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semble justiciable devant le << tribunal de l'histoire », si tribunal it y a. Ce sont les
mule et un tours de cette alchimie subtile, indispensable aux societes ainsi qu'aux
individus qui les composent, que les historiens devront comprendre et analyser,
sans commettre — chose difficile — trop de contresens sur ces tours de magie
dont les causes ou les ingredients nous echappent trop souvent.

Si l'image de par sa nature represente un relais essentiel dans la constitution
des grands mythes de l'histoire de France et dans la < memoire o patriotique, ce
pourquoi les historiens se penchent avec attention sur les illustrations des livres
scolaires, analysent ('evolution de Ia representation de scenes ou de personnages
Iles de cette mythologie, it ne faut pas mesurer l'importance d'un mythe a
l'importance de la production iconographique qu'il aura suscitee. Au cours de ce
colloque a ete mise en lumiere la faiblesse de la filmographie touchant toutes les
periodes de Ia Revolution francaise ; a l'inverse, on a pu constater qu'une image

manquante » comme celle de la peinture antique disparue a pu jouer un role
considerable au xvlue siecle dans les debats entre Antiques et Modernes, obli-
geant les Modernes a se definir par rapport a un modele d'autant plus parfait qu'il
n'etait connu que par les textes et qu'il avait ete reconstitue, fantasme, hallucine.

Il n'est pas question de retranscrire dans un compte rendu succinct la
complexite des methodes sur lesquelles les auteurs s'etendent plus ou moins
longuement, le lecteur aura trouve dans ces quelques lignes, je I'espere, 1'envie de
recourir aux textes et de se plonger dans ces communications ou it trouvera
amplement matiere a reflexion. Nous conclurons avec J. R. Louvet : < Symptomes
d'une facette du developpement de l'historiographie actuelle, les travaux sur les
images ouvrent de nouveaux champs d'etudes sans encore titre novateurs. Its
marquent un commencement dont ces textes donnent un indice, une sorte d'acte
de naissance multiplie.

Mireille GUEISSAZ.

EXPRESSIONS DU RELICIEUX

Herve MARTIN, Le Metier de predicateur a la fin du Moyen Age: 1350-1520. Paris,
Cerf, 1988. 14,5 x 24, 720 p. (<< Histoire o).

En ces temps d'explosion planetaire des moyens de communication, it n'est pas
etonnant de voir l'historien decrire Ie milieu des gens de la parole, decrypter leur
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message et &valuer son impact. Ce qui est plus extraordinaire, c'est le choix de
cette periode, longtemps mat aimee, volontiers ressentie comme decadente, qui
nous semble aujourd'hui si proche dans son malaise et ses quetes. Cet ouvrage est
la version reduite d'une these de doctorat es lettres exemplaire, dont le dbfi
consistait a decrire sur deux siecles l'activite de 1947 predicateurs attestes et de
849 locuteurs probables dans la France septentrionale.

Cette activite a tres vite ete ac caparee par les mendiants, specialement les
Franciscains, les premiers a avoir compris les regles de la communication en
milieu urbain. Avec leurs grands rivaux dominicains, ils arrivent a un quasi-
monopole de la predication au xv° siècle. Its exercent alors un veritable metier,
qui requiert une longue preparation intellectuelle et pratique, et la soumission a
une discipline sociale, aux regles proches de celles des corporations. Pour la
premiere fois, nous possedons une sociologic de ces professionnels de la parole,
plus ou moins celebres, qui quadrillent le pays et savent imposer leur savoir-faire
a des foules urbaines avides de rhetorique et de theatre. Un public exigeant, de
plus en plus qualifie, sachant juger a la fois la science et l'eloquence, volontiers
nombriliste, desireux d'entendre parler de lui-meme et de sa conversion, fiit-ce au
prix de quelques verites desagreables.

L'etude classique de sociologic est completee par une epoustoufante et plus
difficile analyse du discours, a travers 770 sermons, dont la moitie en latin et les
trois quarts manuscrits. La lexicologie, la semantique structurale et l'analyse de
contenu, celle de 1'appareil formel de 1'enonciation enfin, conduisent a quantite
de conclusions nouvelles et surprenantes sur Ie paysage mental de la fin du Moyen
Age. Dans cette construction scolaire qu'est le commun des sermons, la Bible
sourd de partout; elle est une reference a la fois litterale et morale tout a fait
fondamentale, n'en deplaise aux detracteurs des siecles suivants. Mais il est vrai
qu'il s'agit d'une Bible en miettes, allegorisee, reinterpretee et glosee, alors que
I'Humanisme redecouvre justement l'emotion vigoureuse du recours aux textes
primitifs. Le sens simple et immediat est trop souvent court-circuit&, pour la plus
grande joie des masses avides de bons mots, mais a la deception grandissante des
elites qui commencent a vouloir aborder le texte lui-meme.

Ces sermons, passablement rebarbatifs pour nous, s'inscrivent dans des struc-
tures mentales qui les rendent parfaitement efficaces dans la culture urbaine de
leur temps. Its tendent parfois a la cuistrerie, a la langue de bois meme ; ils
martelent et rabachent une foi uniforme et une morale coherente, qui sont des
elements de l'unanimite communautaire. Its transmettent un catechisme elemen-
taire, its mettent a la mode des pratiques de devotion; ils diffusent surtout une
morale rigoriste, car il faut bien eduquer a la confession annuelle, dont la mise en
place est la grande aventure de l'Eglise de cc temps.

La derive metaphorique etait alors fatale. Elle etait rendue necessaire par la
tache assignee aux predicateurs de decrire une pence theologique sous les traits
d'une pens&& concrete. On peut regretter I'absence d'une etude de ('adaptation
des sermons aux courants theologiques dominants, qui conditionnent malgre tout
1'espace du croyable. Mais it est vrai que meme une these d'ancien regime ne peut
tout voir, sous peine de devenir un monstre. L'etude technique permet cependant
d'observer 1'etrange travail alchimique de la metaphore, qui rend possible tout un
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jeu de correspondances entre naturel et surnaturel, corporel et mental, intemporel
et historique.

Cette derive n'a nullement empeche la poursuite du succes des exempla
rassembles par les generations precedentes. Mais ceux-ci ne se renouvellent plus
a la fin du Moyen Age. Leurs sortilbges servent toujours a faire rire, faire voir, faire
r@ver, faire dire; bref, a rendre le discours efficace a l'aide de recettes eprouvees.
Il est bien difficile de savoir jusqu'a quel point va leur reussite, car nous ne
saurons jamais sonder les reins et les coeurs. Mais ceux-ci temoignent au moins
de la realite et du succes mediatique d'une pastorale de masse.

