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Raymond VAN DAM, Saints andtheir Miracles inLateAntique Gaul. Princeton, NJ,
Princeton University Press, 1993. 15,5 x 23,5, viii-349 p., bibliogr., index.

Si l'ampleur du dossier martinien et la place de Gregoire de Tours dans l'histoire
du haut Moyen Age et de sa transition avec la societe du Bas Empire ne sont plus a
demontrer.Ies raisons de cette double et indissociable preeminence.Ies implications
multiples de l'ceuvre de promotion hagiographique de Gregoire, ses enjeux, son
impact restaient aanalyser: quelle conjoncture, ala fois personnelle et collective, a
pu conduire le successeur de Martin au siege ligerien areprendre pres de deux sie
cles apres Sulpice Severe, Paulin de Perigneux ou Perpetuus, la redaction des
miracles et de la vie d'un saint dont Ie culte n'acquiert fmalement toute sa dimen
sion qu'avec lui? Quelle en etait l'utilite ? La question, de bonne methode histo
rique, semblait eludee au profit d'une approche fonctionnelle du culte des saints,
d'une recherche du role des elites dans la diffusion de ce culte (P. Brown) ou d'une
lecture plus anthropologique, destinee aeclaircir l'atmosphere mentale ou psycho
logique d'une societe anomique restructuree par la saintete thaumaturgique
(A. Rousselle).

Suivant un usage accoutume des historiens britanniques et americains, l'exercice
difficile de traduction auquel s'est livre R. Van Dam, presentant tour a tour en
langue anglaise la Viede saint Hilaire (Fortunat), la Passion et lesmiracles desaint
Julien, la Vie et miracles de saint Martin (Gregoire de Tours) completes d'un ser
mon et d'inscriptions anonymes plus tardifs (vue.IX" siecles), n'a pas'pour seule
vertu d' elargir l'acces ace patrimoine; il conduit le traducteur apeser mot apres
mot les intentions de ses auteurs, areevaluer l'eeriture des eeuvres et done arenver
ser la perspective de leur lecture: non pas decrypter le document a posteriori
comme « temoignage » mais revenir a la situation anterieure qui en explique la
necessite, devoile les mobiles de l'hagiographe. Aussi, la premiere partie de
l'ouvrage est-elle bien plus qu'une introduction. R. Van Dam depeint avec une eru
dition minutieuse le long cheminement et l'heritage familial, geopolitique, religieux,
social, mental de Gregoire. Cet univers s'articule progressivement autour de trois
poles cultuels concurrents et complementaires : Brioude (Clermont) associee asaint
Julien, Poitiers avec saint Hilaire, Tours et saint Martin. La place de ces cultes
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emergelentement ala conscience au sein d'une Gauledivisee, affrontant les enjeux
de l'arianisme, les conflits entre sieges episcopaux, les luttes d'influence entre les
divers patronages superposees aux morcellements territoriaux et aux fidelites mou
vantes. Issu d'une haute lignee aristocratique, senatoriale et (done) episcopale en
relation directe avec le pouvoir partage des Merovingiens, Gregoire se trouve pro
jete en 573, ala mort de son arriere-cousin, sur un siegeepiscopal des plus chauds:
Tours, ville-frontiere, dont on ne dira jamais assez la positionmorale, intellectuelle
et strategique centrale depuis le IVe siecle (L. Pietri). Election irreguliere, appuyee
par Sigebert, Brunehaut, Radegonde et l'eveque Egidius de Reims, mais sans reel
soutien local ou clericalque seules les reliques de saint Julien puis de saint Martin
lui apporteront suivantl'itineraire de sa conversion personnelle. Ala promotion de
ces saints, ala reorganisation materielle de leur culte reste jusque-la tres aleatoire, a
Tours meme ou la double personnalite de Martin - moine ou eveque? - avait ete
controversee entre les habitants de la cite et Marmoutiers, correspond celle de Gre
goire et de sa fonction unificatrice sous l'effet d'une propagande largement diffusee
et repensee. L'affmnation du pouvoir des reliques sur les corps et les ames a pour
corollaire la croissance de l' autorite de l'eveque face aux autres pouvoirs: elle
relaie et accentue la cristallisation identitaire d'une societe dont les saints et leurs
miracles ne sont que le miroir. R. Van Dam ne semblepas avoir utilise les travaux
du colloque de Nanterre (1974) sur la christianisation des pays entre Loire et Rhin,
ni ceux de 1. Verdon sur Gregoire de Tours (1989) ou encorel'analyse precieuse, en
l'attente d'une repriseplus systematique, d'O, Giordano consacree ala sociologie et
a la pathologie des miracles rapportes par Gregoire (1979): son etude stimulante
s'inscrit toutefois dans Ie profond renouvellement de connaissance d'une periode
qui ne doit rien al'action dechainee des forces obscures, fratricides ou « barbares »,
Derriere Gregoire retrouve, une humanite restituee,

Francois-Olivier TouATI.

Jean CHELlNI, L'Aubedu Moyen Age. Naissance de la chretiente occidentale. La vie
religieuse des laics dans l' Europe carolingienne (750-900). Pref, de Pierre
RICHE, postf. de Georges DUBY. Paris, Picard, 1991. 16 x 24, 548 p., bibliogr.,
index.

Sous un titre trop imprecis, Jean Cheliniproposeen fait une forte synthese sur la
vie religieuse des laics a I'epoque carolingienne. Pari ose s'il en est, puisque les
laics de ce temps ne nous ont laisse pratiquement aucun ecrit, tandis que les clercs
lettres etaient agitesde bien d' autres preoccupations que Ie souci de la pastoralede
leurs humblescontemporains decidement trop ancres dans Ie monde de l'ignorance
et des souillures... mais pari tenu et reussi, En verite depuis 1974, date de soute
nance de la these. Ce trop long delai d'attente ne nuit cependant pas al'edition pre-
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sente puisque I'auteur a pris soin d'enrichir son texte des necessaires mises a jour
(mais, bien sur, I'apparat documentaire patit des contraintes economiques : Ie
volume des citations en latin a dil etre restreint de facon drastique par rapport a
I'original).

Tous les specialistes de I'histoire carolingienne ne pourront que se rejouir de dis
poser, enfin, sous une forme pratique, de ce travail fondamental, rendu fort maniable
par Ie decoupage didactique d'un texte bien charpente; ils ne seront pas les seuls car
son interet depasse, de loin, la seule periode consideree, courant depuis la seconde
moitie du Ville siecle jusqu'aux premieres decennies du xe

. A. chaque occasion,
I'auteur prenant soin de replacer les elements qu'il examine dans la longue duree, ce
livre est appele a devenir unmanuel de reference indispensable pour qui entrepren
dra I'etude de tel ou tel aspect de la vie religieuse des lai'csau Moyen Age et meme
au-dela, On ne pourra plus, par exemple, envisager les themes du mariage chretien
ou de la famille sans prendre en compte I'acquis des analyses de Jean Chelini, qui
plante avec rigueur leurs composantes au IX

e siecle, et amorce leurs evolutions dans
les siecles futurs autant qu'il retrace leurs cheminements depuis l'Antiquite tardive.

A. premiere vue, la rarete des sources emanant des lai'cseux-memes (en dehors du
Manuel ecrit par Dhuoda pour son fils, il n'y a rien ou presque) hypothequait pareil
projet de restitution de I'univers religieux de ceux-ci. De fait, subsistent et subsiste
ront de nombreuses zones d'ombre, concernant en premier lieu les classes defavori
sees de la population de I'empire, dont la cure des ames a peu retenu I'attention des
clercs les plus savants qui s'interessaient d'abord au milieu de I'aristocratie guer
riere et curiale. Heureusement, l'epoque est marquee par une boulimie legislative,
que des rois impulsent, soucieux de tout regenter et de tout normaliser jusque dans
Ie detail. A. defaut d'un veritable approfondissement spirituel, cette activite regle
mentaire fixe des cadres de doctrine dont I'avenir revelera Ie prix. Toutefois, en
depit de tous ses efforts dans la collecte d'informations, l'auteur ne peut nous propo
ser sur bien des points qu'une approche des milieux socialement favorises, et
encore, parmi eux, les hommes apparaissent-ils bien mieux que leurs femmes ou
leurs filles! Voila qui n' etonnera personne...

Jean Chelini s'est done impose un enorme travail de relecture attentive de tout ce
que ce temps nous a laisse comme sources ecrites (secondairement, il ne s'interdit
pas quelques incursions dans Ie domaine de l'archeologie monumentale comme il
prend en compte les resultats des fouilles de oimetieres). Sa recolte s'avere finale
ment plus abondante qu'on ne I'aurait espere tant la dispersion, la tenuite souvent
des renseignements obtenus sur la pratique effective sont grandes mais, reunis en
gerbe, ils constituent un corpus assez satisfaisant que I'auteur exploite en historien,
s'efforcant sur chaque question de demeler la complexe dialectique entre les stipula
tions de la legislation canonique (elle-meme marquee d'inflechissements et d'evolu
tions) d'une part, les pratiques reelles d'autre part, meme si ces dernieres se
devinent souvent mal. Evitant Ie piege d'une histoire restreinte aux seules normes
ecclesiales theoriques, l'auteur sait ainsi demeurer fidele a son projet initial. Les
regards croises du theologien, du liturgiste, du moraliste enrichissent I'approche du
peuple des croyants dans sa diversite.

Ce travail s'organise autour de quatre grands themes, dont deux sont majeurs a
l'epoque : Ie bapterne ~ obligatoire pour chaque sujet d'un Empire a l'etiquette
resolument chretienne, extorque au besoin par la force comme en Saxe - et la mort.
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Le statut des conjugati et l'economie du salut (Iapratiquereligieusecommunautaire
et la repressionindividuelle de la faute) procurentla matieredes deux autres parties
principales du livre, riches de nombreuses notations pertinentes sur Ie rituel de la
messe, l'instauration du repos dominical obligatoire, la pratique de la communion,
Ie calendrier, les pelerinages de devotion, Ie peche et son aveu, la penitence... En
definitive,toutes les facettes de la vie religieusedes laics sont examineesune a une,
et l'ensemble fournit une synthese facilementutilisable grace a la precisiondu plan
et a la clarte du style de l'auteur, nourri d'une sereine erudition.

II reste que cet ouvrage souligne bien un paradoxe etonnant : l'lncapacite des
meilleursclercs de ce tempsa proposer aux lalcs un ideal de vie qui ne soit pas seu
lement un pis-aller- Ie monachisme incamant la seule voie de perfectionpossible
a leurs yeux. L'accommodement demeure imparfait par nature avec les necessites
triviales de ce monde entache de souillureset de dangers spirituels qui est celui de
l'ecrasante majorited'un peuple de Dieu superficiellement christianisepar un capo
ralisme de facade. Dans sa specificite, le laicat naitra plus tard, difficilement, en
s'integrant peu a peu de f~on positive dans I'Eglise militante. Si Charlemagne a su
imposer la realite objectived'un peuple baptise,respectueux de l'essentiel des appa
rences publiques de la religion, force est de remarquer que son effort s'est borne a
cela, ce qui etait sans doute deja beaucoup exiger; plus tard nama le peuple chre
tien, a la fois reconnu dans sa dignite de laic et profondement impregne dans ses
comportements par une foi plus accessible dans ses fondements sensibles. Un peu
comme chaquejour les rayons du soleil matinal succedenta l'aube incertaine: c'est
bien Ie meriteessentielde Jean Chelinid'avoir introduitson lecteur dans cette heure
encore blafardeoil se dessinentpourtant les lineaments de l'avenir. Le guideest sur
et l'eeuvre rendra de multiples services par la mine de renseignements et de
reflexions qu'elle apporte.

Jean-Christophe CASSARD.

Jean DE FocAMP, La Confession theologique. Introd., trad. et notes par Philippe DE
VIAL. Paris, Cerf, 1992. 12,5x 19,5, 240 p., index (<< Sagesses chretiennes»).

Signale en son temps par dorn Mabillon qui I'exhuma, ressuscite par dom Wil
mard qui lui rendit nombre de pages restees vivantes sous des attributions aussi
prestigieuses que celie d'Anselme de Cantorbery, saint Bernard ou saint Augustin,
edite enfin par dom Leclercqen 1946I, le discretJean de Fecamp,deja cachede son
vivant sous Ie modestediminutifusuel de Jeannelin- un programme- et a peine
revele par une eeuvre tout intimiste,aura rassembleautourde lui bien des gloires de
l'erudition, On aurait pu craindre que Ie doux rayonnement de cette attachante per
sonnalitene s'en trouveoffusque,ou au contraireque cette concentration d'interets

l. Dam lean LECLERCQ et leap-Paul BONNES, Un Maitre de La vie spirituelle au xf siecle.
Jean de Fecamp, Paris, Vrin (« Etudes de theologie et d'histoire de la spiritualite », 9), 1946.
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n'ait confere it son objet,en s'y appliquant, une importance qu'il ne comportait pas
de soi,

C'est la traduction francaise de son oeuvre majeure, la Conjessio theologica qui
est presentement editee. Le choixetait judicieux. Car pours'en tenir it l'ceuvre spiri
tuellede cet abbebenedictin du xr siecle(t 1078), cetteConfessio se trouve it l'ori
ginede deux remaniements posterieurs : la Corfessio fidei et un Libel/us de scriptu
ris et uerbis patrum, qui accentueront ou diminueront respectivement l'element
theologique present danscettepremiere ceuvre/. Car c'est encoreun representant de
ce que, faute de mieux, on s'obstine it appeler la « theologie monastique », que Jean
de Fecamp (cf. p. 64-65). Les Confessions de saintAugustin sont largement mises it
contribution - encore un element qui devrait conduire it faire justice du pretendu
oubli oil cette oeuvre serait tombee dans un Moyen Age incapable d'en gouter les
affinements psychologiques. A cela s'ajoute, bien sur, les souvenirs liturgiques,
bibliques et patristiques ' qu'un moine ne pouvait manquer de voir sous sa plume
traduire la ruminatio interna par laquelle il se lesetait assimiles, Et c'est ainsi qu'on
a la chance de pouvoir assister, par Ie biaisde la memoire qui en assume la premiere
tache, it I'exercitatio meme de ces exercices spirituels medievaux que I'on commen
~OOt it peineen cettefin du xr' siecle it systematiser en la trilogie de lectio-meditatio
oratio. Unepart notable de l'Interetde la Confessio reside it notresensen cela,plus
sans doute qu'en sa thematique. Dans la forme laudative de la Confessio augusti
nienne, ce sont bien des elements autobiographiques qui sont coules par lesquels
Jeannelin traduit son rapport it Dieu-Trinite (premiere partie), au Redernpteur
(deuxieme partie), ou encore (troisieme partie) exprime son desir de Dieu et
demande ce don des larmes qui ne disparaitra de la spiritualite occidentale qu'avec
Ie XVIII" siecle, L'ensemble laisse l'impression d'un prelude - sur le mode mineur
- de ce que serontun siecleplus tard les fameuses Orationes meditatiuae de Guil
laume de Saint-Thierry. L'introduction, depourvue de pretention, apporte quelques
elements nouveaux sur la vie publique de Jean de Fecamp, son administration abba
tiale, ses soutiens donnes it Guillaume le Conquerant, Ces precisions ne vont pas it
l'encontre de la perception spirituelle de l'auteur qu'a l'evidence s'est principale
mentproposee Ie presentateur, car elles decrivent tout cet aspect d'une fonction qui
etait it charge it Jean et dont, apresGregoire et Augustin, avec moinsde force peut
etre moos autant de resignation, il gemira en l'assumant: et ce sera l'origine d'une
Lamentatio.

