u v e a u  d e s p o t i s m e ,  p i r e  q u e  t o u s  c e u x  d e  l ' O r i e n t  

d o n t  a v a i t  f rémi ,  n o n  sans  c o m p l a i s a n c e ,  le siècle p r é c é d e n t  : 

u n  d e s p o t i s m e  p l é b é i e n  q u i  g u i l l o t i n e  p o u r  égal i ser ,  qu i  

m a s s a c r e  p o u r  l ibérer ,  e t  s u r t o u t ,  c o m b l e  d e  l ' h o r r e u r ,  qu i  
r a t i o n a l i s e  la t e r r e u r  a u  n o m  d u  D r o i t .  

Ce  c o n t i n u i s m e ,  B u r k e  l ' é n o n c e  en  empi r i s te ,  c ' e s t - à - d i r e  

c o m m e  u n e  sér ie  é v é n e m e n t i e l l e  c o n t i n g e n t e  q u ' i l  d i r a  c u m u -  

lat ive,  c ' e s t - à - d i r e  déf in ie  p a r  s o n  passé ,  e t  q u e  B e n t h a m  

r é i n t e r p r é t e r a  a u s s i t ô t  c o m m e  g r a d u e l l e m e n t  r a t i o n a l i s a b l e ,  

c ' e s t - à - d i r e  déf in ie  p a r  s o n  f u t u r  ( c h a p .  1").  Les  p a g e s  qu i  

su iven t  r e t r a c e n t  l ' h i s to i re ,  n o n  e x h a u s t i v e ,  des  r é f r a c t i o n s  

d e  ce t t e  thèse  à  t r a v e r s  des  mi l i eux  c o n c e p t u e l s  h é t é r o g è n e s .  

R é f r a c t i o n  d ' a b o r d  à  t r a v e r s  le p rov iden t i a l i sme  c a t h o l i q u e  

a u g u s t i n i e n  o ù  D i e u  t r a n s c e n d e  ce t t e  sér ie  é v é n e m e n t i e l l e  

e t  lui  c o n f è r e ,  d e  l ' ex té r i eu r ,  u n e  f inal i té  ( M a i s t r e ,  c h a p .  II).  
R é f r a c t i o n  e n s u i t e  à  t r a v e r s  l 'h i s tor ic i sme m o d e r n e  o ù  c e t t e  



f ina l i té  d e v i e n t  i m m a n e n t e ,  qu ' e l l e  soi t  i m p u t é e  à la R a i s o n  

( C o n s t a n t  e t  C o m t e ,  c h a p .  III) ,  o u  à la  Vie,  o u  à  la Vie  d e  la  

R a i s o n  ( S a v i g n y  et  Hege l ,  c h a p .  IV) ; j u s q u ' à  ce p o i n t  l imi te  

o ù  le j e u n e  M a r x  é l a b o r e  u n  h i s t o r i c i s m e  r é v o l u t i o n n a i r e ,  
c ' e s t - à - d i r e  redéf in i t  e n  u n  sens  r é v o l u t i o n n a i r e  u n e  thèse  

o r i g i n e l l e m e n t  c o n t r e - r é v o l u t i o n n a i r e  ( c h a p .  V). 

O n  a  c o u t u m e  a u j o u r d ' h u i  d e  p o s e r  le p r o b l è m e  d u  po l i -  

t i q u e  à p a r t i r  d e  l ' a l t e r n a t i v e  D r o i t  n a t u r e l  /  H i s to i r e .  O n  

s ' e x p r i m e  a l o r s  c o m m e  s ' i l  fa l la i t  a b s o l u m e n t  so i t  d é f e n d r e  
les d r o i t s  f o n d a m e n t a u x  d e  l ' h o m m e  c o n t r e  u n  r e l a t i v i sme  

h i s to r i c i s t e  p r o p i c e  a u x  e n t r e p r i s e s  to t a l i t a i r e s ,  soit ,  au  

c o n t r a i r e ,  m e t t r e  a u  f o n d e m e n t  la re la t iv i té  e t  r é c u s e r  les 

d r o i t s  de  l ' h o m m e  c o m m e  p r o j e c t i o n s  h o n t e u s e s  de  l ' h i s to -  

r i q u e  d a n s  l ' a n h i s t o r i q u e .  A p r è s  a v o i r  p e n c h é  d e  ce cô té -c i ,  

la  b a l a n c e  p e n c h e  n e t t e m e n t  d e  ce c ô t é - l à  e t  l ' o n  v o i t  se 

d é p l o y e r  u n  l o n g  m o n o l o g u e  r é s idue l  et a s t h m a t i q u e ,  u n e  

s o r t e  d ' i n c a n t a t i o n  ( c o m m e  d i sa i t  d é j à  B u r k e ) ,  s o m m e  t o u t e  

p lu s  p a t h é t i q u e  q u ' i r r i t a n t e ,  qu i  v o u d r a i t  exo rc i s e r  l ' a g o n i e  

d ' u n  rée l  a u q u e l  elle ne  c o m p r e n d  r i e n  p a r  l ' i n t e r m i n a b l e  

p s a l m o d i e  des  o r ig ines  : il y  a  d e u x  siècles, les p a r t i s a n s  

d e  la  « c o n s t i t u t i o n  n a t u r e l l e  », e t  s u r t o u t  f éoda le ,  d u  

r o y a u m e  ne  p r o c é d a i e n t  p a s  a u t r e m e n t .  