Les pr&dicateurs ont, en effet, su s'adapter aux temps et aux lieux, aux publics
et a leur langue, au moins en ville. Une certaine lassitude se fait cependant jour
au debut du XVIe siecle; trop longtemps abreuves d'une rhetorique aux effets trop
attendus, quelques croyants sont en quete d'emotions nouvelles. Les predicateurs
se trouvent contraints de chercher d'autres bases d'expression. L'aventure de la
Reforme protestante et celle de la Contre-Reforme sont inscrites dans ce defi de
la transmission du christianisme dans de nouveaux mots.

Nicole LEMAITRE.

Nicole LEMAITRE, Le Rouergue flamboyant. Le clerge et les fideles du diocese de
Rodez, 1417-1563. PrK Jean DELUMEAU. Paris, Cerf, 1988. 15 x 24, 658 p.
(<< Histoire »).

Nicole Lemaitre apporte, dans Le Rouergue flamboyant, une contribution
majeure a I'histoire religieuse de Ia France, justement recompensee par le prix du

jeune historien » que lui a decerne Notre Histoire et la 1' medaille des Anti-
quites (Academie des inscriptions et belles-lettres). Elie a, en effet, construit une
etude dense, tres informee, sur la vie religieuse du clerge et des laics dans
I'attachant Rouergue aux xve et XVIe siecles ; elle en restitue les aspects determi-
nants avec une sympathie chaleureuse, a partir d'une scrupuleuse analyse des
sources; Ia problematique innovante qui sous-tend cette these se revele, en effet,
par esprit de rigueur et modestie, sous des apparences de classicisme.

Ainsi Ie plan s'ouvre-t-il, dans la meilleure tradition de I'ecole historique
franr{aise, par un tableau geographique des dioceses de Rodez et de Vabres, et
s'articule en quatre sequences chronologiques destinees a faire ressortir ('evolution
de la societe clericale et des comportements religieux entre la fin de la guerre de
Cent Ans et le debut des guerres de religion. N. Lemaitre brise deliberement les
cadres chronologiques traditionnels et inadequats pour s'interroger sur la defini-
tion et ('apparition des phenomenes qui permettraient de distinguer I'Eglise et Ia
religion des < Temps Modernes o de celles du < Moyen Age o.

Une premiere partie expose les « Cadres herites >>. Les six eveques qui se
succedent sur le siege de Rodez, de Vital de Mauleon (1417-1429) au cardinal
Georges d'Armagnac (1530-1560), exercent leur ministere dans les structures
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ecclesiastiques definies aux XIII° et x[ve siecles. L'eveque de Rodez etait un
seigneur riche, exergant 1'autorite sur la cite de Rodez puis, apres 1530, les
pouvoirs comtaux. II controlait avec une tour episcopate importante, mais avec
peu d'officiers diocesains intermediaires, un clerge dont la situation bbnbficiale
etait caractbristique de la fin du Moyen Age (dissociation frequente entre le
titulaire et le desservant de la cure). L'autorite spirituelle de l'eveque n'a cesse, au
xiv° siècle, d'imposer la perspective de la reformatio in membris du clerge definie
par les statuts de 1289; les prelats ont veille a la regularite des services pastoraux
et lutte contre l'absenteisme.

Au xve siècle, un effort de rbforme tenace releve le diocese ravage par la guerre,
longtemps divise par le Grand Schisme, et realise la « construction d'une identite
religieuse rouergate >>. L'instrument essentiel de la reforme est la visite pastorale.
Sa repetition, son ampleur croissante, la meticulosite accrue des Ordonnances de
Georges de La Tour puis de Bertrand de Chalengon, ont assure un redressement
materiel significatif des lieux de culte, notamment des annexes. Un mobilier
liturgique restaure, des livres en suffisance, des revenus beneficiaux ameliores
assurent un cadre plus decent pour le culte que les eveques s'efforcent de plus en
plus de separer des occupations et comportements profanes. Les visiteurs s'inte-
ressent aux mceurs et a la religion des paroissiens; en revanche, la reforme du
clerge passe par un controle plus systematique des capacites a ]'entree en clerica-
ture et lors de ]'accession aux ordres. Cette reforme rencontre des limites dans la
non-residence des cures, dans le concubinage qui parait toucher 20 % des pretres,
meme si la communaute villageoise, de connivence avec ses pasteurs, etouffe
quelquefois le scandale. Dans ]'ensemble, c'est un clerge en net progres de
connaissance, de dignite et de zele pastoral que rencontre, au debut du xvie siècle,
le nouvel eveque Francois d'Estaing.

N. Lemaitre consacre un grand tiers de son etude a I'episcopat de ce prelat
(1504-1530). Elle dresse un bilan de la vie religieuse et de I'etat du clerge au debut
des « temps modernes ». C'est le temps de « l'Enracinement », de l'identite
renforcee du clerge recrute en majorite dans son propre diocese, qui s'incarne
dans l'image du prelat, grand seigneur local, doux, affable, dont les visites
confirment la capacite de proximite avec les fideles. Mais N. Lemaitre donne de
Francois d'Estaing un portrait debarrasse de ses a douceurs hagiographiques
post-tridentines, restitue Ia figure plus forte et contrastee d'un eveque sincerement
reformateur mais sourcilleux sur les prerogatives et droits de sa fonction, desireux
d'accroitre la conscience du sacre dans une liturgie plus belle. Mais it est
incapable de concevoir un remede efficace contre le cumul et l'absenteisme.
L'augmentation des revenus des benefices permet en effet d'assurer la subsistance
d'un pretre suppleant le cure et contrdle dans ses capacites au moment de
]'ordination. Cependant, la multiplication des communautes de pretres-filleuls nes
dans la paroisse limite ]'effort de contrble, car elles s'organisent sans licence
episcopale.

Au cceur de la societe laique rurale, comme au rein de ces confreries de pretres
qui en sont ]'expression la plus proche dans le clerge, se discernent les premieres
inflexions de comportement qui annoncent une devotion plus depouillee et
personnelle; ils sont des signes tenus dans une structure religieuse homogene



COMPTES RENDUS	 519

mise en place au cours des siecles precedents. Le culte des reliques, le rituel des
morts organises autour de ('accumulation des suffrages des vivants, les confrbries
religieuses ordonnent une piece communautaire et sociale que la mort n'inter-
rompt pas. Ce qui change est une conscience plus forte du sacre induisant des
attitudes formelles de respect et de respectabilite. Communautes de pretres et
confreries de laIcs abandonnent apres 1530 la convivialite du banquet. Le culte
marial reste discret, celui de I'Eucharistie connait une intensite nouvelle. Les legs
testamentaires expriment une nouvelle approche de la pauvretb : au pauvre de
Dieu, intercesseur ideal, succede le pauvre vertueux, dont la dignite est definie par
le testateur.