Patrice SICARD.

2. C' est une grande partie du Libel/us que connaitra I'histoire litteraire sous Ie titre de
Meditations de saintAugustin, dont la diffusion alia jusqu'a concurrencer celie de Ylmuation
de Jesus-Christ.

3. Les identifications (Alcuin et Boece sont connus de Jean de Fecamp) en sont reprises
pour la plupart a l'edition de dom Leclercq, deja citee, Mais pourquoi les references litur
giques sont-elles faites, non pas meme au Missel tridentin, mais a celui entre en vigueur il y a
quelque vingt ans? Le traducteur a pu avoir acces au ms. Metz, Bibliotheque municipale 245
que dom Leclercq n'avait pu consulter et a pu ainsi ameliorer, en d'assez nombreux cas preci
sement signales, Ie texte de base de son travail.
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Gilbert DAHAN, La Polemique chretienne contre le judaisme au Moyen Age. Paris,
Albin Michel, 1991. 11 x 18, 152p. (<< Presences du judafsrne »,4).

Auteurd'un precedent ouvrage sur les intellectuels chretiens et les juifs, Gilbert
Dahan, specialiste des debars medievaux, propose ici une reflexion sur Ie genreplus
particulier de la polemique religieuse. Les effets destructeurs des disputes reli
gieuses publiques, si souvent dirigees contreles juifs depuis le X111

e siecle, sont bien
connus. Rien, dans les etudes modernes, ne subsiste du tableau idyllique que dres
sait Heine du duel chevaleresque, mettant en presence des representants des deux
religions sous l'arbitrage bienveillant de la reine d'Espagne. Pourtant, ce qui frappe
dans l'important dossier que l'etude de Gilbert Dahan a le merite de rendre acces
sibleau lecteur, c'est le serieux et la connaissance que chacun des deuxcamps a de
l'autre.

Si les grandes disputes publiques (celle de Paris en 1240, celle de Barcelone en
1263, celle de Valladolid en 1336) donnent le ton aux debars, la polemique anti
juive est bien plus ancienne puisqu'elleplonge ses racines, nous dit Gilbert Dahan,
jusqu'au ne siecle de notre ere. Sous sa forme la plus ancienne, la litterature pole
mique prend l'aspect d'une enumeration de preuves tirees de la Bible en faveur du
christianisme it partir d'une interpretation allegorique des textes. Ces recueils de
temoignages (testimonia) - dont les plus connus sont ceux de Tertullien et de
Cyprien - qui prevalent dans l'Antiquite et Ie haut Moyen Age perdent vite leur
caractere proselyte. Us repondent davantage au besoin d'appuyer une auto-inter
pretation du christianisme et de fournir une explication it l'existencedesjuifs et it la
relative tolerance dont ils jouissent. L'aveuglement des juifs aux verites du christia
nismeserait it mettre sur le compte de leur lecture litterale des textes sacres (sensus
Litteralis).

Le changement de contenu et de fonction que connait la polemique chretienne au
xn" siecleresulte it la fois des bouleversements de statut socialet juridique des juifs
et des inflexions internes it la theologie elle-meme. D'une minorite parmi d'autres
dans I'empire carolingien, les juifs deviennent la minorite et, dans la polemique,
l'Autre par excellence. Le ton se durcit, parallelement it l'emergence d'un nouveau
proselytisme. Ce nouveau modele perdurera jusqu'au XV1l1

e siecle. Deux facteurs
jouerentun role decisifdanscette transformation: la rationalisation des polemiques
religieuses et la prisede conscience marquee chezles theologiens chretiens apres la
controverse de Paris de l'existence d'un large corpus de Iitterature postbiblique.
L'expulsion des juifs de la plupartdes Etats occidentaux n'entraine pas la dispari
tionde la Iitterature de controverse qui compte encore de nombreux representants au
xv" siecle,

Au termede ce parcours, G. Dahanreussit son pari : convaincre le lecteurque Ie
debar qui mit aux prises ch~etiens et juifs au Moyen Age fut souvent plus ouvert
qu'il ne le fut par la suite. A ce titre, le Moyen Age est riche d'enseignements.

Perrine SIMON-NAHUM.
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Inghetto CONTARDO Dispvtatio contra ivdeos. Controverse avec les juifs. Introd.,
ed. critique et trad. par GilbertDAHAN. Paris, Les Belles Lettres, 1993. 13x 19,
321 p., index [« Auteurs latins du Moyen Age»).

Gilbert Dahan est actuellement Ie meilleur specialiste francais des controverses
entre chretiens et juifs au Moyen Age. On connait sa grande these, parue aux edi
tions du Cerf en 1990 sous Ie titre Les lntellectuels chretiens et les juifs au Moyen
Age. II s'y etait penche principalement sur les aspects savants de la polemique. Par
rapport ace travail, l'edition du traite d'Inghetto Contardo vient apporter un eclai
rage un peu different. Tout en appartenant au genre classique des Contra ivdaeos,
tres pratique par les auteurs chretiens depuis l'epoque patristique, ce traite est en
effet original. Son auteur, bien identifie, n'etait pas un clerc mais un pur laiC, un
marchand genoisde la seconde moitie du XIII"siecleayant largement parcouru pour
ses affaires le bassin mediterraneen, Comme beaucoup de marchands italiens de ce
temps, Inghetto Contardo avaitune certaine culture grammaticale et religieuse, dont
on ne sait malheureusement comment il avait pu I'acquerir : certainement pas a
l'universitemais sansdoutedans des ecolesurbaines de grammaire et al'ecoute de
la predication des religieux mendiants. Espritala fois curieux et devot, connaissant
bien la Bible, Inghetto est aplusieurs reprises, au cours de ses voyages, entre en
contact avec des communautes juives. Comme beaucoup de chretiens du Moyen
Age,il semble avoirete ala fois impressionne par Iehautniveau de culture desjuifs
et chequepar leur attachement « obstine » aI'« erreur», leur cecitedevant la Reve
lationchretienne qui avait, en accomplissant les promesses de I'Ancien Testament,
rendu caduque leur propre foi.

Selon le temoignage meme du texte, c'est aMajorque, en 1286, qu'auraienteu
lieu les discussions ici rapportees entre Inghetto et un groupe de juifs de cette ile,
diriges par quelques maitres de grande science biblique. Bien que quelques para
graphes aientsansdouteete composes apres coupet que, sur l'ensemblede la dispu
tatio, Inghetto se donne evidemment le beaurole au detriment de ses adversaires, les
six discussions qui forment ce Contra ivdeos, transcrites sous forme de dialogue,
sontun texte tresvivantet sansdouteassezproche desdebats« informels » (comme
on dirait aujourd'hui) qui eurent effectivement lieu entre Inghetto et ses inter
locuteurs juifs. De plus, Inghetto a anime son .texte en lui donnant une sorte de
construction dramatique : il commence par troisdisputes assezlongues, ou l'on part
de questions plutot materielles (les interdits alimentaires de la loi mosai'que) pour
s'elever ades considerations plus theologiques. Les trois disputes suivantes sont
beaucoup plus breves; un nouveau personnage nomme Astruc Isaie (reel ou fictif,
en tout cas G. Dahan n'a pu l'identifier) apparait au debutde la quatrieme dispute;
c' est un docteurprestigieux, d'ascendance davidique; il se laissecependant rapide
mentconvaincre par Inghetto et accepte de recevoir le bapteme sous le nomchretien
de Philippe; cetteconversion jette Ie trouble chez les autres juifs qui,aboutd'argu
ments, essaient de recourir ades moyens dilatoires; Inghetto rompt alors, de lui
meme, le dialogue.

Temoin assez exceptionnel dans la litterature antijuive du Moyen Age, le traite
d'Inghetto Contardo est interessant aplusieurs egards, Son contenu n'est certespas
original. La demarche d'Inghetto (qui s'efforce de prouver que la venue du Christ
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comme Messie sauveur, sa naissance virginale, Ie dogme de la Trinite, les sacre
ments chretiens, Ie culte des images, etc. sont clairement annonces et justifiespar
l'Ancien Testament) aussi bien que ses arguments (qui relevent d'une lecture alle
gorique assez traditionnelle de la Bible) ne sont pas nouveaux. Bien qu'il ne soit
guere possible de leur assigner des sources ecrites nettement identifiees, ils repre
sententmanifestement la version popularisee et un peu archaique de la controverse
savante. Adirevrai, Inghetto, qui ignorea la fois I'hebreuet la dialectique universi
taire, apparaitplusproche des auteurs du X1r siecle que des grandes controverses du
xm" (tellesla dispute parisienne sur Ie Talmudde 1240ou la « disputation de Barce
lone» de 1263). Sontexteeut neanmoins du succes jusqu'au debutdu XVI" siecle, au
moins en Italie. G. Dahan en a recense douze manuscrits et deux editions impri
mees,

D'autre part, sans etre un temoin direct des mentalites populaires chretiennes a
I'egarddes juifs, Ie traite d'InghettoContardo frappe par son stylesimpleet concreto
II est redige en un latin correct mais familier (G.Dahan emet l'hypothese d'une
redaction primitive en italien, par Inghetto lui-meme, qu'un clerc auraitensuite tra
duite en latin). Le ton est caracteristique : les interlocuteurs restent courtois mais
Inghetto ne se departit jamais d'une grande severite a l'egard des juifs a qui il
reproche constamment leur mauvaise foi, leur orgueil, leurs mensonges, leur aveu
glement. II est tout a fait conscient de leur situation difficile : harceles par les reli
gieuxmendiants, accuses d'usure par les chretiens, les juifs majorquins, meme s'ils
ne connaissaient pas encore les pogroms et les lois d'exception du XIV"siecle,
vivaient une nouvelle « captivite de Babylone »; maisInghetto ne veutvoir la que la
juste punition de leur endurcissement dans I'erreur et Ie peche: la conversion, a
laquelle illes pousse sanstrop y croire (il en obtient cependant une),est poureux la
seule issue, meme si Inghetto sait bien que Ie nouveau converti, mal vu des uns et
des autres, risque lui-meme de connaitre des jours difficiles (p. 260). Ce n'est que
de maniere bien fugitive qu'une note plus irenique, sinon cecumenique, apparatt
sous la plume d'Inghetto (par ex., p. 191, oil. il propose a ses interlocuteurs «une
priereque peuvent faire aussi bien des juifs que des chretiens ou des sarrasins sans
transgresser en rien leur loi »), Nous avons donc la, bien date des demieres decen
nies du X1u" siecle, un bon temoignage des sources intellectuelles et religieuses de
l'antijudalsme qui va bient6tse dechainer partouten Europe occidentale, quittantIe
terrain de la polemique et de l'hostilite verbale pour atteindre celui, plus tragique,
du mepris, de la violence et de l'exclusion.

De ce precieux document, la presentation par GilbertDahanne meriteguereque
des eloges, L'introduction (p. 1-84), claireet substantielle, restitue Ie contexte histo
rique, analyse rapidement Ie contenu de I'eeuvre et enonce les principes d'edition
(tous les manuscrits etant relativement tardifs et de qualite equivalente, G. Dahan
n'a pas pris appuisur un manuscrit de base maisa reconstitue au mieuxune« tradi
tion commune »). Le texte lui-meme est traduit de maniere fidele et precise; les
notes infrapaginales donnent les variantes interessantes et l'identification des
sources scripturaires (Inghetto invoque surtout, comme on pouvait Ie prevoir, les
psaumes et les prophetes, specialement Isaie), ainsi que certains eclaircissemenrs
historiques. Les index indispensables terminent Ie volume.
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Au total, ala jonctionsouvent si difficile aatteindre du « savant» et du « popu
laire », c'est une tres belle contribution a l'histoire, non seulement de la polemique
judeo-chretienne mais de la culturemedievale en generalque nous offre G. Dahan.

Jacques VERGER.

John TEDESCHI, The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in
Early Modern Italy. Binghamton/New York, Center for Medieval and Early
Renaissance Studies, State University of New York at Binghamton, 1991.
15,5 x 21,5, XXII-4l0 p., 8 ill. (<< Medieval and Renaissance Texts and Stu
dies », 78).

L'histoire des inquisitions d'Etat iberiques est devenue une florissante specialite :
les inepuisables archives d'Espagne, du Portugal et de leurs empires coloniaux
livrenta flots une massed'informations qui se pretentaussibien a la pesee quantita
tive qu'a l'etude des cas individuels dans toute leur bigarrure. Livres, articles, col
loques,expositions se succedent, Ie plus souventd'excellentetenue, en raisonprin
cipalement de l'abondance et de la qualite des documents originaux. A vrai dire,
I'historien de la societe, des mentalites surtout, y trouve en general plus aisement
son profit que le canoniste ou Ie theologien, dont nous refletons ici Ie point de vue.
Sauf exception, Ies specialistes qui se lancentdans les investigations inquisitoriales
n'ontpas en effet une formation approfondie dans l'ordre de la discipline et du droit
de l'Eglise, a fortiori du dogme- sans parlerde la familiarite.insuffisante avec la
languelatine : de la des bevues, voire des contresens, qui seraientdivertissants s'ils
n'alimentaient des interpretations erronees, destinees a encombrer longtemps une
historiographie deja terriblement surchargee par des stereotypes fort resistants.

