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Une question demeure pendante, qui interroge la morale du sens commun. Le
singe est une personne, digne de notre respect et de notre compassion. Soit. Mais
un chimpanze est-il une personne douee de libre arbitre et done de responsabi
lite? Une declaration de droits moraux n'implique-t-elle pas une charte des
devoirs, reciproque, egalement contraignante pour qui pretend a la « communaute
des egaux ». Voila ce qu'on ne saurait dire sans passer outre toutes les limites de
l'induction la mieux conduite. La question juridique est posee. Comme l'assure
Gary Francione, juriste de I'Universite Rutgers, il est clair que la Declaration ne
prevoit pas la resurrection d'on ne sait quelle responsabilite criminelle pour les
etres non humains. Toutefois, comme les anthropoides intelligents sont capables
de commettre des meurtres, ils doivent etre, sous ce rapport, traites comme des
enfants ou des deficients mentaux. On leur denie done la capacite a comprendre
et a utiliser le cadre juridique expressement redige pour leur protection legale.
Parions que cette definition de la « personne » n'entraine qu'avec difficulte la
conviction de la communaute des philosophes.

L'histoire est encore presente dans ce livre. On peut y celebrer Darwin ou lord
Monboddo qui ecrivait au XVIII" siecle que les grands singes connus etaient de
notre genre. Le principe d'uniformite guide les redaeteurs de cet ouvrage. On peut
leur opposer, sans faire outrage a la cause sensible qui les mobilise, Ie jugement
contemporain de l'anti-cartesien Maupertuis. Celui-ci remarquait que « nous ne
pouvons juger que pour nous » du sentiment de soi mais qu'a raisonner par l'ana
logie, la gradation des ames peut suivre la gradation des corps, ceci n'impliquant
pas que les etres ne « different que par le plus ou moins de perfection dans Ie
meme genre ». Qu'ils aient une «nature fort differente » ou non de la notre,
concluait Maupertuis dans sa lettre «Du droit sur les betes », ne prejuge pas
notre conduite a leur egard : il suffirait qu'elles aient le « moindre sentiment»
pour que « leur causer sans necessite de la douleur » paraisse « une cruaute & une
injustice », Voila qui suffit pour se donner une conduite.

Claude BLANCKAERT.

CULTURES ET VIE RELIGIEUSE
FRANCE, XVI"-XVIIe SIECLE

Luce GIARD, Herve MARTIN, Jacques REVEL, Histoire, mystique et politique, Michel
de Certeau. Grenoble, Jerome Millon, 1991. 13 x 20, 160 p., bibliogr.

De nombreux colloques ont ete consacres a Michel de Certeau, depuis sa dis
parition prematuree en janvier 1986 (voir p. 109, n. 1). Signes d'une trace, ou
d'une blessure, en chacun de ceux que son oeuvre a durablement touches, par un
point ou par l'autre, sans que l'auteur ait cherche a faire ecole. Histoire, mystique
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et politique : ces trois domaines se trouvent accoles dans le titre, mais non comme
des contenus juxtaposes auxquels Michel de Certeau se serait « interesse », 11 s'est
agi plutot, dans les communications et dans les debats substantiels, de haute qua
lite, qui les suivent, de montrer dans ces divers champs l'unite d'une methode qui
pose l'inscription du savoir comme du croire en des Iieux, avec leur heritage insti
tutionnel, leurs pratiques specifiques, tout en tenant pour essentiel al'authenticite
du savoir ou du croire l'indispensable alteration de leur identite principielle et
leur necessaire exode vers un ailleurs (on pourrait dire le passage ou l'ouverture a
l'Autre en purifiant ce langage de toute reference ethico-theologique, car, en depit
de certaines critiques dues al'incomprehension de ce qui etait en cause, Michel de
Certeau n'etait pas precisement un apologete), Concretement, ces expressions
entendent signifier qu'en acceptant des deplacernents successifs, la pratique de
l'histoire se detache de l'illusion d'atteindre un referent ultime : le reel de l'his
toire n'est hi que comme produit d'un effet de discours (proposition due aRoland
Barthes que Certeau a poussee plus loin). Par consequent, aucune des sciences
humaines ne peut pretendre dire ce qu'il en est du reel en derniere instance. Et,
dans le domaine de l'histoire religieuse, ce detachement du referentiel (done de
categories comme le « sacre », le «panique») separe profondement Certeau
d'Alphonse Dupront, malgre l'estime reciproque qu'ils se portaient. La methode
de Michel de Certeau consiste tout au contraire a laisser alterer un modele histo
riographique par une interpretation venue d'ailleurs, dont on verra plus loin
qu'elle non plus n'a pas la pretention de dire la verite ou le sens derniers.

S'agissant de la mystique, contreposee aux politiques religieuses du XVlI
e siecle,

Michel de Certeau considere le passage de l'Ancien au Nouveau Testament
comme le modele et le vecteur de toute pratique serieuse du croire chretien. De
meme que le Christ n'est ni juif ni non juif, parce que sa parole et ses actes s'ins
crivent dans un judaisme qu'ils alterent, la pratique chretienne consciente de soi
ne peut fonctionner que comme ecart de l'institution et subversion du langage
recu, Cette demarche se fait lumineuse dans la floraison mystique du XVlI

e siecle,
parce qu'elle est corollaire d'une mondanisation de la pensee et de l'agir chre
tiens, dont elle veut se distinguer.

Autour de ces convergences de lecture, sont apparus deux themes a debattre,
1) La place et la fonction du « modele» historiographique dans l'epistemologie
de Michel de Certeau. Quelle est la relation du modele ace qui reste, a ce qu'il
n'absorbe pas? On voit bien que le «jeu » entre le modele et le referentiel consti
tue l'interstice qui permet toujours de tenir sur le reel un discours autre que celui
du modele selectionne. Mais n'y aurait-il pas chez Certeau une tendance a
prendre ce qui echappe au modele pour l'essentiel? (voir p. 153-157). 2) Autre
question (de taille) : la relation de Certeau aHegel et aFreud. La question appa
rait apropos de la fonction de l'alterite dans l'epistemologie et la pratique histo
rienne de Certeau. La dette envers Hegel est bien mise en lumiere par Luce Giard.
Si les termes ne peuvent etre saisis hors de la relation qui les oppose et les unit, on
comprend bien comment Michel de Certeau tire parti de cette these pour conce
voir et le savoir et le croire comme mouvement et alteration. L'impact de la psy
chanalyse sur son ceuvre est plus difficile aevaluer, par nature, car elle possede un
statut la distinguant des autres sciences humaines (voir la remarque de Jacques Le
Brun, p. 46-47). L'alterite qu'elle entend prendre en compte, c'est, selon Freud,
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« l'inquietante etrangete » qui enlace Ie sujet humain et non quelque exteriorite
susceptible de venir « au grand jour de la raison». Des chemins de reflexion ont
cependant ete ouverts, par Luce Giard et Christine Buci-Glucksmann (p. 131
139). Un certain parallele entre I'histoire et la psychanalyse pourrait etre tente a
partir du « deplacement » et du « symptome », On sait que Certeau aimait apar
ler du religieux au XVII

e siecle comme de « la metaphore du politique » : objet,
done, pour l'historien, mais investi par de l'autre, ce diagnostic n'ayant rien avoir
avec un processus de reduction, parce que tout se joue dans la production du
metaphorique,

Ces questions, et d'autres encore, peuvent etre adressees al'eeuvre de Michel de
Certeau. Irritante pour toutes les institutions du savoir et du croire, qu'elle honore
pourtant a sa maniere, elle touche chacun parce qu'elle destabilise les certitudes:
dans ce mouvement pour aller ailleurs, Michel de Certeau voyait la vie meme de
I'esprit, a une profondeur si radicale qu'elle recoupait tous les champs: histoire,
mystique et politique.

Francois LAPLANCHE.

Maria-Cristina PrrASSI, De l'orthodoxie aux Lumieres, Geneve 1670-1737. Geneve,
Labor et Fides, 1992. 14,7 x 22,5, 88 p., bibliogr., index (« Histoire et
societe », 24).

Le petit volume de Maria-Cristina Pitassi, professeur-adjoint a l'Institut d'his
toire de la Reformation de Geneve, publie une serie de cours publics donnes ala
Faculte de theologie autonome de l'Universite de cette ville. En s'appuyant sur
des travaux anterieurs (M. Heyd, Between Orthodoxy and the Enlightenment, La
Haye, 1692 et R. StaufTenegger, Eglise et societe. Geneve au XVIf siecle, 2 vol.,
Geneve, 1984) et sur les archives genevoises, l'auteur esquisse a grands traits Ie
parcours qui va de l'orthodoxie a la religion des Lumieres, Le symbole Ie plus
visible de cette transformation est Ie progressif abandon, en un demi-sieele, de la
« Formula Consensus» de 1675, confession de foi des cantons protestants a
laquelle s'etait ralliee Geneve, pour faire barrage aux innovations saumuroises en
matiere de critique biblique et de theologie, A partir de 1725, it ne fut plus
demande aux futurs pasteurs que de souscrire aux doctrines de l'Ecriture et au
catechisme de Calvin. M.-C. Pitassi situe cette evolution dans la conjoncture
culturelle de l'Europe occidentale. La diffusion du mecanisme impose une revi
sion dechirante du concept de religion revelee : les preuves de la verite de celle-ci
(miracles, propheties) souffrent du discredit general qui atteint le merveilleux et
les mysteres paraissent receler des contradictions logiques. C'est dans ces condi
tions que Ie fondateur de I'orthodoxie eclairee, Jean-Alphonse Turrettini (1671
1737) conceit et realise une vaste entreprise apologetique qui, tout en maintenant
la necessite pratique de la religion revelee, concede beaucoup ala theologie et au
droit naturels. Cette transformation des contenus depasse les cercles acade
miques : elle s'accomplit egalement dans la liturgie, dont les termes nouveaux
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adoucissent la rigueur de I'ancienne orthodoxie reformee, Cette evolution doctri
nale est mise en relation par Marla-Cristina Pitassi avec les transformations socio
economiques de Geneve, La ville construite autour de la Bible sent le besoin de
refaire les fondations. L'Academic de Calvin et de Beze echappe au controle de la
Compagnie des pasteurs et passe sous une direction laique. Elle developpe ses
enseignements de mathematiques et de medecine, ce qui, estime l'auteur,
temoigne d'un processus de « secularisation ». Cette insistance sur le role du pro
gres scientifique dans la montee des Lumieres rejoint Ie jugement porte par
L. W. B. Brockliss dans son etude sur la culture des elites francaises au XVIII

e sie
cle, publiee a Oxford en 1987, intitulee French Higher Education in the Seven
teenth and Eigtheenth Centuries (cr. Revue de synthese, IV S. N'" 3-4, juill-dec,
1991, p. 570-572). Le bref essai de Maria-Cristina Pitassi nous donne envie d'en
savoir davantage. A quand un grand ouvrage sur « Geneve, carrefour des
Lumieres europeennes au XVIII

e siecle » ?

Francois LAPLANCHE.

Frank LESlRINGANT, La Cause des martyrs dans « Les Tragiques » d'Agrippa
d'Aubigne. Mont-de-Marsan, Editions InterUniversitaires, 1991. 12,5 x 21,
1I5 p. (« Litterature et anthropologie »].

C'est un ouvrage de dimensions modestes, mais de contenu tres dense et stimu
lant que nous offre Frank Lestringant. Cet essai poursuit un double but puisqu'il
s'agit, a travers une nouvelle lecture des trois livres centraux des Tragiques (« La
Chambre doree », « Les Feux », « Les Fers ») en relation avec le Livre des Mar
tyrs de Jean Crespin 1, de jeter les bases d'une « nouvelle anthropologie protes
tante », On ne saurait exagerer l'importance de l'approche anthropologique pour
la comprehension en profondeur d'oeuvres appartenant aun passe qui, sans cette
clef, nous reste par bien des aspects opaque. Parmi les tentatives recentes de
renouvellement de la critique litteraire, celle-ci est certainement l'une des plus
fructueuses, bien que malheureusement encore trop peu exploree en France.

Le rapprochement avec le martyrologe de Crespin permet de faire apparaitre Ie
double paradoxe qui est Ie point de depart de la reflexion menee dans ce livre: il
y a en premier lieu la « persistance d'une sourde fascination» (p. 13) pour Ie sang
des martyrs dans une religion fondee sur Ie refus du sacrifice sanglant de la
messe; et en second lieu Ie retour subreptice d'un formalisme vetilleux dans une
Eglise qui pretendait « abolir definitivement Ie formalisme de la loi mosaique,
afin de renouer en amont avec la liberte chretienne du temps des Apotres »
(p. II). L'auteur montre comment ces deux paradoxes s'articulent a travers
I'exploration des strategies mises en oeuvre par les reformateurs pour conjurer Ie

1. Cet ouvrage, pam pour la premiere fois en 1554, subit de nombreuses modifications
jusqu'a l'edition definitive en douze livres, de 1619, completee par Simon Goulard.
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risque toujours latent du retour du sang, et en soulignant la dependance dans
laquelle se trouvent les victimes protestantes vis-a-vis de leurs bourreaux catho
Iiques pour I'authentification et la rationalisation du martyre. Les auteurs du mar
tyrologe huguenot soulignent la nouveaute de leur entreprise par rapport a la tra
dition hagiographique et se defendent contre l'accusation d'idolatrie en mettant
I'accent sur la dimension pedagogique du martyre plutot que sur le cOte speeta
eulaire du supplice. La rationalisation du martyre passe aussi par l'etablissement
d'une continuite entre les premiers martyrs de I'Eglise chretienne et les martyrs
huguenots dans Ie cadre d'une conception cyclique de I'histoire. Mais cela n'est
pas suffisant dans la mesure ou, selon la formule de saint Augustin, ce n'est pas [a
peine (infligee ades criminels aussi bien qu'a de vrais ehretiens) qui fait Ie martyr,
mais la justice de la cause (« martyrem non poena facit, sed causa ») - formule
qui, du fait de son utilisation polemique aussi bien par les huguenots que par la
Contre-Reforme, tend d'ailleurs a devenir purement formelle. La condamnation
par la justice catholique est done essentielle a la justification et a la rationalisation
du martyre, en meme temps qu'elle permet de retoumer la violence contre les
bourreaux. II suffit pour cela, en conservant les memes formes juridiques, d'inver
ser les signes pour pouvoir conclure que les condamnes de la justice - ou plutot
de l'injustice - des hommes triompheront par lajustice divine: « [l'injustice] ren
verse, mais n'abolit pas lesformes de justice» (p. 26). C'est egalement la cause qui
fait la distinction entre les martyrs condamnes au Mcher (qui ont eu jusqu'a la
derniere minute Ie choix de la vie ou de la mort) et les victimes des persecutions
massives qui ont peri par le fer des armes et ne peuvent pretendre qu'au titre de
« fideles persecutes », contribuant a faire de la periode des « feux » une periode
mythique.

On peut regretter que la brievete de l'ouvrage n'ait pas permis de plus grands
developpements sur un certain nombre de points de la doctrine protestante (tels
que la querelle eucharistique, Ie caractere suffisant du sacrifice unique du Christ et
son incommensurabilite avec les sacrifices des hommes, Ie souci pedagogique, la
justification par la foi, la sincerite de I'intention) qui font I'objet de references
allusives - defaut mineur cependant, et auquel la bibliographie, judicieuse,
devrait permettre de remedier, II reste que, tout autant que la subtilite et Ie carae
tere novateur de cette reflexion d'un niveau eleve, on appreeiera la grande clarte et
l'absence de pedantisme de I'exposition,

Michele VIGNAUX.