A peine epanouie, cette identite est menacee par ('apparition de la Reforme
protestante que le fastueux cardinal d'Armagnac, protege de Marguerite de
Navarre, figure du prelat romain et humaniste, trop peu resident dans son diocese,
est incapable de prevenir. Une petite minorite de pretres, fortement proteges,
lancee dans une course effrenee aux benefices, est seule passee au travers des
prescriptions canoniques en general mieux respectees que sous Francois d'Es-
taing : voici une nouvelle demonstration que la diffusion du protestantisme ne
peut s'expliquer seulement par la protestation contre les abus du clerge devenu
indigne. Cependant, ('ideal gersonien du pretre, publie avec les statuts (1552), est
devenu anachronique; le controle insuffisant des collations ne peut compenser la
surveillance des libraires qui s'installent en Rouergue et des livres d'inspiration
lutherienne qui y circulent. En 1554, des communautes protestantes sont organi-
sees a Villefranche, Millau, Sauveterre et dans les campagnes des marges sud et
ouest du diocese. Le ralliement des autorites consulaires de Millau explique ici le
succes durable du calvinisme, diffuse parmi les artisans et les marchands, tandis
que la brutalite des seigneurs huguenots de Villefranche determine une reaction
catholique encore plus sanglante; Rodez, ville d'hommes de loi et de clercs, s'est
au contraire definitivement fermee aux protestants. Les « bastions » sont fixes
avant que n'eclatent les Guerres de religion.

La variete des problemes abordes par N. Lemaitre, le volume d'informations
fourni par un abondant depouillement de sources sont completes par un dossier
de 20 planches photographiques, 59 cartes, 9 graphiques et 76 tableaux statisti-
ques; on regrettera que la rapidite de publication de la these n'ait pas permis a
l'auteur de reviser la mise en page des tableaux, dont la lecture manque parfois
de clarte, et qui se trouvent souvent en discordance avec les renvois du texte.
Quelle que soit l'ampleur du sujet, it imposait des choix; certaines affirmations
suscitent, par consequent, chez le lecteur quelques reactions (dans une perspective

medieviste >>) ou des souhaits d'eclairages complementaires. Ainsi, le role
attribue a la guerre de Cent Ans pour expliquer l'absence en Rouergue de pretres
originaires de Guyenne et de Poitou (p. 170) laisse quelque peu perplexe, alors
que des clercs sont venus de Gascogne, pourtant egalement sous domination

anglaise >>. Le formulaire du testament de Guillaume Bares (p. 338) evoquant au
milieu du Xve siecle le jugement personnel a l'heure incertaine de la mort parait
s'accorder aver la spiritualite des Artes Moriendi; peut-titre, sous benefice de
connaitre sa teneur integrale, nest-il precoce que par la reference a saint Paul et
saint Mathieu... Le « geste medieval >>, evoque p. 341, consistant a We mis sur le



520	 REVUE DE SYNTHESE : IV° S. N'' 3-4, JUILLET-DECEMBRE 1989

brancard des pauvres », est sans doute une coutume rouergate ? Nous n'avons
jamais rencontre cette pratique, par exemple, dans de nombreux testaments
italiens contemporains.

Deux sources evoquees par I'auteur auraient merite sans doute une etude plus
detaillee. A propos de 1'enquete de 1504 sur ('election episcopale de Francois
d'Estaing, premier document hagiographique sur le prelat (p. 265-266)
N. Lemaitre n'a pas confronts les stereotypes qu'elle a releves a d'autres

images » de saints eveques qui auraient montre la tradition a laquelle les clercs
du debut du xvie siècle cherchaient a se rattacher. De meme, un recueil de
sermons est simplement mentionne (p. 330) sans que les themes principaux qu'il
contient soient seulement evoques. L'etude approfondie de ces textes destines a
l'edification des fideles revelerait peut-titre des indices sur la transmission des
idees, aux lisieres de l'orthodoxie religieuse dans la periode comprise entre 1467
(derniere manifestation « heretique » liee au Schisme) et 1530 (apparition de la
Rbforme), au cours de laquelle le flu des convictions religieuses en marge de
('organisation ecclesiale se perd.

D'autres contributions de N. Lemaitre repondront sans doute a ces interroga-
tions, completant la perception convaincante que I'auteur donne de la chretiente
rouergate. Elie y est parvenue grace a une parfaite maitrise des techniques
d'investigation les plus modernes. Elie a su eviter la fascination qu'elles engen-
drent parfois chez l'historien : ainsi I'informatique, qui permet de reconnaitre la
composition et ('analyse factorielle des revenus beneficiaux ; ainsi I'anthropologie,
dans le domaine ou se deploie, avec plus d'aisance, son analyse des attitudes
religieuses. En moderniste qui connait la valeur des donnees serielles et sait
combien peuvent titre fragiles les conclusions baties sur des faits isoles et des
documents spars, elle a su eviter le primat du singulier mental ou anthropolo-
gique. En temoignent la grande prudence methodologique dont elle fait preuve
face aux formulaires des testaments, et toutes les fortes pages qui montrent que
la cohesion socio-religieuse entre les pretres et les fideles etait un « rempart >>,
plus efficace contre les idees de la Refonne que le degre de formation religieuse
des clercs. Telle, egalement, l'etude qui souligne la densite des liens entre les
families et leurs morts dans la ruralite montagnarde du Rouergue. Jusqu'a la fin
du xv° siècle, le choix de sepulture etait guide par une logique lignagere (la tombe
des parents plutot que Ia paroisse), 1'enterrement dans 1'eglise exceptionnel.
N. Lemaitre verse ainsi une piece importante au dossier de preuves (on en
trouverait de nombreuses, semblables, en Italie) qui relativisent l'idee de 1'effon-
drement des structures sociales, le dbracinement des populations et la montee de
l'individualisme a la fin du Moyen Age. Les observations contraires de J. Chiffo-
leau en Comtat Venaissin en acquierent d'autant plus le relief de la singularite.
Ainsi le protestantisme n'est-il pas d'abord une reponse a un ebranlement
existentiel.

Philippe JANSEN.
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Leo STEINBERG, La Sexualize du Christ dans Part de la Renaissance et son
refoulement moderne. Trad. de I'anglais Jean-Louis HOUDEBINE, pref. Andre
CHASTEL. Paris, Gallimard, 1987. 19 x 24, 265 p., ill., bibliogr., index
(<< L'infini o).

Publie a New York chez Pantheon Books, en 1983, sous le titre The Sexuality
of Christ in Renaissance ofArt and in Modern Oblivion, is traduction frangaise de
cet ouvrage de Leo Steinberg est d'un abord contrarie par un titre racoleur, qui
masque plus qu'il n'annonce le propos ponctuel mais tres profondement reson-
nant de son auteur.