L'histoire de I'Inquisition en Italie al'epoque moderne, qui souffre parfois des
memesfaiblesses, est moinsavaneee, dans la mesure ou l'etat de conservation et de
communicabilite des archives n'est pas egal pour chacun des anciens Etats de la
peninsule, ce qui provoque des disparites dans l'avancement des monographies. Le
degre de subordination effective des Saints-Offices locauxa l'Inquisitionromaine et
universelle, etablie a Rome en 1542par Paul III er devenue, en 1588, la premiere
des congregations cardinalices instituees par Sixte-Quint, variait selon les lieux.En
dehorsdes Etatsde l'Eglise, d'Avignon, de Malte,de Zara, il fallaitque les inquisi
teurs se pliassentau contrOle plus ou moinsrigoureux du pouvoirtemporel. Venise,
Naples et, avec plus de deference, Florence, Modene, Parme et Plaisance, Reggio
Emilia, Mantoue, Ferrare, Milanrevendiquaient une autonomie qui se marquait lors
des arrestations, des confiscations, des extraditions vers Rome pour proces. A
Lucques, une magistrature civileetait chargeede la poursuite de l'hCresie et se heur
tait souventa I'ordinaire local et au pontife romain, comme vientde Ie montrer Ie
beau livre de Simonetta Adorni-Braccesi, « Una citta infetta », La Republica di
Lucca nella crisi religiosa del Cinquecemo".

4. Florence, Olschki, 1994.
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II faut bien garder aI'esprit ces differences entre principautes italiennes si I'on
veut saisir une foule de particularites, En mai 1988, s'est tenu aTrieste un colloque
international, dont les actes ont ete publies peu apres : L'Inquisizione romana in Ita
lia nell'eta moderna. Archivi,problemidi metodo e nuovericerche', Parmi les com
munications, outre l'excellente etude de portee generate de Jean-Pierre Dedieu,
« Classer les causes de foi. Quelques reflexions » (p. 313-332), figurent des mises
au point detaillees, telle celIe d'Adriano Prosperi, dont le nom fait autorite, «Per la
storia dell'lnquisizione romana » (p. 27-64), ou celIe de Silvana Seidel Menchi, « I
tribunali delI'Inquisizione in Italia: le tappe dell' esplorazione documentaria »

(p. 75-85). On dispose ainsi d'un etat des questions qui est aussi un programme de
recherches, precieux instrument de travail qui s' ajoute aI'ouvrage capital dont on
voudrait ici signaler I'existence, a defaut de pouvoir le presenter avec I'ampleur
voulue : The Prosecution ofHeresy, par John Tedeschi, conservateur de la Reserve
de la Memorial Library de l'universite de Wisconsin, Madison. Ce recueil de onze
etudes parues entre 1971 et 1988, revues et augmentees, avec un index general et
une bibliographie de plus de quarante pages, constitue sur I'lnquisition romaine en
Italie, ses archives, sa procedure, son esprit, son historiographie, une veritable
somme, fruit d'un labeur d'une rare perseverance et d'une perspicacite exemplaire.
L'auteur, qui se concentre d'ordinaire sur la seconde moitie du XVI" siecle et Ie debut
du XVII" siecle - periode OU I'Italie fut directement soumise aux influences protes
tantes - mais s'avance aisement au-dela, n'est pas expose aux critiques aI'instant
soulevees : si I'histoire des mentalites, en particulier la sorcellerie, le captive, il est
tout autant attire par I'histoire intelIectuelIe, celIe de I'humanisme, celIe des institu
tions judiciaires et penales. Son exceptionnelle familiarite avec les sources impri
mees et manuscrites lui assure « une connaissance de I'interieur », appliquee avec
une rare ernpathie a l'immense sujet qu'il explore methodiquement, sereinement,
singulier merite quand on sait la charge polemique encore recelee par le mot
d'lnquisition.

Des aspects qui sont traites dans ce recueil, deux ne nous retiendront qu'un ins
tant, en depit de leur extreme interet. L'un concerne l'activite de la congregation de
I'lndex, seeur cadette de l'lnquisition, et la police du livre imprime al'epoque ou
I'Eglise romaine s'efforca sans succes d'endiguer la maree des publications jugees
heterodoxes par une croissante rigueur dans la prohibition et par le grandiose projet
d'un Index expurgatorius couvrant la totalite de la production imprimee. L'autre,
principalement mais non uniquement aborde dans la passionnante etude « The Dis
persed Archives of the Roman Inquisition» (p. 23-45), concerne la question tou
jours briilante des documents originaux encore conserves par le Saint-Office romain
(heritier de surcroit des archives de l'Index en 1917) devenu aujourd'hui congrega
tion pour la Doctrine de la Foi. Celle-ci ne perrnet l'acces ases archives historiques,
dont aucun inventaire n'est connu, qu'a titre exceptionnel, depuis quelques annees,
et les derogations al'interdiction de consultation sont accordees selon des criteres
de faveur du plus deplorable effet religieux autant que scientifique. II est plus que
vraisemblable, comme M. Tedeschi Ie demontre, que ce depOtfarouchement interdit

5. [Rome], Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archi
vistici (« Pubblicazioni degli Archivi di Stato », Saggi, 19), 1991.
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aux mortels ordinaires n'est pas Ie jardin des Hesperides auquel on a longtemps
..eve. Certaines decouvertes y seraient cependant possibles et fructueuses, comme
l'avait preuvedes 1949 LuigiFirpodans Ie Processo di Giordano Bruno et comme
l'indiquent pour les controverses du jansenisme, du quietisme, des rites et termes
chinois, les indices releves par les specialistes, Heureusement, les ressources des
archives et bibliotheques atravers toute l'Europe sontplus richesque l'on ne l'a CI1l

dans cet ordre, ainsi que I'auteur Ie fait voir ici brillarnment.
L'originalite la plusfrappante de l'ouvrage,c'est de mettrefm, des la vigoureuse

introduction, ala legende noiredes tribunaux inquisitoriaux de Romeet d'Italie, en
demontrant patiemment, pieces al'appui et en dehors de toute tentative d'apologe
tiqueconfessionneIle, que les juges et leurs experts, la procedure, les peineset leur
application meritent non pointcertesI'approbation mais une consideration certaine,
dans la mesure ou l'Europe catholique et protestante des xvf et XVII"sieeles s'est
conduite d'une maniere beaucoup plus severe, beaucoup moins prudente que les
Saints-Offices dans la detection et la punition de toutes les infractions aI'orthodoxie
et surtoutal'orthopraxie. nfaudrait des pagesentieres pour suivre l'illustration de
ce qu'il convient d'appeler la modernite inquisitoriale - these soutenue par un
imposant appareil de citations et de references. On verrait pourquoi et comment
l'lnquisitionromaine peutetre tenuepour une structure judiciaire et penaleprefigu
rant sur bien des points Ie droit criminel qui s'est peuapeu impose jusqu'adevenir
la norme d'aujourd'hui. L'etudev, « The Organization and Procedures of the
Roman Inquisition: A Sketch» (p, 127-203, 187notes), apporte acet egard une
foule de precisions: choix des juges inquisiteurs et de leurs « consultor! »; enre
gistrement integral de tous les actes du proces; enquete preaIable a l'arrestation;
rejetdes denonciations anonymes et scrupuleux examen des temoins, dont l'identite"
n'est cachee durant Ie proces que pour eviter de futures represailles; indulgence
assuree pour qui comparait spontanement ou se revele heretique «materiel»
inconscient de son erreur ou de son infraction disciplinaire; reserve qui touche au
scepticisme dans les causesde magie ou de sorcellerie, en un temps ou les magis
trats civils rivalisent en credulite et en implacabilite; communication des charges a
I'accuse pour preparer sa defense, qui peutetre assuree par un hommede loi; usage
de la quaestio - en general le « strappado » - selondes reglesbien precises, ins
pirees par un esprit plutotmodere pour l'epoque: peinesplus legeres qu'on ne l'a
dit longtemps, la condamnation au fameux « carcere perpetuo » se reduisant en pra
tique atrois ans d'emprisonnement pour qui avait donne des marques visibles de
contrition; conditions tolerables d'incarceration, alorsqu'on ne connaitailleurs que
la detention preventive et qu'on pretere en general Ie chatiment capital.

Encore une fois, les etudes scrupuleusement honnetes et admirablement docu
mentees de JohnTedeschi ne visentpasaune rehabilitation, aussiparfaitement ana
chronique que I'ordinaire execration, mais elles reussissent aetablir,d'une maniere
plus systematique et convaincante que ne l'avaient tente depuis un certain temps
d'autres specialistes, que l'Inquisition romaine et universelle - sauf peut-etre sous
Ieregnedraconien de PaulIV- incameuneforme mesuree, controlee, de vigilance
repressive exercee au nom d'une autorite de savoiret de pouvoirdont personne ne
met alorsen causela legitimite, Le grandlivredu pereJosephLecler, que l'on vient
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de reediter6
, a parfaitement eclaire, les principes que partageaient alors hommes

d'Etat et hommes d'Eglise. II nous semblequ'ici l'auteur, lecteur assidu des actes
des proces comme des manuels et traites inquisitoriaux, a bien mis anu le ressort
central qui gouverne cette lourde machine bureaucratique, oscillant entre mansue
tude et rigueur: I'heresie - ainsi que nous nous sommesefforce de le rappeler7



est une notioncomplexe, peche, erreuret crimeala fois, dont la suspicion seule suf
fit aalerter Ie juge. Si le peche, faute morale, ne releve que du for interneet de la
disciplinepenitentielle, l'erreur, choix de l'intelligenceembrassepar la volonte, doit
Stre definie et proscrite par I'Eglise enseignante, et le crime, attentat contre la
societe chretienne religieuse et civile, doit Stre juge et condamne. Le tribunal de
l'Inquisition est ala fois une commission theologique qui decouvre l'erreur, parfois
sous le voile d'une pratique reprehensible, d'un acte revelateur et la proscrit, et un
organe judiciairequi poursuit Ie crime et le punit, avec Ie concours de la puissance
temporelle le cas echeant, De la, Ie trait inquisitorial par excellence, la recherche
inlassable de I'intention: tout l'examen porte en fin de compte moins sur les
preuves concretes de l'erreur ou de l'infraction que superintentionem, car c'est de
la disposition intime de l'accuse que va dependre la gravite, voire la realite du
crime. S'il s'avere qu'il n'est pas attache opiniitrement acette deviation de foi, a
cette pratiqueimmorale qu'on lui reproche, qu'illa rejettedes lorsqu'on l'a instruit,
qu'il vient aresipiscence, le juge sera indulgent, une peine legere accompagnera la
contrition sincere et la reconciliation. S'il s'avere en revanche que l'accuse
embrasseavec pertinacite sa defaillance de doctrineou de conduite, ou bien s'il est
relaps (ce qui trahit Ia meme opiniatrete coupable), alors Ie tribunal sera impi
toyable, la peinerigoureuse. On serait tente, en refermantIe livre si savantet si neuf
de John Tedeschi, d'avancer que l'Inquisition romaine se revele comme tees
modernepar rapportason temps parce qu'elle s'interesse, comme le fait uneecole
de droit penal contemporain, en pleine expansion des deux cotes de l'Atlantique,
aussi bien aux dispositions personnelles de l'accuse qu'aux actes delictueux ou cri
minels dont il se serait rendu effectivement coupable, et qu'elle se determine en
fonction des premieres autant que des seconds.

Bruno NEVEU.

Fran~ois LAPLANCHE, La Bible en France entre mythe et critique (XVf-Xll( siecle).
Paris, Albin Michel, 1994. 14,5x 22,5,315 p., bibliogr., index [« L'Evolution
de I'humanite»).

Cherchant adefinir les conditions de l'histoire religieuse, Michel de Certeau
montraitdans L'Ecriture de l' Histoire comment la comprehension des phenomenes

6. Joseph LECLER, Histoire de fa tolerance au sieclede fa Reforme, Paris, Albin Michel
(<< Bibliotheque de l'Evolution de l'humanite »), 1994.

7. Voir Bruno NEVEU, L'Erreur et son luge. Remarques sur les censures doctrinales a
l' epoquemoderne, Naples, Bibliopolis (<< Istituto italiano per gli studi filosofici », serie Studi,
XII). 1993.
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religieux revient as'interroger sur l'organisation sociale que reflerent les formes de
vie spirituelle. Francois Laplanche va aujourd'hui plus loin, en reunissant dans une
meme reflexion sur I'histoire de la discipline theologique, I'ensemble des niveaux
exegetique, confessionnel et politique. Il ne se contente pas de se pencher sur les
representations qu'ils ont fait naitre, mais les considere pour la premiere fois sur une
longue echelle - du XVIe au XIX· siecle - et au sein d'un meme imaginaire collec
tif. D'ou I'importance de la notion de «critique» et plus encore de celIe de
«mythe» autour desquelles s'organise son etude. Celle-ci s'engage a decouvrir les
voies sur lesquelles la critique, au sens oil l'entend Scaliger, s'est progressivement
imposee jusqu'a inserer le recit biblique dans une science des religions. Mais son
champ s' elargit singulierement lorsqu' on prend en compte non seulement l'exegese
biblique mais, comme le dit Francois Laplanche, Ie « mythe chretien ». Par mythe, il
designe, en effet, non seulement un recit evoquant les origines et la fin de 1'huma
nite, mais la loi qui, deduite de ce recit, infonne I'organisation sociale de la commu
naute qui s'y refere, Ainsi definie, on s'attendrait a voir la notion de mythe s'estom
per au cours des siecles, devant le travail de deconstruction opere par la raison. Or
ce qui frappe dans cette histoire c'est la lenteur de la disparition du mythe chretien,
au point que loin de devenir anachronique, la notion de mythe fonctionne toujours
au XIX· siecle pour designer la vision du christianisme que les apologistes chretiens
cherchent a refonnuler.

