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Fran~is MARlY, La Benediction de Babel. Verite et communication. Paris, Cerf, 
1990. 13,5 x 21,S, 272 p. (<< La nuit surveillee »). 

L'episode de Babel dans la Bible a souvent ete interprete sur un mode punitif : 
pour punir les hommes de leur orgueil les poussant Ii conquerir Ie ciel, entre 
autres par Ie moyen d'une langue unique, Dieu les aurait condamnes Ii la diversite 
des langues. D'ou l'aspect maudit de cette diversite aux yeux de certains, avec 
pour effet compensatoire une sourde nostalgie pour l'unite interdite et donc pour 
la langue universelle. 

F. Marty nous propose dans son ouvrage une autre lecture de cette scene. Loin 
d'etre maudite, la diversite est au contraire une chance que Dieu donne aux 
hommes pour developper leurs richesses dans l'immanence de l'histoire. Face Ii 
l'unite abstraite d'un sens reduisant Ie sensible et les sens, la Bible nous offre une 
anthropologie originale pour faire au contraire Ii nouveau jaillir Ie sens du sen-
sible. En cela, Ie tres ancien rencontre Ie tres moderne, car toute la linguistique 
saussurienne qui tend Ii decrire la structuration du langage Ii partir de l'organisa-
tion des signifiants s'apparente au geste biblique qui derive Ie sens du sensible. 

Babel des lors change de sens, car de malediction cet episode apparait plutot 
comme indication et construction. A Babel, en effet, ne se dit pas tant ce qui fait 
chuter l'humanite que ce qui lui permet de se construire comme corps signifiant Ii 
travers un corps social prenant en charge la diversite au lieu de l'exdure, afin de 
s'ouvrir sur un sentir commun, dont Kant a forge les fondements dans son esthe-
tique. 

Bertrand VERGEL Y. 

Pierre GIBERT, Verite historique et esprit historien. L'histoire biblique de Gedeon 
face a Herodote. Essai sur Ie principe historiographique. Prer. de M. Andre 
CAQUOT. Paris, Cerf, 1990. 13,5 x 21,S, 272 p. (<< Initiations »). 

Le sous-titre de ce livre revele l'essentiel du projet de P. Gibert. Au lieu com-
mun de la tradition universitaire fran~se qui voit en Herodote et en Thucydide 
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les fondateurs de la science historique, il oppose un nouveau dossier, situe dans la 
ligne de son etude anterieure La Bible Ii la naissance de l'histoire (Paris, Fayard, 
1979), mais plus rigoureux et plus documente. Il s'agit pour lui de fonder l'exis-
tence d'une historiographie anterieure au "siecle avant Jesus-Christ. Les textes 
bibliques Ie permettent. 

Meme si des pans bibliques entiers de la Genese et du Pentateuque sont Ie fruit 
d'un jeu complexe de «legendes» (<< Sagen») evoluant vers la «nouvelle» 
(<< Novelle »), ils ne temoignent pas moins d'une intentionnalite historienne 
manifeste. Le cycle biblique de Gedeon (Livre des Juges, chap. 6 a 8) illustre parti-
culierement bien ce qu'il faut entendre par la, au niveau de la redaction du texte 
comme de ses conditions de production ou des intentions de l'auteur. Cette inten-
tionnalite empeche de recevoir ces textes comme des purs produits de l'esprit. 

P. Gibert analyse Ie texte de reference dans une premiere partie de son travail 
(p. 23 a 164), en fondant son exegese sur de solides principes de lecture (surtout 
p. 85-93). La deuxieme partie du livre (p. 167-243) traite de l'elaboration historio-
graphique elle-meme. Celle-ci peut se definir comme une « re-ecriture» de 
« l'histoire du peuple d'Israel, tel qu'on Ie concevait en un temps ou il existait sur 
sa terre et comme nation, c'est-a-dire comme une entite nationale a laquelle on 
pouvait designer des antecedents et des ancetres, aussi divers et eparpilles fussent-
ils» (p. 205). A ce niveau, l'histoire d'Israel accueille la « realite» modeste et 
limitee, deja integree dans les cycles narratifs patriarcaux, pour lui donner sens, 
coherence et portee. Cette operation realisee, il est permis de parler de la verite de 
cette histoire_ Dans les textes analyses, Ie souci historiographique depasse donc Ie 
simple recueil de traditions populaires; il peut egalement se reconnaitre dans 
l'enchainement des episodes sur un axe de causes a efTets, dans Ie realisme des 
faits racontes, dans Ie souci d'intelligence du comportement des protagonistes, 
dans Ie cadre temporel sur lequel la substance narrative est agrafee; tout cela 
confere une certaine « authenticite » a la presentation du vecu. 

L'hypothese qu'un authentique projet historien peut fort bien integrer des 
legendes, voire des contes, est paradoxale. L'auteur en est conscient. Sa perspec-
tive pose la question de la nature meme de I'histoire : quand apparait-elle? quelle 
est sa documentation? est-elle un besoin inne de l'homme et des societes? 
H. Gunkel repondait par l'aff1flDative a cette troisieme question. En realite, Ie pro-
cessus est plus complexe qu'il ne parait. Pour Ie montrer, P. Gibert propose l'ela-
boration suivante pour les textes sur Gedeon en insistant sur Ie renvoi de chaque 
etape d'elaboration a l'histoire : I) existence d'un noyau de recits populaires rele-
vant a la fois de la legende heroi"que et de la legende cultuelle ; ce noyau remonte 
sans doute a I'epoque pre-royale en Israel, soit avant l'an 1000; 2) l'apparition 
d'ennemis exterieurs au temps du roi Saiil (1030-1010 env.) et les difficultes 
du royaume du nord, apres 930, grefTent sur les recits populaires initiaux, des 
episodes de guerre contre les ennemis d'Israel en general; 3) la critique de 
I'ephod, receptable pour les sorts sacres ou statue divine, en Juges 8, 22-27, ren-
voie a une nouvelle re-ecriture du texte lors des r{:formes religieuses du royaume 
du sud, sous les rois Ezechias (716-687) ou Josias (640-609); Ie texte se fait 
ainsi I'echo de polemiques reJigieuses plus tardives; 4) enfm, Ie cycle de 
Gedeon trouve sa stature definitive et sa nature canonique de texte Yahviste apres 
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difTerentes retouches mineures par l'Ecole deuteronomiste, entre l'an 700 et l'an 
500. 