Propos precisement formule : 1'exposition deliberee des genitalia du Christ
dans les images de la Renaissance (la demonstration de I'auteur puise ses
exemples dans la peinture du Trecento et s'etend jusqu'aux images du XVUe siecle)
est 1'expression d'une devotion qui insiste sur I'humanite du Christ (Steinberg
retie; .. le terme anglais d'humanation, supplant& au xvIIe siecle par celui d'incar-
nation), conformement aux developpements d'une theologie que de tres nom-
breux textes ou sermons etablissent, et que le christianisme de la Renaissance fait
prevaloir. Humanation, c'est-a-dire prise en charge de la condition humaine avec
toutes ses caracteristiques et ses exigences physiques : necessite de se nourrir au
sein maternel de la petite enfance puis a Emmaus, preuve vivante que fut assumee,
de la naissance a la Resurrection, is chair humaine; capacite de procreer, sans
laquelle I'humanite du Christ resterait virtuelle, alors que le catalogue des images
invoquees par Steinberg insiste sur I'identite et la puissance sexuelles du Christ,
sans contradiction avec le fait que cette puissance soit maitrisee et demeure en
suspens durant tout son ministere.

La coherence d'une sensibilite chretienne, dont les interpretations rejoignent
par ailleurs le symbolisme des anciens mysteres patens, ruine ici ('explication
naturaliste et anecdotique de themes picturaux : nativitb, Sainte Famille, circonci-
sion, crucifixion, trone de grace — ou le sexe est offert au regard, au couteau, a
l'attouchement, images qui ne sauraient relever de la scene de genre ni se justifier
par une esthetique du nu ou une exaltation du modele antique propre a la
Renaissance. En recourant aux ecrits des Peres de 1'Eglise, passes et contempo-
rains, I'auteur montre au contraire comment l'humanation ainsi detaillee recon-
cilie les deux dimensions, humaine et spirituelle, du Christ, restaure < la possibi-
lite d'une nature humaine sans culpabilite humaine o (p. 39), << l'innocence
primitive perdue avec Adam » (p. 42).

Circoncision et crucifixion sont les moments extremes, symboliquement les plus
charges, de cette redemption. Sceau de l'ancienne alliance entre Dieu et ses elus,
que le bapteme, sacrement de la nouvelle alliance, circoncision spirituelle, invali-
dera (voir La Circoncision de Mantegna, reproduite p. 73), la circoncision, en
confirmant ('incarnation, apparait comme un premier acompte verse au profit de
I'humanite rachetee par le sang du Christ, une prefiguration de la Passion. Car le
sang verse sous le couteau du pretre annonce le sang jailli du cceur transperce sur
la croix, et le cycle ainsi accompli, deroulant simultanement une vie d'homme et
une construction hautement symbolique, justifie dans maints tableaux le filet
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sanglant qui reflue du sein a I'aine du crucifie, lieu du sacrifice (voir notamment
La Pieta de Jean Malouel ou Le Retable de Saint-Denis d'Henri Bellechose,
reproduits p. 79).

La symbolique chretienne subtilement articulee que mettent en pratique les
peintres de la Renaissance fut, selon Steinberg, refoulee par les siecles suivants,
qui ont ecarte ou ignore des notions theologiques complexes devenues, progressi-
vement, inoperantes. L'interet de sa demonstration tient a Ia legon de lecture des
oeuvres qu'il propose, a la determination de criteres exacts d'interpretation aptes
a en rendre compte, a Ia mise en question des categories d'ecole (naturalisme,
rbalisme) qui evident le contenu des peintures. Rendre tangible, dans ces repre-
sentations, la double identite du Christ, Dieu et homme, c'est aussi, metaphori-
quement, restaurer toute la portee de ('image, forme et sens se choisissant
mutuellement. De la justesse, du naturel de leur rencontre, de leur coincidence,
naitra 1'efcacite de la representation, que I'on nomme parfois la beaute.

Anne REINBOLD.

Frangois LAPLANCHE, L'Ecriture, le sacre et l'histoire. Erudits et politiques protes-
tants devant la Bible en France au xvue siècle. Amsterdam/Maarsen, A.P.A. —
Holland University Press (Diff. Presses universitaires de Lille), 1986.
15,5 x 23, XXXVI-1020 p.

Comment s'operent les changements dans I'histoire? Qu'est-ce qu'une «trans-
formation de mentalit& » 9 ? Telles pourraient titre les questions que pose et aide
a resoudre la monumentale these de Frangois Laplanche. Pour etudier sur Ia
longue duree, du xvI au xvut° siecle, les evolutions qui ont mene de l'humanisme
aux Lumieres, F. Laplanche s'est penche sur un milieu religieux et social : les
professeurs de I'Academie protestante de Saumur au xvue siècle et les pasteurs
parisiens qui leur etaient lies. Ce groupe, en effet, lui a paru cristalliser des
questions centrales que les humanistes avaient, un siècle plus tot, degagees, et qui
portaient sur le texte, sur la Bible. Ce n'est pas pour etonner de la part de
protestants, mais cela place Saumur dans le prolongement de ceux qui s'interro-
geaient sur les corruptions du texte, qui se livraient, depuis Scaliger, a la o cri-
tique o textuelle, et essayaient de retrouver l'origine, lieu de la verite, en deca des
inevitables alterations du temps.

Saumur recevait aussi ]'heritage des « politiques » 10, qui, depuis Michel de

9. P. 378.
10. P. 101 et sq.
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l'Hospital I I et les gallicans 12, ne voyaient d'autre moyen de restaurer Ia paix du
royaume que dans une separation du temporel et du spirituel, et dans ('elabora-
tion d'une ethique politique reposant sur des bases « naturelles u, sur la

conscience », la nature humaine, la patrie 13 .

A vrai dire, les deux preoccupations etaient, malgre les apparences, etroitement
liees, et c'est ce qui confere une rigoureuse unite a Ia these de F. Laplanche qui,
sans perdre de vue son objectif, peut passer des questions textuelles aux questions
politiques et vice versa. Au centre de cette histoire, deux hommes, Louis Cappel
et Moyse Amyraut, qui, chacun a sa facon, ont permis le passage d'une mentalite
a I'autre. Cappel, auteur d'une Critica sacra au titre significatif, montra que le
texte lui-meme etait soumis a I'histoire, que I'Antiquite n'etait pas toujours signe
de verite, que Ia verite s'atteignait par un travail, un exercice de la raison. 11 n'y
aurait pas selon lui transmission passive depuis l'origine, it fallait btablir les faits,
la verite etant elle-meme l'origine cherchee, non donnee mais produite 14 .

Amyraut veut unir Ia theologie et le droit 15, et sa visee est ethique; lui aussi
s'appuie sur Ia nature, sur la raison, et it peut poser que a omne verum a Deo v 16,

tendant a elaborer une politique ou temporel et spirituel soient separes 11 ; d'ou
son projet d'une « morale chretienne o 18 . Ce projet n'etait pas sans conse-
quences : du point de vue th&ologique, c'etait s'opposer a une conception « nomi-
naliste » (mais aussi d'un calvinisme un peu simpliste) d'un Dieu capricieux dont
Ia volonte constituerait Ie bien 11, et a une conception extrinseciste de la grace.
C'etait aussi prendre ses distances vis-a-vis de l'Ancien Testament en se tournant
plutdt vers les legons du Nouveau 20 .