Le XVI· siecle est, du point de vue religieux, le siecle des grands bouleverse
ments : siecle de la Reforme, oil les changements politiques vont de pair avec les
controverses religieuses. Protestants comme catholiques se reclament du mythe
chretien et c'est en lui que les theologiens des deux parties vont chercher l'ideal
politique a proposer a la figure du souverain qui emerge alors. Omnipresent, le
mythe se trouve pourtant du meme coup fragilise. S'il peut pretendre representer un
ideal politique, son application au domaine profane signale simultanement la neces
site de trouver de nouvelles legitimations aux references religieuses. Apartir du sie
cle suivant, les developpements de la critique biblique placeront les apologistes du
mythe chretien dans une position defensive. Les travaux des erudits protestants,
L. Cappel, Grotius ou Br. Walton, mais aussi des catholiques qui les accueillent
(Richard Simon, dom Calmet) remettent en cause l'autorite meme du texte. Atra
vers leurs travaux, on voit non seulement la Raison s'introduire dans la critique
biblique, mais se frayer un chemin egalement jusque dans l'apologie chretienne,
L'un des grands mentes de l'etude de Francois Laplanche est en effet de montrer
que,loin d'etre exclue de la science exegetique catholique, la raison y est largement
presente, Ce que refusent les theologiens catholiques, c'est d'abandonnerles fonde
ments de la foi au raisonnement hypothetico-deductif. La science exegetique va
done se developper apartir du XVlIe siecle moins entre les deux poles que constituent
croyance et raison, qu'entre deux modes de la preuve qui determineront l'un Ie
champ de la critique, I'autre celui de la dogmatique. Au XVIII· siecle, deux mouve
ments coexisteront. D'une part, un recours frequent a I'investigation historique (his
toria plenior) que pratique un Richard Simon par exemple, qui fait appel au
contexte des evenements pour combler les lacunes de l'histoire biblique. D'autre
part - et c'est Ia le second axe de l'etude -, Ie refus des theologiens d'admettre le
raisonnement logique pour fonder la verite revelee et le choix d' appuyer celle-ci sur
« la preuve de fait» et done sur l'Eglise, dont la seule presence porte temoignage,
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De ce point de vue, la critiquebiblique atteindra son sommeten Francea la fin du
xvn" siecle pourconnaitre un arret par la suite.Des lors, Ie textedevientsecondaire,
ce qui explique, selonFran~ois Laplanche, Ie peu d'attentiondont il sera par la suite
l'objet dans l'histoire de l'exegese franeaise. Son ouvrage peut en effet se lire a
rebourset ce n'est pas I'un de ses moindres interetsque de montrerque I'attitude du
clerge et des theologiens du XIX" sieclen'est pas Ie resultatde seulesdeterminations
politiques maiss'ancre dans une tradition exegetique. En ce sens, Ie chapitre consa
ere a la « preuve de faits» est I'une des cles du livre. Se joue la non seulement le
probleme de l'etrangetede la Bibleface a la « clairepresence de la Raison» mais la
distinction entre les recits bibliques et les verites qui leur sont attachees, Separation
entre les recits bibliques et les verites auxquelles les gens adherent (morale natu
relle). A la fin du xvn' siecle, certains theologiens distinguent entre Ie vrai sens de
l'Ecriture (<< les verites etemelles ») et le sens litterai du texte. Les apologistes ne
renoncent pas a justifier ce qui depasse la Raison, ce qui depasse les verites eter
nelles. Sauverla Revelation. Mais c'est a travers la figure de I'abbe Bergierque la
«preuve par les faits» s'epanouira jusqu'a devenir Ie centre de l'apologie du
xvnr siecle, Bergier va en effet dissocier la verite metaphysique du domaine des
certitudes morales, portantsur des faits attestes pardes temoinsou dont la tradition
nous a conserve Ie temoignage. Dans ce nouveau cadre, il devient alors possible
d'accueillir la recherche historique, puisque seule importe la Revelation primitive,
laquelleenglobe toutes les religions. Elle est aussi un fait. Accueilambigu, comme
le montre Fran~ois Laplanche, puisque Ie catholicisme est dans cette interpretation
theologique de l'histoire la religion par excellence et l'Eglise, la detentrice de la
verite des dogmes de foi. C'est sur cette ambigulte que va tenter de se reconstruire
le mythe chretien au xIX" siecle,

L'histoire sera convoquee de f~on tout aussi centrale par la «science catho
lique » puisque c'est elle, et non la raison, qui etablit Ie temoignage divinen faveur
du catholicisme. L'opposition developpee par Lamennais entre «ordre de foi » et
« ordre de conception» illustre Ie nouveau developpement pris par Ie principe de
« preuvepar les faits », La encore, Ie,concept de Revelation primitive rend illusoire
l'accueil fait par Lamennais aux travaux de la science exegetique allemande et
engage les theologiens fran~ais dans une impasse dont ils ne sortiront qu'a la fin des
annees 1880. Parallelement, la scienceexegetique ~aise, toujours secondaire par
rapport a l'apologie, rencontre des limitesetroites. Si de nouveaux lieux se creent,
commeIe seminaire de Saint-Sulpice, l'hermeneutique d'un Garnierou plus tard les
travaux d'un Le Hir restent en marge des innovations permisespar les avancees de
la scienceallemande. Seules se developperont des tentatives aux frontieres de cette
scienceexegetique. C'est Ie cas de l'ceuvre de Renan,qui s'engage dans une direc
tion qui lui est propre, meme si elle emprunte des concepts proches de ceux de
l'exegese. Tel est egalement Ie cas des theories d'EdwardReuss, qui lui repondent
en echo, quandbien memeelles donnentnaissance a une ecole de theologie protes
tante. L'exegese catholique reste, elle, frileusement cramponnee au concept de
Revelation qu'il s'agit de maintenir au-dela et hors de portee de tout aplatissement
historique. Cette position, maintenue jusque dans les annees 1890, ne sera bientOt
plus tenable et la fm du siecle apportera des bouleversements intellectuels et des
secousses dont temoigneront le modernisme et les etudes de Loisy. Nous avons
tente de retracerici Ie propos Ie plus general du livre. Mais au termed'un ouvrage
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que sa Ires profonde erudition rend parfois un peu elliptique, Fran~ois Laplanche
offre plus qu'une histoire de la scienceexegetique francaise, II nous en donne une
veritable interpretation que seul un grandsavant, dominant Ala fois la science sacree
et les evenements politiques, pouvait tracer.

Perrine SIMON-NAHUM.

MarcVENARD, Reforme protestante, reforme catholique dans La province d'Avignon,
xv! siecle. Pref. d'Alphonse DUPRONT. Paris, Cerf, 1993. 14,5x 23, 1280 p.

S'il est un ouvrage d'histoire religieuse digne d'etre presente dans cette revue,
c'est bien I'edition, longuement attendue, de la these de Marc Venarddans la nou
vellecollection des Editions du Cerf, « Histoire religieuse de la France». Souscette
forme allegeepar rapport Al'edition de l'atelier de Lille-III (1980), la recherche de
l'auteur, poursuivie de 1960A1977,se cUlt en effetpar une synthesed'une rare per
fection. Marc Venard articule avec beaucoup de savoiret d'intelligence les niveaux
differents d'une histoire 00. va se repercuter l'evenementcapital du xv{ siecle: la
rupture religieuse de l'Occident. Des Ie debut, nous voici donc promenes dans
l'espace avignonnais, subjugues par cette ville papale, prise entre Rome et Ie
royaume de France, peu eloignee de Lyon, done de Geneve, Ainsi saurons-nous
qu'il n'est pas de bonne histoire sans geographie, A la fin, sous formed'une socio
graphie religieuse, nous serons instruits des realites economiques et socialesde la
province, afin de pouvoirapprecier la foi et la piete des differentes couches de la
population, en territoire catholique et dans les quelques enclavesprotestantes. Entre
ce debut et cette fin, nous aurons vu les retentissements, en Avignon, des grands
evenements du siecle: l'irruptionde l'~glise « alternative », les hesitations et Ie raf
fermissement de la vieille Eglise, Atravers les lenteurs du concile de Trente, Ie
« reveil » catholique marque par les modeles borromeen, puis francais,

De plus, Marc Venard a reussi, par la mise en place de portraits bien choisis et
bien dessines, Aarticuler les aspects structuraux et evenemendels de cette histoire
d'Avignon et ilia donne Acomprendre avec bonheur. Un tel parcours suppose un
incroyable depouillement d'archives. Malgre Ie fardeau de ce savoir, l'auteur n'est
jamais lasse et ne lasse jamais, grace Ala vivacite d'une ecriture particulierement
alerte. En outre, les chapitres de cette vaste thesedebouchent regulierement sur des
conclusions 00. les appreciations de Marc Venard meritenttoujours l'arret. Elles ne
temoignent pas seulement, selon moi, de sa familiarite avec I'historiographie reli
gieusede notre temps et de l'assimilationdes modeles de celle-ci, Le detachement
de I'historien comporte ici une lecon ethique. Evitant les generalisations souvent
plus brillantes que fondees, dedaignant l'encens universitaire vis-A-vis des devan
ciers aussibien que l'envie de paraitre original, MarcVenards'approchede ses per
sonnages avec une intuition qui ne peut aller sans respect. Pour rna part, j'ai parti
culierement apprecie, dans ce registre, le chapitre III de la cinquieme partie:
« Classespopulaires et religion », qui nous fait sentirce qu'est « un peupleprotes
tant » ou « un peuplecatholique »,
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Le lecteur ayant suivi jusqu'au bout l'enchainement des chapitres arrive aune
grande conclusion, point de referenceobligepour toute reflexionsur Ie problemede
la « dechristianisation », Dans ces pages denses, Marc Venard chercheamesurer la
qualite et Ia duree de la Reformecatholique en Avignon. II estime que, terre de pas
sage, le Comtata ete tres sensibleaux mouvements de l'opinion, en Italiecommeen
France, et a peu ou mal resiste al'invasion des Lumieres, dont Michel Vovelle a
mesureI'effet it l'echelon de la Provence, toute proche.Surtout,MarcVenardetudie
de facon tres originale les limites internes du « modele tridentin » (expression dont
A. Dupront lui reproche I'usage pour des raisons qui me semblent peu convain
cantes).

Desacralisateur, parce qu'il interdit les pratiquesde la piete populaireet centre Ie
culte sur l'Eucharistie; clerical, parce qu'il detache le cure de sa communaute pour
en faire l' agent de l' eveque; moralisateur, parce que la correcte pratiquedu sacre
ment de penitence prend une importance croissante, le catholicisme tridentin a eu
pour effet de couper l'Eglise de la societe urbaine ou villageoise. Les hommes ont
commencepar accordermoins de placeala foi qu'a la moraleet ont fini par se deta
cher de la premiere, tandis que la devotionvive etait reserveeaux femmes. La lecon
ultirne de cette conclusion, pour I'auteur, est Ie caractere historiquement relatif des
differents modeles du christianisme. En ce qui concerne Ie catholicisme, il a existe
avant Ie modele tridentin et il est probable qu'illui survivra.

II n'estjamais possible de s'interesser it un travail d'histoire religieuse qui s'ins
pire, de pres ou de loin, des intuitionshistoriographiques d'Alphonse Dupront sans
avoir envie d'entrer en debat avec cette grande intelligence. L'essentiel a ete dit, je
crois, au cours de l'un des colloques consacreal'ceuvrede Michel de Certeau, lee
teur admiratif et critique de Dupront8.

Francois LAPLANCHE.

Marcel BATAILLoN, Erasme et l' Espagne. Nouv. ed, en trois vol., texte etabli par
Daniel DEVOTO, ed, par les soins de Charles AMIEL. Geneve, Droz, 1991.
18 x 25,5, XV-903 p., 537 p. et 564 p. (« Travaux d'humanisme et Renais
sance », CCL).

Pour son 250" volume, la collection des T.H.R. a choisi de reediter un texte
celebre, epuisedepuisbien longtempsen francais (des avant 1950). Car l'Erasme de
Bataillon,une these editee en 1937,est un monument, non seulementpar son poids
- un vrai «pave », assez banal dans les theses dites d'ancien regime - mais en
raison de la formidable feconditede ce texte. Celui-ci, reimprimetel quel, forme Ie
tome I des trois volumes. MarcelBataillonavait suivi son chef d'oeuvre toute sa vie,
il avait verifie la traductionet corrige les deux editions espagnoles (1950, 1966); il

8. Voir Luce GIARD, Herve MARTIN, Jacques REVEL, Histoire, Mystique et Politique. Michel
de Certeau, Grenoble,Jerome Millon, 1991, p. 100sq.; voir egalement mon compte rendu de
ce livre dans la Revue de synthese, IV·S., 1-2, janv.-juin 1994, p. 266-268.
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preparaitdepuis longtemps une secondeeditionfrancaise soigneusement mise It jour
lorsque la mort l'a surpris. Les modifications parfois tres importantesqu'il comptait
apporter It certains points de son developpement, a la lumiere des travauxrecentset
de toute une vie de savant professeur au College de France ont ete editees dans Ie
tome II. Al'aide d'un systemede renvois par asterisques, on peut done lire de facon
commode Ie demier etat de la pensee de l'auteur. L'edition des differentes prefaces
francaises et espagnoles permet d'observer la destinee de ce livre. La bibliographie
compte cent cinquantepages; elle passe de 708 a 2400 entrees entre 1937et 1991
- et reprend tous les travaux parus sur Ie sujet jusqu'en 1978. Les editeurs y ont
judicieusementajoute les comptesrendus de MarcelBataillon sur les ouvragessor
tis dans les domaines traites par sa these. Le tome ill rassemble enfin les articles
ecrits en francais et en espagnolpar l'auteur sur Erasmeet I'erasmisme. C'est dire
qu'Erasme a ete un compagnon de toute sa vie, mais il ne faudraitpas conclurede la
monumentalite de ces volumesqu'il fut Ie seul. La bibliographie de Marcel Batail
lon, presentee par Charles Arniel a la fin du troisieme volume comprend
594 entrees...