Jean DELUMEAU, Une Histoire du paradis. Le jardin des delices. Paris, Fayard,
1992. 15 x 23,S, 359 p.

Toute histoire de l'Esperance serait-elle necessaire ehronique des illusions per
dues? On pourrait Ie croire en suivant Jean Delumeau, car I'histoire du paradis
terrestre s'apparente a un long et douloureux travail de deuil. D'evidence, nous ne
croyons plus, nous ne pouvons plus croire au jardin d'Eden. Et en constatant
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quels tresors d'ingeniosite, quelle luxuriante imagination, quelle foisonnante, et
fantaisiste, erudition nos ancetres ont mis en oeuvre pour localiser, inventorier ou
peindre le jardin des delices, comment echapperions-nous aux regrets et a la
melancolie ?

Au Moyen Age, le paradis terrestre etait volontiers situe dans un lointain orient,
inaccessible et ceinture de feu, amoins qu'entre terre et ocean, terres et nuages, il
ne surplombe l'humanite ordinaire... Au milieu du XII" siecle, on veut croire au
royaume chretien du pretre Jean qui prendrait arevers les puissances musulmanes
et laisserait Ie champ libre al'horizon de croisade. Ce royaume est decrit comme
un pays de cocagne disposant de fabuleuses richesses mais egalement comme une
terre de vertu parfaite et d'austerite de mceurs, L'etrange ne le cedant en rien au
merveilleux, un recit de voyage precise qu'avant d'atteindre ce royaume, il faut tra
verser les montagnes de l'Inde et le territoire des « Ponces » (p. 120), les « chre
tiens les plus catholiques du monde », mais qui n'ont qu'une jambe qui ne se plie
jamais, terminee par un pied de cheval, et dont les organes genitaux se trouvent au
milieu du corps. La cartographie medievale, dont Jean Delumeau presente de
remarquables exemples, possede tous les charmes de l'univers onirique, charmes
que vient bouleverser le quadrillage pesant des paralleles et des meridiens. La
redecouverte de la Cosmographie de Ptolernee (imprimee dans les annees 1470)
puis les Colomb et les Magellan chassent Jerusalem du centre du monde et
semblent oublier Ie paradis terrestre.

Les hommes de la Renaissance cependant cherchent encore des terres paradi
siaques, et certains explorateurs croient parfois les avoir entrevues en abordant
des rivages hospitaliers, fleurs, parfums et couleurs evoquent Ie paradis, et parmi
les saveurs nouvelles l'ananas rivalise avec Ie fruit de la passion (p. 148). Au sein
de la desormais vieille Europe, le jardin clos medieval, lieu de refuge et de medita
tion se voit supplanter par Ie jardin ouvert dont Leone Battista Alberti (1452)
donne la theorie : la maison et Ie jardin forment un tout qui doit s'harmoniser au
paysage ambiant... Tout naturellement, le jardin des delices, ou plutot ses repre
sentations, suit la meme mode et l'eclatement de l'hortus cone/usus est acheve vers
1550 dans les tapisseries bruxelloises consacrees aux premiers chapitres de la
Genese.

Sous I'impulsion des Reformes, dont Jean Delumeau souligne a nouveau les
forces convergentes, la periode moderne admet la disparition du paradis terrestre.
Le Deluge l'a englouti sous ses flots. Le temps est au tragique et la toute
puissante colere divine se dechaine sans frein. Mais les savants n'abandonnent
point pour autant leur objet; au contraire « la nouvelle erudition» confronte les
valeurs scientifiques au texte de la Genese, dont seule une infime minorite de
«blasphemateurs » (p. 193) entrevoit le caractere allegorique. La localisation du
paradis perdu se rapproche cependant, la Mesopotamie l'emporte, parfois
l'Armenie ou la Terre Sainte. L'espace ne constitue plus Ie domaine de pointe de
la decouverte, le monde est presque connu; Ie temps par contre, sa conception et
son deroulement deviennent des enjeux du savoir autour desquels se crispent les
resistances. L'emploi du temps d'Adam et Eve, de la creation a l'expulsion du
paradis terrestre, donne lieu a des calculs d'une infinie complexite. Ces fausses
pistes de la connaissance revelent l'irreductible force dont les erudits et les savants
font preuve pour demontrer I'impossible, et meme l'absurde, lorsqu'ils confortent
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leur univers mental. L'historien des mentalites apporte ici, et pour le plus grand
plaisir du lecteur, une preuve determinante de la force des blocages mentaux.

Au xvnrsiecle, cependant, l'etude des fossiles prouve que la terre a plus de six
mille ans et progressivement on emet l'hypothese d'un homme issu du monde
animal... C'est la fin du paradis terrestre.

Toute esperance est done bien vaine? Non point pour Jean Delumeau qui pro
pose en conclusion de ce livre « une autre lecture du mythe », Un lien theologique
etroit soude, en effet, Ie paradis terrestre et Ie peche originel. « Plus on embellis
sait Ie verger sans hiver, plus on accordait Ii nos premiers parents des dons, des
privileges et des connaissances largement au-dessus des notres, et plus on etait
conduit Ii majorer les dimensions de la faute premiere ... La dramatique theologie
de la chretiente occidentale ne s'explique que par une majoration hyperbolique
des beautes du jardin d'Eden et des avantages inouis concedes par Dieu Ii nos
premiers parents» (p. 302). Du paradis terrestre, fige en dogme, decoule «une
image noire de l'homme et de Dieu ». Qu'importe de renoncer au jardin des
delices si disparait par la meme occasion «l'image repulsive d'un Dieu ven
geur »? Sans paradis terrestre que reste-t-il du peche originel? Jean Delumeau
suit volontiers deux eveques du ne siecle, Theophile d'Antioche et saint Irenee, qui
proposent une lecture moins dramatique du christianisme degage d'une vision
trop manicheenne du monde. « lIs sont persuades que l'humanite meme fautive Ii
l'origine, a recu une nouvelle vocation et que grace Ii la venue du Sauveur et Ii son
aide salutaire, elle est en marche vers l'incorruptibilite et la divinisation » (p. 306).

Monique COTrnET.

Symphorien CHAMPIER, Les Gestes ensemble la vie du preu/x Chevalier Bayard.
Pres. Denis CROUZET. Paris, Imprimerie nationale, 1992. 16 x 22, 293 p.
(« Acteurs de l'histoire »).

Pierre Terrail, plus connu sous le nom de Bayard, occupe une place singuliere
dans la memoire longue et l'identite de la « Nation France ». Cette place lui est
due en partie Ii Symphorien Champier et Ii Jacques de Mailles, tous deux proches
du guerrier de Charles VIII, de Louis XII et de Francois I", tous deux auteurs de
biographies publiees au lendemain meme de la mort du chevalier « sans peur et
sans reproche ». Jacques de Mailles, un gentilhomme du Gresivaudan (Ie pays de
Bayard), a fait paraitre en 1527, « en la boutique de Galliot du Pre, libraire jure de
l'Universite de Paris », La Tres joyeuse plaisante et recreative histoire composee
par Ie loyal serviteur des faiz gestes triumphes et prouesses du bon chevalier sans
paour et sans reprouche Ie gentil seigneur de Bayart [...]. L'Imprimerie nationale
reedite aujourd'hui, avec un soin particulier, dans une nouvelle collection consa
cree ades textes fondateurs ', l'autre «monument Bayard» : Les Gestes ensemble

2. Quelques titres deja parus : les Memoires de Louis XIV (pref de Pierre Goubert), La
Dime royale de Vauban (pref. d'Emmanuel Le Roy Ladurie), Ie Discours de la servitude
volontaire d'Etienne de la Boetie (pref de Francoise Bayard).
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fa vie du preulx Chevalier Bayard [...J, un livre publie Ii Lyon en 1525, soit un an Ii
peine apres Ie trepas du heros des guerres d'ltalie. Age de quarante-huit ans, ce
dernier fut en effet mortellement blesse au passage de la Sesia, pres de Roma
gnano, Ie 30 avril 1524 lors d'une deroute de l'armee francaise face aux troupes
espagnoles.

On lira done, d'un ceil neuf, des episodes devenus les classiques d'une geste
herorque Ii la gloire de la chevalerie : defis et duels acharnes (Bayard contre
Alonce de Soto Major, combat de treize espagnols contre treize francais), assauts
de villes assiegees (Genes en 1507, Brescia en 1512...), defense du pont de Gari
gliano par Ie « noble chevalier Bayard contre deux cens espaignolz » (l'episode a
eu lieu entre octobre et decembre 1503), fameuse scene qui voit Francois JC', apres
la victoire de Marignan, « cree chevalier par les mains du noble capitaine
Bayard» dans un camp militaire pres de Milan. Et Ie coup d'arquebuse, enfin, qui
provoqua la mort du « preulx chevalier» fait dire Ii J'auteur « desole et triste » de
ce coup fatal: « o malheureulx, comme as tu ainsi faict d'avoir, par un engin dya
bolique, tue Ie plus noble et vertueulx chevalier de toute chevalerie » (III, 7,
p.21O).

Cet episode final de la vie de Bayard est significatif d'une mutation majeure de
la guerre. Car la biographie de S. Champier tend Ii demontrer que la guerre de
J'ordre des bellatores n'etait pas une guerre anonyme et confuse, comme pouvait
l'etre celle des travailleurs de terre ou des artisans mues en fantassins. II s'agissait
avant tout d'une guerre ou primait I'honneur, ou Ie combat devait en priorite
mettre en valeur les qualites individuelles et les vertus chevaleresques. Aussi,
I'affrontement Ii l'epee etait-il « entre tous » privilegie, La noblesse se montra
longtemps reticente face Ii la « revolution militaire », en particulier aux armes Ii
feu, c'est-a-dire Ii la mort aveugle et sans visage 3. Car grace Ii J'arme Ii feu, bous
culant toutes les hierarchies et les codes de l'honneur, un arquebusier, hier encore
simple manouvrier ou gagne denier, etait dote d'un instrument de mort redou
table: Cervantes, dans son Don Quichotte, ecrit que la « diabolique invention de
J'artillerie » permettait « Ii I'homme lache et vii de donner la mort au plus brave
des gentilshommes »; « une balle perdue, ajoute-t-il, venant on ne sait d'ou, tiree
on ne sait trop comment par un homme qui s'est enfui, effraye, devant la flamme
de son arme infame, peut en un instant mettre un terme aux projets les plus gran
dioses » 4. Le bon combat aristocratique se devait d'opposer, comme pour Ie duel,
deux hommes d'egale valeur, dans un face Ii face qui faisait de la mort donnee ou
recue un acte de courage et de bravoure librement assume de part et d'autre. Le
mepris de la mort et Ie don de soi qui etait don du sang apparaissaient comme les
vertus supremes pour I'ensemble du second ordre. Dans l'ethique nobiliaire, dans
J'imaginaire qui fondait la reconnaissance de soi de J'ordre des guerriers, Ie sacri
fice, la violence faite Ii son propre corps se situaient parmi les plus hautes valeurs,
temoignant de I'excellence humaine, d'un plein et parfait accomplissement de
l'etre, On peut comprendre pourquoi le tireur Ii l'arquebuse qui provoqua la mort
de Bayard « jura et fit serment que jamais ne tireroit ny tiendroit hacquebute et
mauldit plusieurs foys Ie premier inventeur d'icelle » (III, 7, p. 210).

3. Geoffrey PARKER, La Revolution militaire, 1988, trad., Paris, Gallimard, 1993.
4. CERVANTES, Don Quichotte, partie I, !iv. II, chap. 2.
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Symphorien Champier, «docteur et chevalier en medecine », voulait «mons
trer comme les jeunes gentilshommes doivent imiter et ensuyvre en vertus et
choses illustres et dignes de recommandations, le noble capitaine Bayard, lequel a
este Ie mirouer et exemple de toute chevalerie ». Effectivement, la figure du preux
chevalier des guerres italiennes, dote d'une force emotionnelle particuliere,
demeura vivace dans la memoire longue de l'aristocratie : au temps des guerres de
religion, Francois de La Noue fut nomme le Bayard huguenot, et une generation
plus tard, le pere jesuite Nicolas Caussin, dans sa Cour sainte (1624), un texte qui
beneficia d'un vif succes tout au long du XVII" siecle, valorisait toujours Bayard
comme un exemple et un modele: il voyait en lui « un capitaine hardy, de bonne
conduite, vaillant et magnanime », pret Ii se distinguer dans toutes les occasions
pour « I'honneur de sa profession» 5.

La reedition de cette biographie fondatrice de Symphorien Champier est prece
dee d'une longue preface de Denis Crouzet. L'interet de cette reflexion introduc
tive est de detruire nombre de stereotypes, dont celui, justement, de ce chevalier
vaillant, toujours pret Ii manifester une bravoure impetueuse, joyeuse et insou
ciante. Car « Bayard n'est pas celui que l'on croit » : Denis Crouzet replace, en
effet, la biographie du preux capitaine dans un univers plus religieux que che
valeresque, un univers de religion flamboyante, de piete envahissante, saturee de
signes inquietants, loin de la legende du guerrier qui a anime les reyes de notre
enfance, loin aussi du stereotype d'un « beau XVI" siecle » optimiste et conquerant,
Symphorien Champier exprimerait, au travers de I'itineraire de son heros,
l'angoisse existentielle des hommes en quete perpetuelle de perfection. Aussi, Ie
portrait qu'il dresse du capitaine « impeccable » est-il avant tout celui d'un parfait
chretien, d'un guerrier de Dieu : Ie reve de puissance se confond avec la quete
d'une purete originelle, pres du Tres-Haut, aux lisieres de la vie, dans une
confrontation repetee avec le trepas liberateur, «entre les machoires de la mort ».
Le long chapitre consacre par S. Champier Ii la mort de Bayard en est une illustra
tion exemplaire : il est construit comme une imitatio christi; «Jesus, veuille moi
pardonner selon les merites de ta sainte passion }>.

Le merite de I'interpretation de Denis Crouzet est de replacer la biographie de
S. Champier dans ce deja peut-etre tragique premier XVI" siecle, un debut de siecle
marque par les premices de la Reforme : Luther, qui a fait paraitre ses 95 theses
en 1517, est condamne par le pape en 1520. Le premier XVI" siecle voit aussi l'enli
sement des guerres d'Italie, l'angoisse d'un eloignement de Dieu, perceptible
dans Ie developpement d'une litterature prophetique, Cette litterature etait diffu
see par les occasionnels et les feuilles volantes qui ont ere multiplies avec la crois
sance de l'imprimerie, offrant desormais aun plus grand nombre l'acces aI'objet
typographique. Une telle Iitterature, constituee de textes souvent illustres de gra
vures sur bois capables de frapper I'imagination, temoigne de la crainte panique
d'une rupture avec Dieu : nouvelles de tempetes geantes et devastatrices, echos de
debordements de fleuves, temoignages de chutes de pierres tombees du ciel, nais
sance d'un monstre hermaphrodite qui atteste des vices et des fautes accumules
par les hommes... En 1521, se repandit la rumeur d'un deluge universel destine a

5. Nicolas CAUSSIN, La Cour sainte, 1624, Lyon, 1691, II, p. 277.
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chatier une humanite pecheresse, Cette rumeur se diffusa dans un contexte de
famine qui touchait Ie Dauphine, la province de Bayard, de 1519 Ii 1522. Et la
peste affecta Lyon entre 1520 et 1525.