Pour les hommes de Saumur, comme pour les humanistes, s'esquisse une
anthropologie qui permet de repenser les conceptions de l'inspiration scripturaire
et de Ia prophetic, et de devaloriser I'apocalyptique : en distinguant, comme Bbze,
Drusius, Cameron, Grotius (chacun de fagon differente), des niveaux d'inspira-
tion, des types de textes inspires, ou des degres de prophetie, les hommes de
Saumur pouvaient promouvoir une interpretation « morale » et « utile o de Ia
Bible, et, en devalorisant les phenomenes extatiques ou prophetiques, s'opposer
aux modernes Enthousiastes dont les audaces risquaient d'entrainer dans les
aventures politiques le protestantisme menace. Ici encore les criteres de la raison
et de la morale organisaient a la fois l'interpretation du texte et la pensee
politique. Ce qui se met donc en place, c'est une methode de critique du texte
consciente de ses presupposes, donc une pratique textuelie et les fondements

11. P. 122 et sq.
12. P. 134 et sq.
13. Cf. p. 116-117.
14. CC p. 186 et sq., 193, 223-224, 234, 310, 372-373 et passim.
15. P. 379 et sq.
16. P. 388, 403, 404.
17. P. 520-521.
18. P. 475 et sq.
19. P. 385.
20. P. 405 et sq.
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d'une pratique politique. Moins que par le detail des theses theologiques ou des
interpretations de passages de la Bible, c'est par ('elaboration de cette double
pratique, on s'imposent des criteres o modernes >, que l'influence de Saumur se
revelera durable, et F. Laplanche pourra consacrer la derniere partie de son
enquete a la double posterite de Saumur, a la facon dont se repandirent et prirent
force d'evidence les idees et les criteres de Saumur, soutenus par d'irreversibles
pratiques.

Mais, en meme temps, il pourra montrer comment la raison, la nature, l'utilite
devinrent criteres autonomes en se detachant de leurs origines religieuses. Une
des consequences, c'est que la mystique, le pietisme et l'illuminisme s'opposeront
desormais a une religion de plus en plus morale, oti enthousiasme, extase et
prophetie n'apparaitront que comme survivances, superstitions, ou comme ce qui,
a la maniere du miracle, vient autoriser de I'exterieur, et contrmer pour I'in-
croyant, un corpus de verites (au pluriel) et des legons a I'evidente utilite morale
et sociale.

Le millier de pages a la typographie serree qu'a consacre F. Laplanche a cette
evolution ne peut titre resume, sous peine de trahir le foisonnement des faits et
des interpretations, la finesse nuancee des lectures et des conclusions. En tout cas,
il a admirablement decrit et explique une des voies de la grande mutation
occidentale dont, bien loin d'être un siecle d'accomplissement, le xvu° siècle est
l'operateur. II y a d'autres voies que F. Laplanche lui-meme signale : Henning
Graf Reventlow a, dans un livre aussi monumental 21 , etudie les rapports de la
pensee anglaise avec la Bible, de I'humanisme aux Lumieres, et ce qui nous frappe
c'est que le livre de H. G. Reventlow comme celui de F. Laplanche montrent tres
bien ce que ce dernier affirmait avec pertinence, dans un article des Annales 22 ,

qu'un systeme orthodoxe ne chancelle pas sous la poussee de forces exterieures,
mais qu'il s'effrite de l'intetieur. Cette conclusion peut titre tiree de 1'etude de bien
d'autres filiations : il nest pas impossible de tracer une ligne continue de la
mystique du xvne siecle et de Fenelon, du thbocentrisme de Malebranche, ou de
la theologie du P. Petau, jusqu'a la religion des Lumieres : a chaque foil, c'est de
l'interieur d'une confession religieuse et du point extreme qui etait vise dans cette
confession que, par une sorte de necessaire logique, est sorti ce qui en devait titre
la negation. Le fait merite reflexion ; outre qu'il devalorise la naive these du

complot o, it revele le caractere essentiellement instable, lie au temps et a la
societe, de toute synthese et de tout systeme religieux. C'est ce que l'exemplaire
travail de F. Laplanche nous aide a penser. Resterait, apres lui et aussi apres celui
de H. G. Reventlow, a decrire tel ou tel autre o phylum >, qui, lui aussi lie a un
temps et a un milieu, aiderait a comprendre le probleme precis de la mutation de
la pensee et des pratiques du texte et du politique. N'en citons que deux :
l'evolution de la theologie catholique, depuis les jesuites des xvie et xvue siecles

21. Bibelautoritdt and Geist der Moderne. Die Bedeutung des Bibelverstdndnisses far die
geistesgeschichtliche and politische Entwicklung in England von der Reformation bis zur
Aufklarung, Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1980.

22. F. LAPLANCHE, < Tradition et modernite au xvir sibcle. L'exegese biblique des protes-
tants franeais >, Annales ESC, 3, mai-juin 1985, p. 463-488.
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jusqu'a Holden, Petau et Richard Simon et jusqu'au xvliIe siecle; et surtout, un
peu trop neglige par F. Laplanche (mais, ecrivait Bremond, << non omnia pos-
sumus omnes » !), le spinozisme 23 : la reedition de La Philosophie interprete de
l'Ecriture sainte 24 de Louis Meyer, et des travaux recents sur Bayle 25 et sur Le
Clerc 21, pourraient titre l'occasion de reprendre cette question du spinozisme et
de se demander si des problemes proprement philosophiques ne sont pas aussi en
cause dans la mutation des pratiques et des mentalites que le grand livre de
F. Laplanche a si bien analysee.

Jacques Le BRUN.

Historische Kritik and biblischer Kanon in der deutschen Aufklarung. Herausge-
geben von Henning Graf REVEN'n.ow, Walter SPARN, John WOODBRIDGE.
Wiesbaden, Harrassowitz, 1988. 15 x 23, VII-291 p. (<< Wolfenbtitteler For-
schungen o, Bd 41).