Toutes ces etapes constituent les pas successifs du pro jet historiographique qui 
fonde la verite biblique. L'analyse de P. Gibert livre une reuvre de maturite qui 
s'appuie sur une approche soigneuse et rigoureuse du document litteraire en tant 
que tel. Cette analyse permet de cerner ce qu'il faut entendre par verit{: historique 
dans ces textes et d'autres de l'Ancien Testament. Il faut en dire un mot, car c'est 
a ce niveau qu'il y a frequemment un malentendu entre exegetes bibliques et non 
exegetes. Il faut Ie reconnaitre : une certaine utilisation fondamentaliste des textes 
bibliques dans l'emploi ecclesial a motive pour une part la suspicion a l'egard des 
lectures bibliques faites par les juifs et les chretiens. L'ignorance reciproque a fait 
Ie reste. 

A lire Ie commentaire de P. Gibert, Ie raisonnement exegetique peut paraitre 
difficile a suivre et donc a apprecier. C'est la ran90n de sa rigueur. En y regardant 
de pres, les procedures d'analyse mises en reuvre restent pourtant les memes fon-
damentalement que celles d'autres approches textuelles en sciences humaines. 
C'est en fait la nature originale de chaque texte qui oriente l'application de la 
methode et ses insistances. P. Gibert s'exerce principalement a l'approche histo-
rico-critique, qui met en reuvre un jeu complexe de methodes permettant d'inter-
preter les textes bibliques a la lumiere de leur contexte historique d'elaboration. 
Tres sensible a la critique litteraire, il essaie de situer les difTerentes pieces de 
l'unite textuelle, d'en verifier l'origine, la coherence et la portee historique. Pour 
chaque sequence isolee examinee, il met en relief la derive de sens, du texte pre-
mier a son stade actuel : pour Juges 6, 25-26 par exemple, il montre comment un 
recit de « destruction de sanctuaire» a ete sacralise, Ie recit populaire profane «( Sage») devenant un recit sacre, une « legende» au sens etymologique «( Legende »). Cette demarche, avoue P. Gibert, repose sur Ie postulat « qui met 
en avant - et en avance chronologique -, Ie recit populaire profane comme 
temoin de la plus ancienne culture en raison d'indices informatifs qu'on pourrait y 
relever» (p. 89). Ces « elements informatifs » sont temoins d'une epoque, d'un 
lieu, d'une coutume, de donnees enfouies dans la memoire collective. Cette sacra-
lisation n'est pas un cas isole : une analyse similaire est possible pour Ie recit 
celebre de la Guerre contre les Madianites (Juges 7, 1-8.11-22) oil YHWH est 
introduit ulterieurement comme Ie responsable direct dans un ensemble de tradi-
tions des guerres de Gedeon. L'habilete des theologiens redacteurs du texte inter-
mediaire ou final est d'avoir su donner un enchainement coherent aux recits 
populaires qu'ils ont relus. Cet « art de l'unification » (p. 163) se verifie'egalement 
dans la progressive identification d'un autre heros de la memoire populaire, 
Yerubbaal, a Gedeon et denote un authentique projet historien. Sur ce point, nous 
ne pouvons qu'etre en accord avec P. Gibert. 

Israel s'est donne une histoire qui etait autre chose qu'un simple catalogue 
chronologique de son passe, selon une conception simpliste et positiviste qui nous 
hante parfois (voir Ia phrase fameuse de J. Michelet : « L'histoire, c'est la resur-
rection integraie du passe»). De maniere spontanee, sans definition prealable, Ie 
peuple d'Isratli a distingue a une epoque fort ancienne entre Ia realite de fa verite, 
realite saisissable, bien que floue, et I'intention de verite, c'est-a-dire Ie sens que Ie 
passe peut avoir pour l'auteur et ses contemporains. Dans Ies textes bibliques, 
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comme dans tous les textes religieux, cette intention de verite est generalement 
theologique et peut se definir comme une certaine ideologisation de l'histoire, 
mais, demande P. Gibert (p. 240), sans les motivations de l'ecriture theologique, 
Ie « donne objectif» nous aurait-il He transmis? et peut-il y avoir une transmis-
sion, une ecriture du passe qui se passerait de motivations? 

Cette deuxieme question est la plus cruciale: les historiens modemes 
denoncent a juste titre les manipulations de l'histoire; en contrepartie, trop de 
rigorisme en ce domaine meconnait la fragilite de la memoire du passe et sa 
contingence d'etre ecrite par des hommes d'une epoque qui n'est pas encore la 
notre. H.-I. Marrou (De la connaissance historique, Paris, 1954, p. 188) avance Ie 
principe selon lequel « la theorie precede l'histoire », « ... la theorie, c'est-a-dire la 
position, consciente ou inconsciente, assumee en face du passe par l'historien : 
choix et decoupage du sujet, questions posees, concepts mis en reuvre, et surtout 
types de relations, systemes d'integrations, valeur relative attachee a chacun ». 
P. Gibert me semble avoir montre avec pertinence que cela etait deja vrai pour 
l'historiographie qui emergeait de la nuit de l'experience et de la memoire 
humaines, un millenaire avant l'ere chretienne. n a mis en relief dans les docu-
ments bibliques pre-chretiens plusieurs strates historiographiques, qui ne furent 
pas sans incidence sur la conception de l'histoire, qui est la notre, trop exclusive-
ment perc;:ue dans l'heritage grec. 

