
CHRONIQUE DE LA RECHERCHE

L'ECOLE DE SAINf-VIcroR AU MOYEN AGE*
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Plusieurs ouvrages recents temoignent de l'interet que continue de susciter la
celebre abbaye de Saint-Victor de Paris, fondee au debut du XII' siecle par Guil
laume de Champeaux, centre d'une congregation etendue Ii toute I'Europe et
important foyer de rayonnement intellectuel.

Le signe Ie plus net en est la naissance d'une Bibliotheca Victorina, collection
particulierement vouee aux etudes canoniales et victorines. Le premier volume,
qui rassemble sous la direction de Jean Longere les communications presentees
de 1986 Ii 1988 lors d'un Colloque d'humanisme medieval, est comme une intro
duction aux multiples aspects de I'histoire de l'abbaye. Ses origines sont eclairees
par R-H. Bautier, qui souligne la faveur royale dont elle ajoui et mesure son role
dans Ie mouvement de reforme de I'Eglise, notamment par la constitution d'un
ordre, la maison parisienne se trouvant Ii la tete de filiales en France du Nord sur
tout, mais aussi en Angleterre, en Italie et en Scandinavie. D. Lohrmann, conside
rant grace aux collections epistolaires de l'abbaye la figure despotique du qua
trieme abbe, Emis (1161-1172), montre l'insertion de l'abbaye dans la politique
intemationale et notamment ses rapports avec la Curie pontificale. J.-P. Willesme
etudie son implantation materielle et Ie destin de ses batiments,

Par l'etude du Liber ordinis, le coutumier victorin adopte durant les XII' et
XIII' siecles par une quarantaine d'abbayes, L. Jocque dresse un tableau de la
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population c1australe des officiers et des membres de la cornmunaute, organisee
avec une extreme minutie. Meme dans ce document normatif, on apercoit la
determination essentielle de la vie de I'abbaye : les victorins « preferent les livres a
l'administration des domaines », et « se revelent inaptes a mettre sur pied une
structure durable et efficace qui puisse assurer la cohesion entre les differentes
maisons ». Cet amour des Iivres amena les victorins aconstituer, sous la responsa
bilite de I'armarius, une immense bibliotheque qui repondait ala fois aux besoins
de la liturgie, de la vie c1australe et de l'enseignement. A la bibliotheque etait
etroitement associe Ie scriptorium, dont Francoise Gasparri examine l'activite sous
deux aspects. La collaboration de scribes victorins aux chancelleries royale, epis
copale et pontificale (Iors du sejour du pape en France), apartir de 1140 environ,
atteste l'importance politique de l'abbaye. Elle montre, en outre, avec vigueur que
la production de livres etait une activite plus complexe qu'on ne Ie croit com
munement, Saint-Victor chercha des Ie debut, en efTet, aconstituer une collection
des textes fondamentaux, puis amultiplier les editions des ceuvres produites dans
I'abbaye meme, tout en accueillant des donations et en faisant travailler des arti
sans en ville.

C'est la qu'on saisit l'originalite du mouvement canonial, et en particulier de
Saint-Victor. Chanoines, ses membres vivent selon une regie stricte, mais leur mai
son, aux portes de Paris, est ouverte sur Ie monde urbain, notamment en ce
qu'elle est une ecole accueillant non seulement des novices, mais encore des etu
diants francais et etrangers attires par la reputation des maitres, D'autres com
munications presentent Ie fondateur, Guillaume de Champeaux, logicien et theo
logien (J. Jolivet), Etienne d'Orleans, abbe de Saint-Euverte d'Orleans puis de
Sainte-Genevieve, a travers sa correspondance (Ch. Vuilliez), l'hebraisant Andre
de Saint-Victor (R. Berndt), et Hugues, Ie veritable fondateur de I'ecole (Luce
Giard, P. Gautier Dalche), Toutes ces figures appartiennent au XII" siecle et, dans
I'ensemble d'ailleurs, Ie volume ouvre peu de vues vers les siecles suivants, En
maniere de conclusion, la contribution de J. Longere sur la predication victorine
et la pratique du sacrement de penitence justifie cet aspect de l'ouvrage : l'activite
pastorale prend, en efTet, Ie dessus vers la fin du XII" siecle, alors que Ie role intel
lectuel de I'abbaye s'amenuise.