Ce volume edite les actes d'un colloque tenu du 10 au 15 decembre 1985 a la
prestigieuse Herzog August Bibliothek. Comme beaucoup d'ouvrages de cette
espece, it frappe, en premiere lecture, par la richesse de son erudition et par une
inevitable dispersion des themes, puisque la plupart des communications sont
consacrees a un seul personnage (sauf la deuxieme de H. G. Reventlow: << Wur-
zeln der modernen Bibelkritik» et celle de D. Bourel : << Die deutsche Orienta-
listik im 18. Jahrhundert o). Cependant, une lecture plus attentive permet de
reperer les grands axes scion lesquels s'operent les transformations de l'exegese
biblique au temps des Lumieres allemandes.
1. L'axe temporel

Toute histoire de la culture gagne a titre immergee dans la longue duree.
L'bditeur du volume, H. G. Reventlow, dans ses deux contributions (celle citee ci-
dessus et celle intitulbe : << Bibelexegese als Aufkldrung. Die Bibel im Denken des
Johannes Clericus (1657-1736) »), montre a juste titre comment 1'exegese des
Lumieres s'enracine dans la philologie humaniste du xv>e siecle. A cc titre, le
personnage de Le Clerc, admirateur de Grotius et editeur d'Erasme, constitue une
figure exemplaire. L'impact de l'humanisme sur l'exegese se marque avant tout

23. P. 518, 588 et sq.
24. Louis MEYER, La Philosophie interprete de l'Ecriture Sainte, trad. du latin, notes et

pres. par Jacqueline LAGREE et Pierre-Francois MOREAU, Paris, Intertextes, 1988.
25. Pierre BAYLE, Ecrits sur Spinoza, textes choisis et prbsentes par FranFoise CHARLES-

DAUBERT et Pierre-Francois MOREAU, Paris, Berg International, 1983.
26. Maria Cristina PrrASS ^, Entre croire et savoir. Le problpme de la methode critique chez

Jean Le Clerc, Leyde, E.J. Brill, 1987.
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par le privilege accorde au sens litteral. Cette attention, pour se revetir d'un
vocable traditionnel, implique en realite une declaration de guerre a toute exegese
refletant la preoccupation confessionnelle et, quoique adversaires, Le Clerc et
Richard Simon tbmoignent ici d'une commune sensibilite. Des annees 1670 a
1720, cet humanisme va prendre une couleur plus nettement philosophique, en se
grossissant de courants qu'on appellera « rationalistes >>, pour faire court. Le droit
naturel s'impose comme fondement de la paix interieure et extbrieure des Etats,
refoulant ainsi les pretentions des < politiques chretiennes >>. Les exegeses contra-
dictoires des confessions chretiennes, relatives aux memes passages de la Bible,
font progresser la cote de la religion naturelle, seule capable de reunir les esprits.
Enfin, s'accentue l'allergie aux aspects suprarationnels de la Revelation chre-
tienne ; Dieu et la liberte, la captivite du peche et l'autonomie de 1'homme, la
simplicite de ('essence divine et la Trinite des personnes, tout cela apparait
contradictoire ou au moins inutilement complique, par rapport a la pure simpli-
cite de l'Ecriture (voir les communications de M. Schloemann sur Baumgarten et
de W. E. Milller sur Jerusalem). Ce qui, dans la Bible, ne releve pas de ce
christianisme raisonnable doit titre impute aux idees du milieu ou ont vecu les
auteurs, donc a l'histoire (ceci est surtout vrai pour I'Ancien Testament, mais est
applique au Nouveau par Reimarus : voir la communication de W. Schmidt-
Biggemann).

Ii devient alors possible et meme necessaire d'etudier la Bible comme n'im-
porte quel autre livre ancien, avec toutes les ressources de la (< critique >, ce que
disent a 1'envi J. A. Turrettini, J. J. Wettstein, J. D. Michaelis, J. S. Semler. En depit
de cette position radicalement desacralisante, les Lumieres allemandes gardent un
religieux attachement a 1'Ecriture : certains auteurs comme Semler distinguent
meme nettement le lien croyant du fidele a la Bible (avec 1'appel a une lumiere
interieure sumaturelle) et l'ceuvre scientifique du theologien. II apparait la, note
H. G. Reventlow, une sorte de docetisme, qui ne sera depasse que par la reflexion
hermeneutique du xxx° siècle (p. 63).

Cependant, dans la deuxieme moitie du xvIIIe siecle, un tournant est pris : il
n'est plus question de rejeter l'historique dans les tenebres du non-sense, de
l'irrationnel. Michaelis, dans la ligne de Montesquieu, donne une explication
reflechie des singularites du droit hebreu : il le montre comme raisonnable, eu
egard aux circonstances de temps et de lieu. Ainsi pointe le concept de o progres
moral et religieux; I'histoire devient une genese du sens, un devenir de la raison
(communication de A. R. Lomenbruck : << Johann David Michaelis' Verdienst um
die philologisch-historische Bibelkritik >>). Hamann, en critiquant le concept kan-
tien de << raison pure >>, affirme de son cote que la raison est toujours dans
I'histoire. Aussi, soutenir qu'il y a une pure religion de la raison lui parait relever
de la meme erreur que de dire qu'il existe une << langue naturelle >>, en soi, hors
des langues historiques (communication de 0. Bayer : << Vemunftautoritlit and
Bibelkritik in der Kontroverse zwischen Johann Georg Hamann and Immanuel
Kant >>). Quant a Herder, on sait qu'en rehabilitant la singularite de chaque
tradition culturelle, it contribue egalement a poser avec acuite le probleme des
rapports entre le singulier de l'histoire et I'universel de la raison (communications
de M. Bunge et de D. Gutzen sur Herder). L'ensemble des communications aide
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donc le lecteur a comprendre, a travers les transformations de I'exegese, 1'eleva-
tion de I'histoire a Ia dignite d'objet philosophique, par l'inclusion dans le
rationnel de ce qui en fut d'abord exclu : la contingence de I'evenement histo-
rique.
2. L'axe spatial

II existe des le xvI siecle une o Europe des humanistes », dont le reseau des
correspondants d'Erasme, trace naguere par Robert Mandrou, offre une premiere
figure (Des humanistes aux hommes de science. xvfl et xviP siecles, Paris, 1973,
cartes, p. 245). Ensuite, va naltre Ia Republique des Lettres qui, des la fin du
xvle siecle, echange a travers ('Europe les informations erudites. Le recul du latin,
un siecle apres, ne tarit pas la circulation europeenne des travaux les plus
renommes, qui sont presentes dans des periodiques savants et connaissent sou-
vent des traductions en diverses langues. Ainsi l'Allemagne regoit-elle des impul-
sions venues de la critique de Richard Simon, de la critique textuelle et de
I'apologetique anglaises, tandis que les Pays-Bas restent activement fideles a leur
tradition philologique; que Bale, Geneve, Zurich, naguere citadelles de l'ortho-
doxie, jouent un role important dans les &changes intellectuels de ('Europe
(communications de J. Woodbridge sur Ia reception de R. Simon en Allemagne
et de 0. Menk sur Turrettini et Wettstein). Cette configuration n'amene qu'a
mieux reconnaitre les specificites des Lumieres allemandes. Leur penchant ratio-
naliste s'explique par le prestige des philosophies de Leibniz et de Wolf: le
concept selon lequel le monde est Ie meilleur des mondes possibles ne prepare
guere a accueillir la dramatique chretienne du peche et du salut (voir la communi-
cation de M. Schloemann sur Baumgarten). Mais I'Allemagne pietiste n'a pas
oublie la distinction lutherienne entre la Parole de Dieu, comme message de salut,
et I'Ecriture, trace humaine de cette Revelation. Cette conviction fondamentale
maintient I'attachement cordial a la Bible, contre vents et marees rationalistes, et
prepare la theologie liberale de 1'experience religieuse (voir la communication de
G. Hornig sur Semler).

