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Ce re cueil d’études pro pose de faire émer ger une évo lu tion dia chro‐ 
nique de l’in time, en tant que mot et que concept. Il s’ar ti cule en
quatre par ties pré cé dées d’un court pré am bule et sui vies de quelques
re cen sions de lec tures.

1

Le pré am bule pro pose un sur vol des ou vrages contem po rains consa‐ 
crés à l’in time, qu’il s’agisse de tra vaux d’his to riens, de so cio logues, de
lit té raires, ou de psy cho logues. Après un dé tour par quelques consi‐ 
dé ra tions sur ce que le terme ‘ex time’ re couvre, les deux au teurs du
pré am bule ex pliquent les rai sons de leur dé marche dia chro nique.

2

La pre mière par tie, in ti tu lée « L’in time : his toire lexi cale, his toire des
sen si bi li tés », com prend deux ar ticles pas sion nants qui s’at tachent à
suivre l’évo lu tion du mot, puis de ses ma ni fes ta tions cultu relles.

3

En uti li sant la base de don nées Fran text, Vé ro nique Mon té mont com‐ 
mence par re tra cer l’évo lu tion lexi co gra phique du terme entre 1606
et 2009, et son ana lyse fait res sor tir la grande va rié té d’em plois du
terme, ainsi que la mul ti pli ca tion des oc cur rences au XIX  siècle, qui
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verra le « sacre de l’in time ». L’ar ticle se ter mine par une ana lyse de la
ma nière dont le jour nal est de ve nu lui aussi in time.

Fran çoise Simonet- Tenant se tourne en suite vers ce que l’in time re‐ 
couvre et vers ses ma ni fes ta tions cultu relles, évo quant tour à tour la
confi dence, le dé ve lop pe ment de la vie pri vée (es paces ré ser vés, pro‐
prié té, hor loges, droit au se cret), avant d’en venir à l’évo lu tion de ce
que l’on nomme au jourd’hui écrits in times – lettres et jour naux – vers
un re gistre in time.

5

Cette pre mière par tie offre aux lec teurs des re pères pré cieux sur les
ori gines et l’évo lu tion du concept d’in time avant le mou ve ment qui
condui ra à son avè ne ment au XIX  siècle.
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La se conde par tie est, quant à elle, consa crée au XVIII  siècle, et son
titre an nonce bien les ar ticles qui la com posent : « Ten ta tions et refus
de l’in time au XVIII  siècle ».
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C’est tout d’abord Vol taire qui est pré sen té sous la plume de Jean
Gold zink, qui sou ligne la ré serve ma ni fes tée par le phi lo sophe dans sa
cor res pon dance et dans ses écrits au to bio gra phiques. Gold zink parle
de la « par faite in dif fé rence » de Vol taire à l’égard de l’in ti mi té, at ti‐ 
tude qu’il contraste avec celle de Rous seau.

8

Dans un se cond temps, Phi lippe Le jeune confirme cette ré sis tance à
l’in ti mi té en pre nant pour objet d’étude le pre mier tome du jour nal de
Louis- François Gui guer, baron de Pran gins. Jour nal écrit à plu sieurs
mains, et dans le quel toute ef fu sion, no tam ment sur la mort, est
consi dé rée comme « étran gère » au jour nal, un peu comme un éga re‐ 
ment re gret table, aus si tôt ré pri mé. Le jour nal, nous montre Le jeune,
est ici exclu de la re la tion d’in ti mi té. Loin de tout lui ré vé ler, le dia‐ 
riste cherche à lui ca cher ce qui pour rait comp ter à ses yeux.