HUGUES DE SAINT-VTCJDR (t 1141)

Tel est en effet Ie probleme. Pourquoi une telle floraison d'oeuvres a-t-elle cesse,
et pourquoi le rayonnement de l'ecole s'est-il eteint assez brusquement? L'exa
men de la figure centrale de I'abbaye aide a donner quelques elements de
reponses, C'est d'ailleurs, en un sens, la question posee par Luce Giard, dans une
communication (( Hugues de Saint-Victor cartographe du savoir ») qui analyse la
place du maitre dans la renaissance du XII" siecle, Hugues est moderne par sa
curiosite intellectuelle, par sa « remise en ordre des principes d'intelligibilite, et
dans sa reflexion sur Ie mode d'acquisition du savoir », qui se traduisent en son
Didascalicon. Mais il resterait un homme du passe, non seulernent parce qu'i1
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ne dispose pas des sources necessaires du renouvellernent, en l'espece Ie second
Aristote, mais encore et surtout parce que ce souci de dominer I'ensemble des
savoirs s'inscrit encore en son principe dans le cadre scripturaire, et s'oriente en sa
pratique vers l'interiorite de la meditation. C'est Abelard et sa dialectique qui
annonceraient le sickle suivant, non pas Hugues et ses exercices spirituels,

De ce texte capital qu'est d'ailleurs Ie Didascalicon, a la fois guide des etudes
(son sous-titre est: de studio legendi) et reflexion sur la nature du savoir, on pent
desormais prendre aisement connaissance dans la traduction precise procuree par
Michel Lemoine. L'ouvrage est aecompagne d'une introduction bien informee qui
donne l'essentiel sur les circonstances de la fondation de l'abbaye et sur la vie des
chanoines, mais aussi examine te contenu et apprecie la signification de ce texte
tres diffuse (I 50 manuscrits environ), dont l'influence reelle au-dela du milieu vic
torin semble n'avoir atteint que saint Bonaventure. L'auteur a joint une rapide
presentation des autres victorins eminents, d'Achard (t 1171) a Thomas Gallus
(t 1246), ainsi qu'une utile bibliographie victorine.

La figure attachante de Hugues provoque la syrnpathie, par comparaison avec
ses contemporains Abelard et Bernard de Clairvaux. II apparait optimiste, sou
cieux de ses cleves, curieux de tous les domaines de la vie et de la connaissance, a
la lecture d'un ouvrage modeste, mais qui fera date, signe du P. Patrice Sicard.
Depuis l'article de F. Vernet dans Ie Dictionnaire de theologie catholique (1922), il
n'existait pas de synthese en langue francaise qui presentat l'ensemble de la pen
see de Hugues, sur lequel les travaux se sont depuis lors multiplies. Suivant le
principe de la collection, des extraits traduits - toujours elegamment - de ses
oeuvres sont offerts au lecteur, a partir d'un texte latin qui a ete la plupart du
temps revu sur des manuscrits du xn" siecle, l'edition de la Patrologie, couram
ment utilisee, etant manifestement defectueuse et entrainant parfois, par ses
erreurs, des contresens damnables. Une introduction fait Ie point sur la bio
graphie de Hugues et notamment sur son origine, dont il ne fait plus guere de
doutes qu'elle doit etre cherchee en Saxe, et sur les lignes de force de sa pensee.
En appendice, une liste de ses oeuvres authentiques et d'attribution douteuse,
ainsi qu'une bibliographie complete des travaux recents. Le tout fait attendre avec
impatience les premiers volumes des Opera omnia de Hugues, Ii paraitre dans le
Corpus Christianorum, ou P. Sicard est responsable, entre autres, des traites sur
I'arche, et son ouvrage sur Ie Libellus de formatione arche de prochaine parution,

Les extraits sont introduits par des etudes fouillees, suivant trois parties, ou
Hugues est d'abord presente comme maitre, pedagogue et conseiller, puis comme
theologien, enfin comme spirituel. C'est tout Ie champ des etudes abordees par
Hugues qui apparait ainsi, depuis les prescriptions a l'adresse des novices ou les
manuels elementaires d'histoire et de geographic, jusqu'aux grandes constructions
theologiques et aux directoires relatifs aux exercices spirituels perrnettant
d'atteindre Ii la contemplation, but ultime de l'edifice. Le choix met le lecteur a
meme d'en apprecier les caracteres essentiels. De ce point de vue, l'analyse du
Didascalicon complete heureusement la presentation de M. Lemoine. Ce texte,
elabore vers 1128, est en effet comme la matrice de I'ceuvreentier. Derriere ce titre
un peu enigmatique se cache non une encyclopedie, mais un art d'apprendre et