Cette monumentale reeditions'imposait-elle? Poser ainsi la question, c'est poser
celIe de la vie et de la mort d'une ceuvre, On sait combien l'ouvrage a fait l'effet
d'une bombe lors de sa sortie. Lucien Febvre l'exprimait parfaitement dans le
compte rendu qu'il en donnait pour la revue des Annales", L'Espagne etait alors un
pays sous-developpe et isole, en proie a une epouvantable guerre civile; Bataillon
revelait un pays ouvert autrefoisa tous les soufflesde l'humanisme, en prise directe
avec ce que I'Europe la plus developpee et la plus progressiste aux yeux de l'histo
riographie d'alors avait su faire de mieux. II confirmaiten meme temps qu'elle etait
deja un pays de sang et d'intolerance. La secondebombe etaitbeaucoup plus intel
lectuelle : on parlaitdu destin de l'eeuvre d'un homme, Ie prince des humanistes, qui
n' avait jamais mis les pieds en Espagne; on posait pour la premiere fois et en des
termesqui restent singulierement neufs la questionde la diffusionde la penseed'un
auteur, celIe de la lecture d'une ceuvre, celIe de sa fecondite changeanteau fil des
generations. L'effet de la derniere bombe allait etre plus fort encore: Erasme,pre
sente jusque-la comme un sceptique pourfendeur de dogme, un contempteur iro
nique de toutes les glorioles, un insupportable facetieux ne respectant rien etait,
involontairement certes, a I'origine d'un mouvement spirituel qui faisait naitre
l'exegese de la Bible polyglotte, la mystique de Therese d'Avila et la poesie reli
gieuse de Luis de Leon. Rien de moins.

L'image romantique de I'Espagne austereet grandiose, aussi noire que le costume
de ses hidalgos cedait devant celIe d'un joyeux melange de peuples anticonfor
mistes. L'Espagne des morisques, des marranes, des conversos, des illumines, des
saints et des inquisiteurs etait racontee dans une langue alerte qui faisait et fait tou
jours de ce monument un livre haletant. II a conserve ce caractere litteraire, mais
aussi ce qui fait la forcedes tres grands travauxd'erudition,une capacitede sugges
tion, un art de donner envie d' aller voir ailleurs, plus loin, autrement. Les philo-

9. Voir « Une conquete de I'histoire : I'Espagne d'Erasme », Annales H.S., t. I, 1, 1939,
p. 28-42, repris in Au Cll!ur du religieuxdu xv/ steele, 1957, Paris, S.E.V.P.E.N. (« Bibl, gen.
de I'E.P.H.E., VIesection »), 1968, p. 93-111.
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sophes comme les historiens espagnols, fran~ais et autres ne s'en sont pas prives
depuiscinquante ans. lIs ont crease une pensee et unehistoire que Bataillon, encore
tIes liueraire en depit de sa volonte de toujours decrire un auteurdans son envi
ronnement social, aborde tres peu : que voulait dire Erasme, qui etaientses lecteurs
et disciples espagnols, qui etaient les morisques, les conversos, les alumbrados,
comment l'Inquisition s'y prenait-elle pour les demasquer? Pour rester dans
l'espace francophone, les travaux de Leon E. Halkin et d'Augustin Redondo, de
Bartolome Bennassar, Pierre Chaunu, Bernard Vincent ou Jean-Pierre Dedieu sont
directement issusde ces vides suggeres. Avec leurs homologues espagnols, its ont
pu decrire un monde insoupeonne, celui des lettres espagnols, modifier certaines
approches quelque peu systematiques comme Ie rapport direct entre I'erasmisme et
I'illuminisme, mais la demarche de Bataillon n'est pas devenue obsolete. Comme
l'ann~ait Ie sous-titre de sa these: Recherches sur l' histoire spirituelle duxvI sie
cle, il s'agissaiten effet d'appliquerunemethode nouvelle de decouverte des textes
de spiritualite, en les renvoyant au miroirdes mentalites contemporaines autantqu'a
leur filiation lineraite.

Peut-on aller plus loin, faire de la prospective et tenter de dire si d'autres
recherches vontnaitre? Les travaux recents en dependance de Bataillon ont surtout
aborde la description des societes, its se sont peu Ii peu glissesdans I'histoire des
mentalites. Toute one part du travail de Bataillon est une histoire des idees et des
sensibilites, vastes champs aujourd'hui en cours d'exploration. Une autre part est
I'histoirede la theologie et de la pensee religieuse, bienen friche aujourd'hui. L'his
toirede l'Bgliseen Espagne n'a pas encore integre sonrapportIi la societe, ni meme
aux grands courants intellectuels. Nous savons bien peu de choses des reformes
appliquees dans les dioceses. Nous ne savons rien du formidable bouillonnement
interne des ordres religieux. Pourquoi I'Espagne a-t-elle produit Las Casas(un autre
heros de Bataillon revenu Ii la mode), Therese d'Avila, Ignace de Loyola et tant
d'autresen meme temps? Quelsliensetablirentreeux? Noussavons maintenant un
peu mieuxce qu'ils doiventet ne doivent pas Ii Erasme, nous ne savons pas tropce
qu'ils doivent aux autres humanistes, longtemps heberges Ii la cour de Charles
Quint, ce qu'its doivent au formidable creuset que furent les universites.

II ne s'agit pourtant pas seulement de l'Espagne. Avec la redecouverte des dis
ciplesd'Erasmeet des humanistes en general, evangeliques, pauliniens, neo-platoni
ciens, one nouvelle page de I'histoiredes reformes s'est trouvee ouverte. Jusqu'au
second XJt siecle, I'histoire religieuse etait one histoire confessionnelle. On savait
qui etait catholique, qui etait protestant. Maisqu'etaientces erasmisants poursuivis?
Dire qu'ils etaientheretiques puisque poursuivis par l'Inquisition ne suffisait plus.
C'est apartir de Bataillon, entre autres, que I'histoire religieuse scientifique a pu
s'eloignerde I'histoire confessionnelle pour partir ala decouverte de ceux qui ne
voulurent choisir que leur conscience. Tous ceux qui furent entre deux: nicode
mites, politiques, « libertins » pourehasses par les confessions, mais passeurs vers
notre modernite occidentale. Ce sonteuxqui ont provoque la prisede conscience de
la necessite de la tolerance et contribue Ii construire l'Etat moderne, accelerant la
lenteseparation de l'autorite politique et de l'autorite religieuse, seulgagede paixet
unique antidote contre Ie fanatisme. La connaissance de ces moyenneurs permet
desormais de chercher Ii comprendre, comme on sait Ie faireen Allemagne, les phe-
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nomenes de reconfessionalisation qui marquent le passage vers I'absolutisme des
societes de l'Europe moderne et les effets des mouvements pietistes qui suivent.

Le grand risque d'une pareille these est de rester incontournable. Or elle induit
une etude purement lirteraire des phenomenes. Marcel Bataillon n'avait pas Ie
choix, mais il doit etre depasse. Les archives locales en disent beaucoup sur ce qui
se passe derriere les livres etudies par Bataillon et si les arehivistes sontloinde les
avoirrepertoriees et mises ala disposition du public.Ieshistoriens sontloind'avoir
fait l'effort de s'y investir. Et puis, il y a la question irritante du destin de I'huma
nisme erasmien et desautres humanismes dansI'histoire du xvf siecle, unequestion
sans fond tant elle est complexe, al'image du fantastique bouillonnement intellec
tuel et spirituel de ce siecle. Nous devons continuer aexaminer ce qui se passe en
France, en ltalie et ailleurs. Decidement, la lecture d'un grand genie qu'on assume
ou qu'on repousse est feconde, qu'il se nomme Erasme ou Bataillon.

Nicole LEMAITRE.

La Liberte de conscience (xvf-xVlf siecles}. Actes du colloque de Mulhouse et Bile
(1989), reunis par Hans R. GUGGISBERG, Frank LESTRINGANT et Jean-Claude
MARGOLIN. Geneve, Droz, 1991. 12 x 18, 375p. (« Etudes de philologie et
d'histoire», 44).

Ce beau volume dedie ala memoire de Claude Longeon livre les actes d'un col
loque consacre ala liberte de conscience. Dix-neuf communications de !res haut
niveau sont reparties en quatre chapitres : temps de la reforme, epreuve des guerres
de religion, limite de la liberte de conscience (judaisme et islam) et liberte de
conscience en devenir. D'origine theologique, ce theme devient politique puisphilo
sophique. Maisil est frappant de constater quesi la fin du monopole de l'Egliseper
met l'emergence d'une telle idee, c'est la naissance des Etatsmodernes qui tentera
par tous les moyens de s'y opposer. Ces articles permettent aussi de faire Ie point
des recherches depuis la somme classique de Joseph Lecler, Histoire de la tolerance
au siecle de laReforme 10 sur lequel un numero desRecherches de science religieuse
(1. 78, 1990) attire l'attention. Bien inscrit dansl'histoiredes idees europeennes, ce
volume est neuf et montre la richesse du travail pluridisciplinaire et international.

Dominique BOUREL.

Pierre BLET, Le Cterge duGrand Siecle en sesassemblees (1615-1715). Paris, Cerf,
1995. 14,5 x 23,5, 529p., bibliogr., index [« Histoire religieuse de la France »,
7).

Le R.P. Blet, s. j., nous livre ici Ie resume des troisgrands livres qui ont marque
sonparcours d'historien des assemblees du clerge, Le premier, pam en 1959, traitait

10. Paris, Aubier, 1955, reed. Paris, Albin Michel (« Bibliotheque de I'Evolution de
l'humanite »), 1994.
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de ces assemblees de 1615 a. 1666, les deux suivants,parus respectivement en 1972
et en 1989,continuaient cette etude jusqu'a la mort de Louis XIV. Onne peut que se
feliciter de voir l'auteur condenser l'essentiel de ces etudes en une synthese plus
facilement accessible. Pour le lecteur soucieux d'aller plus loin sur tel ou tel aspect
traite dans le livre, un utile systeme de renvoi dans la table des matieres permet de
se reporter a. I'ouvrage precedent dont le chapitre a ete tire.

Que sont done ces assemblees du clerge de France, qui n'ont pas grand-chose a.
voir avec nos modernes conferences episcopales ? Elies ont de lointains ancetres
medievaux, quand les rois assemblaient leurs eveques pour en obtenir conseil et
soutien. Ces reunionspouvaient meme devenirdes armes contre le pape et prendre
l'aspect d'un concilenational, toujoursredoutepar Rome. Au plus fort de sa guerre
contre le pape Jules II, Louis XII ne manque pas ainsi de reunir le clerge gallican.
Mais il faut attendrele debut des guerresdereligionpour voir apparaitre une assem
blee du clerge telle que, cinquante ans plus tard, la pratique en sera codifiee, En
1561, la regente Catherine de Medicis doit faire face a. la fois a. la crise religieuse,
mais aussi a. une crise aigue des finances royales. Elle a besoin de demander aux
eveques gallicans a. Ia fois une reforme des abus ecclesiastiques qui, espere-t-elle,
resoudra le schisme et une aide financiere, Les deux principaux objets des assem
blees du clergeetaient ainsi definis : prendreconnaissance des problemes internes a.
I'Eglise gallicane et negocier avec le pouvoir sur le montant de la subvention a. lui
accorder.

Rome n'apprecia jamais ces reunions qui risquaient toujours d'empieter sur les
prerogatives pontificales. Obstinement, papes, legats et nonces se refuserent a.
reconnaitre une quelconque valeur institutionnelle a. ces assemblees. La monarchie,
qui aurait peut-etreprefere continuer a. pratiquer les alienations de biens ecclesias
tiques, commeelle I'avait tant fait pendant les guerres de religion, apprit a. negocier
avec le clerge gallican ces «dons gratuits» qui, dans leur principe, respectaient
l'immunite fiscale des clercs : l'Eglise gallicane ne payait pas un impot, mais elle
fixait librement- plus ou moins, on s'en doute-Ie montant d'un subside au roi
tres chretien,protecteurde ses libertes,Commel'argent de l'Eglise ne pouvait servir
a. n' importequellefin profane.Ies deputesdu clergene manquaientjamais de rappe
ler ses devoirs au souverain: ils ne lui versaient cet argent que pour contribuer a.
I'exaltation de la foi chretienne, contre les heretiques et les infideles,

Ainsi, parceque la monarchie avait besoinde l'accord de son clergepour pouvoir
lui soutirer quelques subventions, le clerge gallican, seul des trois ordres, put pen
dant tout le Grand Siecle tenir regulierement des assemblees oil il deliberait libre
ment non seulement du don gratuit, mais ausside ses propres affaires. Ces reunions
permirent al'Eglise gallicane de conserver toute son autonomie vis-a-vis du pape
comme du roi. Ce phenomene merite toute notre attention et oblige a. reviser les
jugementshatifs si souventportes sur cet absolutisme qui aurait triomphe a. l'epoque
dans I'Eglise tridentine comme dans l'Etat monarchique.

On ne sauraitdevelopper ici tous les themesque l'auteur ~ut aborder, fort de sa
connaissance exhaustive des sources francaises et romaines. A partir de I615,la pe
riodicite des assemblees fut fixee adix ans, entrecoupee de « petites assemblees »
tous les cinq ans. Maisces dates ont pu, al'occasion, ne pas etre exactementrespec
tees. La duree des reunions peut etre tres variable. Les participants sont elus par le
clerge de chaqueprovinceecclesiastique, araisonde quatre delegues, deux eveques
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et deuxclercs. La reunion se tient generalement aproximite du lieu ou se trouve la
cour, le plus souvent aParis.Le roi fait savoirses besoins al'assemblee, qui deli
here ensuite du montant qu'elle accepte d'offrir. Elle en profite pour presenter ses
remontrances au roi sur les violations des libertes ecclesiastiques que lesjuridictions
lai'ques ont pu commettre, sur les agissements des protestants, etc. Au boutde nego
ciations qui peuvent durer, chacune des parties essaye de donner satisfaction a
l'autre.