Raymond KUNIZMANN. 

Patrick J. GEARY, Furta Sacra. Thefts of Relics in the Central Middle Ages. Prince-
ton, Princeton University Press, 1990. 13,8 x 21,5, 219 p., bibliogr., index. 

Contrairement a ce que semble annoncer Ie sous-titre de cette reimpression, 
dans une version largement revisee, d'une etude publiee en 1978, l'objet n'est pas 
a proprement parler les vols de reliques du IX" au XI" siecle, mais plus exactement 
les recits de ces vols au cours de la meme periode. 

Les justifications d'un tel choix sont d'ordre a la fois theorique et pratique. 
Selon une demarche rigoureuse, P. J. Geary commence par demontrer l'impossi-
bilite de traiter les recits de vols de reliques comme des sources qui permettraient 
de reconstituer des episodes ayant veritablement eu lieu. En fait, dans un assez 
grand nombre de cas, la critique des documents permet d'affirmer que l'episode 
relate est partiellement, voire totalement, fictif, soit qu'il y a bien eu transfert de 
reliques mais dans des circonstances plus regulieres, soit que Ie transfert lui-
meme, voire Ie saint dont il est question, n'ajamais existe dans la realite. De plus, 
la comparaison des divers recits montre qu'une codification du genre apparait tres 
tOt, ce qui force l'historien a abandonner toute tentative de reconstitution de l'eve-
nement a partir de son recit. 

Une fois dissipee l'illusion referentielle entretenue par les textes, reste une 
question: a quoi servaient les recits de vols de reliques? D'emblee s'impose une 
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constatation : Ii la difference d'un texte ou d'une reuvre d'art, une relique n'a 
aucune propriete signifiante. Objet absolument neutre et depourvu de toute struc-
ture codifiee, la relique n'existe que par la tradition qui l'accompagne, et qui 
prend Ie plus souvent la forme d'un double recit : la trans/atio, qui relate les cir-
constances de l'arrivee des restes du saint dans la communaute, et la vita, qui rap-
pelle les episodes remarquables (naissance, martyre, miracles, etc.) de la vie du 
saint. L'intuition maitresse de P. J. Geary consiste Ii affmner que Ie texte des 
trans/ationes permet de saisir avant tout une mentaiite. A condition de ne pas 
sous-estimer I'archaisme et Ie paganisme du christianisme medieval - plus hagio-
centrique que christocentrique et largement determine par Ie cuite des martyrs -, 
il est possible de faire avancer notre connaissance des mentalites religieuses par 
l'etude de ces recits. 

La trans/atio remplit un certain nombre de fonctions evidentes que I'auteur 
recense rapidement. Elle permet de fixer l'identite d'un saint obscur dont la vie 
n'a pas donne lieu Ii la transmission d'une tradition legendaire. Par ailleurs, et de 
fa9Qn plus fondamentale, la trans/atio motive Ie choix du sanctuaire reserve au 
saint en legitimant Ie deplacement de ses reliques vers un lieu a priori surprenant. 
On retrouve donc souvent une structure narrative qui insiste sur l'abandon dans 
lequel les reliques etaient laissees dans leur ancien sanctuaire, ou encore sur la 
volonte exprimee par Ie saint, par exemple en apparaissant Ii un moine dans une 
vision, d'etre deplace vers un lieu plus approprie. 

P. J. Geary est cependant Ii la recherche d'une explication plus specifique. En 
effet, si tout transfert de reliques, qu'i! soit dfr Ii un vol ou Ii une transaction plus 
honnete, doit faire la preuve de sa necessite dans un recit, il est pour Ie moins 
frappant de constater que Ie vol, en depit de sa condamnation oflicielle, est un 
moyen de se procurer des reliques couramment revendique par leurs destinataires. 
C'est ici que l'auteur, avec brio, demontre la fecondite d'un postulat methodolo-
gique qui, nai"vement interprete, risquait de paraitre contestable a priori: l'histo-
rien «doit accepter Ie systeme d'interpretation de la realite» propre aux sujets 
qu'i! etudie (p. 4). L'accepter, sans pour autant Ie partager: i! s'agit ici de 
comprendre, non de juger, les chretiens du milieu du Moyen Age. Or, Ii leurs 
yeux, les reliques n'etaient pas de simples objets inertes, mais veritablement des 
personnes vivantes. Cette consideration permet Ii l'auteur d'eclairer son sujet d'un 
jour nouveau en interpretant Ie vol des reliques comme un enlevement rituel 
(p. 125). Si Ie recit de vol est prefere au recit d'achat, c'est que les ravisseurs font 
subir au saint un authentique rite de passage, caracterise structurellement par trois 
etapes : separation, marge, integration (p. 126-127). 