292 REVUE DE SYNTHESE : IV" S. N" 2, AVRIL-JUIN 1993

d'enseigner, dans lequel les differentes disciplines sont abordees, avant qu'une
deuxieme partie presente les livresde I'Ecriture et la maniere de les lire. L'innova
tion la plus celebre de Hugues est d'avoir joint les arts rnecaniques aux sept disci
plines traditionnelles du triuium et du quadriuium; ceci manifestait ainsi aussi
bien sa propension Ii ne negliger aucune matiere, fut-elle meprisee, que les effets
du developpement economique contemporain sur la reflexion philosophique. En
meme temps, il apporte une nouvelle classification des sciences, puisque Ie septe
naire ancien se revelait inadapte a l'evolution intellectuelle. Mais ee serait
commettre une erreur que de limiter l'originalite de Hugues a cela. M. Lemoine
insiste justement sur I'aspect systematique de l'elaboration, dans laquelle « l'inter
dependance des arts compte plus que leur relation hierarchique ». Et P. Sicard
developpe ce systeme dans Ie cadre de la pensee theologique du maitre.
« Apprends tout », dit Hugues a son disciple: c'est que l'acquisition de ce savoir
est ordonne a la restauration de I'homme pecheur, par la connaissance du vrai
qu'apportent les disciplines, par la sagesse qui est Ie fruit de la comprehension de
I'Ecriture selon tous ses sens eclaires par ces savoirs partiels, enfin par la connais
sanee contemplative de Dieu qui donne un sens superieur Ii la contemplation de
la creation. La theologie de Hugues est optimiste ; la creation, « ecriture premiere
de la sagesse du Createur », n'est pas en soi devaluee, rnais en quelque sorte
occultee par le regard de l'homme pecheur. C'est Ie role de l'opus restaurationis
de conduire ales comprendre d'abord, grace ala scriptura secunda qu'est la Bible,
de les sauver ensuite, par un retour de l'ame vers le bien d'avant la chute. En un
mot, I'homme divise doit etre reunifie par la maitrise des savoirs, Par la aussi, on
comprend l'importance de l'histoire dans la theologie de Hugues, histoire qui se
comprend en tant qu'histoire d'un salut de plus en plus evident, en laquelle tout
peut etre explique,

Ces remarques ne donnent qu'une faible idee de la finesse des developpements
de P. Sicard, qui a veritablement reussi a penetrer au plus intime la pensee du
maitre victorin, tout en s'appuyant sur une information impeccable. Dira-t-on que
son livre a Ie defaut qu'entraine cette qualite ? On souhaiterait parfois des echap
pees plus larges vers les contemporains et vers le xur"siecle, De facon generale 
on y reviendra -, la pensee de Hugues gagnerait a etre situee plus precisement
dans revolution intellectuelle et theologique du plein Moyen Age.

On ne fera pas ce reproche, en revanche, a l'original et stimulant ouvrage d'ivan
Illich qui, en cent cinquante pages, rassemble sept conferences donnees dans dif
ferentes universites, au risque de quelque disparate, et brasse des problernatiques
fort variees, II se presente comme un commentaire du Didascalicon. L'objet
essentiel est en fait la demonstration d'une these, selon laquelle, vers le milieu du
XII" siecle, aux environs de la redaction du Didascalicon, se placerait un moment
de de la civilisation occidentale: Ie passage d'un type de lecture « monastique »,
dans lequella page n'etait qu'un registre pour la meditation repetitive, la lecture
un acte plus auditif que visuel, plus corporel qu'intellectuel, a un type « scolas
tique », ou la page est desormais materiellement disposee de facon a refleter la
pensee logiquement organisee d'un auteur individuel. Cette coupure serait fondee
sur l'apparition d'une serie de techniques relatives a l'organisation de I'objet livre,
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et concomitante de l'apparition de la notion de personne. Ce moment s'acheve
sous nos yeux, selon I. Illich, avec Ie role croissant des ecrans informatiques.