Ainsi, en ces terres italiennes, la quete anxieuse, proche de la croisade, poursui
vie par Bayard, « chevalier chretien de verite» qui concut sa vie comme une eeuvre
toute offerte Ii Dieu, etait peut-etre celie de la recherche d'un autre univers, une
terre de perfection et de saintete, loin de « ce monde immonde, plain de varietes,
mutabilites, miseres et obscurites alligineuses, et tentations cacodemoniques et
Satumines » (II, 10, p. 177).

Joel CoRNEITE.

Jean-Louis BOURGEON, L'Assassinat de Coligny. Geneve, Droz, 1992. 15 x 21,
135 p., index.

Sur Ie mode de I'essai et parfois du pamphlet, Jean-Louis Bourgeon revise l'his
toire du massacre de la Saint-Barthelemy, Selon l'auteur, de 1a vulgate politique a
I'historiographie officielle, regne un consensus sur Ie crime royal. L'attentat man
que contre l'amiral de Coligny, le machiavelisrne de Catherine de Medicis et les
debordements popu1aires qui suivirent la proscription des chefs huguenots sont
les causes successives et essentielles du massacre. Jean- Louis Bourgeon preserve
cette articulation. En revanche, Ie crime royal devient Ie crime parisien. Les insti
gateurs sont les agents de Philippe II, les Guises les mains de l'Espagno1, les mas
sacreurs la milice bourgeoise. La tuerie resulterait done de la collaboration d'une
puissance exterieure avec les elites de l'Etat (Parlement de Paris, Bureau de la
ville, clerge parisien et Ie monde de l'office), en rebellion contre la politique de
tolerance de Charles IX. Ainsi, non seulement la nuit du 23 aout 1572 ne fut pas
souhaitee mais fut subie par Ie souverain. Aux yeux de l'historien, Ie miracle royal
n'est qu'une abdication politique.

Au-dela de ce reexamen convaincant de l'evenement mais que Marc Venard sait
critiquer avec un egal talent 6, l'auteur a Ie merite de poser des questions de
methodologie, Les massacres, en effet, sont encore souvent interpretes comme des
parentheses historiques. L'historien demissionne devant l'effroi et insiste sur la
discontinuite de I'evenement. II s'attache a justifier une deviance historique en
stigmatisant des coupables, monstres hybrides atemporels, et Ii disculper ainsi la
majorite des hommes du temps. Dans ce proces, Jean-Louis Bourgeon explique,
de maniere incisive, comment Charles IX et Catherine de Medicis furent definis
comme responsables exclusifs du crime collectif. Au lendemain de la Saint
Barthelemy, ils furent les boues emissaires positifs pour les massacreurs. Apres

6. De temps a autre, il est heureux que les modemistes s'adonnent aussi a la polemique
scientifique. Cf. « Arretez Ie massacre! », Revue d'histoire modeme et contemporaine, t. 39,
oct-dec, 1992, p. 645-661.
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avoir transgresse I'ordre royal de la politique d'apaisement, les Parisiens se
deculpabiliserent en designant Ie monarque, il est vrai consentant 7, comme l'ini
tiateur d'un nouveau Lepante", Par la suite, les historiens du XIXe siecle virent
aussi dans la famille royale un bouc emissaire, cette fois negatif, En effet, ni les
republicains, heritiers de la cite jacobine, ni les contre-revolutionnaires de tradi
tion gallicane, ne pouvaient penser la responsabilite des elites dans I'horrible mas
sacre. Disculpant leurs prestigieux ancetres, ils comparerent Ie jeune roi et sa
mere, soumis Ii leur pulsion (sadisme et jalousie), Ii I'Ange exterminateur.

Bien que I'auteur relativise les apports decisifs de l'historiographie contempo
raine, il replace la Saint-Barthelemy dans le temps socio-politique des revoltes
urbaines et dans Ie temps religieux de la predication panique. Ainsi, malgre quel
ques invectives contre sa propre corporation, Jean-Louis Bourgeon donne
I'exemple d'un historien Ii l'eeuvre, Ii la croisee de la construction de l'evenement
et du defi rationnel devant I'horreur qui n'est pas qu'accident.

David EL KENZ.

Sophie HOUDARD, Les Sciences du diable : quatre discours sur fa sorcellerie, xv
XVII steele. Pref d'Alain BOUREAu. Paris, Cerf, 1992. 14,5 x 23,5,233 p., index
(« Histoire »),

Du xV au XVlI
e siecle, I'Europe, frappee par une vague de sorcellerie se couvre

de buchers, Cette image traditionnelle s'integre dans une chronologie plus fine.
Le premier temps des Reformes est plutot marque par Ie « sommeil de satan»
pour reprendre l'expression de M. Venard. L'epidemie se developpe vers 1570
1580 pour culminer entre 1640-1680, avec autour de 1630 Ia variante diabolique
des possessions. Longtemps rejetee dans la culture populaire, la sorcellerie est
pourtant I'objet d'un savoir : la demonologie ou la science du diable elaboree par
des savants, des theologiens, des juges, des lettres, Quatre discours, etales dans Ie
temps sont presentes par S. Houdard.

Pour Jacques Sprenger (1487), la sorcellerie est maladie de fin du monde. Le
pacte qui unit les laics au corps de I'Egiise se revele d'une desarmante fragilite
devant les femmes lascives, devoreuses d'enfants et castratrices qui peuplent la
sphere demoniaque, La demonologie du Marteau des sorcieres traduit les
angoisses d'un groupe inquiet de la persistance de conduites privees marginales,
irreductibles Ii I'ordre de I'Egiise.

Jean Bodin (1580) se situe dans un monde dechire, une chretiente eclatee. La
sorcellerie est un signe, qui en tant que tel implique une exegese, Mais c'est aussi

7. Denis CROUZET avait deja montre comment Charles IX avait investi Ie personnage du
roi messianique, extenninateur des heretiques, SOllS la pression de I'eschatologie catholique
d'a1ors. Cf. Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion. Vers 1525
vers 1610, Seyssel, Champ Vallon, 1990, t. II, p. 13-120.

8. La communaute protestante se rallia a la these du crime royal. Par la trahison du roi,
elle justifiait la doctrine du tyrannicide et la secession des Provinces-Unies du Midi.
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un phenomene naturel, observable, qui se situe sur Ie terrain de la connaissance,
toujours en butte aI'occulte, l'etrange, I'inexplicable. Pour comprendre la sorcel
lerie, J. Bodin precede par sauts quantitatifs et par analogies. II parle davantage
en theorieien de la connaissance qu'enjuriste. La sorcellerie I'oblige arepenser les
relations complexes entre la physique et la metaphysique, Mais c'est en juriste,
voire en politique, qu'il repond aux questions posees par Ie demon. Les sorcieres
sont des menteuses, Ie diable paie en fausse-monnaie, la sorcellerie doit etre
combattue comme desordre, C'est au nom de la religion d'Etat que J. Bodin
condamne les deviants privilegies, les pretres, les courtisans, les meres qui se
donnent a Satan. La sorcellerie fait injure « aux sacres mysteres » de la philo
sophie politique.

Henry Boguet (1602) et Pierre de Lancre (1612) sont les deux juges du corpus
initial. L'action des demons les renvoie aleur univers quotidien. I1s ne cherchent
pas a comprendre un phenomene evident contre lequel i1s defendent les valeurs
sociales. Pour H. Boguet, les sorciers (comme les saints d'ailleurs) servent a«dra
matiser la Iiturgie et les dogmes tridentins », Ie sabbat etant la preuve a contrario
de la veneration due a I'hostie. P. de Lancre est hante par I'invasion de demons
invisibles qui se reconstituent sans cesse. Pour lutter contre eux, il faudrait chris
tianiser les populations des confins du territoire parmi lesquelles iI officie. Face a
ces sauvages, il represente I'homme de la contre-reforme militante.

Ces quatre discours renvoient a quatre epoques et presentent des systemes
d'explication du monde differents, A. Boureau, dans sa preface, invite pourtant a
voir dans la demonologie « la derniere construction totalisante offerte par Ie chris
tianisme, Ie dernier langage universaliste artieule par I'Eglise ».

Monique Cm1RET.

Carlo GINZBURG, Le Sabbat des sorcieres. Trad. de I'italien Monique AYMARD.
Paris, Gallimard/nrf, 1992. 14 x 22,5, 427 p., index, cartes (« Bibliotheque
des histoires »).

Le dernier ouvrage de Carlo Ginzburg est une sorte d'enquete dont Ie but est
de repondre aune question, simple d'apparence, posee des I'introduction : com
ment et pourquoi I'image du sabbat s'est-elle cristallisee dans les proces pour sor
cellerie du xIV" au XVII" siecle ? En effet, dans les archives judiciaires comme dans
les traites de demonologie, il a pu reperer - a la suite et a I'aide d'etudes plus
anciennes - la diffusion de ce theme, qui est souvent decrit avec un vocabulaire
tres stereotype malgre la diversite des lieux, des epoques et des sources. A lui seul,
Ie sabbat condense au fond tous les cliches qui sont attaches aux sorcieres : Ie vol
nocturne, la transformation en animaux, la profanation des sacrements, l'alle
geance au diable, les debauches, les sacrifices humains... D'ou viennent ces
images? Peut-on en faire une sorte de genealogie, jusqu'a leur decouvrir even
tuellement une origine commune, en recomposant patiemment la suite des peurs
et des repulsions qui ont, de siecle en siecle, terrorise les hommes?
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La premiere partie de I'ouvrage est focalisee sur Ie moment ou Ie sabbat a
commence sa diffusion: Ie second quart du xIV' siecle, Carlo Ginzburg met ainsi
I'accent sur Ie « complot des lepreux » qui a fait tache d'huile a partir du langue
doc en 1321 ; d'Uzerche a Pamiers, de Montauban a Rodez, les lepreux sont
soupconnes d'empoisonner les puits. Mais derriere eux, la rumeur denonee les
juifs, parfois les musulmans, qui sont accuses de vouloir faire mourir les chretiens.
Cette premiere vague de persecutions apparait un peu comme I'indice d'une
angoisse sourde qui traverse une societe consciente de sa fragilite, Elle s'amplifie
d'ailleurs apres 1348: dans les Alpes en particulier, les juifs sont alors soup
connes de propager la peste noire. C'est ace moment-la que les populations et les
tribunaux unissent les juifs, les heretiques et les sorcieres dans une haine com
mune. Tous sont accuses selon les memes termes et d'apres la meme grille inter
pretative : Ie renoncement a Dieu et a I'Eglise. Des lors, les stereotypes fonda
mentaux du sabbat, qui apparaissaient en filigrane des 1321, sont bien en place ;
« I'adoration du diable sous la forme d'un animal, les orgies sexuelles et les infan
ticides »,

II manque neanmoins acette liste de cliches la transformation des sorcieres en
animaux et leurs vols nocturnes; Carlo Ginzburg entreprend dans la seconde par
tie de son livre d'en restituer la genealogie en cherchant partout leurs traces. Pour
ce faire, il part d'un texte de Reginon de Priim dans lequel il etait deja question,
au x· siecle, de « certaines femmes scelerates, devenues disciples de Satan... [qui]
parcourent de grandes distances dans Ie silence de la nuit profonde ... ». A partir
de ce document et d'une multitude d'indices, plus ou moins fragmentaires, il en
vient a degager un peu partout en Europe une tres ancienne religion extatique
centree sur une deesse nocturne, elle-meme issue de plusieurs divinites celtiques.
Ainsi, les stereotypes du sabbat ne seraient pas seulement I'inversion des valeurs
chretiennes tant redoutee par les inquisiteurs du xIV' sieele, mais proviendraient
aussi d'un fonds culturel beaucoup plus ancien, que le folklore rural n'aurait pas
oublie et qui aurait ete reactive par l'immense traumatisme cause par la peste
noire.

Soucieux d'elargir et d'etayer sa demonstration, Carlo Ginzburg nous conduit
alors en Cappadoce, en Georgie, en Moldavie, en Roumanie, en Laponie, en
Sicile, jusqu'en Siberie et en Chine, dans un tourbillon hallucinant ou il traque
avec perseverance les stereotypes du sabbat - meme s'ils sont parfois quelque
peu deformes selon les lieux et les epoques, Au total, iI conclut sur un fort
« contraste entre I'heterogeneite des contextes et l'homogeneite morphologique
des donnees ». Toutes les cultures d'Europe et d'Asie se revelent ainsi porteuses
d'une partie de ces themes et de ces images qui allient selon differents dosages la
mort, les tenebres et l'inconnu. Le propos de sa troisieme partie est d'expliquer
ces similitudes. Pour ce faire, il envisage differentes hypotheses et finit par en
deduire « l'existence d'une unite mythologique souterraine eurasiatique qui est Ie
fruit de rapports culturels sedimentes au cours des millenaires », Carlo Ginzburg
se garde bien d'en conclure aun lien historique qui aurait permis d'expliquer la
diffusion de ces themes entre des civilisations aussi disparates et eloignees les
unes des autres. II ne peut emettre, au terme de son enquete, qu'une derniere
hypothese: celie d'une « imbrication de morphologie et d'histoire », sans pouvoir
aller au-dela, faute de preuves.
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Meme si elle aboutit Ii cette sorte d'impasse, la demonstration reste tres sedui
sante du fait de l'extraordinaire erudition deployee par l'auteur et de ses scrupules
methodologiques. Pourtant, au fil des pages, il devient de plus en plus difficile
d'adherer pleinement a l'enquete de Carlo Ginzburg. Face a cette accumulation
d'isomorphismes culturels, on en vient en effet a se demander si ces images liees
au sabbat ne refletent pas d'abord et surtout une angoisse tout simplement propre
al'homme : un au-dela qui terrorise, une frontiere parfois difficileaclarifier entre
le bien et te mal, une tentative pour comprendre des phenomenes inexplicables et
inquietants, Bref, plutot qu'une filiation plus ou moins historique entre differentes
civilisations, il serait egalement possible d'interpreter tous ces signes comme les
indices d'une peur commune, et avant tout ceUe de l'inversion des codes moraux
qui obsede et qui effraie toutes les societes humaines, par-dela leurs cousinages
eventuels. C'est ainsi que, peut-etre, la demarche de Carlo Ginzburg peut appa
raitre davantage comme l'ceuvre d'un anthropologue plutot que d'un historien.

Laurent BOURQUIN.

Brian P. LEVACK, La Grande chasse aux sorcieres. En Europe aux debuts des temps
modemes. Trad. de l'anglais par Jacques CHIFFOLEAU. Seyssel, Champ Vallon,
1991. 15,5 x 24, 283 p. (« Epoques »).