Cette analyse convaincante s'articule sur une analyse du culte des saints et des 
reliques qui met en avant, Ii cOte des explications politiques et economiques evi-
dentes telles que la justification du pouvoir feodal ou l'exploitation economique 
des lieux de pelerinage, l'existence d'interets proprement religieux, par exemple la 
caution surnaturelle apportee par les miracles des saints Ii l'evolution cultuelle 
dominante, la concurrence religieuse entre communautes monastiques rivaies ou 
la canalisation de la devotion populaire. Dans tous les cas, les reliques sont un 
bien de salut dont la detention assure Ii leurs possesseurs un profit Ii la fois econo-
mique et symbolique qui s'accroit avec Ie prestige de I'objet. Or tout montre que 
des reliques volees - ou pretendues telles - jouissaient, toutes choses etant 
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egales par ailleurs, d'un plus grand prestige que des reliques achetees ou re9Ues en 
don_ On sait, par exemple, qu'elles etaient plus facilement considerees comme 
authentiques (p. 131). 

En appendice, une critique des translationes les plus importantes (p. 135-148) 
acheve de demontrer la pertinence de la demarche d'ensemble. C'est ainsi qU'3 
propos de l'enlevement des reliques de sainte Foy (p. 138-141), l'auteur peut affir-
mer, en conclusion d'une analyse fouillee, que l'important n'est pas, pour l'histo-
rien, la legitimite objective des pretentions locales 3 abriter les restes d'un saint 
donne, mais l'efficacite symbolique de ces pretentions. Ainsi, par l'attention 
accordee 3 la nature intransitive et aux proprietes performatives du langage hagio-
graphique utilise dans les translationes, envisagees comme genre litteraire medie-
val, l'auteur montre l'importance du role joue par ces textes dans la christianisa-
tion de l'Occident. 

Jean-FranQOis BAILWN. 

Actes du colloque international Erasme. Tours, 1986. Etudes reunies par Jacques 
CHOMARAT, Andre GODIN et Jean-Claude MARGOLIN. Geneve, Droz, 1990. 
18 x 25,5,452 p. (<< Travaux d'Humanisme et Renaissance », n° CCXXXIX). 

En 1986, 3 l'occasion du 450· anniversaire de la mort d'Erasme, Ie Centre 
d'etudes superieures de la Renaissance a organise 3 Tours un colloque dont les 
editions Droz ant publie les Actes, remarquablement presentes et discutes par un 
trio erasmien de premier plan, Jean-Claude Margolin, Jacques Chomarat et 
Andre Godin. 

Vmgt-cinq communications sont ordonnees selon un classement qui distingue, 
d'une part, les «Humanae litterae », soit tout ce qui concerne la philologie, la 
langue, Ie style, l'esthetique dans l'ceuvre d'Erasme, d'une autre, les «Divinae lit-
terae », c'est-3-dire la pensee religieuse de l'Humaniste, d'une autre encore 
«l'Homme Erasme », enfin, la « Fortune europeenne d'Erasme ». Ce classement 
suggere une premiere lecture possible des Actes de ce colloque; une autre pour-
rait mettre en evidence les confrontations, toujours enrichissantes, entre genera-
tions differentes d'erasmiens, entre des methodes variees, au entre des problema-
tiques diverses. L.-E. Halkin (<< Un pamphlet religieux au XVI" siecle : l'Eloge de la 
folie», p. 109-125), montrant que la satire universelle de la premiere partie du 
celebre traite d'Erasme ne trouve son sens que dans la finale purement religieuse, 
presente en fait la synthese de sa longue reflexion personnelle sur la pensee eras-
mienne. Tres original, J.-P. Vanden Branden (<< Le Corpusculum d'Erasme », 
p. 215-231) insiste sur ce qu'il y a de plus physique dans la vision qu'on peut avoir 
d'Erasme 3 partir de la lecture de sa correspondance mais aussi des Colloques : 
son corps, ses maladies qui Ie reduisent 3 une vie qui n'est pas sans rappeler, 
mutatis mutandis, celle de Marcel Proust, mais aussi (et 13 encore la comparaison 
semble valoir) la maniere dont il sut tres bien brider ses desirs sensuels. Jacques 
Chomarat (<< Pourquoi Erasme s'est-il fait moine? », p. 233-248) insiste, Quant 3 
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lui, sur la psychologie d'un batard Ii qui Ie droit canon interdit de devenir pretre Ii 
moins de se faire moine et qui vit cette situation dans Ie tourment et l'humiliation ; 
l'influence sur sa pensee religieuse est supposee de maniere convaincante: 
« Erasme s'est efforce de deprecier ou de rejeter tout ce qui l'obligeait Ii se regar-
der lui-meme comme un etre infame, accable par une faute qui n'etait pas la 
sienne », ce qui a entraine « la depreciation des commandements de l'Eglise, du 
droit canon, par opposition aux commandements de Dieu, Ii la doctrine du 
Christ» et, sinon la negation du dogme du peche originel, au moins une profonde 
attenuation de « la gravite et la portee de la faute initiale ». Celle-ci « n'a pas cor-
rompu la nature de l'homme au point de Ie rendre radicalement mauvais. Elle a 
seulement produit en lui un penchant au mal, une virtualite » : ayant rejete l'idee 
qu'il serait, en tant que fils de son pere, un etre dechu, et coherent avec lui-meme, 
Erasme ne pouvait qu'en arriver Ii une sorte de semi-pelagianisme. A. Godin, 
quant Ii lui (<< Erasme, Aleandre : une etrange familiarite », p. 249-274), explore 
un versant plus psychanalytique : «La singularite de l'amitie entre Erasme et 
Aleandre ne s'explique pas seulement par Ie drame lutherien, comme Ie souligne 
l'historiographie traditionnelle. Ce qui la specifie, c'est la realite psychique vecue 
par deux hommes qui passent aux extremes de l'amitie et de l'inimitie. A partir de 
1526 et jusqu'au terme de son existence, Erasme developpe vis-Ii-vis d'Aleandre 
une veritable phobie dont on suit les manifestations dans la correspondance. De 
son cOte, Aleandre, en particulier dans ses reves, poursuit avec Erasme un dia-
logue passionnel.» Mais nombre de participants ont continue Ii privilegier une 
approche litteraire ou lexicologique de la pensee erasmienne ; ce type d'approche 
est au reste toujours riche d'enseignements. I. Backus «( Deux cas d'evolution 
theologique », p. 141-151) compare avec profit l'edition princeps de la Para-
phrase de Matthieu avec un manuscrit inedit; C. Augustin (<< Le dialogue Erasme-
Luther dans l'Hyperaspites II», p. 171-183) montre comment les citations de 
Luther suscitent dans Ie texte d'Erasme les questions par lesquelles celui-ci 
entend refuter en la reduisant Ii l'absurde la conception d'une volonte cachee de 
Dieu opposee Ii sa volonte revelee ; c. Bene «( Le De puritate Tabemaculi : testa-
ment spirituel d'Erasme », p. 198-212) donne Ii voir un Erasme qui, en 1536, se 
montre en totale harmonie avec les autorites de l'Eglise catholique et sereinement 
pret Ii la mort; M.-M. de La Garanderie «( Erasme Ii l'epreuve des textes de saint 
Jean », p. 127-140) presente la maniere dont Erasme banalise Ie texte de l'Epitre 
de Jean, Ie depouillant de sa poesie, mais met admirablement en scene la pia pec-
catrix de l'Evangile, la Samaritaine; E. Kinowaki (<< Erasmus' Paraphrasis in 
Epistolam Jacobi and his Anthropology », p. 153-160) voit comment l'hurnaniste 
interprete cette Epitre dans Ie prolongement de sa lecture de saint Paul. A. Weiler 
(<< La Consultatio de bello Turcis inferendo », p. 99-108) nous decouvre comment 
pour Erasme la menace turque exige de la chretiente une conversion morale, une 
emendatio vitae qui lui apparait comme la seule condition de la victoire. 