9

Enfin, Anne Cou dreuse étu die les rap ports entre l’in time et le po li‐ 
tique dans les Mé moires du Mar quis de La Mai son fort, pen dant la Ré‐ 
vo lu tion. Elle met en évi dence la dua li té qui est créée dans ce texte
entre « les évé ne ments » et le moi, le po li tique sem blant dé ter mi ner
l’in time. Mais elle conclut son ar ticle en for mu lant l’hy po thèse que la
Ré vo lu tion en traîne une re dé fi ni tion des li mites en la ma tière, par le
trau ma tisme qu’elle en traîne pour l’iden ti té.
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La troi sième par tie de l’ou vrage, in ti tu lée «  Vers la Consé cra tion de
l’in time au XIX  siècle », dé bute par une étude en lien avec la pré cé‐ 
dente, puis qu’elle s’in té resse aux écrits d’émi grés après la Ter reur.
Sté pha nie Ge nand y montre que l’in ti mi té est alors pros crit car jugé
in dé cent au re gard de la gra vi té des évé ne ments po li tiques. Elle sou‐ 
ligne la confu sion gé né rique que cela en traîne entre au to bio gra phie
et fic tion, et pose la ques tion de sa voir com ment l’émi gré, «  aboli
comme ci toyen », par vient à de ve nir au teur.
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Dans le se cond ar ticle, Bri gitte et José- Luis Diaz re tracent la ma nière
dont le XIX  siècle va in ven ter, puis lit té ra ri ser et sa cra li ser l’in time.
In ti mi sa tion de la com mu ni ca tion lit té raire, mise en scène de l’in time
ainsi in ven té qui se cherche un pu blic, in sis tance sur la vé ri té de l’in‐ 
time. Cet essai très riche se tourne en suite vers l’his toire cultu relle
de l’in time au XIX  siècle, en no tant lui aussi le mé lange des genres,
avant d’en venir au dis cours sur l’in time au fil du siècle.
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Enfin, la der nière par tie du re cueil, «  In time et mo der ni té  », se
consacre à l’époque contem po raine, et peut- être à cause du moindre
recul, ap pa raît moins convain cante que le reste de l’ou vrage. Elle
com porte deux études et un en tre tien.

13

Anne- Claire Re breyend com mence par re tra cer l’évo lu tion de l’ex‐ 
pres sion de la sexua li té dans les écrits au to bio gra phiques, au XX

siècle, de l’entre- deux-guerres à 1975, pas sage de l’in time feu tré en
début de pé riode à un ques tion ne ment jusqu’en 1965, pour ar ri ver à
l’ex hi bi tion entre 1965 et 1975. L’étude ne manque pas d’in té rêt, mais
res treint l’in time à un as pect de la vie hu maine, certes sans doute
peut- être le plus at ten du au XX  siècle, mais qui dé çoit un peu après la
lar geur de vue du cha pitre pré cé dent.
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En suite Anne Cou dreuse pro pose une lec ture de Rap port sur moi, de
Gré goire Bouillier. Lec ture psy cha na ly tique qui offre un exemple de la
mise en scène de su jets as so ciés à l’in ti mi té dans le roman contem po‐ 
rain. L’étude s’at tarde sur la ma nière dont le roman aborde le thème
de la folie, sans tou te fois dé ga ger la si gni fi ca tion de ces choix à
l’époque contem po raine, ce qui laisse le lec teur sur sa faim.

15

Enfin, le vo lume se conclut par un en tre tien de Jean- Louis Jean nelle
avec le ci néaste Alain Ca va lier, qui aborde des thèmes tels que le lien
entre écri ture de soi et ci né ma, la place de la sexua li té, ou en core le
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rôle de ce que Ca va lier ap pelle « le fil meur ». L’en tre tien re trace éga‐ 
le ment le par cours du ci néaste.

Le mou ve ment de cet ou vrage conduit donc le lec teur du XVII  au XXI

siècle, mais aussi du plus dé ta ché de soi au plus per son nel, en pro po‐ 
sant un che min qui conduit d’une base de don nées à la pra tique d’un
ar tiste, telle qu’il la dé crit lui- même. Il sera utile pour tout lec teur
s’in té res sant à l’in time.
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