Voici aux editions Champ Vallon la traduction d'un ouvrage pam aux Etats
Unis en 1987, contre lequel, il se peut que le lecteur ait ete prevenu par le compte
rendu tres defavorable que lui a consacre, des sa sortie americaine, Robert
Muchembled dans les Annales. E.S.C. (sept-oct. 1990, p. 1250-1251). Le specia
liste s'est emporte contre « un livre de trop » sur la sorceUerie; le recenseur, qui
n'a pas la competence en la matiere du professeur Muchembled, ne peut, lui,
qu'approuver la demarche qui consiste a proposer une des deux premieres veri
tables syntheses sur la chasse aux sorcieres en Europe entre 1450 et 1750 (l'autre
lui ayant ete strictement contemporaine : G. R Quaife, Godly Zeal and Furious
Rage. The Witch in Early Modem Europe, Beckenham (Kent), 1987). Que cette
synthese ait ete elaboree au cours d'une dizaine d'annees, a l'occasion de l'ensei
gnement dispense par Brian P. Levack al'Universite du Texas, aAustin, explique
sans doute le style clair, la demarche didactique, le souci pedagogique constant
qui rendent la lecture de l'ouvrage agreable et, croit-on, profitable.

Toute synthese suppose un travail de seconde main; on pourrait certes repro
cher a l'auteur de ne pas presenter d'exemples concrets, pourquoi pas pit
toresques, mais on appreciera en tous cas la prise en compte impressionnante de
l'historiographie, pourtant abondante et diverse sur la question, dans cet essai
d'histoire comparee qui n'etait pas sans risques, et on trouvera interet aux pre
cieuses annexes bibliographiques, non seulement la « bibliographie» proprement
dite (p.270-280), avec son « supplement, 1986-1991» (p. 281-282), et les refe
rences de cinq editions critiques d'ouvrages de demonologie des X'f et XVII" siecles
(p. 282), mais encore l'exceUente « note bibliographique » (p. 263-269) qui four-
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nira au lecteur les reperes indispensables et de nombreuses clefs de lectures
d'etudes desormais classiques sur les sorcieres et la « repression» dont celles-ci
furent les victimes Ii l'epoque moderne.

Ainsi arme, le lecteur trouvera toute l'information qu'on attend d'un manuel.
Qu'on en juge.

Dans un chapitre introductif (« Introduction », chap. l", p. 13-35), l'auteur
commence par denombrer, pour les 300 ans etudies et dans tout l'espace consi
dere, 110 000 proces ayant abouti Ii 60 000 condamnations Ii mort. En moyenne,
le pourcentage de condamnes Ii mort dans les proces pour sorcellerie aurait done
ete de pres de 55 %, avec, bien stir, de grandes diversites regionales (tableau
p. 33), 90 % dans Ie protestant pays de Vaud, 69 % au Luxembourg, mais seule
ment 15 % dans l'actuel departement francais du Nord... Est-ce trop ? Oui, s'il
faut en croire Robert Muchembled, dans Ie compte rendu cite: « la recherche his
torique actuelle ne retient que quelques milliers de cas attestes et verifies. Sous
benefice d'inventaire.» Quoi qu'il en soit, Brian P. Levack expose ensuite Ie
caractere resolument «pluri-causale » de sa demarche, en reaction, explique-t-il,
contre une historiographie trop souvent encline Ii proposer des explications uni
voques au phenomene, attribuant la chasse aux sorcieres Ii la seule Reformation
protestante, ou bien catholique, ou Ii l'Inquisition, ou Ii la peur des femmes, ou,
plus largement, aux terreurs des elites...

C'est dans ce dessein que les chapitres 2 Ii 5 etudient les facteurs de la chasse
aux sorcieres, d'abord « ses simples conditions de possibilite » (chap. 2 et 3), puis
ses «causes plus immediates » (chap. 4 et 5).

On assiste au cours du xv"siecle Ii l'emergence de nouvelles idees sur la sorcel
lerie, la constitution de ce que l'auteur appelle le « concept cumulatif de sorcelle
rie » (Ies sorciers ont fait un pacte avec Ie diable, constituent une sorte de contre
societe, anti-ehretienne et amorale, qui se reunit au cours de sabbats ou les partici
pants se rendent en volant et d'ou its tirent des pouvoirs terribles et etendus) ; ce
« concept cumulatif» est le fait, essentiellement, « des theologiens, des penseurs
et des hommes de loi », il est recu surtout par « des juges, des ecclesiastiques, des
magistrats et des seigneurs terriens » et se propage et se developpe a l'occasion
des grands proces en sorcellerie et par la lecture d'ouvrages de demonologie dont
le premier en date est le fameux Malleus Maleficarum de 1486 (14 ed. avant
1520). Des lors, «Ies membres les plus cultives de la societe europeenne» ont
concu « une conscience tres vive de la sorcellerie » et sont convaincus « de sa rea
lite », d'autant qu'ils ont tendance comme Jacques VI d'Ecosse, voire Jean Bodin,
a confondre sorcellerie et rebellion (« Les racines intellectuelles », chap. 2, p. 37
76); parallelement, des changements au sein du droit penal, comme l'adoption
d'un nouveau systeme inquisitoire, le recours ala torture, la pleine juridiction en
matiere de sorcellerie accordee aux tribunaux lares, ont constitue « les fondements
juridiques» de la chasse aux sorcieres (chap. 3, p. 77-105). L'auteur remarque a
ce propos que les sorciers sont souvent juges par des tribunaux locaux, plus
severes (en Ecosse, 91 % des personnes jugees par les commissions locales sont
executees, et seulement 55 % de celles que juge la cour supreme) que les tribunaux
centraux (Ie Parlement de Paris, en cas d'appels de condamnation a mort pour
sorcellerie, n'en confirme que 24 % et prononce la liberation pure et simple de
36 % des inculpes),
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La chasse compte, toutefois, des « causes plus immediates », religieuses
(« L'impact de la Reforme », chap. 4, p. 107-128) et sociales (« Le contexte
social », chap. 5, p. 129-156). Deux phenomenes religieux de l'epoque moderne
sont aprendre en compte: la peur du diable, en pleine recrudescence comme l'a
montre Jean Delumeau, et la confrontation confessionnelle, et les deux sont lies :
l'autre Eglise est bien « synagogue de Satan », mais combien plus dangereuses
que les « adversaires », « idolatres )) romains ou « heretiques » protestants, appa
raissent alors les sorcieres dont les pratiques vont a l'encontre de l'ideal de piete
et de saintete personnelle mis en avant par les deux Reformations et qui, en quel
que sorte, peuvent, boues emissaires, servirent d'exutoire au sentiment de peche
(que l'auteur assimile peut-etre un peu vite a un sentiment de culpabilite) des
fideles et des elites du temps des Reformes. La correlation entre conflits confes
sionnels et chasse aux sorcieres serait au reste confirmee a contrario par les
exemples espagnol et italien, pauvres en executions sinon en proces pour sorcelle
rie.

Quant al'etude du « contexte social », iI revele que qui s'adonne ala sorcellerie
et est poursuivi pour cela est majoritairement une femme (tableau p. 137, en
moyenne dans 75 % des cas), plus vieille (tableau p. 142, les plus de 50 ans repre
sentant 5I % des accuses du Nord entre 1542 et 1679, et 87 % de ceux de l'Essex
en 1645), plus pauvre que la moyenne, Ie plus souvent celibataire ou veuve, bref,
dans un contexte essentiellement, mais non exclusivement, rural, une «excen
trique » ou une «non-contormiste » (p, 153), propre a irriter ses voisins.

Ce n'est qu'au terme de ces etudes que l'auteur presente un modele global de la
chasse aux sorcieres (« La dynamique de la chasse aux soreieres », chap. 6, p. 157
180), tres general, mais a quoi font suite des etudes de cas (« Chronologie et
genealogie de la chasse », chap. 7, p. 181-221), qui lui permettent de proposer
une chronologie (on notera la stabilisation du nombre des proces dans la pre
miere moitie du XVI" siecle, mise en rapport, par exemple, avec l'absence de toute
reedition du Malleus Maleficarum entre 1521 et 1576, puis le paroxysme de la
chasse entre 1580 et 1650, enfin Ie deelin a partir de 1650-1675 selon les regions),
et de distinguer les espaces de chasse intense (Empire, Suisse et regions frontieres
de la France, Languedoc, Normandie, Sud-Ouest, Nord et Est, qui comptent 75 %
de tous les proces intentes en Europe a l'epoque moderne), de chasse plus mode
ree (« Europe de l'Est et du Centre-Est », ou la Pologne fait exception, l'auteur se
demandant si la chasse aux soreieres n'est pas la un moyen pour la majorite catho
lique d'imposer un conformisme religieux a un pays reste pluraliste du point de
vue confessionnel, p. 208-209), voire tres moderee (le monde anglo-saxon, ou le
« concept cumulatif », notamment en ce qui concerne le sabbat, n'a jamais ete
reellement recu, une exception etant representee par la Nouvelle-Angleterre qui,
au XVII" siecle, compte 234 proces aboutissant a 34 executions - pour
100 000 habitants! - mais on est la dans un contexte quasi millenariste, les
colons ayant eu, au depart, l'intention de fonder une « Nouvelle Jerusalem »),
enfin l'espace hispanique et italien, ou certes on compte de nombreux proces mais
peu d'executions (aucune aux Ameriques espagnoles ni portugaises, 300 au plus
dans tout Ie territoire mediterraneen) car, au fond, ce ne sont pas les memes sor
cieres que l'on connait ici.
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Dans un dernier chapitre (« Declin et survivance», chap. 8, p. 223-247), Brian
P. Levackpresente la fin de la chasse aux sorcieres qui intervient des Ie toumant
des xvn"_XVIII

e siecles dans certaines regions comme la Flandre, parfois seulement
dans Ie deuxieme quart du XVIIIe siecle, par exemple en Pologne, montrant
I'influence dans ce declin de reformes judiciaires (abolition de la torture en Ecosse
des 1709, restriction du recours acelle-ci ailleurs, necessite desormais de preuves
irrefutables de la realite des malefices et du pacte avec Ie diable), mais aussi du
« nouvel horizon mental» qui se met en place aux xvn" et XVIII

e siecles, si bien que
desormais on pretend trouver des causes naturelles meme ades evenements extra
ordinaires, du «nouveau climat religieux », moins combatif sinon toujours plus
tolerant, enfin des changements sociaux et economiques qui, au XVIII

e siecle,
rendent moins necessaire l'existence de boues emissaires,

L'ouvrage s'acheve par une evocation du maccarthysme americain des
annees 1950 puis une comparaison entre les sorcieres de l'epoque modeme et
ceux qui, de nos jours, principalement dans le monde anglo-saxon, se pretendent
les descendants de ces dernieres,

On a done bien affaire a un manuel, duquel on conseillera la lecture a qui
conque desirera s'initier a la question de la chasse aux sorcieres,

Thierry WANEGFFELEN.

Robert MUCHEMBLED, Le Temps des Supplices. De l'obeissance sous les rois abso
Ius, xV-XVIII siecle. Paris, Armand Colin, 1992. 16 x 24, 259 p., bibliogr.
(« Histoire »).

Robert Muchembled cherche depuis des annees, a travers de nombreux
ouvrages, acomprendre les causes profondes qui fondent l'obeissance des popu
lations de la periode modeme a Dieu, au roi, a la loi. Le present livre constitue
une contribution supplementaire a cette demarche. II est fonde sur la troisieme
partie d'une these de doctorat d'Etat consacree a Violence et societe: comporte
ments et mentalites populaires en Artois (1400-1660), soutenue en 1985 et comple
tement reecrite. C'est dire que de nombreuses informations sont neuves et de pre
miere main. Pour autant, il ne s'agit pas d'un ouvrage d'histoire regionale ; s'il se
fonde sur I'exemple arrageois, en particulier pour les xv'-xvn" siecles, l'auteur elar
git son analyse a la France et aux Pays-Bas (sans compter quelques incursions
plus lointaines, par exemple dans les cantons suisses et les pays de la Baltique),
utilisant de nombreux travaux pour construire une interpretation globale des phe
nomenes, envisagee sur Ie long terme, du X'I au XVIII

e siecle. II developpe ainsi
une these clairement exprimee et defendue avec conviction: l'evolution de la jus
tice, et singulierement celIedes peines, pendant ces quatre siecles, est l'emanation
premiere du politique et se situe au cceur meme des rapports sociaux. La justice
constitue Ie moyen essentiel employe par l'Etat absolutiste en construction pour
soumettre Ie peuple en I'impressionnant, notamment grace a des supplices de
plus en plus nombreux, spectaculaires et terrifiants; elle est la veritable cle de
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voute de l'Etat. En France, celui-ci se construit sur une option centralisatrice, qui
cherche a s'imposer aux peripheries, qu'elles soient geographiques ou, plus
encore, culturelles. Mais la situation est tres differente dans les Etats du Nord
Ouest de l'Europe, lesquels se montrent plus tolerants et liberaux, parce que pla
ces au centre de l'economie-monde (selon l'expression chere aFernand Braudel, a
qui l'ouvrage est dedie) et trop occupes, par consequent, aorganiser leur domina
tion dans ce domaine.

Pour organiser sa demonstration, Robert Muchembled suit un plan chrono
logique, qui lui permet de montrer Ie crescendo de la justice et des chatiments,
puis leur relative attenuation. Au debut du X'I siecle, l'efficacite du systeme penal
arrageois est largement fondee sur des peines pecuniaires et des bannissements,
les executions etant rares et les supplices moderes ; les autorites se preoccupent
surtout d'etablir un delicat equilibre entre l'ordre public et la vengeance privee.
Vers 1450,l'equilibre se brise, surtout acause de la montee du pauperisme et de la
marginalite, et de l'impuissance de la justice echevinaleay faire face: le sentiment
croissant d'insecurite ouvre la voie alajustice de l'Etat, qui s'impose progressive
ment, non sans difficultes, En meme temps, la justice cesse lentement d'etre Ie
simple arbitre des rapports de force entre les individus ou les groupes; elle
s'introduit dans la sphere du prive, en se melant de surveiller les mceurs des habi
tants : vers la fin du X'I siecle, la faute sexuelle ou religieuse cesse d'etre banalisee
ou discretement traitee par les juges ecclesiastiques pour arriver au grand jour
devant les magistrats et etre punie de maniere exemplaire. Un nouveau systeme
repressif se met lentement en place, qui cherche astigmatiser, mais aussi adelimi
ter les comportements admis et aencadrer la population.