L'analyse fine de P.-G. Bietenholz «( Simulatio : Erasme et les interpretations 
controversees de Galates 2, 11-14 », p. 161-169) est Ii verser au dossier toujours Ii 
reprendre du nicodemisme : rejetant l'interpretation d'Augustin de l'attitude de 
Pierre lors de l'incident d'Antioche (Paull'accuse de simulatio selon la traduction 
de la Vulgate) Erasme se place dans la lignee de Jerome qui distinguait simulatio 
et dissimulatio. Il est cependant seul Ii avancer une telle interpretation. Pour tous 
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les autres commentateurs du texte neotestamentaire, qu'ils soient catholiques, 
lutheriens, zwingliens, calvinistes ... , la verite de l'Evangile ne souffre meme aueun 
mutisme et l'attitude de Pierre a reellement ete scandaleuse. 

C'est que Erasme fait figure en verite d'un homme d'avant Ie processus de 
construction confessionnelle (Konfessionsbildung) qui a consaere, dans la suite 
des grandes ruptures dogmatiques, la fragmentation de l'Ecclesia una. A ce titre, il 
parait isole et sans posterite, ce qu'il appartiendra aux ehereheurs de demontrer a 
l'avenir. Le temps n'est sans doute pas si lineaire qu'il apparait aux faiseurs de 
concepts! Certes, G. Marc'hardour (<< William Tyndale entre Erasme et Luther », 
p. 185-198) presente une evolution qui conduit d'Erasme a Luther puis aux refor-
mateurs protestants suisses. Cependant, la tres belle etude de M. Weiss 
(<< Melanehthon and the Heritage of Erasmus », p. 293-306) montre un Philippe 
Melanehthon, auteur d'une Vita Erasmi plus de vingt ans apres la mort de 
l'humaniste, soucieux de maintenir Ie eulte commun pour les politiores litterae. 
C'est bien hi, eroit-on, Ie point d'ancrage de ce reformisme humaniste, troisieme 
voie entre les deux reformations, catholique et protestante, et veeu comme une 
solution realiste encore fort tard dans Ie XVI" siecle, voire au XVII" siecle, par les ire-
niques qui refusaient la rupture confessionnelle. 

Isole sur cette question, Erasme a cependant connu une considerable posterite 
sur bien des points. Plusieurs communications en rendent compte. Posterite en 
Italie ala mi-XVI" siecle (L. Guardo-Rosa, « L'/nstitutio del Prindpe christiano de 
Mambrino Rosea de Fabiano entre Antonio de Guevara et Erasme », p. 307-324), 
influence des Adages sur Montaigne, Rabelais, Spenser et Shakespeare 
(M. Mann-Phillips, « Comment on s'est servi des Adages? », p. 337-350), traduc-
tion d'Erasme par un frane-ma~n a la veille de la Revolution frant;:aise 
(J.-c. Margolin, « Erasme a l'epoque des Lumieres », p. 351-386), mais aussi par 
Marie Delcourt au xX' siecle (A. Gerlo, « Marie Delcourt, traductrice d'Erasme », 
p. 387-392), enfin, plus largement, influence de l'humanisme europeen sur les 
courants paeifistes, l'interrogation etant, rappelons-le nous, particulierement 
d'actualite a la date du colloque (K. Garber, « L'humanisme europeen et l'utopie 
pacifiste : essai de reconstitution historique », p. 393-425). 

Riehesse done des perspectives proposees par ces vingt-cinq communications, 
qui donneront au lecteur a penser et repenser les problemes du premier XVI" sie-
cle, vus a travers celui qui en fut assurement Ie vecteur Ie plus eminent. Une lec-
ture importante. 