Malgre les grands merites de ce volume, l'on regrettera ('absence d'information
sur les rapports entre ('evolution de I'exegese et 1'essor des sciences physiques et
naturelles au xvuie siecle. H. G. Reventlow &carte un peu trop vite, a mon avis, le
point de vue de Klaus Scholder selon lequel le rationalisme scientifique a eu une
grande influence sur ('evolution de I'exegese (p. 58). I1 etait possible, au
minimum, de rappeler ('impact de Ia reception du systeme copernicien sur
I'hermeneutique de la cosmologie biblique. II me semble aussi que ne sont pas
suffisamment abordees des questions comme I'histoire des sciences du langage et
du droit, ('evolution de la societe allemande au xvuIe siecle. Des apergus, meme
brefs, sur ces points contribueraient a inserer I'histoire de I'exegese dans les
mutations culturelles et les conflits socio-politiques de son temps, hors desquels
elle perd de sa saveur d'epoque, pour devenir l'inventaire de modeles hermeneuti-
ques, constituant_au sein du passe des jalons pour la science future. L'editeur des
actes du colloque, H. G. Reventlow, a d'ailleurs donne un remarquable echantillon
de la methode suggeree ici, si l'on peut appeler echantillon l'imposant volume de
770 pages qu'il a consacre a examiner les rapports entre la politique et I'exegese
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biblique en Angleterre (Bibelautoritat and Geist der Moderne, Gottingen, 1980;
trad. angl., The Authority of the Bible and the Rise of the Modern World,
Philadelphie, Fortress Press, 1985). Ici, ('insertion souhaitee de I'exegese dans
l'histoire est effectuee dans plusieurs cas : a propos de l'unionisme de Turrettini,
des travaux historiques de Semler, de l'interet de Michaelis pour la philosophie
du droit. Tel qu'il se presente, le volume editant les actes du colloque de
Wolfenbiittel constitue un grand pas en avant par rapport aux histoires de
1'exegese déjà existantes (Kraus, Kummel). Il eclaire remarquablement le pro-
cessus de la secularisation occidentale dans son application a la Bible comme
dans ses origines religieuses et it faut lui souhaiter la plus large diffusion.

Francois LAPLANCHE.

Bernard Lewis, Le Langage politique de l'islam. Trad. de l'anglais par Odette
GUITARD. Paris, Gallimard, 1988. 14 x 22,5, 243 p., index.

Ce livre est issu d'une serie de conferences prononoees a I'Universite de
Chicago en 1986.

Si l'on veut comprendre quoi que ce soit a la politique de l'islam, aux
revolutions et aux bouleversements pergus et exprimes en termes islamiques, it
faut essayer d'abord de connaitre la langue du discours politique des musulmans,
la fagon dont les mots sont employes et compris, les references dont ils sont
charges, le systeme des metaphores et allusions qui font partie integrante de toute
communication.

Sir Bernard Lewis commence par souligner l'importance unique de la commu-
nication verbale en islam car bien des choses qui, dans d'autres religions, s'expri-
ment par fart et la musique, s'expriment ici par la parole.

Bernard Lewis, tout au long de son etude, recense les differentes strates
linguistiques qui ont influence le vocabulaire politique islamique. Sur la base du
Coran, des Traditions du Prophete (hadith), qui plongent elles-memes leurs
racines dans l'Arabie ancienne et les croyances juives, chretiennes et patennes qui
y preexistaient a I'avenement de l'islam, sont venus se greffer d'autres apports du
fait de 1'extension de I'aire islamique (manuels persans et traites grecs puis
apports des langues de la steppe du xte au xlv° siècle). Enfin, l'influence de
('Europe aux xlx° et xx° siecles fut relayee par les Ottomans. Premier groupe
dirigeant musulman a affronter les faits et a lire la litterature politique moderne
et donc a eprouver le besoin d'un nouveau vocabulaire pour a Ia fois discuter et
administrer, les turcs instruits forgerent des neologismes, en puisant dans les
abondantes richesses lexicales de l'arabe classique, comme les Occidentaux pui-
saient dans le grec et le latin.

Bernard Lewis commence par quelques precieux rappels
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— Dans toutes les langues, qui tirent leur vocabulaire intellectuel et politique de
l'arabe classique, it n'y a pas de couples de mots correspondant au spirituel et au
temporel, au laic et a 1'ecclesiastique, au religieux et au seculier (hormis les
grefons occidentaux inventes au x[xe siecle par les chretiens libanais).
Aujourd'hui, la notion meme d'une juridiction seculiere, hors de portee de la loi
religieuse, est jugee comme is trahison supreme de l'islam.
— L'islam est toujours le critere supreme de l'identite et du loyalisme de groupe
au-dela des definitions nationales contemporaines.
— L'islam demeure Ia base la plus acceptable de l'autorite, voire la seule base
legitime.
— La seule histoire importante et valable est Celle de la vie du Prophete et de ses
successeurs immediats. C'est le trefonds de la conscience historique des musul-
mans oil qu'ils soient. C'est 1'age d'or, le modele, qui dolt etre imite.

Dans le premier chapitre intitule < Metaphore et allusion >>, Bernard Lewis
repertorie les metaphores les plus usuelles. En matiere de pouvoir, si I'Oatident
utilise les metaphores spatiales verticales de haut et de bas, l'islam prefere les
metaphores horizontales de centre et de peripherie. II s'agit d'une societe qui, en
principe, rejette la hierarchie et Ie privilege et on le pouvoir depend du degre
d'intimite avec le souverain. Les themes de naissance, de mort et de resurrection
sont ecartes a cause de leur connotation chretienne, au profit des metaphores de
la maladie et de Ia faiblesse. Aucune valeur nest accordee a la jeunesse et tout le
respect va aux vieillards. Les metaphores tirees de la famille, de la maisonnee, de
la demeure ont une place preeminente. L'image du souverain pere du peuple est
absente a cause de Ia proximite du concept chretien de Dieu le Pere, chose
impensable pour Ie musulman. Esclave est la metaphore courante pour decrire la
relation de I'homme a Dieu.

Dans le deuxieme chapitre, << Le corps politique >>, Bernard Lewis explique la
signification musulmane de 1'autorite politique.