Commence alors « le temps des supplices», qui culmine entre 1520et 1580,011
tortures, executions capitales (Ie supplice de la roue est importe d'Allemagne a
cette epoque) et peines affiictives diverses se multiplient, dispensees dans de gran
des ceremonies punitives dont l'effet se prolonge par l'exposition infamante de
cadavres ou de restes humains aux portes des villes et sur les grands chemins :
cette pedagogie de la peur correspond a une ere de craquements brutaux et de
bouleversements profonds, tant religieux que sociaux, economiques et politiques.
Les prevots des marechaux sont les principaux vecteurs de la repression; ils ne
frappent pas au hasard, s'en prenant surtout aux deserteurs, traitres, espions,
vagabonds, marginaux, voleurs et brigands, elimines parce que consideres comme
irrecuperables pour l'obeissance, tandis que la justice echevinale se montre plus
indulgente pour les natifs de la ville que pour les etrangers. Puis des signes de
consolidation sociale et politique apparaissent dans les annees 1580, precedant
une reorganisation definitive de la puissance monarchique, notamment en matiere
judiciaire : forcer l'obeissance collective des citadins, qui parait acquise, par Ie
spectacle des chairs souffrantes sur les echafauds, semble alors moins necessaire,
et les supplices regressent, A Arras, les chatiments spectaculaires deviennent
moins frequents au XVII" siecle; mais ils s'abattent plus brutalement sur ceux qui
mettent en peril l'ordre ou la foi et les valeurs les plus sacrees (tels les rebelles aux
autorites, les parricides, les sacrileges, les sodomites) que sur les autres. Reste a
imposer la loi de Dieu et celIedu roi dans les campagnes : apres 1580 etjusqu'au
milieu du XVII" siecle, commence Ie temps de la chasse aux sorcieres, qui permet a
la justice royale de penetrer et de s'imposer au village. La justice criminelle est



284 REVUE DE SYNlHESE : IV' S. N'" \-2, JANVIER-JUIN \994

ainsi devenue une emanation directe de l'absolutisme royal. Apres 1640, l'Etat
absolutiste vietorieux est lui-meme le principal organe de regulation des conflits,
meme s'il n'en a pas tous les moyens materiels, et la mise en ordre definitive des
divers groupes sociaux s'effectue en son sein. Mais au XVIII

e siecle, la lente desa
cralisation de la sphere judiciaire, sensible dans la recrudescence de l'infra
judiciaire et des accommodements prives, precede celie de l'Etat et rejoint la
dechristianisation pour affaiblir l'efficacite des rituels de l'obeissance,

Dans Ie demier chapitre, Robert Muchembled nuance fortement son analyse,
en soulignant les resistances des populations, en particulier a la campagne ou les
paysans « se redressent souvent comme Ie roseau apres I'orage, investissant un
systerne venu de l'exterieur, Ie subvertissant pour Ie plier a leurs valeurs speci
fiques et leurs pratiques traditionnelles ». II montre a quel point I'infra-justice
reste omnipresente pendant toute la periode et considere qu'elle se montre parti
culierement vivace au XVIII

e siecle, N'est-ce pas, d'une certaine maniere, la preuve
que l'entreprise de controle des populations n'a pas atteint pleinement son but et
que Ie « temps des supplices » n'a pas obtenu les resultats escomptes ? Ne se pro
duit-il pas comme un glissement de I'entreprise normative acompter du XVlI

e sie
cle, et plus encore du XVIII

e siecle, lorsque I'Eglise et l'Ecole se montrent de plus
en plus actives dans l'entreprise de contr61e des populations, au detriment de la
justice? Telles sont deux des principales interrogations qui naissent ala lecture de
ce livre stimulant.

Outre les faits et les analyses qu'il apporte, ce livre vaut aussi par I'accent qu'il
met sur la prudence necessaire dans l'interpretation des documents judiciaires ;
comme l'ecrit justement l'auteur, ceux-ci « ne traduisent que tres imparfaitement
les realites criminelles proprement dites », certainement pas la criminalite reelle,
assez peu les mentalites des accuses, mais essentiellement celles des magistrats et,
plus encore, les buts recherches par l'Etat qui les inspire. Au passage, justice est
faite de quelques erreurs historiographiques, notamment la fameuse theorie du
passage de la criminalite de sang a la criminalite contre les biens au cours du
XVIII

e siecle. A la lumiere des travaux recents (ce livre Ie confirme), il semble
qu'une etape decisive ait ete franchie dans l'historiographie de la crirninalite
d' Ancien Regime, qui se debarrasse enfin de vieilles erreurs, tant sur la valeur des
sources que sur leur interpretation.

Benoit GARNOT.

Romeo ARBOUR, Un Editeur d'ceuvres litteraires au XVII siecle, Toussaint Du Bray
(1604-1636). Geneve, Droz, 1992. 16 x 24, 400 p.-pl. (« Histoire et civilisation
du livre », 21).

Etonnante carriere que celie de Toussaint Du Bray: ne en 1580, fils d'un maitre
fripier, il beneficia du privilege d'accompagner Ie mouvement intellectuel dans la
France du premier XVlI

e siecle en publiant des oeuvres qui marquerent l'histoire lit
teraire, Le merite de la monographie de Romeo Arbour est de replacer cet itine-
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raire singulier dans la geographie sociale et economique du Paris des libraires et
des imprimeurs. En effet, Toussaint Du Bray ouvrit une premiere boutique dans
les annees 1602-1604 dans la galerie du Palais, au Parlement; ses benefices lui
permirent d'acquerir une autre librairie, rue Saint-Jacques, le centre principal du
commerce du livre. De 1604 a 1636, l'annee de sa mort, il publia environ une
douzaine de titres par an, 352 en tout, dont 238 nouveautes, 11 s'agit la d'une pro
duction limitee si on la compare acertains de ses collegues contemporains comme
Sebastien Cramoisy ou Pierre Rocolet, mais remarquable par son originalite.
D'abord, parce que ce modeste editeur ne beneficia d'aucune protection om
cielle; ensuite, et surtout, parce que Toussaint Du Bray se specialisa dans les fic
tions narratives qui occupent 90 % de sa production: L'Astree d'Honore d'Urfe,
Le Berger extravagant de Charles Sorel, L'Exil de Polexandre de Marin Le Roy
de Gomberville, Le Roman satyrique de Jean de Lannel. Ces titres, et quelques
autres, ont marque l'histoire du genre romanesque jusqu'en 1635.

L'interet de cette etude est redoublee par le catalogue complet des editions de
Toussaint Du Bray (p. 181-291) et la publication de nombreux documents
annexes: frontispices des editions originales, avertissements de l'imprimeur au
lecteur (on retiendra particulierement la longue preface au Prince de Guez de Bal
zac, p. 341-346), actes notaries...

Une telle etude prolonge la voie tracee autrefois par Philippe Renouard : elle
constitue un modele de monographie d'editeur et d'imprimeur par l'attention
portee aune carriere professionnelle, aux conditions de fabrication, au commerce
de l'objet imprime, aux espaces de sociabilite que le livre a fait naitre : c'est ainsi
que Charles Sorel a situe une scene de son Histoire comique de Francion dans une
librairie de la rue Saint-Jacques, celle-la meme de Toussaint Du Bray. Ce dernier,
qui ferme les yeux devant des livres pretes qu'il ne reverra jamais, explique que
« des Poetes [...] font icy leurs plus grandes assemblees, tellement qu'il n'y a point
de lieu dans la France qui doive plus justement porter le nom de Parnasse »...

Joel CORNETIE.

Nicolas-Claude FABRI de PElRESC, Lettres aClaude Saumaise et ason entourage
(1620-1637). Ed. par Agnes BRESSON. florence, Leo S.Olschki, 1992.
18 x 25,5, LXVIII-569 p., index, ill. (« Le Corrispondenze letterarie, scienti
fiche ed erudite dal Rinascimento all'eta moderna », 3).

Alors que les etudes sur Peiresc connaissent actuellement une grande ferveur
qui se traduit par de nombreuses publications, Agnes Bresson, en editant les
lettres que l'erudit aixois adressa aSaumaise, apporte de nouveaux materiaux, Ces
materiaux seront d'autant plus precieux aux historiens que les documents sont
abondamment annotes et accompagnes de nombreux index (y compris un index
matieres), ainsi que d'une tres longue bibliographie (dont l'ordre nous a, toute
fois, quelque peu echappe),

Cette edition comprend 39 lettres de Peiresc al'erudit bourguignon, auxquelles
s'ajoutent 28 lettres adressees aplusieurs correspondants lies aSaumaise. Elle est
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precedee d'une introduction ou A. Bresson met en evidence les traits caracteris
tiques de cette correspondance qui lia, pendant pres de vingt ans, Ie « prince des
curieux » au « prince des erudits ». Cet echange temoigne d'abord de « la passion
de connaitre » qui anima Peiresc, pour reprendre Ie titre des Actes du Colloque
de Carpentras (Paris, Vrin, 1990). Rien n'est etranger ala curiosite du savant pro
vencal, de la musique al'observation des phenomenes naturels, de l'archeologie a
la chronologie, meme si comme l'editeur Ie souligne, c'est ici les langues myste
rieuses et indechiffrees - tels Ie copte, les hieroglyphes, l'etrusque - qui attirent
principalement son interet; c'est que Peiresc, comme d'autres de ses contempo
rains, voyait dans ces langues antiques une alteration de la langue originelle et
unique des debuts de l'humanite. En second lieu, cet echange temoigne de l'autre
passion qui anima Peiresc sa vie durant: « ayder le public », c'est-a-dire les
savants, en leur procurant livres, manuscrits et copies d'objets, en les aidant dans
la publication de leurs travaux, en favorisant la « communication» au sein de la
Republique des Lettres. Saumaise mesurait parfaitement la dette qui etait la
sienne quand, ayant appris la mort de son correspondant, it ecrivait presque « en
larmes » aux freres Dupuy: « Je n'ai pas fait bien depuis et ne puis m'en
resoudre, Je pers tout courage et ne tiens plus de compte de mes estudes puisque
celui qui en estoit Ie support et l'advancement n'est plus. » A elles seules, les
larmes de Saumaise conferent leur pleine valeur a ces lettres qui, si elles echap
paient au « grand art» epistolaire, servaient hautement la cause des savants.

Francoise WAQUET.

Registres de la Compagnie des pasteurs de Geneve au temps de Calvin. 10 : 1607
1609. Geneve, Droz/Diff. Champion-Slatkine, 1991. 16 x 24, XXXIX-392 p.
(« Travaux d'humanisme et Renaissance », 252).

L'entreprise commencee en 1964 se poursuit avec la publication du tome X des
Registres de la Compagnie des pasteurs de Geneve des annees 1607-1609.

La « Compagnie des Pasteurs » est une institution propre a Geneve et it
convient de la distinguer du « Consistoire » (reunion des ministres, anciens et
diacres). Chaque vendredi, ce sont les seuls pasteurs tant « de la Ville» que « des
Champs » (les paroisses suburbaines) qui se reunissent pour evoquer les diverses
affaires, disciplinaires, proprement pastorales, politiques meme, ou mettant sim
plement en cause tel membre de la Compagnie, qui se posent aeux. Un secretaire,
l'un des pasteurs, Pierre Prevost depuis janvier 1604, puis Matthieu Scarron, a
partir de 1609, prend des notes et propose, la semaine suivante, le compte rendu
qu'il pense recopier dans Ie registre de la Compagnie. Certaines seances ne
donnent lieu aaucun resume et on lit alors dans Ie registre : « Le vendredi [...J ne
s'est rien passe de remarquable en la Compagnie» : faut-il y voir une preuve du
manque de conscience du nouveau secretaire, qui « oublie » ainsi dix seances
pour l'annee 1609?

On aime a dire du calvinisme que c'est une « religion non clericale ». On se
propose de le montrer, et on insiste beaucoup sur l'extreme specialisation des
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ministeres qui a pour consequence que ce n'est pas tant Ie « corps pastoral»
(expression assurement fautive) que le consistoire tout entier (on pourrait a ce
titre parler de «corps consistorial ») qui joue le role d'un « clerc collectif ».
Certes, et la demonstration est seduisante, Pourtant, l'habitude - qui remonte au
temps de Calvin - des pasteurs genevois de se reunir chaque vendredi, entre eux
et sans autres fideles, donne assurement a penser sur ce caractere pretendument
non clerical du calvinisme des XVI

e et XVII
e siecles. Si l'assertion est vraie aux ori

gines, il semble - et la lecture des Registres de fa Compagnie en foumit des
indices - que la confession reformee soit en passe de se clericaliser au cours du
XVI

e et de la premiere moitie du XVII
e siecle, C'est la Revocation et l'epreuve du

Desert qui, en France, reactivent le caraetere non clerical du calvinisme.
Une autre question posee par la lecture des Registres de fa Compagnie est celIe

des relations des ministres avec le Magistral. L'affaire est complexe. La theologie
politique de Calvin est bien connue ; elle ne peut que susciter des conflits lorsque
Ie Magistrat est « chretien » (entendez reforme), et non, comme en France, « ido
latre » (c'est-a-dire catholique). Les editeurs soulignent les divergences qui, a par
tir de 1607, existent entre les informations que foumissent les registres de la Com
pagnie et ceux du Conseil de Geneve, «L'entrelacement de ces deux sources
historiques, ou l'on pouvait suivre pas a pas les interventions de l'Eglise et les
reponses de l'Etat, semble momentanement rompu : les resolutions du Conseil
demeurent souvent Ie seul temoignage de certaines activites de la Compagnie»
(p. XIII). Tout se passe comme si, accuses en 1605 de remplir les registres de leur
Compagnie d'attaques contre Ie Magistral, les pasteurs ont prefere par la suite ne
pas mettre en evidence par ecrit leurs critiques ouvertes aux gouvemants. Sans
« outrepasser les limites de leur vocation» (notion fondamentale en calvinisme),
les pasteurs n'en continuent pas moins, en effet, de denoncer, par exemple dans
leur predication, la politique du Magistrat, notamment en matiere de justice, esti
mant exprimer la « ce qui est de leur charge ». Ces tiraillements permanents
incitent « Messieurs» [les Conseillers de Geneve] a desirer disposer, en la per
sonne d'un des pasteurs, d'un interlocuteur privilegie. C'est la raison pour
laquelle se pose Ie probleme du « semainier ».

En theorie, chaque semaine, l'un des pasteurs tient Ie role de « moderateur » 
ou president - de la Compagnie. La charge, en principe, tourne, mais du vivant
de Theodore de Beze elle est en realite exercee par ce demier, du fait de son
exceptionnelle autorite, A la mort de Beze, en 1605, la Compagnie a voulu revenir
au systeme hebdomadaire et, devant l'opposition du Conseil, a dl1 se resoudre a
un compromis : un systeme annuel de moderature,

Or, en 1608, le Conseil cherche a imposer une reelection de Simon Goulart,
deja proestos (ou moderateur) en 1607. On en revient aux discussions de 1605, Ie
Conseil voulant la nomination d'un moderateur pour une annee que la Compa
gnie «confirmast d'un an en an avec Messieurs, considerans les grandes diffi
cultes qu'il y a achanger tous les ans » : Goulart est choisi derechef, refuse une
moderature perpetuelle mais en decembre 1608, semblant se resigner, la Compa
gnie decide, sans intervention du Conseil, de Ie reelire, quoi qu'il en ait! S'il n'a
pas l'autorite de Beze, Simon Goulart apparait en effet comme I'un des rares pas
teurs respectes de tous et agrees aussi bien de la Compagnie que du Magistral.
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C'est que les annees 1607-1609 semblent marquer une perte de prestige pour
les pasteurs genevois : ces demiers, Ie 19juin 1609,se plaignent meme aupres des
Conseillers d'etre meprises (ce que nous apprend Ie Registre du Conseil, mais
non celui de la Compagnie), et le 19novembre 1609 ils regrettent amerement Ie
peu de zele du peuple. La Compagnie ne perd donc pas de son prestige seule
ment sur Ie Magistrat, mais encore sur les simples fideles, Assurement, il lui
manque un membre eminent et Messieurs pensent en juin 1608 remedier a ce
probleme en attirant a Geneve un jeune pasteur ne dans la ville meme mais
ministre d'Annonay depuis 1605, Michel Le Faucheur, tres doue, tres brillant et
recherche par d'autres Bglises reformees (Pierre de l'Estoile, dans ses Memoires
Joumaux, parle du sucres de ses preches a Charenton). Les motivations du
Conseil sont evidentes : une telle recrue redonnerait du lustre a la Compagnie
mais, surtout, pourrait assurer la liaison entre Magistrat et Compagnie, rempla
cant Beze dans les fonctions de moderateur de fait perpetuel. Les pasteurs
refusent, arguant les liens de Le Faucheur avec l'Eglise d' Annonay avant
d'admettre, en novembre 1608,que leurs reticences sont en fait liees ala personne
meme du jeune ministre. C'est l'ambitieux qui leur repugne, En outre, appeler
Le Faucheur, c'est priver l'un des pasteurs ~~ des Champs» de la seule promotion
qu'on peut accorder a ces demiers, dont la tache est bien difficile a cause de la
Reformation catholique, tres active aux portes meme de Geneve. Finalement, Ie
Synode national francais de Saint-Maixient tranche la question en decidant que
Le Faucheur ne peut pas abandonner son Eglise.