Thierry WANEGFFELEN. 
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Henri-Comeille AGRIPPA, De nobilitate et praecellentia joeminei sexus. Ed. cri-
tique d'apres Ie texte d'Anvers 1529, pre[. de R. ANIONIOLI, etablissement du 
texte par C. BENE, trad. de O. SAUVAGE, sous la dir. de R. ANIONIOLI. Geneve, 
Droz, 1990. 18 x 25,5, 137 p., bibliogr., index (<< Travaux d'Humanisme et 
Renaissance », n° CCXLIII). 

Le lecteur meme non latiniste I'aura compris rien qu'au vu du titre de ce traite 
imprime pour la premiere fois en 1529 mais sans doute ecrit sous une forme quasi 
definitive des 1509: Ie feminisme n'est pas ne d'hier. La fin du Moyen Age et Ie 
debut de l'epoque modeme en ont meme developpe une forme particulierement 
affirmee. Henri-Comeille Agrippa, cet Allemand du toumant des xv" et XVI" sie-
des, savant en sciences occuItes et kabbalistiques, que connait au moins de nom 
tout lecteur de l'Aleph de Jorge Luis Borges, en a produit une forme originale, 
quoique inscrite dans un courant ou se retrouvent et s'entremelent plusieurs tradi-
tions. 

C'est d'abord la tradition neo-platonicienne qU'utilise Agrippa sous deux de ses 
aspects: Ie culte de la beaute, qui etait encore celIe de l'ange ou de l'androgyne Ii 
la generation precedente, chez Marsile Ficin, par exemple, et qui devient authen-
tiquement celIe de la femme chez Agrippa qui voit dans la nature feminine Ie mer-
veilleux rassemblement de toutes les graces et de toutes les vertus de la Nature; 
mais aussi une relecture gnostique du recit biblique de la Chute, dans laquelle la 
definition des responsabilites est inversee. Le serpent qui seduit Eve, c'est Ie phal-
lus d'Adam, et, d'ailleurs, les noms des deux protagonistes, auxquels la tradition 
hermetique accorde une grande importance, traduisent bien « la precellence de la 
femme ». «Adam signifie terre» (on sait que Chouraqui a rendu son nom dans sa 
traduction de la Bible par «Ie Glebeux») «et Eve peut se traduire par vie. Et 
autant la vie est superieure Ii la terre, autant la femme depasse l'homme », ecrit 
Agrippa. Dans cette vision des choses, la femme est bien la Sophia, Ie dixieme 
eon du Plerome des mythes neoplatoniciens de Creation. 

Tres liee Ii ces deux traditions, l'influence d'une troisieme peut etre reperee : 
celIe de la Kabbale et du symbolisme de la Shekina. La Shekina est bien sur la 
lumiere et la presence divines, mais elle est aussi Ie principe feminin aux expres-
sions tres variees dans la Bible: c'est, dans Ie Cantique des Cantiques, l'Epouse, 
la Fille du Roi, la Terre qui con90it, la Lune qui n'a pas de lumiere propre mais 
re90it la lumiere du Soleil, Ie Fruit de l'Arbre de Beaute, l'etrog dans Ie Bouquet 
de Fete, Ie Rassemblement (ou Eglise) d'Israi!1. C'est encore, dans Ie Zobar et Ie 
Bahir, la Sagesse qui guide l'arne humaine en exil dans Ie monde. 

S'il entremele les unes avec les autres ces trois traditions, Agrippa est tout de 
meme inscrit dans un courant feministe, qui existe en France, Ii la cour de Bour-
gogne, mais aussi en Espagne et en Italie, depuis Ie debut du xv" siede, et qui 
renoue avec la vieille tradition courtoise. Pourtant, lorsqu'il ecrit son traite, en 
1509, il fait reuvre originale : il amorce Ie passage du feminisme de cour au femi-
nisme savant et propose un modele dans lequella femme n'est plus reveree dans 
ce monde ou regne l'amour courtois et qui est bien Ii cOte du vrai monde, mais au 
creur du monde lui-meme. En outre, autre trait original, Agrippa formule la liai-
son entre la cause de la femme et celIe de la foi chretienne : c'est en Adam, non en 
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Eve, que l'humanite a peehe, et la femme est bien la preferee de Dieu, celIe qui 
entre la premiere dans l'economie du Salut, grace Ii Marie dont Ie eulte, rappe-
Ions-Ie, est tres vivace Ii la fin du xv" siecle. 

En 1529, certes, certaines des idees d'Agrippa ne sont plus des nouveautes; 
Erasme les a reprises dans son Mariage chretien, mais Ie eulte de la beaute, que 
son traite introduit en France, influence durablement la Renaissance et redo nne Ii 
la femme Ie role perdu, depuis Dante et Petrarque, d'une mediatrice entre 
l'humain et Ie divino Decidement non, Ie feminisme n'est pas ne d'hier! 

La presente edition propose Ie texte latin (p.45 Ii 89), suivi d'une traduction 
fran~se de qualite (p. 91 Ii 120) et precede d'une presentation savante et eclai-
rante (p. 7 Ii 38). Deux precieux instruments de travail, dus Ii M. Reulos, sont en 
outre Ii signaler Ii qui est confronte aux problemes des references juri diques dans 
les textes du XVIe siecle: une note sur « les sources juridiques et leur inter-
pretation» (p. 39-41) ainsi qu'un « avertissement sur les references juridiques » 
(p. 121-122). 

Thieny WANEGFFELEN. 

Bernard ARDURA, Nicolas Psaume: 1518-1575, evique et comte de Verdun. L'ideal 
pastoral du concile de Trente incame par un premontre. Paris, Cerf, 1990. 
16 x 24,751 p., index «( Theses »). 