Les conditions de naissance de ('analyse politique au Moyen Age en Occident
et en Orient sont diametralement opposees. La civilisation chrbtienne occidentale
est nee dans le chaos des invasions barbares dans un contexte politique domine
par deux evenements opposes et inseparables, la chute de l'Etat romain et 1'essor
de l'Eglise chretienne. Pour saint Augustin, premier theoricien politique chretien,
le corps politique etait l'oeuvre de l'homme donc mauvais et le gouvernement une
punition du peche originel. Apres tout, Cain avait fonde Ia premiere cite. Dans
cette conception tiree des anciens prophetes hebreux et modelee par les evene-
ments de 1'epoque, la defaite et la destruction etaient des instruments divins
destines a amener l'humanite a l'Eglise, qui seule pourrait Ia conduire au salut. Ce
nest qu'au xute siecle que saint Thomas d'Aquin, reconnaissant 1'emergence d'un
systeme politique chretien, accorde une valeur positive aux institutions politiques.

Inversement en islam, 1'analyse politique ne commence pas avec la defaite et Ia
chute mais avec le triomphe et I'essor d'un empire. Au lieu de I'eprouver, •Dieu
aide le musulman a remporter la victoire et a etendre sa foi au monde entier.
L'autorite politique qui conduit le musulman a la victoire est done un bien divin.
Sont ainsi etudies les termer qui designent I'autorite et la Communaute.

Dans le troisieme chapitre, < Gouvernants et gouvernes > , ce sont toutes les
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appellations des souverains et des sujets qui sont examinees. En principe, l'islam
est une religion egalitaire qui ne reconnait ni castes ni aristocracies (hormis les
descendants du Prophete — et its furent nombreux des l'origine — qui sont
exemptes de la plupart des impots, sans aucun autre privilege). 11 n'y eut jamais
de castes et les aristocraties furent precaires et ephemeres. Si le privilege n'est pas
admis, une triple inegalite est imposee et reglementee :
— l'inegalite de statut du maitre et de l'esclave ;
— 1'inegalite de statut de I'homme et de la femme;
— I'inegalite de statut du musulman et du non-musulman.

Dans le quatrieme chapitre, o La guerre et la paix >>, B. Lewis dbveloppe une
conception majeure de l'islam. Le monde est partage en deux : La Maison de
l'islam, øü s'imposent la domination et la loi de l'islam, et la Maison de la guerre
qui couvre le reste du monde. Entre les deux existe un etat de guerre moralement
necessaire, juridiquement et religieusement obligatoire jusqu'au triomphe final et
inevitable de l'islam sur l'incroyance. Le djihad (effort), traduit habituellement par
guerre sainte, est l'un des elements de la profession de foi, une obligation imposee
par Dieu a tous les musulmans.

Dans la langue diplomatique musulmane, salam, la paix, est toujours employee
pour s'adresser a un autre etat musulman, meme en temps de guerre; avec un
souverain non musulman, meme allib, pour parler de paix on utilise sulh, la treve.

L'ennemi principal est l'incroyant (le non-mulsulman) insoumis, qui differe du
dhimmi, juif ou chretien qui a accepte de se soumettre a la domination musul-
mane et qui paie une capitation marquant son inferiorite de statut. La guerre la
plus dure est celle qui est menee contre 1'apostat. Celui -la n'a le choix qu'entre
le retour a l'islam et la mort. Rare contre les individus l'accusation fut frequente
contre les etats. Les Mongols, superficiellement islamises, continuerent, a la tete
d'etats musulmans, a gouverner selon la loi mongole et a ignorer la loi islamique.
C'est le pire des desastres, puisque, sous le semblant de l'islam, c'est la loi et la
foi des musulmans qui sont detruites. Aux xlxe et xx° siecles, sous 1'effet de la
colonisation europeenne, de son influence et de la modernisation legislative, le
meme probleme de la non-application de la loi islamique se posa et est encore
pose. C'est donc une guerre sainte interieure, un djihad revolutionnaire, qui peut
se developper dans un pays islamique. Le president egyptien Sadate fut assassins
comme apostat en 1981.

Dans le dernier chapitre, Bernard Lewis definit les limites de l'obeissance. Le
sujet doit obeir a son souverain legitime, c'est une obligation religieuse definie et
imposee par la Loi sainte. La desobeissance est un peche et un crime. Mais le
souverain est lui aussi soumis a la loi et s'il exerce une domination illegitime ou
injuste, il peut titre dechu de son droit a l'obeissance. Ces deux questions
brulantes de la legitimite et de la justice, tres discutees tout au long de I'histoire
de l'islam, ont requ des reponses variables, mais en tenses modernes 1'efficacite
de la Loi sainte en tant que limitation du pouvoir du souverain, presente deux
failles importantes :
— la Loi elle-meme donne des pouvoirs autocratiques considerables ;
— il n'y a pas de mecanisme pour appliquer les limitations.

I1 en resulte que les deux traditions autoritaire et qui&tiste, d'une part, activiste
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et revolutionnaire de I'autre, ont des racines tout aussi anciennes s'inspirant des
difterentes periodes de la carriere de Mahomet.

Sir Bernard Lewis conclut sur l'incapacite des concepts politiques occidentaux
a apporter une solution aux maux des peuples islamiques. Les remedes empruntes
a ('Europe de ('Est et de l'Ouest, a l'Amerique du Nord et du Sud n'ont apporte
que deceptions et interrogations. Aussi un nombre croissant de musulmans se
tournent-ils vers ce qu'ils pergoivent comme etant leur propre passe, afin d'y
trouver les clefs de leur futur bien-titre.

Nicolas JENSE.

EXPRESSIONS DU POLITIQUE

Andrew W. LEWIS, Le Sang royal: la famille capetienne et l'Etat France,
xe-xM siecle. Trad. de l'anglais Jeannie CARLIER, pref. de Georges Duev.
Paris, Gallimard, 1986. 14 x 23, 448 p. (<< Bibliotheque des histoires »).

Annee de commemoration capetienne, 1987 a apporte une riche moisson de
publications sur la monarchie et le pouvoir royal dans la France medievale. Mais
I'ouvrage de A. W. Lewis n'est en rien une oeuvre de circonstance. C'est un maitre
livre, en effet, qui est mis a la disposition des lecteurs frangais, le resultat de
minutieuses recherches, appele a faire date par la densitb erudite de son propos,
sur les notions de la dynastic et du pouvoir exprimees et vecues dans une periode
dominee par I'aristocratie et la mystique royale chretienne. La << Bibliotheque des
histoires >>, en editant ce livre apres l'ouvrage de Colette Beaune, Naissance de la
nation France, qui s'interessait surtout a la conception de la nation et de la
monarchic au bas Moyen Age, nous offre un diptyque chronologique des Wes du
pouvoir dans le royaume de France. On nous permettra de dire ici notre prefe-
rence pour la rigueur et 1'erudition de 1'etude d'A. Lewis, qui est anime par la
volonte de poursuivre une enquete constamment demonstrative et verificatrice.

L'erudition exemplaire d'A. Lewis est sans complaisance, au detriment parfois
de Ia comprehension immediate du propos de l'auteur. L'analyse progresse pas
a pas, et n'aborde jamais un nouveau developpement avant d'avoir etabli la liste
des objections possibles a I'btape precedente de la demonstration. Ce souci est