De fait, quelques pages seulement du Didascalicon sont commentees, ou plutot
paraphrasees, dans les trois premiers chapitres, aux fins de montrer qu'i! serait un
representant des methodes monastiques, tout en annoncant la transition vers Ie
« texte ») savant. L'ouvrage se recommande par nombre de vues suggestives et de
rapprochements habiles. Mais Ie passage « de la page au texte », de l'objet mate
riel al'objet intellectuel, est constamment affirme au cours des cinq premiers cha
pitres, mais guere demontre ; c'est seulement dans les deux demiers que divers
aspects de cette opposition sont explicites, Or la methode de I'auteur consiste a
resumer tres rapidement une bibliographie complexe, a proceder par intuitions,
affirmations de concomitances et juxtapositions metaphoriques, non par raisons.
Des jugements inquietants laissent reveur, On croirait, a lire I. Illich, que I'usage
du papier (qui ne devient courant qu'a partir de la fin du xnr siecle), de la cursive
(qui reapparait a la fin du xn" siecle d'abord a la chancellerie pontificale et non
pas chez les producteurs de livre) et de I'encre (dont la fabrication n'a guere varie
depuis des siecles) sont des innovations qui toutes surgissent « peu apres 1128 ».
II ne se doute pas qu'il a existe avant la deuxieme moitie du xn"siecle des glos
saires alphabetiques rassemblant des concepts - non des mots -, des inventaires
de bibliotheques, et des manuscrits renfermant d'autres textes que des commen
taires scripturaires, dont les pages, par ailleurs, etaient organisees tout a fait
rationnellement, ni que les manuscrits portaient des titres de chapitre, La culture
codicologique de I'auteur est bien faible d'ailleurs, ce qui est curieux lorsqu'on
s'interesse al'aspect materiel du livre manuscrit, et l'on en vient ase demander s'il
a jamais vu un codex: pour lui, les textes medievaux n'ont pas de titre et ne se
reconnaissent, au Moyen Age, que par leur incipit 1, et les cahiers des livres sont
signes, exclusivement, dans leur coin inferieur droit ',

Bomons la cette enumeration, qui pourrait se poursuivre indefiniment', et
concluons que I'ouvrage d'I, Illich rassemble de facon tees personnelle des faits
nombreux plus evoques qu'etudies dans leur complexite, II a Ie merite, sans
doute, de rappeler un aspect important et bien connu des mutations du xn" siecle :
la rationalisation des instruments du travail intellectuel, mais en lui conferant un
caractere systematique qu'une information de premiere main, plus complete et
mieux rnaitrisee, aurait permis d'eviter, Au surplus, Ie cliche joumalistique de la
disparition ou de la marginalisation du livre du fait de I'usage generalise de l'ordi
nateur ne parait plus guere tenable; qu'I, Illich acquiesce acette simplification a
propos du terme aetuel de l'evolution ne manque pas de provoquer quelques
doutes sur son analyse de la coupure initiale.

I. C'est une habitude bibliographique modeme.
2. Est-il besoin de preciser que la signature se trouve aussi bien au milieu de 1a marge

inferieure du dernier folio, ou sur Ie premier folio du cahier?
3. Signalons cependant que la date de I'obiit de Hugues n'est pas 1142, comme indique,

mais 1141.



294 REVUE DE SYNlliESE : IV'S. N' 2, AVRIL-JUIN 1993

ANDRE DE SAINT-VICTOR (t 1175), EXEGETE ET lHEOLOGIEN

Par sa nature, l'oeuvre d'Andre tranche sur celle de Hugues : il n'a ecrit que des
commentaires exegetiques, Ii l'exclusion de toutes considerations theologiques, La
monographie du P. Rainer Berndt, qui a deja edite deux commentaires d'Andre ',
apporte toute la lumiere possible sur cette figure qui avait eveille la curiosite,
depuis les etudes de Beryl Smalley. Andre est en effet un hebralsant, soucieux de
citer et d'utiliser les interpretations juives, pour etablir Ie sens litteral de l' Ecriture,
On voit les questions qui surgissent aussitot : d'ou tenait-il ces informations?
connaissait-il l'hebreu ? et quel type de theologie est a la base de ses commen
taires strictement exegetiques ?