Ce livre retrace avec une grande precision les differentes etapes de la carriere de 
Nicolas Psaume en exposant ses conceptions de la mission d'eveque et en analy-
sant les principales difficultes qu'it a rencontrees dans l'exercice de ses fonctions. 
Eveque et comte de Verdun au XVIe siecle, Nicolas Psaume dut mener une double 
lutte politique et theologique. Politique : Verdun etait dans une situation precaire 
au milieu des combats entre catholiques et protestants; theologique: Nicolas 
Psaume a constamment eherehe Ii propager l'enseignement de la Contre-Reforme 
en participant au concile de Trente et en faisant appliquer ses decisions. Sa 
conception de la religion est fondamentalement intolerante : tolerer des opinions 
contraires Ii celles de l'Eglise catholique signifie capituler devant l'erreur et laisser 
Ie demon continuer impunement Ii propager l'heresie. La Reforme protestante 
doit done etre combattue par tous les moyens possibles: Ie devoir du pasteur, res-
ponsable du salut des ames que Dieu lui a confiees, est de lutter contre les erreurs 
theoriques et la depravation morale des heretiques. Si la Reforme protestante est 
d'origine demoniaque, l'Eglise catholique a cependant besoin d'une reforme, 
puisque les troubles politiques et religieux dont souffre Ie monde sont III conse-
quence des mreurs dissolues des ehretiens et du clerge. Cette mise en place d'une 
contre-reforme catholique repose sur une conception rigoureuse de la hierarehie 
ecclesiastique qui permet de definir precisement les fonctions d'un eveque. Le 
pape a un pouvoir absolu sur tous les ehretiens, et done les eveques doivent lui 
obeir; mais l'eveque doit pouvoir exercer toute son autorite, tandis qu'aucun clerc 
ne peut pretendre s'y soustraire. C'est pourquoi Nicolas Psaume a accorde un role 
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privilegie aux synodes, veritables organes du gouvernement pour l'eveque, qui lui 
permettent de donner des instructions a l'ensemble du clerge. La lutte de Nicolas 
Psaume contre les heretiques et Ie relachement des mreurs des catholiques s'est 
effectuee a differents niveaux: organisation de l'Eglise, en jugeant les differents 
candidats au sacerdoce, en prescrivant aux clercs de renoncer aux plaisirs et aux 
divertissements profanes, en maintenant une stricte hierarchie entre les clercs et 
les laics ; education: par la creation d'un college et la redaction d'une reuvre apo-
logetique ; pastorale : par la predication qui apporte aux fideles les connaissances 
necessaires a la foi, en insistant sur l'importance des sacrements, la vocation sur-
naturelle de I'homme ne pouvant se realiser en dehors de la grace. Toute l'action 
de Nicolas Psaume a eu pour but d'aider les fideles a accomplir leur vocation spi-
rituelle. Si ce livre de Bernard Ardura est d'une extreme precision, on peut par 
moment regretter que I'analyse detaillee fasse perdre au lecteur les enjeux 
d'ensemble : bien des passages auraient a notre avis gagne a etre rediges de fa~n 
plus synthetique. 

Barbara de NEGRONI. 

Dominique de CoURCELLES, Les Histoires des saints, la priere et la mort en Cata-
logne. Pref. Augustin REDONDO. Paris, Publications de la Sorbo nne, 1990. 
15 x 21, 137 p. «( Textes et documents du Centre de recherche sur l'Espagne 
des XVI" et XVIIe siecles », I). 

Vaut-il mieux s'adresser aDieu qu'a ses saints? Rien n'est moins sUr pour les 
fideles au Moyen Age ou encore a l'epoque moderne. Au contraire, on a souvent 
insiste sur l'importance considerable du culte des saints a ces epoques, analysee 
par exemple en ces termes pour Ie Moyen Age par John P. Harthan I : « [C'est] un 
des fondements de la pensee religieuse au Moyen Age. Cette devotion unissait 
toutes les classes de la societe. Comme ils avaient precede les vivants dans I'au-
dela, les saints pouvaient y interceder en leur faveur. " Fais-toi de nouveaux amis 
en honorant les saints et en imitant leurs actes " (Thomas a Kempis). » 

Meme l'humaniste Erasme, qui s'en prend pourtant aux « superstitions», 
reconnait dans son Eloge de la Jo/ie 2 que « Ie saint [que tu pries] t'accordera sa 
faveur si tu cherches a imiter sa vie ». L' « imitation» est requise et theologique-
ment fondee : Ie livre de Dominique de Courcelles s'ouvre sur une description des 
« caracteristiques litteraires et anthropologiques» des vies de saints (chap. I, p. 3-
11) qui met en evidence Ie souci d'edification et d' « education religieuse et spiri-
tuelle des chretiens » des auteurs de celles-ci (p. 13). 

Pourtant I'ouvrage, resolument « a la confluence de l'histoire, de l'anthropolo-
gie et de la litterature » (preface, p. VI), renverse les termes et vise Ii montrer en 

1. Cf. John P. HARlHAN, L'ige d'or des livres d'heures, trad. de Books of Hours and their 
Owners, Londres, 1977, par Maurice DAUBIES, Paris/Bruxelles, 1977, p. 117. 

2. Cf. ERASME, Bloge de la folie, in (Euvres choisies, trad. de Jacques CHOMARAT, Paris, 
Livre de poche, 1991, p. 163. 
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quoi la priere aux saints est maniere pour les hommes de se jouer (de) leur propre 
mort, qui demeure toujours du domaine de l'indicible_ Ce jeu suppose une 
« indissoluble solidarite» entre les hommes et les saints, que Ie recit cherche a 
conforter. 