On voudrait signaler un demier theme sur lequel la lecture de ce tome X des
Registres de fa Compagnie donne a penser : celui des horizons europeens de la
Reformation calviniste au toumant des XVI" et XVI{ siecles. On peut en effet se
demander si l'horizon genevois ne va pas se retrecir, apres la disparition en 1605
de celui qui, jusqu'a la fin, a incarne comme la conscience de l'Europe reformee.

En fait, les deliberations des Pasteurs genevois pour les annees 1607-1609
rendent compte du fait que Geneve joue encore un role de premier plan au sein
des Eglises issues de la Reformation protestante.

C'est bien sur au premier chef avec la France que les relations de la Compagnie
sont serrees, Les lettres en provenance ou a destination d'Eglises reformees du
Dauphine, de Bourgogne, du Languedoc, ou encore de celles de Nerac, Lyon,
Paris ou Metz sont nombreuses. Le role moral et spirituel joue par les Pasteurs
genevois transparait dans les formules d'adresse. Les membres du consistoire de
Metz ecrivent a « Messieurs et treshonorez peres et freres », alors que la reponse
de la Compagnie n'est destinee qu'a « Messieurs et treshonorez freres », Ce sont
des conseils que ces eglises locales attendent de Geneve, certes, mais aussi des
ministres. En avril 1607, une Eglise ardechoise, celIe de Vals, se toume en deses
poir de cause vers les Genevois apres plusieurs annees de recherche et en don
nant, pour Ie cas ou on leur depecherait un ministre, toutes assurances pour son
deplacement et son sejour ; Ie merne mois, les pasteurs genevois doivent rappeler
a l'Eglise d'Orpierre que ce n'est pas a eux qu'il appartient d'apposer les mains a
un nouveau ministre, comme on semble Ie desirer... Enjuillet 1608,de l'aveu de la
Compagnie (qui entend justifier par-la ses propres demandes de pasteurs), il y
aurait « aujourd'hui en France cinquante ou soixante citoyens de Geneve qui y
exercent le ministere » et les editeurs du present volume en ont retrouves 48 pour
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tout Ie xvn"siecle, dont les activites se sont etendues sur vingt de nos actuels
departements. C'est bien 1'ensemble du territoire francais qui est concerne,

Au reste, la Compagnie entre en correspondance avec les Synodes nationaux
des eglises reformees franeaises, lorsqu'ils ont lieu. En janvier 1607, elle ecrit au
Synode national de La Rochelle et insiste sur l'unite de foi des Eglises reformees :
« Nous recognoissons un thresor indicible en vos Eglises et en la nostre en ce
qu'il y a uniformite de doctrine pure et syncere, semblablement qu'il y a une non
moins louable qu 'utile discipline pour faire que nostre reformation ne soit pas
seulement en paroles mais aussi en bons offices. »

La reponse du Synode national, en aout suivant, reprend Ie theme de cette
unite, qu'il faudrait sans cesse proclamer « pour fermer tousjours en quelque
endroict la bouche Ii nos adversaires qui se delectent, quoy que mal Ii propos, Ii
mesdire de nous pour la moindre diversite qu'ils peuvent remarquer en l'ordre et
conduite de nos Eglises, comme si nous n'etions en bon accord entre nous. » On
sait que la controverse catholique s'est plu des les premiers temps de la Reforme Ii
denoncer ces «variations des Eglises protestantes » dont Bossuet edite l'Histoire
en 1688.

Or, Ii Geneve, on a une vue resolument unitaire des Eglises issues de la Refor
mation protestante. Lorsque, en 1606-1607, l'electeur palatin, le prince lutherien
Frederic IV et Ie professeur a la Faculte de theologie d'Heidelberg Pareus
cherchent Ii realiser la reunion des lutheriens et des calvinistes sur la base d'un
accord reussi en Pologne des 1570, les Pasteurs genevois saisissent 1'occasion pour
reaffirmer l'unite protestante, fondee sur la fidelite Ii l'Evangile ainsi que sur un
farouche anti-papisme. Seuls des particuliers, « quelques docteurs et theolo
giens », viennent introduire la discorde, « non sans grand retardement de l'hon
neur de Dieu et du salut des pauvres ames ». On se dit lutheriens, calvinistes... Le
mieux serait « que si possible est, tous ces noms partiaux soyent mis au loin et que
le seul nom de chrestien vive et regne es Eglises appellees reformees. [...] n faut se
maintenir contre les communs adversaires ».

Bien sur, Geneve n'est pas « la Rome reformee » et Calvin ne fut pas quelque
« Pape du Leman », pas plus que Luther ne fut celui « de Wittenberg ». Pourtant,
on constate encore une fois les interrelations qui unissent entre elles les Eglises
reformees, toutes cependant fortement attachees Ii leur autonomie puisque en
theologie calvinienne 1'Eglise, c'est d'abord une communaute locale! Au siecle ou
la papaute met en place un systeme romain resolument supranational, on ne peut
qu'assigner au protestantisme des horizons aussi vastes, etendus Ii l'Europe
entiere, de l'Ecosse a la Pologne et a la Hongrie.

Thierry .WANEGFFELEN.

Mino BERGAMO, La Science des saints. Le discours mystique au xnt' siede en
France. Pres. par Jacques LE BRUN. Grenoble, Jerome Millon, 1992.
13,3 x 21,3, 281 p., bibliogr.

Mino Bergamo (1956-1991) etudie Ie discours mystique du xvn' siecle francais,
entre son apogee et son declin. Le premier theme aborde est celui de la perte de
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soi, viennent ensuite les pratiques intertextuelles aI'oeuvre dans ces discours et le
langage des relations spatiales qui s'y articule, enfin sont envisages les differents
types de rapport que ce discours entretient avec le contexte culturel dans lequel il
est inscrit. Cette savante enquete de semiotique textuelle revendique comme
echantillon de base un corpus etroit, Il s'agit d'une « lecture passionnee x
d'reuvres spirituelles considerees comme determinantes et, en tout premier lieu,
de Jean-Joseph Surin. Mais l'auteur interroge si bien les documents sollicites, avec
une telle maitrise de la critique textuelle, que c'est le destin meme de cette
« science des saints» qui jaillit de ces savantes confrontations.

Comment cependant rendre compte a la fin du siecle de cet effacement de « la
sagesse des saints»? Pour M. Bergamo, Ie xvn" siecle s'eloigne progressivement
des valeurs de la mystique, en elaborant un discours ethique qui repose sur la loi
de l'echange : on notera ace propos une interessante interpretation du Tartuffe de
Moliere. La perfection chretienne du discours mystique n'a pas de place dans ce
nouveau systeme, bien plus elle en constitue une « subversion systematique».
Loin des regles ethico-economiques, la mystique demeure l'espace d'une trans
gression toujours recommencee. Louis XIV, Bossuet et le pape Innocent XII, en
condamnant Fenelon, entrainent la disparition d'une experience mystique qui
fonctionnait au-dela des lois de l'utile.

Monique Corrasr,

Raymond TRIBOULET, Gaston de Renty, 1611-1649, un homme de ce monde, un
homme de Dieu. Pref de Henri GOUHIER. Paris, Beauchesne, 1991. 15,5 x 24,
435 p.

La rencontre de Raymond Triboulet avec Gaston de Renty remonte all" heures
sombres de l'occupation allemande. Longtemps detoume de la recherche histo
rique", Raymond Triboulet n'a pourtantjamais totalement abandonne son heros.
On lui doit l'edition en 1978, chez Desclee de Brouwer, de la correspondance de
Renty. Il livre maintenant une excellente biographie, enrichie par cette intense fre
quentation et animee par une intelligente sympathie. Une premiere partie est
consacree a« l'homme de ce monde » : Renty, seigneur normand, est ne en 1611
a Beny-Bocage, Son education est conforme a celle de tout bon gentilhomme :
college de Navarre a Paris, Jesuites de Caen, puis de 1628 Ii 1630, il sejourne Ii
l'academie de Pierre de Hanniques emule de Pluvinel. Il se distingue alors par sa
passion pour les mathematiques, des ouvrages de cosmographie et de poliorce
tique viendront confirmer ce gout. Pourtant Renty ne conservera ni nostalgie pour
ce temps, ni meme estime pour cette formation aristoeratique qui met au coeur
« un feu infernal de vanite » (p. 44). Moins conventionnel intervient alors un epi-

9. Raymond TRIBOULET, Un Gaullistede la W, Paris, PIon, 1985, et, Un Ministredu gene
ral, Paris, PIon, 1985.
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sode de fuite du monde qui se confond avec une fugue de jeunesse, une « fugue
pieuse» selon l'expression de R. Triboulet. Renty souhaite se faire chartreux et
echappe a sa famille. Son pere soucieux du devenir du nom Ie rappelle a ses obli
gations et surveille de plus pres cet heritier divaguant. Renty se soumet. En 1631,
il participe aux Etats de Normandie; en 1634, il epouse Elisabeth de Balsac
d'Entragues, alliance brillante et avantageuse qui consolide l'assise mondaine de
la famille ; a partir de 1635, il participe ala guerre contre l'Espagne. Mais que l'on
ne s'y trompe pas, sa piete ne se dement jamais, et tout en accomplissant les
devoirs de son rang, il reste fidele a sa vocation profonde et se comporte en chre
tien exemplaire. Ainsi aux armees, illutte contre les duels et montre que l'on peut
« faire oraison l'epee au cOte» (p. 107). A la cour de Gaston d'Orleans, dont
R. Triboulet dresse un portrait original et flatteur, Renty est marque par Ie pere de
Condren qui Ie dirige. Sous cette influence, apres la mort de son pere (1638), en
douloureux conflit d'interet avec sa mere, il decide de suivre enfin sa voie, c'est
l'episode de « conversion»; au sein du monde, il devient « un homme de Dieu »,

Sa vocation demeure celle d'un laic, grand seigneur, marie et pere de cinq
enfants. Mais ce laic assure la direction de conscience de religieuses carmelites a la
demande de leurs superieurs, Henri Gouhier, dans la preface, souligne Ie carac
tere tout a fait exceptionnel de la chose. Mais Renty est egalement tourne vers
I'action, et celle-ci se confond avec l'oeuvre de la Compagnie du Saint Sacrement
fondee en 1627 par Ie duc de Ventadour et dans laquelle il est adrnis precisement
en 1639. Raymond Triboulet critique les historiens de la Compagnie et accuse de
parti pris R. Allier, auteur en 1902 de la fameuse Cabale des devots. II situe plus
justement l'entreprise en son temps, il n'y voit ni complot, ni obsession du secret,
mais la discretion pratique necessaire a l'efficacite lorsque l'on souhaite transcen
der les ordres et les etats, Loin de representer les interets ultramontains, la Com
pagnie, plutOt suspecte a Rome, beneficie au moins en ses premieres annees de la
bienveillance du pouvoir royal. Elle peut ainsi, et Renty en tout premier lieu, mili
ter dans tous les secteurs oil s'affirme la Reforme catholique, apostolat mission
naire (Canada), aide aux galeriens, soutien aux filles repenties et aux pauvres hon
teux, surveillance des compagnons. Renty, qui accorde une grande importance au
travail manuel, se signale par une particuliere vigilance en ce domaine. La bio
graphie se terrnine en apotheose, c'est I'ascension spirituelle de Renty. Celle-ci a
ete fortement influencee par ses relations avec le carmel de Beaune, en particulier
avec Marguerite du Saint Sacrement qui a propage la devotion a l'enfant Jesus.
Cette sensibilite est tres finement analysee (remarquons qu'a la fin du siecle Ie
culte du roi Jacques II se developpera dans les memes eaux). Mais Renty est ega
lement fascine par une mystique normande, Marie des Vallees, dirigee par le pere
Eudes. Sa sensibilite mystique semble tres feminine. Renty meurt pendant la
Fronde (1649) en reputation de saintete et fidele ala cour comme, semble-t-il, la
maiorite de la Compagnie, contrairement aux idees recues. Cette biographie spiri
tuelle presente le rare merite d'eclairer un itineraire personnel, de deCl'ite un
moment du sentiment religieux en s'inscrivant dans l'histoire au sens le plus glo
bal du terme.

Monique CoTIRET.
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John H. ELLIOTT, Richelieu et Olivares. Trad. de l'anglais Francoise KEARNS

FAURE. Paris, Presses universitaires de France, 1991. 15 x 22, 224 p. (« His
toires »).

Que l'on s'en accommode ou qu'on le deplore, la biographie est toujours soli
dement implantee dans le paysage editorial actue!. n y a d'ailleurs Iongtemps
qu'elle ne se limite plus Ii I'etude d'un personnage precis: elle est devenue un
mode de vulgarisation Ii part entiere, dont le but est maintenant de faire revivre
pour un large public toute une epoque dont Ie heros n'est plus que le pretexte. Or,
avec Richelieu et Olivares, publie pour la premiere fois en 1984et enfin traduit en
francais, John H. Elliott contribue Ii renouveler en profondeur l'approche bio
graphique.

D'abord en adoptant une demarche comparatiste. Le livre n'est plus centre,
meme artificiellement, sur un personnage quelque peu solitaire et souvent hors du
commun. En traitant de maniere Ii peu pres egale Richelieu et Olivares, en Ies
comparant terme Ii terme, J. H. Elliott choisit deliberement de limiter cette polari
sation. n montre que la personnalite de Richelieu, qui a longtemps fascine les his
toriens depuis Gabriel Hanotaux, n'est pas aussi exceptionnelle lorsque l'on veut
bien s'arreter un temps sur celle d'Olivares. Leurs formations intellectuelles
puisent aux memes sources, meme si Richelieu, grace Ii son evechede Lucon, s'est
dote d'une experience locale dont Olivares est depourvu. Leurs carrieres suivent
des itineraires paralleles : tous deux profitent des appuis qu'ils ont patiemment
entretenus Ii la cour et parviennent Ii gagner Ia confiance de leurs jeunes rois en
s'imposant comme leurs mentors, en faisant toute leur education politique, en les
guidant pas Ii pas tout en accaparant la realite du pouvoir. En France comme en
Espagne, ils annoncent la fin de l'ere des favoris - ces hommes toujours tres
controverses dont l'influence, parfois, relevait davantage de criteres affectifs que
de competences reelles, De plus, Richelieu et Olivares savent s'entourer d'une
clientele d'hommes snrs et devoues : non seulement quelques-uns de leurs plus
proches parents, mais aussi et surtout d'hommes prets Ii tout parce qu'i1s leur
doivent tout. Tous deux - Richelieupeut-etre plus qu'Olivares - connaissent en
outre tous Ies benefices politiques que l'on peut tirer d'un libelle bien ecrit et
habilement diffuse, qui permet de faconner et de controler une frange de I'opinion
publique. Enfin, dans les annees 1620, les deux ministres, chacun Ii leur maniere,
tentent de faire des reformes plus ou moins coherentes, surtout pour moderniser
la fiscalite, A cet egard, Olivares apparait comme celui des deux qui a Ie mieux
analyse les maux de son pays et les remedes necessaires, nest d'ailleurs tout Ii fait
interessant d'imaginer, comme Ie suggere J. H. Elliott, que Richelieu ait pu
emprunter Ii Olivares un projet de reforme du systeme militaire (p. 99).