Ce schema general connait evidemment des applications bien diverses. Quand
LouisXIII en 1620 ou en 1625 fait la guerre ases sujets protestants rebelles, le
clergene peut qu'applaudir et financer sans trop rechigner des operations militaires
qui demamelent, une aune, les placesfortes des heretiques. Mais en 1630, le roi a
signe une paix qui maintient la libertedu culte reforme, au grand dam des devots.
Pis encore,en 1635, il s'engage dans la guerre de TrenteAns aux cotesdu Suedois
et du Hollandais heretiques contreles tees catholiques Habsbourg. Nonseulement le
clerge doit fmancer une guerre qui n'a plus grand-chose avoir avec la defense de
l'Eglise, mais les exigences royales se font de plus en plus elevees, Cette situation
choque certains deputes du clerge, meme si beaucoup sont sensibles aux justifica
tions de Richelieu : la guerre pour empecher la tyrannie espagnole, qui se cache
sousle masque de la religion, de s'emparerde l'Europeest une guerre juste. La vic
toirefrancaise serasuiviedu retablissement pacifique de l'unite religieuse. Le clerge
est d'autant plus porte acroire en la sincerite du cardinal-ministre, qu'il voit son
engagement dans le royaume meme en faveur de la reforme tridentine. Apres la
Fronde et le gouvernement tees tolerant d'un Mazarin, le regne personnel de
LouisXIV voit triompher les partisans de l'application « ala rigueur» de l'edit de
Nantes, puis de sa revocation. Al'exterieur, les guerres contre les puissances man
timesprotestantes justifient l'augmentation considerable des sommes demandees au
clerge,

Les assemblees du clergene se sont pas contentees de lutter contre le protestan
tismeou les empietements parlementaires. Ellesontviteprisconnaissance d'affaires
internes al'Eglise, s'arrogeantun droit de juger les causes des eveques que Rome
leur refusera toujours. En matiere de foi, ellesn'hesitentpasarecevoir les decisions
pontificales tout en soulignant que Ie pape ne peut agir qu'avec Ie consensus de
1'Eglise, vieille doctrine conciliariste et gallicane qui provoque les plaintes regu
lieres de la curie. Ce conflit peut sembler de pure forme, car sur les grands pro
blemes doctrinaux du temps, et principalement sur Ie jansenisme, les assemblees et
Rome partagent la meme opinion. On ne peut toutefois le negliger : la resistance de
l'archeveque de Paris, Iecardinal de Noailles, ala reception de la bulleUhigenitus a
pour origine sa susceptibilite gallicane bien plus qu'une quelconque sympathie jan
seniste ; on en connaitla consequence pendant tout le XVIIl

e siecle, La tentation pour
les assemblees de se proclamer concile national fut particulierement forte dans les
periodes de conflitentre Ie pape et Ie roi, notamment lors de I'affaire de la regale,
qui aboutit aux fameux quatre articles de 1682, ou Ie clerge francais reaffirme les
points fondamentaux de l'ecclesiologie gallicane. Mais, malgre des conflits pe
riodiques, la monarchie preferatoujours garder Rome commeinterlocuteur privile
gie, Elle ne chercha guerease servir des assemblees comme arme contre la curie,
maisce furentbien au contraire les deputes du clergequi tenterent d'utiliser les dis
sensions entre le roi et le pape pour imposer l'Eglise gallicane comme arbitre.
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Ce trop bref apereu ne peut evidemment rendre compte de toute la richesse de
l'ouvrage. En un style allegre, sans cacher ses sympathies - l'entourage
d'Innocent XI n'est guere epargne, alors que Ie Roi-Soleil est absous de bien des
peehes qu'une historiographie catholique traditionnelle lui imputait -, mais sans
non plus tomber dansles ornieres d'une histoire partisane ou apologetique, I'auteur
eclaire la complexite des rapports entre Etat et Eglise dans la France d'Ancien
Regime. Pour Ie specialiste, cette synthese sera un instrument commode de refe
rence, pour Ie curieux, un moyen de renouveler sa vision du Grand Siecle,

Alain TALLON.

Lucien CEYSSENS, O.F.M., Le Sortde la bulle Unigenitus. Recuei/ d'etudes offerta
Lucien Ceyssens al'occasion de son90' anniversaire. Pres. parMathijs LAMBE
RIOTS. Louvain, University Press, 1992. 16 x 24,5, XXVI-641 p., frontispice
[« Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium », CIV).

Peu d'historiens assurement peuvent se promettre Ie sort reserve au pereLucien
Ceyssens, dont les quatre-vingt-dix ans singulierement vigoureux ont ete fetes a
Louvain par l'apparition de ce volume de plus de six cents pages, recueil d'une
quinzaine de longs articles publies par l'eminent franciscain au cours des demieres
annees et qui s'ajoutenon seulement aun precedent recueil de quatorze articles sur
Ie meme theme - Autour de /'Unigenitus. Recherches sur /a genese de /a constitu
tion (Louvain, 1987, XXVI-845 p.) - mais a une veritable bibliotheque d'une
dizaine de gros in-octavo et d'environ trois cents articles (certains reunis en treize
volumes deJansenistica minora). Avec Ie regrene Jean Orcibal, Ie pere Ceyssens
est sans contestation I'historien qui a domine I'etude si complexe du jansenisme,
saisi par lui comme mouvement europeen et non ramene, comme on I'a fait trop
souvent en France, au seul Port-Royal et ases expressions limraireset spirituelles.

Bents dans unelangue claireet drue, quiprefere Ie reliefala nuance, ces articles
substantiels trahissent une fois encore unefamiliarite intime avec les themes traites
et les dramatis personae. Ils apportent sur plus d'un episode ou d'un acteur des
eclaircissements fort precieux. Si la maltrise des sources manuscrites et imprimees
reste veritablement exceptionnelle pour tout ce qui regarde Ie deroulement des
controverses aRome et dansles Pays-Bas du Sudau debutdu xvm" siecle, la qualite
de l'information paraitetre un peu moindre en ce qui concerne la France, ce qui
conduit I'auteur apresenter parfois des interpretations sur lesquelles la critique
devrafaire certaines reserves. Disons d'un mot- et ceci s'applique tout autant au
recueil de 1987 - que les portraits en piedde LouisXIV, de Mme de Maintenon,
de Fenelon, de Saint-Simon, du Regent, de Montesquieu, pour ne citer qu'eux, ne
refletent pasexactement l'etat present de la recherche. Lesgrands travaux erudits de
Jean Orcibal et de Jacques Le Brun ne permettent plus de presenter la figure et
l'actionde l'archevCque de Cambrai de la maniere qui est ici privilegiee, L'ecole
anglo-saxonne, iIlustree par les etudes de Ragnhild Hatton, d'Andrew Lossky, de
JohnRule,de Paul Sonnino, a renouvele la connaissance du regne de Louis XIV,de
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la personnalite du souverain. On ne peut plus parlerdu roi commeon le faisait au
tempsde Lavisse. Le pere Pierre Blet a eclaire par ses ouvrages successifs les rap.
ports de la monarchie franeaise et du clerge national: son dernier ouvrage, Le
Clerge de France. Louis XN et le Saint-Siege de 1695 a1715 (Cite du Vatican,
1989, xvi-666 p.), rouleprecisement sur les memes sujetset la meme periodeconsi
deres ici mais n'invite nullement aux memes conclusions. Quant a Saint-Simon,
l'idee de fairede lui uneautorite et non passeulement un spectateur d'une incompa
rable perspicacite est proprement insoutenable: les analyses d'Yves Coirault ont
acheve de rendrele petit duc a l'ordre litteraire dont it est une des gloires. 'A suivre
les Memoires ligne a ligne, comme le fait un peu systematiquement Ie pere Ceys
sens,on aboutirait a des resultats surprenants. Certains portraits se reduisent alorsa
des caricatures.

'A partir de ces infonnations selectives, 1'auteur avance et developpe une inter
pretation du jansenieme qui releve de 1'histoire confessionnelle - mise au goOt du
jour par la modemite conciliaire - et tend a presenter le mouvement janseniste, ses
theses et ses acteurs comme hautement respectables et condamnes a tort par Ie
magistere eeclesiastique. Bref, une « affaireJansenius » sur Je mode de «l'affaire
Galilee ». Il ne convient pas ici d'apprecier cette presentation, mais simplement de
souligner qu'a l'evidence it e6t mieux valu dans ces articles s'en tenir a rune des
deux fonnules egalement acceptables et fecondes, Ou bien l'histoire neutre de type
universitaire, tenantseverement a distance 1'institution ecclesiastique et n'usant que
des reperes propres aux sciences humaines secularisees et Aleursmethodes. Le pere
Ceyssens a pratique cette histoire avec eclat bien longtemps. Ou bien l'histoire de
l'Eglise, tellequ'elle emerge aujourd'huidanscertains secteurs en renouveau, repla
cant les faits etablispar la critique dans le cadredogmatique et canonique qui est le
lieu de leur deroulement et la clef de leur signification. C'est la une histoire forte
ment retheologisee, au sens le plus positif,celuid'un haut niveauconceptuel. Seule
cette seconde histoire pourrait se pennettredesjugements de valeurque rienn'auto
rise autrement. Sachons conserver, en tout cas, selonla belleexpression d'Alphonse
Dupront, «une ferveur lucide de temoin».

BrunoNEVEU.

Le College de Riom et l' enseignement oratorien en France au XVII! siecle. Actes du
colloque de Riom, 28-30mars 1991, textesreunis et presentes parJean EHRARD,

postf. par Dominique JULIA. Paris/Oxford, CNRS Editions/Voltaire Foundation,
1993. 17,8 x 24,2, 370p., ill.

Une double interrogation parcourt la diversite de ces textes et en tisse 1'unite :
qu'en est-it de la specificite et de la modernite de 1'enseignement oratorien? 'A ces
deux questions, trois autres themes transversaux ajoutent beaucoup A1'interet de
1'ouvrage: la recherche et la discussion systematique de la methode, la mise en
relief des differences qui structurent l'espace oratorien, la mefiance vis-A-vis des
idees recues. Sur tous ces points, la lecturede 1'ouvrage apporte reponses et ques
tions nouvelles, dans une demarche dynamique.
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Les seize communications sont distribuees sous trois themes : Maitres et eleves
(p. 11-74); Bibliotheques (p, 75-130), et l'Enseignement (en deux parties, p. 131
330); cette demiere partie comprendla postface qui donne les conclusions des tra
vaux et ouvre la voie vers de nouvelles recherches.

Sous Ie titre « Maitres et eleves » sont etudiesIe reseaudes collegeset la vie sco
laire. D. Julia et W. Frijhoff cherchent asituer les maisons de l'Oratoire dans Ie
reseau educatif en utilisant les notes, consignees dans les catalogues d'entree,
concernant Ie cursus suivi par les nouveaux oratoriens avant leur arrivee dans une
maison d'institution. Semblent apparaitre ainsi, au cours du siecle, malgre les
lacunes des sources, la desaffection des grands colleges, la presence accrue des
petits seminaires et la diversification des instituts scolaires dans un siecle oil Ie
reseau se densifie. Une hierarchie, interne cette fois al'Oratoire, apparait entre les
etablissements de la congregation. Etienne Broglin nous montre «l'ecart fonda
mental» entre les maisons de Riom et de Juilly, ces deux institutions oratoriennes
dont il tente« un essaide croisement». Il metainsi en relief l'importancedes speci
ficites locales pour toute analyse concernant Ie XV111e siecle. L'etude realisee sur la
vie scolaire aEffiat et sur les batiments du college de Riom prouve encore les dif
ferences internes al'Oratoire.

On retrouve Ie meme effort de recherche de methode dans l'etude des «Biblio
theques». Les sources utilisees sont les inventaires (souvent d'epoque revolution
naire, ou posterieurs, done d'interpretation difficile), les livres de compte, les
comptes rendus de visite des colleges. L'analyse des ouvrages conserves de la
bibliotheque du college militaire d'Effiat permet a L. Perol d'avancer quelques
conclusions sur son contenuet son utilisation: la bonne place de l'histoire dans un
siecle oil cette discipline est importante, la faiblesse des ouvragesde theologie (mais
les ouvrages lies au jansenismeont-ils ete occultes?), la bonne positiondes « livres
de piete et de moralechretienne » (Iequart du total),la presenceactivedes ouvrages
scientifiques et de la section Iitteraire, Presence active, car Ie depart a pu etre fait
entre livres «actifs » et livres «morts », et ces deux demieres sectionsscientifiques
et litteraires presentent une forte utilisation. Enfin, la bibliotheque riomoise
comprend egalement des ouvrages « divers sujets», non entres en classification et
peut-etre temoins de champs culturels nouveaux, et les livres de classe. Au total,
cette bibliotheque incompletement reconstitaee presente un college « serieux » et
ouvert aux innovations. La meme recherche de profil intellectuel des professeurs,
d'evolution et d'adaptation au milieu local est realiseepar la methodecomparative
entre les bibliotheques du college de Pezenas(Oratoire) et de Rennes (s.j.), et entre
celles de Montbrison et de Riom de l'Oratoire.

C'est a «L'Enseignement» qu'est consacre Ie plus grand nombre des com
munications du colloque riomois : neuf sur seize. Les questions de modernite, de
specificiteet de methode forment l'unite d'un ensemble de travaux focalises sur les
pratiquesscolaires. L'analyse des textesnormatifs n'a pas ete negligeepuisque« La
Ratio studiorum du pere Houbigant, (comme) temoignage de l'enseignement orato
rien des humanites » est etudiee par Agnes Cornevin (p. 133-140), analyse reprise
par D. Juliard dans sa postface en situant l'ouvrage dans son contexte d'evolution
des idees.L'essentiel, cependant, de cette etudesur l'enseignement concerne ce que
Andre Chervelappelle « l'enseignementreel », sans que l'historien puisseatteindre
vraimentles resultats de cet enseignement. Les matieres essentielles du pland' etude
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des colleges d'Ancien Regime sont analysees, tant au plan local,a Riomet a Effiat,
qu'au niveau national: il s'agit des mathematiques, de la philosophie, des langues,
de la rhetorique et de I'histoire.

L'etude de I'enseignement des mathematiques s'appuie surtoutsur les brochures
imprimees des exercices publics et I'analysesystematique, par BrunoBelhoste, d'un
corpus de quarante-cinq theses et exercices publics soutenus entre 1744 et 1791
(« I'enseignement de mathematiques dans les colleges oratoriens au xvuf siecle»,
p. 141-160). Cetteanalyse tenda confirmer I'elande la fm du siecle,donnedes indi
cations sur Ie role des mathematiques dans Ie renouveau pedagogique des colleges
ou I'Oratoireeut un role particulier. On constate toutefois, pour temperer cette spe
cificite, que l'ordre n'a pas eprouve le besoinde prescrire programme et manuels.

C'est peut-etre dans la philosophie qu'apparait le mieux la modemite de I'Ora
toire. L'analyse que fait Catherine Larrere (p. 171-190) de la situation a Riom et a
Effiat pour la deuxieme moitie du siecle permetdu moins cette hypothese.

Est-ce dft a I'accueil de Malebranche dans les colleges? Les oratoriens ont une
demarche originale : Condillac n'est pas rejetea Effiat, maison ne retientde lui que
le seul axe logique, Ia methode analytique, la maniere d'apprendre a penserjuste si
recherchee dans ce siecle des Lumieres, « la vraie methode a suivre dans la
recherche de la verite », La «conjonction epistemique » entre Malebranche et
Condillac existe a Effiat, elle est refusee a Riom.