L'auteur fait d'abord utilement Ie point sur la biographie d'Andre et sur
I'authenticite des oeuvres qui lui sont attribuees, Une seconde partie, aux deve
loppements parfois arides (a la mesure, sans doute, des ceuvres d'Andre), degage
les caracteres essentiels de sa technique exegetique, Andre, tout en suivant son
hermeneutique de la signification, a en quelque sorte durci I'enseignement de
Hugues, en allant jusqu'au bout de sa promotion de la superficies /itterae de
l'Ecriture, 11 s'interesse exc1usivement au texte sam, et en son sein, a l'Ancien
Testament, pour en expliciter Ie recit historique, s'interdisant toute explication
all egoriq ue.

De la, deux aspects tres novateurs de son exegese litterale, Andre utilise toutes
les ressources des anes pour etablir d'abord minutieusement Ie texte commente,
par la critique textuelle, par la comparaison des differentes traduetions et par
l'analyse linguistique. Le sens litteral se degage ensuite par la confrontation des
interpretations anterieures, et par l'application du principe selon lequel l'Ecriture
s'explique par elle-meme. D'autre part, ce respect de la lettre entraine l'utilisation
preferentielle (a la difference de ses predecesseurs) des interpretations juives, qui
proviennent pour une part notable de l'ecole rabbinique du nord de la France, et
connues par des discussions avec les juifs, en langue vernaculaire ; i1 faut aban
donner l'idee d'un Andre pratiquant l'hebreu, comme l'etablit de facon definitive
R Berndt. Sa connaissance de la langue est passive. Mais la presence massive des
sources juives donne un caractere tout Ii fait exceptionnel aux commentaires
d'Andre,

Derriere I'emploi de ces techniques, qui supposent une methode essentielle
ment fondee sur I'usage de la raison et du jugement du commentateur choisissant
entre plusieurs significations possibles, et bien qu'Andre, par un habile decoupage
des lemmes bibliques, s'interdise volontairement toute discussion theologique,
R. Berndt montre bien, dans une troisieme partie, qu'il y a une theologie implicite
fondee sur une perception particuliere du temps de l'histoire, L'attention ala tex
tualite propre de I'Ancien Testament, comme lieu au la Parole divine est vue agis-

4. L'Expositio super Heptateuchum. oollabor. Ch, LoHR, Turnhout, Brepols, 1986 (« Cor
pus Christianorum Continuatio Mediaeualis », 53) et les Expositiones historicae in Parabolas
Salomonis, Turnhout, Brepols, 1991 (« C.C.C.M. »,53 B).
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sant dans I'histoire, insiste sur la coupure que represente !'Incarnation, du point
de vue historique et theologique. L'exegese d'Andre est ainsi totalement histo
rique, non seulement dans sa methode, mais avant tout dans ses principes. Volon
tairement limitee aux livres de l'Ancien Testament, elle rompt avec la tradition de
leur interpretation christologique. Elle se situe ainsi entre Ie litteralisme juif, avec
lequel elle n'evite d'ailleurs pas la polemique, et Ie spiritualisme chretien. On
comprend done que de tels choix aient suscite inquietude, voire scandale, et a
Saint-Victor merne, comme Ie montrent les critiques de son contemporain
Richard, dans son Beniamin minor.

De tradition, Saint-Victor et ses maitres sont plutot situes vers Ie passe. Ainsi,
Luce Giard, dans la contribution deja signalee, oppose Hugues a Abelard. I. Illich
batit son essai sur Ie caractere de transition que manifesterait Ie Didascalicon. On
peut se demander si de tels jugements ne sont pas entaches d'une certaine part de
rhetorique. Certes, Ie type d'exegese et de theologie de Hugues, en ses deux carac
teres, respect de I'histoire et attention a la lettre comme prealables a l'allegorie,
n'aura plus cours au XIII" siecle. En ce sens, Ie P. Chenu avait pu parler d'un echec
de l'allegorisme victorin. Mais I'eeuvre d'Andre, veritable fondateur de l'exegese
scientifique, telle qu'elle a ete etudiee par R Berndt, invite a des recherches qui
preciseraient sa posterite litteraire, en mesurant en outre l'impact de sa visee theo
logique. La somme de Hugues, Ie De sacramentis christianae fidei, gagnerait, elle
aussi, a etre scrutee de la merne facon. N'est-il pas de quelque signification, enfin,
que les deux oeuvres du XII" siecle qui devinrent les manuels par excellence, abon
damment Ius et commentes par la suite, l'Historia scholastica de Pierre le Man
geur et les Sentences de Pierre Lombard, subirent I'une et l'autre l'influence du
milieu victorin ?
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