Mais en 1629, I'affaire de Mantoue remet Ii vifle conflit lancinant qui oppose la
France et l'Espagne depuis Ie debut du xvr' siecle, En evoquant longuement cette
crise Ii travers Ie schema comparatiste qu'il s'est fixe depuis Ie debut de son
ouvrage, J. H. Elliott en restitue toute I'aeuite et surtout en fait un veritable tour
nant de I'histoire europeenne au xvn" sieele. En effet, en decidant d'intervenir Ii
Mantoue, Olivares est oblige d'abandonner toute idee de reforme pour se vouer Ii
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I'effort de guerre. Comme Richelieu, il est convaincu que l'affrontement anne
entre la France et l'Espagne est inevitable. Au cours des quelques annees qui
separent I'affaire de Mantoue de la declaration de guerre (1635), chacun des deux
ministres se consacre de plus en plus Ii la preparation de ce conflit. Pendant cette
periode, tous deux accroissent leur pouvoir et, paradoxalement, perdent petit Ii
petit leur liberte de maneeuvre, puisque toute leur energie n'est plus tendue que
vers la victoire qu'il faut necessairement remporter sur l'autre. C'est alors que l'on
aboutit au terme logique de cette etude: pourquoi Richelieu a-toil reussi, pour
quoi Olivares a-toil echoue ? En posant la question de facon aussi abrupte,
J. H. Elliott contribue encore une fois Ii renouveler le genre biographique. En
effet, il demontre que, malgre les qualites et les defauts de chaque ministre, la
guerre ne pouvait etre qu'un echec pour I'Espagne, ne serait-ce qu'en raison de
son incapacite financiere Ii mener le conflit sur deux fronts : contre la France et
contre les Provinces-Unies. Ce faisant, J. H. Elliott remet Ii leur juste place les
capacites personnelles des gouvernants, car il restitue en fin de compte toute
l'importance des structures administratives, fiscales, militaires sur lesquelles tout
homme d'Etat, quelles qu'en soient les competences, n'a qu'une prise Iimitee,

Ainsi, contrairement aux craintes qu'il enonce en introduction, J. H. Elliott n'a
pas ecrit « un Wimbledon historiographique» (p. 15) : il a donne toutes ses
lettres de noblesse Ii la biographie comparatiste tout en sachant relativiser Ie poids
reel des individualites face aux pesanteurs de leur temps.

Laurent BOURQUIN.

Perle BUGNION-SECRETAN, La Mere Angelique Amaud, 1591-1661. D'apres ses
ecrits. Abbesse et rejormauice de Port-Royal. Paris, Cerf, 1991. 14,5 x 23,5,
274 p. (« Histoire »).

Nos bibliotheques jansenistes viennent de s'enrichir recemment de quelques
titres importants qui concernent Pascal, sa pensee, son reuvre et l'influence qu'il a
eue sur les esprits de son temps. On songe Ii Pierre Magnard, Pascal, la cle du
chiffre, Paris, Ed. universitaires (« Philosophie europeenne »), 1991, reed. de
Nature et histoire dans l'apologetique de Pascal, Ire ed., Paris, Belles Lettres,
1975,Ii Antony McKenna, De Pascal Ii Voltaire, Oxford, The Voltaire Foundation,
1990, distribue en France par Universitas, et surtout au tome III des (Euvres
completes de Pascal editees par Jean Mesnard, qui comporte les « <Euvres
diverses, 1654-1657», c'est-a-dire les grands textes des annees de « conversion»,
les Provinciales, I'Entretien avec M. de Sacy, le Memorial, les Ecrits sur la grace...
Et ces ouvrages, s'ajoutant aux autres sur Pascal, ou MM. de Port-Royal, ou Saint
Cyran... finiraient par donner Ii penser que le jansenisme n'a ete qu'une affaire
d'hommes. Comme si Port-Royal n'avait pas ete d'abord un monastere de cister
ciennes.

C'est contre une telle impression qu'a voulu reagir Perle Bugnion-Secretan, Elle
a done reconstitue la biographie de la Mere Angelique Arnauld « d'apres ses
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ecrits ». Ce sont en effet trois sources qu'elle cite abondamment: la Relation
ecrite entre decembre 1654 et janvier 1655 dans l'edition de Louis Cognet, Rela
tion ecrite par la Mere Angelique sur Port-Royal, Paris, 1949, les Lettres de la
Reverende Mere Marie Angelique Arnauld, abbesse et reformatrice de Port-Royal,
3 vol., Utrecht, 1742-1744, enfin les Entretiens ou Conferences de la Reverende
Mere Angelique Arnauld, abbesse et reformatrice de Port-Royal, Bruxelles, 1757.
Le propos de l'auteur est clair: « peut-etre qu'apres tant d'historiens masculins,
depuis Sainte-Beuve y compris, il fallait une femme pour rappeler que c'etait une
femme qui avait reforme Port-Royal. »

Lorsqu'elle expose son dessein et sa demarche dans 1'« Introduction», l'auteur
fait montre d'une humilite toute janseniste : « sans recherches erudites, que
d'autres, je l'espere, seront peut-etre incites a poursuivre, avec un minimum de
commentaires et sans aucune pretention afaire ceuvre litteraire, j'ai essaye de faire
revivre la Mere Angelique essentiellement par la lecture attentive de ses ecrits »
(p. II). Elle a fait, a vrai dire, davantage, ainsi que Ie revele la « Bibliographie,
liste non exhaustive des sources citees ou consultees » des pages 241-247 : on y
repere 30 entrees (un seul manuscrit) sous la rubrique « XVlIe-XVIII

e siecle », et
90 entrees (dont 41 ouvrages parus depuis 1980) sous la rubrique « xrx'-xx' sie
cle ».

Perle Bugnion-Secretan a trouve la matiere a camper « une belle figure de
femme, austere, certes, femme de devoir, mais aussi toute petrie de charite, plus
humaine qu'elle ne le parait parfois. Et surtout femme de courage» (p. 10). Une
femme, enfin, qui ceuvre, a sa maniere, pour l'emancipation des femmes de son
temps. L'auteur ne manque pas de mettre en lumiere cet aspect, et se plait anous
presenter comment son heroine a libere les religieuses de Port-Royal de lajuridic
tion des moines de Citeaux, des proceduriers qui n'entendent rien a la reforme
monastique, en les placant sous celIe de l'archeveque de Paris, Jean-Francois de
Gondi, plus comprehensif (p. 49-50) et comment elle leur a donne « voix au cha
pitre», faisant du monastere pour elles « un espace de responsabilite et de
liberte » (p.97). II y a encore les fillettes pensionnaires de Port-Royal, qui
apprennent « des Meres et des maitresses de Port-Royal [...]Ie courage de s'affir
mer» et qui sont devenues ala suite de leurs etudes au monastere « des femmes
qui, face al'autorite de I'Eglise et face al'autorite du roi, ont renverse Ie mythe de
la faiblesse inherente aleur sexe » (p. 156). Enfin, va dans Ie meme sens Ie role de
veritable directeur de conscience qu'elle tient aupres de dames, la princesse de
Guemenee, Mme de Sable, la duchesse de Longueville ou Mme d'Aumont (p. 77
81), ou encore Marie de Gonzague, qui devient reine de Pologne en 1645-1646
(p. 85-93) : a toutes, elle enseigne la liberte chretienne au sein meme de cette
« captivite » qu'est leur etat d'epouse (p. 154).

La belle page consacree a la journee des Guichets du 19 septembre 1609 (Ia
Mere Angeliquen'a que dix-huit ans) permet al'auteur de mettre en place la dia
lectique soumission-liberation/revolte qu'elle percoit comme etant au fondement
de la pensee, du comportement et de la spiritualite de l'abbesse de Port-Royal.
Non sans finesse, elle presente en effet cet evenement comme « un acte a la fois
de volonte et d'obeissance [a la Regie dans toute sa severite], de resistance a
l'autorite du pere, symbole de toute autorite » (p. 27). Comme on n'a pas la l'un
des moindres traits du jansenisme francais, on est conduit a s'interroger sur
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l'influence reelle qu'a pu exercer Angelique Arnauld sur le mouvement tout
entier. Perle Bugnion-Secretan reproche Ii « trop d'historiens de Port-Royal [de
n'avoir pas] rendu Ii la Mere Angelique la voix qu'elle a tout de meme fait
entendre en son temps» (p. 59). Ces hommes « etaient-ils, ou sont-ils encore,
persuades que la femme dans l'Eglise ne peut avoir qu'une place en second rang,
sauf de rares exceptions»? Sous la question pointe assurement l'accusation.

La troisieme partie de son etude, « Temps des epreuves », cherche en effet Ii
montrer que la Mere Angelique a joue son role dans l'histoire mouvementee du
jansenisme, 1'« Emprisonnement de Saint-Cyran» (chap. xx), 1'« enjeu theolo
gique » qui pousse Ii « abattre Arnauld» (chap. XXI), 1'« enjeu politique » qui
entraine Ii « abattre Port-Royal» (chap. xxn), « Les Provinciales, Le Miracle de la
Sainte-Epine » (chap. XXIII)... Le contraste avec le « Temps du silence» qui a suivi
la mort de l'abbesse, Ii quoi est consacree la quatrieme partie du livre, n'en est que
renforce, L'auteur cite le commencement de la premiere lecon que Sainte-Beuve
donne Ii Lausanne en 1837: « L'histoire de Port-Royal peut etre divisee en trois
periodes : celIe de Francois de Sales, celIe de Zamet et celIe de Saint-Cyran»
(p. 229) pour stigmatiser la negligence des historiens dont « on aurait pu penser
[qu'ils] reconnaitraient Ii la Mere Angelique la place qui est la sienne au cceur de
l'histoire de Port-Royal». Les pages 229 Ii 234 (« Histoire et litterature »,
chap. XXVI) presentent l'inventaire de ceux, de Sainte-Beuve Ii Henri Gouhier,
auteur en 1986 d'un Pascal, conversion et apologetique, en passant par Monther
lant, le chanoine Cristiani ou Henri Bremond, qui ont presente une histoire du
jansenisme purement masculine, multipliant « les omissions et les inexactitudes »
(p.235). Pour l'auteur, autant qu'« au travers de Pascal et de Racine, par les
tableaux de Philippe de Champaigne, par les travaux des solitaires, meme par cer
tains livres des Petites Ecoles comme la Grammaire et la Logique», Port-Royal
survit dans la « lutte [menee] pour la defense d'un espace ou la conscience puisse
faire entendre sa voix, ou une minorite puisse vivre librement, dans la tolerance et
le respect de sa difference, une lutte menee par un monastere de femmes jusqu'a
son extinction par les "puissances", comme disait la Mere Angelique, en un
temps d'oppression des femmes et de pouvoir absolu de I'Eglise et du roi»
(p. 236). Le chapitre XXVII, « Perennite » (p. 235-239), qui clot cette biographie de
la Mere Angelique cherche Ii le demontrer,

On aurait pu evoquer, egalement, tout ce qui temoigne de l'ambigulte du rap
port au siecle dans l'histoire de Port-Royal, le monastere et le mouvement : la
strategie familiale qui ne s'arrete pas avec les manoeuvres qui ont fait de la petite
Jacqueline Arnauld la Mere Angelique, abbesse de Port-Royal - le jansenisme
est aussi une affaire de familIes, les Arnauld, les Marion, les Lemaitre, les Pascal y
tenant un role de premier plan (p. 34-35) ; le jeu des amities et des clienteles qui a
ses consequences sur I'histoire du jansenisme (p. 61-62); le probleme de l'argent
- aceeptera-t-on telle novice richement dotee mais de laquelle on pressent la fai
blesse de la vocation? La reponse n'est pas toujours negative (p.41 et 99·100).
On a prefere souligner l'intention de l'auteur qui sous-tend tout son travail. Le
lecteur sera peut titre surpris par ce livre ou a ete mise en oeuvre une histoire tres
engagee, et Ii coup sur partage entre l'interet que presente la consultation de ce
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dossier bien etaye et l'irritation devant les perspectives feministes dont l'outrance
lui paraitra bien obsolete.

Thierry WANEGFFELEN.

Jean LESAULNIER, Port-Royal insolite. Ed. critique du Recueil des chases diverses.
Paris, Klincksieck, 1992. 16,3 x 25, 932 p.

Sous Ie titre general Port-Royal, les editions Klincksieck proposent des publica
tions savantes de documents issus des milieux jansenistes, Jean Lesaulnier inau
gure brillamment la serie avec ce Port-Royal insolite vu a partir du Recueil des
chases diverses. Ce manuscrlt est constitue de I 460 passages differents et d'ine
gales longueurs. II aborde sans ordre apparent tous les sujets possibles, rumeurs
de la cour, vie quotidienne des Parisiens, maladies des hommes en vue, mais sur
tout les multiples domaines de la vie savante et, en tout premier lieu, les questions
religieuses, editions, traductions et interpretations de la Bible et des Peres.

Le Recueil a ete lu et utilise depuis des decennies par les historiens du XVII
e sie

de car il livre sur Pascal, La Fontaine, Arnauld, Bossuet, Richard Simon et bien
d'autres des renseignements de grand interet. Mais, pour la premiere fois, la tache
immense de Jean Lesaulnier permet de depasser ces lectures fragmentees et resti
tue, sinon l'original (a jamais perdu ?), du moins Ie texte dans sa totalite et dans
son deroulement reel. C'est tout l'univers intellectuel, I'outillage mental des
hommes du XVII

e siecle qui surgissent ainsi de ces notes ponctuelles, de ces echos
de voix du passe, avec Ie charme impromptu du vivant. Des references precises
permettent de situer la redaction originale du Recueil entre 1670 et 1671, meme si
des notes probablement surajoutees abordent des evenements legerement peste
rieurs.