La sensation est doneoccultee, et une voieepistemologique est ouverte qui sertet
conduit a I'orthodoxie religieuse : les peresrestent fideles a leursvaleurs. Cettenou
velle voie exclut la scolastique, mais sert a construire un enseignement philo
sophique subordonne a la theologie, Ainsi, la philosophie scolaire procede-t-elle
elle-meme ala destruction de la metaphysique traditionnelle tout en restant attachee
aI'orthodoxie religieuse. Voila une conclusion qui remet en cause Ie combat des
Lumieres : la philosophie n'etait-ellepas deja sur de nouvelles voies avantd'Alem
bert et I'Encyclopedie'l

QuantaI'enseignement des langues et ala rhetorique, les traces de la modernite
de l'Oratoire sont mises en doute, au benefice du resultat de nouvelles recherches.
Certes, l'etude realisee a Riom et aEffiatpour les langues (p. 191-228) tenda mon
trer cette modernite : disparition ou quasi-disparition du gree, diminution de la part
du latin au profit du francais et des langues des pays voisins, nouveaute des
methodes utilisees - des traductions surtout- et usage des ouvrages pedagogiques
du pere Condren (1640) et de Lancelot (Methode de PortRoyal); il en est de meme
pour I'enseignement de la rhetorique (p. 239-250) ou quatre typesde transformation
apparaissent, concemant la placedu francais, Ie recul de I'oral, Ie glissement versun
coursde belles-lettres, un objectifdavantage lie ala preparation de la vie en societe
qu'a un apprentissage de l'art oratoire.

Andre Chervel, toutefois (<< L'enseignement des langues dans les colleges de
l'Oratoire», p.229-239), pose des problemes de methode et d'utilisation des
sources pour inviterala prudence. IIdemande en particulier que soientrevisitees les
deux affirmations traditionnelles concemant l'Oratoire, la modemite et la specifi
cite. II propose de le faireapartirdes questions suivantes : la langueparleedansles
colleges, I'enseignement du francais, I'enseignement de la grammaire francaise
avantla latine,I'originalite de I'enseignement grammatical, les manuels scolaires, Ie
rapport versions/themes pour le latin. II emet I'hypothese que, au moins pour
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l'enseignement des langues, les contraintes pedagogiques aientpousseplus it l'unifi
cation des pratiques qu'it l'originalite,

Quant it la communication particuliere sur I'histoirede France enseignee it Riom,
presenteepar Catherine Volpilhac-Auger et I'organisateur du coUoque, Jean Ehrard,
elle etudie trois cours dietes conserves it la bibliotheque de Riom. Ces documents
permettent d'approcherla realitede la construction des lecons,et montre les dispari
tes existantes tant au plan de la methode que de l'ideologie sous-jacente. Ces cours
vont de l'imagerie la plus traditionneUe et la plus convenue aune histoire evene
mentielle, greffeesur les evenements (noussommes vers 1790-1791) dont le but est
d'etudier les hesitations et fluctuations de la liberre depuis les originesde la monar
chie jusqu'aux etats generaux de Jean le Bon en 1355.

Queconclure?D.Juliaproposeune interrogation sur troispoints: «sur la signifi
cation de ce qu'est une congregation enseignante au xvm" siecle », sur « les biblio
ilieques des communautes », et sur « I'uniformite ou la diversite des programmes et
des pedagogies mises en oeuvre », On connat"t les difficultes de l'Oratoire au
xvuf siecle epuise par son combat dans le conflitjanseniste. Quel est l'affaiblisse
ment de sa spiritualite? L'etude des biblictheques permetune approche nouvelle. II
faudrait multiplier les analyses d'inventaires pour esquisser une typologie des
bibliotheques, preciser et differencier des profils inteUectuels. L'evolution des
achats de livres semble indiquerqu'a partir de 1750 il Ya focalisation des acquisi
tions sur la mission d'enseignement des oratoriens, pour constituerun fonds huma
niste et scientifique. Toutefois, les maisons d'institution des nouveaux confreres
maintiennent la fidelite de l'ordre aux choix religieux d'origine.

La fln du siecleva vers l'uniformisation tant souhaitee par les reformateurs peda
gogiques depuis la « Revolution de 1762»: une unification des pratiques due au
modele des ecoles militaires et a la volonte oratorienne de produire des plans
d'etudes qui seraient imposes aux differentes maisons. L'Oratoire participe egale
ment ala grandevagued'enfermementdes jeunes gens par ses nombreux internats,
enfermement auquel elle adhera tot, contrairement aux jesuites. Cette question, de
meme que I'influence du jansenisme, n'ont pas ete evoqaeesau cours du colloque.

Au total, les textes presentes sont d'une granderichesse, et proposent des avan
cees metbodologiques qui montrentles progres realises par la recherche en histoire
de I'education. Personne ne s'en plaindra!

Marcel GRANDIERE.

Perrine SIMON-NAHUM, La Cite investie. La « Science du judaisme » francais et fa
Republique. Paris, Cerf, 1991. 13,5 x 21,5, 349p., bibliogr., index (« Biblio
theque franco-allemande»).

La Cite investie. Ce titre metaphonque s'explicite aussitotdans Ie sous-titre : La
« Science du judaisme » francais et fa Republique. Le lecteur sera donc invite a
comprendre comment, au XIX" siecle, les inteUectuels juifs se sont incorpores a la
culture et ala societe francaises, jusqu'a paraitre, au temps de « l'affaire », comme
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la conscience de la nouvelle nationissue de l'evenementrevolutionnaire, Si ce des
sein generalest clair, il n'est pas sUr que Ie sous-titre I'indiquesans equivoque. Pour
se conformer au contenu, Ie sous-titre exact eut ete « la science du judai"sme du
judaismefrancais », expression malheureusement trop lourdeet abregee par Perrine
Simon-Nahum en « science du judaisme » francais, ou les guillemets signalent la
presence du groupeallemand « Wissenschaft des Judentums », sans parvenira lever
touteambigui'te entre les genitifs objectifet subjectif. Si ron s'attarde un peu sur ce
point,ce n'est pas pour cherchera I'auteur une chicane de grammairien, mais parce
que la presencede quelques obscurites dans les developpements constitue I'un des
rares reproches que ron puisseadressera ce livre tees dense,ou I'abondance de la
documentation bouscule parfois la claire progression des paragraphes. Pour bien
suivre l'expose de PerrineSimon-Nahum, il pent etre utile de lire a la suite I'intro
duction et la conclusion, avant d'aborder la succession des chapitres.

Le merite essentielde ce travail (du point de vue de I'histoire des sciences reli
gieusesauquelce compte renduse limitera) consistedans la contribution tees neuve
qu'apporteson enquetea notre connaissance de la sciencedes religionsau xIX" sie
cle, Nous etions deja renseignes sur la scienceprotestante et la sciencecatholique,
ainsique sur la « science independante ». Mais il nousmanquait un elementcapital:
la connaissance de la science juive, en elle-meme et dans ses interactions avec les
trois autres. Ce besoinest precisement comble par I'ouvrage recense.

L'auteur distingue trois periodes dans l'integrationdes savantsjuifs a la commu
naute inteUectueUe franeaise :

I) La periode de l'immigration, au tempsde la monarchie de Juillet. Nonemanci
pes en Allemagne, un certainnombrede savants juifs cherchent en Francede meil
leures conditions de travail,qu'ils trouvent soit grace a des mecenes, soit en obte
nant des postes ala Bibliotheque nationale OU ils sont precieux pour la lecturedes
manuscrits orientaux. Une prosopographie d'une trentaine de pages (p. 48-78)
s'attache a decrire les principales figures de cette immigration juive allemande:
Salomon Munk, Joseph Derenbourg, Joseph Halevy. Adolphe Franck est alors Ie
seul Praneaisd'origine.

2) La periode de I'integranon universitaire, au temps du Second Empire, ou les
savants juifs obtiennent des postesstables,maisplutOt dansdes institutions speciali
sees en philologie et en histoire des religions, les deux disciplines etant alors tees
liees : l'Ecole pratique des hautesetudes, a partirde 1868,ou Ie Collegede France.
La figure de ce nouveau type d'inteUectuel juif serait Michel Breal,

3) La troisieme periode, apres 1880, marque la fm de la science juive au sens
strict.II y a toujoursune science dujudai"sme, maiseUe s'est logeedans I'institution
lai'que que constitue la section des sciences religieuses de I'Ecole pratique. Oubien
eUe poursuitsa routedans la Revue des etudes juives, avec I'appui de la Societe du
meme nom. Les inteUectuels juifs se mettenta suivreles filieres classiques : Ecole
normale superieure, agregations, carrieres d'enseignant en lycee, puis en faeulte
(ainsiHenriBergson, LeonBrunschvicg), L'affaire Dreyfus n'institue pas un conflit
de type ethno-culturel, mais oppose la France des droits de I'homme au camp des
patriotes et de la tradition, dont les sentiments nationalistes sont exacerbes par la
volonte de revanche sur I'Allemagne. Ce clivage purement ethique revele a sa
maniere I'insertion des juifs dans le peuple francais.



634 REVUE DE SYNTHEsE : 4< S. N"4, OCTOBRE-DEcEMBRE 1995

Aces trois temps de l'integration des savants juifs, correspondent en gros des
formes specifiques de leurs travaux, les deux premieres seules appartenant It la
science du judaisme,

En un premiertemps,les savantsjuifs font profiterla Francede l' experience phi
lologique acquise dans les universites allemandes. II me parait un peu excessif
d'ecrire que « la philologie est une scienceallemande» (p. 41). C'est plut6t la puis
sance de son organisation et l'etendue de son domainequi assurent sa scperiorite et
son prestige en Europe. L'objectif des savants est alors de manifester l'universa
lisme de la penseejuive (ce que se proposent S. Munk et A. Franck, par leurs tra
vaux respectifs sur la philosophie juive et arabe du Moyen Age et sur la kabbale);
ou bien de montrer dans l'histoire d'Israel le paradigme du combat pour la liberte
(ce qui tire l'eschatologie juive du c6te des revolutions democratiques), Cependant,
les valeursethiques et religieuses propresau judaismesont maintenues, contre toute
assimilation au christianisme, qui n'est, pour la sciencejuive, au mieuxque la conti
nuation du prophetisme hebreu, et plus sfirement, une forme affaissee du mono
theisme, un « judaismepour les pai'ens »,

Pour Ie deuxieme temps, Perrine Simon-Nahum pointe avec precisioncomment,
face aux developpements de la science des religions, fascinee par les possibilites
que lui ouvre la philologie comparee, le judaisme defend pied It pied, avec James
Darmesteter et Joseph Halevy, son antiquite et son originalite, Si le monotheisme
hebreu n'est qu'une apparition tardive(exilique ou postexilique), il se transfonneen
simple derive de la religion mazdeenne, La defense se porte done sur deux fronts :
maintenir, contre l'exegese historico-critique du protestantisme allemand et alsa
cien, l'authenticite mosai'que du Pentateuque - montrer que Ie naturalisme et Ie
polytheisme sont inherents It la religion mazdeenne, Le privilege accorde par la
science des religions It la religion et It la race aryennes conduisent aussi la science
juive Acritiquerl'emploi scientifique de la notionde « race », Elle contribue ainsi It
produire la distinction entre la science du langage et l'histoire des migrations eth
niques (p. 183 sq.).

Le troisieme temps, en ses origines, coincide avec l'avenement des republicains
et la marche vers la separation des Eglises et de l'Etat. L'influence croissante des
elites juives provoque dans la societe francaise une offensive d'antisemitisme qui
culmineraau tempsde « l'affaire », La reaction juive consisteAcoller au plus pres It
la lai'cite republicaine, ce qui se montre de plusieurs facons.

La sciencejuive riposte It l'antisemitismedu catholicisme francais en instruisant
Ie proces de l'Eglise medievale (de 1900 A1902,SalomonReinachfait paraitre, en
trois volumes, sa traduction de l'Histoire de /'Inquisition de H. C. Lea). Quant It la
spiritualite juive, elle s'efforce de se decrirecommeeducation de l'homme interieur
(il s'agit done d'une piete non limitee It I'execution minutieuse des rites, comme Ie
pretendent les chretiens). Ceci rapproche un peu, selon l'auteur, Ie judafsme liberal
du modemisme catholique qui, avec Loisy, equilibre mieux l'aspect individuel et
l'aspect socialde la religionque Ie protestantisme de Harnacket de ses emules. Sur
tout, Durkheim, en adoptantvis-A-vis de la religion Ie point de vue de la pure socio
logie, rompt avec son appartenance juive qui aurait dfi Ie conduire It privilegier
Israel au milieu des nations. Rupture sans infidelite, car la morale de I'humanite
qu'entend fonder Ie sociologue Durkheim s'enracine tout de meme dans l'indecli
nable exigenceethiquede la Loi. Enfm,Ie chapitreterminalmontrecomment, apres
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« l'affaire », les juifs entrenten litterature, sous la forme d'autobiographies dissimu
lees dansdes recits romanesques, ou les itineraires individuels enveloppent Ie ques
tionnement Ie plus profond sur la destinee d'Israel,

En depit de quelques inexactitudes de detail (p. 231, il eOt fallu parler des epitres
et non des evangiles II propos de saint Paul; p. 320 et 323, Ie meme ouvrage est
attribue II C. O. Carbonell et aO. Dumoulin), et surtoutd'une accentuation un peu
lourdedu role de la science juive (p. 268-270), comme si la France n'avait pas eu
Sacy, Remusat, Champollion, Chezy, les Burnouf, ce travail enrichit considerable
ment l'histoire intellectuelle du XIX' siecle francais. II sera fort utile, d'abord, par
l'ampleur et la diversite d'une bibliographie judicieusement utilisee pour la redac
tion du texte. Et, pour esquisser Ie bilan des resultats scientifiques acquis, relevons
que Perrine Simon-Nahum a demontre : I) comment l'immigration des juifs alle
mandsavaitcontribue aporter II un tees haut niveau les etudessemitiques en France
(par exemple, la traduction du Guidedes Egaresde Munkest si precieuse pour ses
notes qu'elle fut l'objet d'un reprint en 1960); 2) comment la resistance juive II la
domination de la philologie comparee des langues indo-europeennes a bouscule les
schemas simplificateurs de la mythologie comparee et produit la dissociation entre
la science du langage et l'histoire socialedes peuples anciens (maisje nuancerais en
ecrivant: produit pour sa part); 3) comment, enfin, la volonte d'integration du
judaisme francais, en developpant I'etude du judaisme medieval avant I'expulsion et
celIe de la philologie romane, affinne et affme les specificites culturelles de la
nation francaise (nullement fille de la Germanie et de ses obscures forets), Devant
ce dernierconstat,ce n'est pas Ie moindre des paradoxes qu'a cause de leur admira
tion avouee pour I'organisation de la science allemande, ces savants juifs et leurs
amis dreyfusards, comme Gabriel Monod, aient ete accuses de trahir les valeurs
nationales. Ce qui ne les empecha pas, selonI'expression en usage,« de mourirpour
la France», Comme les autres (p. 313).