Hege l ,  p o u r t a n t ,  écr iva i t  d é j à  ceci : « Le  p a s s a g e  d ' u n e  f o r m e  

sp i r i tue l le  à  u n e  a u t r e  t i en t  à  ce q u e  l ' un ive r se l  qu i  déc l i ne  

es t  s u p p r i m é  et d é p a s s é  p a r  le fait  q u ' i l  se p e n s e  c o m m e  

pa r t i cu l i e r .  Le p r i n c i p e  s u p é r i e u r  qu i  lui s u c c é d e r a  (...) 

ex is te  d é j à  i n t é r i e u r e m e n t ,  m a i s  ne  s 'es t  pa s  e n c o r e  i m p o s é  : 

c ' e s t  b i en  ce la  qu i  fait  q u e  la réa l i t é  ex i s t an t e  est  c h a n c e l a n t e ,  

b r i sée  » ( L a  ra i son  dans  l 'h is toire ,  t r ad .  P a p a i o a n n o u ,  « 10/18 », 

p.  119-120).  A p r è s  q u e  l ' un ive r sa l i t é  des  d r o i t s  d e  l ' h o m m e  se 

fu t  p e n s é e  c o m m e  rela t ive ,  il s e m b l e  v a i n  de  v o u l o i r  r even i r  

e n  a r r i è re ,  auss i  v a i n  d ' a i l l e u r s  q u e  d ' e n  r e s t e r  à  Hegel .  D a n s  

l ' a t t e n t e  o ù  n o u s  n o u s  t r o u v o n s  d ' u n  « p r i n c i p e  s u p é r i e u r  », 

il p a r a î t  p r é f é r a b l e  de  p e n s e r  n o t r e  réa l i t é  c o m m e  ce qu ' e l l e  

est,  « c h a n c e l a n t e ,  br i sée  », et de  c h e r c h e r  a i l leurs ,  a u - d e l à  



d ' u n e  a l t e r n a t i v e  stéri le .  C ' e s t  p o u r q u o i  il ne  s ' ag i t  p a s  ici 

d ' u n e  c r i t i que ,  a u  s ingu l ie r ,  de s  d r o i t s  d e  l ' h o m m e ,  p a s  p lu s  

q u e  d ' u n e  c r i t i q u e  d e  l eurs  c r i t i ques ,  c ' e s t - à - d i r e  d ' u n e  n o u -  

velle  a p o l o g i e  de  ceux-c i .  Il s ' ag i t  de  d é p l a c e r  l ' a l t e r n a t i v e  : 

d ' a b o r d  e n  m o n t r a n t  q u e  cel le  d u  D r o i t  n a t u r e l  e t  de  l ' H i s -  

t o i r e  est  i l luso i re ,  r é c u r r e n t e ,  p a r c e  q u e  le d r o i t  de  l ' H i s t o i r e  

es t  auss i  « n a t u r e l  » q u e  ce lui  de  l ' H o m m e  ; ensu i t e ,  e n  d é g a -  

g e a n t  p a r  là m ê m e  u n e  a u t r e  o p p o s i t i o n ,  b i en  p lu s  r ad ica le ,  

cel le  d u  D r o i t  et d u  n o n - d r o i t  : p o u r q u o i  d o n c  f aud ra i t - i l  

p e n s e r  le p o l i t i q u e  en  t e r m e s  d e  d r o i t  q u a n d  d ' a u t r e s  vo ies  

se d e s s i n e n t ,  s o u s  les d é b r i s  d ' u n  p r é s e n t  e x t é n u é ?  



CHAPITRE PREMIER 

La critique empiriste 

A  / LA CRITIQUE TRADITIONALISTE : BURKE 

Le succès considérable des Réflexions sur la Révolution en 
France (1790) n'est certes pas sans signification : Burke y 
énonçait la thèse continuiste où allaient prendre appui les 
grandes philosophies non seulement contre-révolutionnaires 
mais « anti-révolutionnaires » du xixe siècle. Qui plus est, 
il l'énonçait sur un registre idéologiquement très ambigu : 
d'un côté, il s'exprimait en empiriste libéral qui avait pris 
la défense des insurgés d'Amérique, en fils raisonnable de 
l'Enlightment ; d'un autre côté, il juxtaposait à cette approche 
une critique réactionnaire, référée à la loi naturelle médié- 
vale ; et cette scission constitutive se répercutait à l'intérieur 
de chacune des deux offensives, toutes deux convergeant 
enfin vers une troisième critique portant sur le devenir 
social du processus révolutionnaire français. Le désordre 
même de l'ouvrage exprime fort bien ce désordre d'une pensée 
qui fit feu de tout bois pour parer au danger de la contagion 
et qui se présente ainsi comme une sorte d'auberge espagnole 
des concepts contre-révolutionnaires : chacun put y trouver 
ce qu'il y cherchait et les commentateurs en ratèrent le 
sens dès lors qu'ils voulurent réarticuler, soit en le mutilant, 
soit en le systématisant par récurrence, un discours fonciè- 
rement hétérogène. 

A contrario, l'on montrera ici comment la critique burkienne 
des droits de l'homme est en réalité plurielle : comment la 
critique empiriste se double d'une critique théologique et 
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