Mais qui est I'auteur de ce document? Cette recherche a mobilise bien des
energies. Des 1949, Jean Orcibal en avait identifie Ie terreau : iI reconnaissait dans
ces propos des conversations tenues dans les salons des Liancourt en Beauvaisis
ou aParis. Jean Mesnard, en 1964, suggerait comme auteur, non du manuscrit lui
meme, mais de l'original dont iI s'inspire, Ie chanoine de Senlis, ami des Lian
court, Jean Deslyons. Jean Lesaulnier demontre cette hypothese avec une rigueur
qui emporte la conviction. II reussit egalement a reconstituer, a partir des nom
breuses personnalites evoquees dans Ie Recueil, les reseaux de solidarite determi
nants dans la diffusion du jansenisme, Nous retrouvons bien sur les familiers des
Liancourt, tout comme de composites « amis et relations du dehors », Mais sur
tout, source de premiere importance, Ie Recueil dresse « un tour d'horizon des
dioceses dans lesquels les amis de Port-Royal exercent des fonctions ecclesiales »
(p. 98). C'est ainsi que, de Beauvais a Alet, Angers, Pamiers, Boulogne, Reims,
Comminges, Tournai, Chalons, Meaux, Orleans, Agde, Laon ..., nous faisons Ie
tour de l'influence de Port-Royal. Nous voyons essaimer une spiritualite, rayon
ner, a partir d'une paroisse ou d'un seminaire, amities et fidelites qui ne se
dementiront pas dans l'epreuve. La dimension humaine se trouve ainsi restituee et
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permet de nuancer la vision traditionnelle d'un mouvement tragique, solennel et
fige. D'ou Ie titre bien merite de Port-Royal insolite.

Monique COlTRET.

Bruno NEYEU, L'Erreur et son juge. Remarques sur les censures doctrinales al'epo
que modeme. Naples, Bibliopolis, 1993. 15,2 x 22,5,758 p. (« Istituto italiano
per gli studi filosofici », serie Studi, XII).

Bossuet avait legue a la posterite ses Variations des eglises protestantes,
B. Neveu s'attache, pour sa part, adegager les « evolutions» de l'Eglise romaine
(p. 81). On enoncera, chemin faisant, en une formule saisissante, ce « leurre de la
coincidence» entre Ie present et Ie passe, le « sens de l'auteur, le sens du texte et
sa reception» qui guette toute hermeneutique (p. 137). Ainsi la lecture, fallacieuse
selon l'auteur, que Ie jansenisme efIectue de saint Augustin renvoie-t-elle a une
vision ahistorique de l'Eglise qui postule une continuite, une identite entre des
epoques dissemblables, Ie ... siecle de l'eveque d'Hippone et notre xvn"siecle
francais ou batave. Comme l'aurait dit Michel de Certeau, frequemment cite en
ces pages, il ne faut pas confondre Ie lieu « d'ou l'on parle », et Ie moment dont il
est parle. Mais ce proces ne vaut-il que pour le seul jansenisme ? Bruno Neveu
reconnait bien (p.757) que les « esprits du xvn"siecle » etaient, dans leur
ensemble, « peu enclins aadmettre l'existence de faits dogmatiques que la tradi
tion devoilerait progressivement »,

La catholieite que decrit l'ouvrage est avant tout romaine, romaine par hantise
du gallicanisme pourrait-on dire. Mais la preeminence de Rome, sa suprematie ne
sont pas exclusifs d'un detour discret par Oxford, et par l'enseignement du cardi
nal Newman, prompt a conjuguer tradition et historicite, eternite et evolution.
Dans son plaidoyer final pour l'infaillibilite pontificale, qui permet le devoilement
du « sens dogmatique » aux « yeux de feu de l'organe de la foi » (p. 756-757),
l'auteur semble admettre une « evolution dans la presentation du depot revele, et
par-la un role particulier confie au magistere ».

Dans son architecture meme, ce livre foisonnant reproduit cette exigence pro
blematique : concilier la fugacite des references et I'eternite des propositions. « Le
travail d'interpretation n'est jamais acheve, note la conclusion, la tache de l'her
meneutique juridique est de concilier hier et aujourd'hui » (p. 750). Cinq cha
pitres rythment, plus qu'ils n'enferment, la reflexion : Vestigia, Antiquitas redux,
Ars censoria, Pervigil argus, Sensus et sententia.

Le premier chapitre dresse un vaste panorama de l'outillage conceptuel que
l'Antiquite, mais aussi Ie Moyen Age, ont legue al'Eglise tridentine. Le souci de
l'heresie est une constante - tout comme l'affirmation de l'orthodoxie. S'il admet
le role de l'heresie dans la fixation formelle du dogme, l'auteur refuse cependant
toute anteriorite de l'erreur sur la verite: « L'orthodoxie jouit d'une existence dis"
tincte, autonome, fondee sur sa nature riche et diverse. Elle a priorite sur l'here
sie » (p.41).
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Le chapitre 2 montre la complementarite de la Tradition et de l'Ecriture, mais
pour preciser qu'il s'agit en fait de « deux ensembles de meme nature transmis
sous des formes differentes », tout en constituant «deux modes gemellaires
d'expression contenant chacun en plenitude la Revelation» (p. 130). II refuse
egalement l'identification terme aterme de l'aventure de la Reforme et de l'impri
merie, en notant finement, qu'a s'en tenir a la production imprimee, « Rome est
[...] une autre Geneve » (p. 142). De meme, l'auteur rend-il aRome ce qu'il prend
aJansenius, suspecte de faire de « saint Augustin l'interprete de la foi de I'Eglise
et non de l'Eglise l'interprete de saint Augustin» (p. 180).

Le chapitre 3 distingue nettement Ie travail interpretatif de I'Eglise de la simple
erudition des « antiquaires ». II convient d'admettre la « perpetuelle reecriture du
dogme» par le pontificat (p. 240). Cet aggiornamento permanent n'empeche
cependant pas Bruno Neveu de decocher quelques fleches a I'adresse des catho
Iiques actuels: « Une nouvelle evolution se produit [...]. On voit apparaitre une
heresie latente [...] Implicite, insidieuse, "cryptogamique", elle est celIe de catho
Iiques qui sont des heretiques al'interieur de I'Eglise, et n'ont pas l'intention d'en
sortir» (p. 751-752).

« Quel parcours conduit de l'apprehension du texte theologique a la cen
sure?», se demande Ie chapitre 5 (p. 384). L'Eglise romaine utilise tour a tour
1'« attirail scolaire» de la saine correction (contre les jansenistes) et 1'« appareil
guerrier» (contre les protestants). L'Eglise est une mere rigoureuse qui chiitie ces
figures de mauvaises femmes que sont l'heresie - « vieille hideuse vomissant une
flamme empoisonnee, [...]les cheveux epars comme les opinions perverses, le
corps nu en signe d'impudicite morale» - ou l'erreur - « mulierculae dog
matisantes, affublees de besicles et de bonnets carres, theologastres femelles plus
ridicules qu'effrayantes » (p. 383). Cet extraordinaire commentaire iconogra
phique constitue l'un des sommets du livre, tout comme l'admirable mise au point
sur la « constellation semantique actor, auctor, auctoritas» (p. 505 sq.). La rela
tion litteraire entre l'homme et l'ceuvre, I'enonciation et l'enonce se modifie a la
fin du xvnr' siecle - reconnaissance de la propriete litteraire en 1793.

L'auteur que cerne la censure romaine n'est pas l'individu singulier, cet etre de
passion et d'emotion auquel nous a accoutumes le romantisme. Non, reprenant
les interrogations de Marc Fumaroli sur la res literaria, Bruno Neveu etablit une
distinction entre l'individu et l'auteur : « Jansenius, Fenelon, n'ont pas ete juges
comme personnes ni taxes par I'Eglise d'heresie ou d'attachement suspect.
L'auteur, le moi de papier, est seul en cause» (p. 510). L'ecrivain de la premiere
modernite ne se confond done guere avec l'auteur romantique. Pas plus du reste
qu'avec l'auteur medieval - auquel Bruno Neveu a consacre des pages tout aussi
remarquables dans son chapitre 2 : « La composition et la propriete litteraire
tendent ademeurer collectives, cumulatives plutot. On ecrit avec tous ceux qui ont
ecrit avant soi, on recherche l'emprunt, on se plie a l'imitation, on se soucie peu
d'affirmer son identite. II suffit d'etre un anneau dans la chaine de la transmis
sion» (p. 134). L'auteur, ici, vaut par les autorites qui jalonnent son texte;
l'auteur romantique, lui, est acteur. L'auteur modeme se situe ala charniere de ces
trois modes: auctor, actor, auctoritas...

D'une grande originalite, ce monument d'erudition et de rigueur constitue a
bien des egards une somme inimitable. La modestie du ton n'empeche pas la ful-
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gurance de l'intuition. Palimpseste ou cenotaphe, cet hommage rendu Ii une cen
sure doctrinale qui n'est plus a le merite de temoigner, quand bien meme on n'en
partagerait pas la nostalgie, des fulminations qui se sont tues - ou peu s'en faut.

Bernard et Monique COTIRET.

Gilles DEREGNAUCOURT, De Fenelon a fa Revolution: le clerge paroissial de
l'archeveche de Cambrai. Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires de Lille,
1991. 16 x 24, 434 p., bibliogr.

L'ouvrage, tire de la these de l'auteur soutenue en 1988, se propose de retracer,
dans tous ses aspects - religieux, sociologique, intellectuel, ideologique - ce
que fut le clerge paroissial du diocese entre deux tournants majeurs de son his
toire : la profonde et radicale remise en ordre de la contre-reforme et le schisme
resultant du serment de 1791. Comment est-on passe, en deux siecles a peine,
d'une region tres touchee par le protestantisme Ii ce veritable vivierde pretres que
constitue le departement du Nord au XIX" siecle ? Seul le renouveau religieux issu
de la Reforme catholique peut expliquer cette mutation.

Le diocese de Cambrai, ne, au plus fort des troubles du XVI" siecle, de la volonte
de creer une « frontiere de christianisation tridentine », releve, durant presque
tout le XVIII" siecle encore, d'une double souverainete politique. Riche en hommes
et foisonnant d'activites variees, tres urbanise deja, il est domine par une Eglise
que l'on dit riche et puissante - elle possede 40 % du sol. Le clerge paroissial, au
contact des fideles autant que de la hierarchie, constitue l'objet ideal d'une etude
de la vie religieuse.

Gilles Deregnaucourt mene celle-ci en trois temps, conduisant le lecteur a
suivre le cheminement des pretres : il evoque successivement le recrutement sacer
dotal, la formation des pretres et le ministere paroissial.

La premiere partie, fondee sur des sources variees - notamment le Status
generalis de 1716, divers etats du clerge, mais aussi plus de 2500 titres patrimo
niaux - remet en cause, pour le diocese, la notion de recul des vocations au
XVIII" siecle, Le taux d'encadrement des fideles, s'il flechit legerement apres 1760,
n'en demeure pas moins excellent: un ecclesiastique pour 110 Ii 130 habitants Ii la
fin de l'Ancien Regime, il est encore permis de parler de « plethore clericale »,
Toutes les parties du diocese sont fecondes en vocations, mais, autre trait original,
la campagne est nettement plus pourvoyeuse de pretres que les villes dans une
region pourtant tres urbanisee. L'etude de l'origine sociale du clerge offre aussi
des resultats surprenants : si les clercs sont issus, comme partout, de milieux favo
rises, bien au-dela du seuil d'independance economique defini par les historiens,
leurs familles exercent surtout des activites de production, agricole notamment.
L'auteur y decele un trait d'arehaisme dans un diocese en mutation socio
economique,

L'abondance des vocations clericales s'explique en partie par une culture reli
gieuse speeifique, reconciliant le catholicisme post-tridentin et la religion popu-
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laire, ainsi que par un niveau d'alphabetisation tres eleve (la cartographie des
vocations recouvre largement celIe du recrutement des pretres), Elle se double
d'un systeme de formation fort efficace, qui constitue l'objet de la seconde partie
- sans doute la plus passionnante - de l'ouvrage.

Du college au seminaire, il ne faut pas moins de treize ans d'etudes, en
moyenne, pour devenir pretre, Les humanites, oil l'on apprend surtout a s'expri
mer en francais et en latin, sont suivies de deux annees de philosophie a l'Univer
site de Douai ou de Louvain, puis de trois ou quatre ans de theologie, Munis de
cette formation theorique restant d'une grande orthodoxie doctrinale, les aspi
rants au sacerdoce sont admis au seminaire diocesain oil ils recoivent un enseigne
ment separe, specifique, visant ales preparer a leur ministere. L'inventaire de la
bibliotheque du seminaire se signale par l'absence d'ouvrages recents et montre a
l'evidence qu'il s'agissait plus de modeler un clerge soumis et efficace que de le
rendre capable d'une veritable reflexion theologique. Le modele propose, « defi
nitif et intemporel », est celui de l'Eglise tridentine.

De meme, la discipline imposee aux seminaristes, que l'auteur, apres l'avoir
decrite, qualifie de « dressage », leur inculque les vertus d'humilite, d'obeissance,
de soumission a la volonte divine, qui les rendront aptes a exercer leur activite
future.

La troisieme partie (« Les pretres de paroisse, les hommes et Dieu ») permet
d'entrevoir le resultat de ce systeme de formation. A leur sortie du seminaire, les
pretres doivent encore justifier d'un revenu assure par leur famille - Ie fameux
titre patrimonial - et passer quelques annees comme vicaires avant de pouvoir se
presenter au concours qui les munira d'un benefice. Ce systeme de recrutement,
voulu par Ie concile de Trente, permet a l'eveque de detourner Ie systeme benefi
cial, d'eviter Ie clientelisme et d'assurer une grande stabilite dans les cures. n se
traduit par un lige eleve des cures: en 1776, un cure sur dix seulement a moins de
quarante ans.

Une fois munis de leurs benefices, les cures peuvent jouir, dans leur majorite,
d'une situation materielle confortable : 950 a 1 200 livres de revenu annuel, en
moyenne. Contrairement au siecle precedent, oil le clerge paroissial etait loin
d'etre irreprochable, les deviances jugees a I'officialite sont relativement rares, ce
qui temoigne du sucres de la moralisation voulue par les eveques. Au dire de leurs
doyens, le comportement des cures evoque souvent l'ideal du « bon pretre », tel
que l'a defini l'ecole francaise de spiritualite, Pieux, soumis, prudents, s'acquittant
bien de leurs taches pastorales, ils offrent aux fideles un modele a imiter. Peu tou
ches par le jansenisme, ils ne sont guere tentes, a la fin du siecle, par Ie richerisme.
Leur esprit revendicatif ne s'exprime qu'a l'occasion de proces contre les gros
decirnateurs.

On comprend des lors que ce clerge si sage, si soumis et, bien que fort instruit,
si etranger aux idees des Lumieres, n'opte que rarement, en 1791, pour l'Eglise
constitutionnelle : la nouvelle conception du pretre qu'elle propose est aux anti
podes du modele tridentin, celui du pretre separe des autres, qui prevaut encore,
on l'a vu, dans le diocese.

La lecture, au demeurant fort agreable, de cet ouvrage laisse l'impression d'un
clerge modele dans un diocese modele, grace a un systeme de formation et de
recrutement partieulierement efficace. L'etude se demarque de travaux paralleles
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sur d'autres dioceses par la diversite des sources utilisees : ici, pas de visites pasto
rales, mais des archives formant serie (titres patrimoniaux, registres de l'Officia
lite) heureusement croisees avec des documents plus particuliers (papiers de
I'econome du seminaire, journal du cure de Lessines...). Ses conclusions, par ail
leurs, amenent arevoir certaines idees revues telles que la baisse des vocations au
xvnr siecle, l'origine modeste du clerge paroissial ou son engagement dans la
Revolution.

Anne BONZON-LEIZEROVICI.