Francois LAPLANCHE.

La Religion de rna mere. Les femmes et La transmission de La foi. Sous la dir. de
Jean DELUMEAu. Paris, Cerf, 1992. 14,5 x 24,5, 387p. (« Histoire »).

Selonune habitude bien ancree maintenant dans la tradition, les travauxdu semi
naire de Jean Delumeau au College de France donnent lieu II publication. Ce
volume, qui rassemble les contributions de vingt-deux auteurs, prend placeen toute
logique dans une suite,illustree entre autrespar l'Histoirevecuedu peuplechretien,
l'Histoire de La premiere communion et l'Histoire des peres et de La patemite. Le
seminaire a rentede cernerau long de I'annee 1991-1992 et en dehors de toutepre
occupation feministe, les modalites historiques de la transmission de la foi par les
femmes, de Felicite et Perpetue aux pasteurs et catechistes du xx· siecle, On y
decouvre l'infmie variete de l'interventiondes femmes dans la defensedes valeurs
de la foi et, en meme temps, l'extreme difficulte II interpreter les specificites de
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I'action feminine. n s'agit d'un inventaire, d'un appel a poursuivre la quete des
tracesde cettevie profonde insufflee par les femmes, plutOt que d'une synthese epu
ree sur ce sujet complexe.

Nicole LEMAITRE.

MirceaEuAoE, Raffaele PEITAZZONI, L'Histoire desreligions a-t-elle unsens?Cor
respondance 1926-1959. Texte presente, etabli et annore par Natale SPINETO,
pref, de Michel MEsUN. Paris, Cerf, 1994. 14,5 x 23,5, 310p., index (<< Patri
moines »).

L'apport de cette correspondance sera doublement utile aux chercheurs. En pre
mier lieu, l'edition des lettresde MirceaEliade et de Raffaele Pettazzoni est remar
quablement introduite et annotee par NataleSpineto, jeune chercheur italienal'eru
dition meticuleuse et sOre. Gracealui, rien ne nous echappe de la carriere des deux
savants ni de leur bibliographie. Tous les personnages mentionnes dans la corres
pondance ont droitaune note abondante et precise. Le sejourd'Eliade aParis apres
la Deuxieme Guerre mondiale et avantsondepartpour Chicagopermetacelui-cide
faire paraitre dans ses lettres de nombreuses figures de la science francaise : Ray
mond Aron, Henry Corbin, Paul-Louis Couchoud, Edouard Dhorme, Georges
Durnezil, Ie P. Festugiere, Henri-Charles Puech. Ces evocations tissentun reseauou
I'on voit qU'Eliade, manquant de ressources et cherchant ase faire reconnaitre, ne
s'infeode aaucune ecole et cherche librement son chemin. C'est aDumezil que va
toute son admiration, aprescelIequ'il voueaPettazzoni. nleur sait gre atous deux
de ne pas resterconfines dans une s¢Cialire etroiteet d'oser tenter l'aventurede la
synthese.

L'introduction et les notes de Natale Spineto seront utilement completees par la
lecturedes quatre premiers chapitres de La Nostalgie desorigines (Paris, Gallimard
(<< Idees »), 1971; traduction franeaise du volume de Mircea Eliade intitule The
Quest. Meaning andHistory inReligion, Chicago, The University of Chicago Press,
1969).

Le titre anglais de ce demier volume indique bien Ie debat theorique dont il est
question entreEliade et Pettazzoni et que presente I'introduction de NataleSpinetoa
la correspondance des deux hommes. Pour Pettazzoni, « tout phainomenon est un
genomenon », c'est-a-dire que toute forme religieuse est «devenue» et apparait a
I'historien comme Ie produit de circonstances socio-historiques determinees. Ce
point de vue historique est represente en France depuissa fondation par la Revue de
I' histoire des religions, qui s'inspire de la methode historique mise en eeuvre par
Gabriel Monod et ses collegues de la IV" Section de I'Ecole pratique des hautes
etudes (<< Sciences philologiques et historiques »). Bliade, sans nier l'importance de
l'histoire, applique touteson attention al'hermeneutique des rites et des mythes. lIs
signifient pour lui une certaine maniere pour l'homme de se tenir dans son monde
mais, pour la percevoir, it faut etre capablede la chercherdans des airesculturelles
tees differentes, Bien que cette orientation semble prendre acentre-pied I'histori-
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cismede Pettazzoni, celui-ci reconnait la fecondite de la demarche d'Eliade (p, 200
201)et lui avoue avoirevolue sur ce point: «Par consequent, je ne considerepss
one lese-histoire Ie fait de comparer des realites religieuses en apparenee hetCl'o
genes. »

C'est Ie deuxieme mentede cetteedition, quede nousmontrer Iedialogue appro
fondi et toujours courtois des deuxsavants sur un pointqui est toujours d'aetualite :
est-it possible, une fois rejetes les schemas simplificateurs du siecle precedent, de
construire une histoire des religions qui ne soitpas simple juxtaposition de descrip
tions heterogenes1 Eliade revaitd'one nouvelle Phinomenologie de l' esprit tenant
compte des acquis de la science depuis 1807. Il est evident que son ambition est de
presenter une grande dialectique du sam, illustrant I'aptitude humaine a mer
l'immediatete de la presence des choses au profit de l'evocation d'une totalite
absente. Grice asa vaste erudition, Eliade parvient incontestablement adresser un
immense inventaire des symboles religieux et it a fort bien percu Ie lien parloul
visible du mytheet du rite. Mais son ceuvre s'arrete au niveau lexical: elle offreun
dictionnaire et non une syntaxe du symbolique et sa thearie generate de la religion
reste de type projectif/psychologique. Le licit religieux n'est pas etudie au niveau
de sonfonctionnement comme tel. de ses procedures narratives, et it n'est pas suffi
samment rappone aux problemes de I'organisation sociale. C'est dans cet espace
vide que s'inserit l'essai de Jean Lambert recense ci-dessous. L'auteur s'inspire
explicitement de Levy-Strauss et de Dumezil, mais utilise aussi « le modele girar
dien» et certaines intuitions de Michel Serres. ns'agit, ici aussi,de comparatisme,
mais selon d'autres perspectives epistemologiques que celles d'Eliade.

F~ois lAPLANCHE.

Jean LAMBERT, Le Dieu distribue. Une anthropologie comparee des monothiismes.
fret. de PierreGEOLTRAIN, E.P.H.E. Paris,Cerf,1995. 14,5 x 23,405 p. (<< Patti
moines »).

Le livrede Jean Lambert veuteire one contribution ala science des religions. La
reflexion sur l'histoire, poursuivie depuis un siecle, a abouti ademontrer que, si
I'histoire modeme/contemporaine pouvait pretendre aone certaine scientificite en
correlant des series de phenomenes quantifies, cette voie est bouchee Al'histoire
ancienne, faute d'archives suffisamment nombreuses. Reste alors I'operation qui
consiste adegager de la diversite des phenomenes des structures lisibles et relative
mentstables, capables de se modifier de maniere coherente si quelques-uns de leurs
elements changent. Georges Dumezil avait applique de f~on brillante cette
methode al'ensemble des pantheons indo-europeens, en montrant chez eux la per
manence d'une structure divine tri-fonctionnelle : lesdieuxde la souverainete, ceux
de la guerre, ceux de la fecondite,

Lecteur attentif de Dumezil, J. Lambert prend Ie pari de comprendre Ie fone
tionnement des trois monotheismes en les organisant en un systeme qui s'eneastre
dansIemodele dumezilien, Dememe, en effet,quelesdifferents polytheismes indo-
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europeens se sont construits sur une competition entre les dieux, aboutissant it la
promotion des uns et it l'exelusion des autres, de meme chacun des trois mono
theismes affinne I'unite divine par selection de I'une des trois fonctions, les dieux
des deux autres fonctions etant relegues it uneplace importante, mais subalteme,ou,
bien entendu, ils ne figurent pas comme etres divins egaux it l'Unique qui est
devenu sans rival.

La sequencechronologique des trois monotheismes n'est pas fortuiteet comporte
un ordre des raisons: elle se deroule de latroisieme fonction vers la premiere, en
traversant la deuxieme. Les livres d'Israel racontent comment, dans l'histoire,
advient un peuple (la gestion d'une multiplicite etant le propre de la troisiemefonc
tion), Jesus le herosdu christianismeapparaitcommeun dieu de deuxiemefonction,
mais inverse (sauf la resurrection) puisqu'il incame la non-violence, refusant de
cimenter sur l'exclusion la communaute qu'il vient reunir (ici 1. Lambert fait
confiance it I'interpretation girardienne); enfm, l'islam, dans lequel la religion
comporte un code de vie en societe, attribue it l'Unique la fonction souveraine, sous
son double aspect (varunien-mithrien : severite et misericorde).

Possedanten communla virulencecritiquedu prophetismequi les fonde (denon
ciation des idoles; ou combatpour I'homme contre la tyranniedes pouvoirscivils et
religieux; ou rejet du polytheisme arabe), les trois monotheismes ont aussi en com
mun l'enlisement dans I'ideologie de la fonction divine selectionnee, et le contre
poids de leur reussite historique est l'obnubilation de leur inspiration prophetique,

Pour effectuer l'ensemble des demonstrations, 1. Lambert precede par lectures
successives et superposees de textes empruntes aux livres saints des trois mono
theismes. Familierdes nouvelles theories de la lecture, il reconstitue les procedures
narratives des recits et enregistre les effets des contraintes semiotiques s'exercant
sur eux. Pour Ie suivrepas it pas, est indispensable une connaissance approfondie de
I'eeuvre de Dumezilet meme des textes utilisespar celui-ci. Un glossairedes noms
propres des personnages et des dieux evoques aurait ete bienvenu, de meme que
l'explication de certains tennes assez techniques. Ces difficultes de lecture
expliquent peut-etre que l'argumentation de l'auteur, au moins dans les etudes de
cas, paraisse inegalement convaincante, en depit de tees beaux passages et de cer
taines sequencestees elaires. Mais l'appreciation de ce livre se doit d'etre plus glo
bale.

Sur le fond, l'idee d'etudier la formation des monotheismes par transformation
structuraledes polytheismes ambiants est satisfaisante du point de vue de la science
des religions,puisqu'il n'appartient pas it celle-cide faire usage d'une lecture theo
logique du phenomene religieux. En fait, cette tentativereprend, sur des bases nou
velles, marquees par les succes des concepts de structure et de modele dans les
sciences sociales,celles qu'avait effectuees l'histoire des religions dans la premiere
moine du XJt siecle (Renan,Loisy, Guignebert). Le livre mente d'etre lu, parce que
la these est neuve et on doit souhaiter qu'il suscite des debats varies. La discussion
ne manquera pas, ne serait-ce qu'a cause de la confiance faite aux analyses girar
diennes, qui n'ont pas fait I'unanimite parmi les chercheursen sciences socialesou
les theologiens (voir Archives de sciences sociales des religions, oct-dec, 1982 et
Recherches de science religieuse, 4, 1985). L'auteur lui-memeadmet d'ailleurs que
la position du Christ comme dieu de la seconde fonction n'est pas un mince para
doxe et que la demonstration qu'il en donne devrait etre largement amplifiee. Les
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specialistes de la religion d'Israel, en revanche, accorderont plus facilement que
l'Unique ne s'impose au temps des grands prophetes qu'en assumant certainsattri
buts des dieux chananeens de la fecondite. L'importance donnee dans l'inter
pretation de l'Islam a la confrontation de celui-ciavec la religion iranienne ne ral
liera probablement pas tous les suffrages des islamologues. C'est dire que Ie livre
presente l'intecetet les risques de tout comparatisme : couvrant une enormesurface,
il s'expose a la critique des specialistes, quelle que soit l'intelligence de la these
soutenue et la realitede ce qu'elle devoile, Il s'agit d'une grillede lectureau second
degre, puisqu'elle utilise les modeles girardien et dumezilien, c'est-a-dire d'autres
grillesde lecture.Certes, l'histoire a renoncea reconstituer le passedans soneffecti
vite et a pris pleinement conscience de son existence commediscours, mais la mise
en placed'un systeme d'explication est d'autant plus convaincante qu'il «marche »
dans le plus grand nombre de cas possible, et que les correlations posees sont si
incontestables qu'il ne sera plus possible de revenir en de~a du pas franchi. Ici
l'ambitionexplicative mente a la fois une sympathique attention et une franche dis
cussion de la part des specialistes,

Il faut signalerpour terminer les analyses du demierchapitre. J. Lambert apporte
sa contribution a la critique de la distinction entre mythe et logos, placescommela
deraison face a son autre. Cette vision rationaliste des Lumieres, remarque-t-il, a
cede la place a la perception d'une possible lecture de la science par le mythe:
chaquediscoursscientifique peuten effet etre lu comme un combatou le passage du
multiple a l'un endosse la structure des grandesmisesen ordremythiques. Quoique
suggestive, cette inversion appelle aussi discussion dans la mesure ou, me semble
t-il, elle passe sous silence le momentdecisifde la verification et de la preuve, deja
mis en vedette par Aristote contre la « poesie» de la cosmogonie platonicienne.

1. Lambert suggere enfin que le don de la liberte, situe au cceur du message
monotheiste, suppose le retraitde Dieu. Mais,de ce silence, illaisse l'interpretation
en suspens : s'agit-il de constater, une fois encore,«la mort de Dieu » et la defini
tive conversion de la theologie en anthropologie? ou plutot,commele suggere I'uti
lisationd'un texte biblique pour clore le volume, d'inviter la foi et la theologie a se
penetrer du cri de Bonhoeffer: «devant Dieu et pour Dieu, nous vivons sans
Dieu »?

Francois LAPLANCHE.




