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Le retour au xix' siècle 
Critique des lectures usuelles de la première moitié du xix" siècle. La 
question des rapports entre le libéralisme et la démocratie définit la 
particularité de la culture politique libérale des années 1814-1848. 
Différence entre l'histoire du libéralisme anglais et l'histoire du libé
ralisme français. 

Terminer la Révolution 
Terminer la Révolution et construire la France nouvelle, objectifs des 
hommes de 1814. L'idée de politique rationnelle. Les trois tentatives 
des idéologues : mathématique sociale, physiologie sociale, économie poli
tique. Le passage à une culture de gouvernement. 

Le moment Guizot 
La génération de 1814. L'intervention des doctrinaires. La centralité 
de GuizoL Sa présence-absence à la culture politique française. 

I I .  L E  P O U V O I R  S O C I A L  

Gouvernement et société 
• Critique des machines politiques extérieures à la société. La société 

moderne est constituée par des masses. Le mouvement d'unification et 
de complexification du social. La politique encastrée dans le système 
général des besoins sociaux. Les intérêts, passions et opinions comme 
moyens de gouvernement. Le pouvoir social. 

Le pouvoir social 
Le pouvoir ne fait pas la société, il la trouve. Critique de l'artificialisme 
politique (le contrat) et du laissez-faire, laissez-passer (le marché). Le 
gouvernement des classes moyennes : résolution sociologique d'un pro
blème philosophique. Le dépassement du dualisme Etat-société civile : 
un pouvoir non séparé. Tocqueville et Guizot. 
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Le travail de la représentation 55 
Les définitions classiques : la représentation comme technologie politique 

' ou comme rapport sociologique. L'apport des doctrinaires : la représen
tation productrice d'unité et d'intelligibilité. La civilisation et le mou
vement de centralisation /atomisation. 

L'opinion comme marché politique 64 

La liberté de la presse comme moyen de gouvernement. Publicité et 
communication politiques. La liberté correspond à une rationalité sociale. 
Les doctrinaires et le processus électoral. Le pouvoir comme régulateur 
informationnel. 
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La peur du nombre 75 
Le spectre de la dissolution sociale. Critique de la souveraineté du 
peuple. Au-delà du corps et du marché. L'ambivalence du fait démo
cratique. 

La récurrence barbare 83 

La démocratie, énergie indéterminée. Les deux tendances à l'égalité et 
à l'inégalité. 

L'ordre de la raison 87 
La théorie de la souveraineté de la raison. Limitation du pouvoir et 
réduction des droits de la volonté. L'irrésistible main de la raison 
substituée à la main invisible du marché. La médiation de la raison. 
Conséquences sur la notion de gouvernement représentatif 

Le citoyen capacitaire 95 

Le concept de capacité. Philosophie politique et sociologie. L'électeur 
exerce une fonction et non un droit. Distinction des droits sociaux et des 
droits politiques. Le citoyen capacitaire et le citoyen actionnaire. L'in
telligence sociale. 

I V .  L E  S A C R E  D E S  C A P A C I T É S  

La nouvelle aristocratie 107 
Le débat noblesse /aristocratie. Les privilèges et les vraies supériorités. 
Aristocratie et démocratie : l'exemple anglais. Conception égalitaire et 
méritocratique de la nouvelle aristocratie comme élite politique non 
spécialisée. 

Les signes et les preuves 121 

La capacité se présume et ne se prouve pas. La multiplicité des signes 
de la capacité. Le cens et Us adjonctions. Loi du 21 mars 1831 sur Us 
élections communaUs. Loi du 19 avril 1831 sur Us élections à la 
Chambre des députés. Théorie et pratique du principe capacitaire. 
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Les capacités et l'équivoque démocratique 
Retour sur les critiques du suffrage universel par les publicistes de la 
Restauration. L'élasticité du principe capacitaire. La théorie de l'inclu
sion des intérêts. La dette cachée de l'idée démocratique contemporaine 
envers la théorie capacitaire. 

V .  L A  R A I S O N  E T  L E  C A N O N  

L'esprit politique 
La stratégie de rupture avec la philosophie du xvuf. L'intellectuel 
politique se substitue à l'homme de lettres traditionnel. Le savoir n'a 
de sens que s'il est lié à un but d'activité. 

La religion du fait et le génie français 
La critique des « systémateurs ». Réconcilier Platon et Machiavel, l'éru
dition et la politique. La France comparée à l'Angleterre et à l'Alle
magne de ce point de vue. 

Les deux glaives 
Pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Le rôle historique de la Réforme. 
La poursuite de son œuvre au xnf. 

Les organisateurs 
Retour sur le gouvernement représentatif comme opérateur sociologique 
et révélateur culturel. La nécessité d'une couche d'organisateurs de la 
structure sociale. Rapport avec la conception éclectique des relations 
entre philosophie spontanée et philosophie réfléchie. Le rôle pratique des 
doctrinaires. 
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Les vainqueurs et les vaincus 
Les deux discours de mai 1837 : apprendre à la bourgeoisie à recon
naître sa force. La révolution comme résolution d'une guerre de classe. 
Les deux peuples et les deux classes. 

Le droit et la force 
Les sources de la légitimité politique. La nouvelle référence au temps : 
le concept de civilisation. Formation des Etats-nations et affranchisse
ment de l'esprit humain. 

Donner une mémoire 
La nouvelle école historique sous la Restauration. Le développement du 
roman historique. Les classes moyennes, moteur de l'histoire. Vaincre la 
timidité de la bourgeoisie. 

Assumer la Révolution française 
L'interprétation de la Révolution française. La révolution moderne, 
véritable objet de l'histoire de la civilisation. L'analyse du jacobinisme. 
Assumer la Révolution pour la clore. 
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t Faire entrer la bourgeoisie en politique en lui donnant une véritable 
conscience de classe. Le rôle de la société Aide-toi, le ciel t'aidera, 
préfiguration des partis politiques modernes. 
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Gouverner par le maniement des esprits et non par le bouleversement 
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