La demonstration mise en reuvre par D. de Courcelles s'appuie sur l'etude des 
goigs. Ce terme, qui vient du latin gaudium, renvoie a la joie ou beatitude celeste, 
recompense attendue au terme de cette « vita» qui n'est souvent peffyue que 
comme une « passio » ; il designe les prieres aux saints en catalan, toujours pro-
noncees au cours d'un office de I'Eglise, qui sont diffusees a partir du XVII" siecle 
sous la forme de feuilles volantes imprimees et illustrees, dont dix sont repro-
duites dans Ie cours de l'ouvrage. 

Ces goigs ne sont pour l'auteur qu'un cas d'etude: est pose en effet comme 
postulat (p. I) que « les histoires des saints ressortissent au patrimoine spirituel 
de l'ensemble de la chretiente, avec des variantes inevitables, mais en general peu 
importantes, selon l'epoque et Ie lieu ». 

L'analyse est organisee en trois parties: « Les histoires des saints, Ie jeu et Ia 
conversion des hommes » (p. 1-52), « Le recit et Ie secret de l'enonciation dans la 
priere des goigs» (p. 53-101), « Exemple. L'histoire d'un saint et la priere des 
hommes: d'une variation a une autre» (p. 103-122). 

La premiere partie, apres avoir etabli que les recits hagiographiques sont cou-
rants et representent « un element important de la vie religieuse individuelle et 
paroissiale en Catalogne » (p. 17), decrit comment ces recits sont objets de relec-
ture et d'interpretation et fondent unjeu dramatique marque par « un mouvement 
ascendant [ ... ) qui aboutit toujours a I'arrivee triomphale du saint dans Ie ciel » 
(p. 52). Mouvement des saints, mouvement des pecheurs qui se convertissent a 
I'imitation des saints. « Les goigs, dits en eglise, expriment I'amorce de cette 
conversion et Ie debut du passage vers Ie ciel grace a l'aide qui est requise des 
saints pour l'heure de Ia mort. » 

La deuxieme partie etudie l'economie de ces recits des goigs, prononces en pre-
sence des corps des saints sous la forme de leurs reliques ou statues miraculeuses : 
il s'agit de rappeler au saint, qu'on voussoie et qui apres sa mort est monte au ciel, 
qu'il est ne sur terre et est encore present « corporellement » dans la paroisse ou 
on Ie prie. Le « secret» du recit, c'est justement l'indicible de la mort. Tous ces 
recits hagiographiques ne constituent en cela qu'un seul « Recit », centre sur 
l' « effondrement spectaculaire de la mort des saints» qui dit I'ineffable mort des 
tideles. Maniere pour ces demiers de se rassurer : les deux morts sont assimilees 
et il doit en resulter de fa~n identique une montee au ciel. 

Entin, la troisieme partie analyse quatre recits de la vie de saint Vincent martyr ; 
l'un se trouve dans un manuscrit du xv" siecle mais doit etre anterieur a cette 
redaction, les trois autres sont a proprement parler des goigs qui datent respec-
tivement de 1862, 1716 et 1729. L'auteur introduit ici une periodisation qui 
s'avere necessaire dans la mesure ou I'exemple choisi revele une evolution mar-
quee par un souci ecclesial d'eviter l'interpretation heterodoxe du « Recit », ce qui 
aboutit en 1716 a son appauvrissement. L'historien peut regretter que Ie postulat 
de base, deja enonce, ait conduit l'auteur a presenter dans les deux premieres par-
ties comme generales, universelles et, en somme, intemporelles, des considera-
tions qui ne parlent peut-etre que des elements qui constituent son corpus. 
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Ce reproche fait, on ne peut qu'insister sur I'interet et l'agrement de la lecture 
de cet ouvrage. Non seulement i! repond aux deux imperatifs de la nouvelle col-
lection des Publications de la Sorbonne qu'il inaugure. «Textes et Documents du 
" Centre de recherche sur l'Espagne des XVI" et XVII" siecies " (CRES) » - un for-
mat assez petit (15 x 21 em) et un nombre reduit de pages (ici 137) -, mais 
encore il est ecrit dans une langue a l'elegance ciaire et precise, car I'auteur sait 
eviter Ie jargon meme en maniant des concepts anthropologiques ou linguistiques. 

Thierry WANEGFFELEN. 

Memoires de Philippe Gourreau de La Proustiere, chanoine de Saint-Victor de 
Paris et cure de Villiers-Ie-Bel (1611-1694). Pref. Fran9Qis LEBRUN, texte etabli 
et annote par Beatrix de BUFFEVENT. Paris, Federation des societes historiques 
et archeologiques de Paris et I1e-de-France/Societe historique et arcMo-
logique de Pontoise, du Val-d'Oise et du Vexin, diff. Klincksieck, 1990. 
16 x 24,623 p., index (<< Paris et I1e-de-France. Etudes et documents », 1). 

« Recit d'une vie commune », c'est ainsi que l'auteur de ces Memoires definit 
son pro jet, en lui refusant Ie nom «d'histoire ». Existence assez ordinaire, en 
effet, que celle de Philippe Gourreau (1611-1694), parisien, fils d'un conseiller a 
la Cour des aides, reyu a seize ans a I'abbaye de Saint-Victor, y remplissant 
diverses fonctions jusqu'a celle de sous-prieur, puis cure de Villiers-Ie-Bel au nord 
de Paris de 1648 a 1663, prieur de l'abbaye pendant trois ans, enfin revenu a sa 
paroisse de 1666 a sa mort. Rien de particulierement eciatant, donc, meme si ce 
religieux compose aussi quelques ouvrages polemiques, et s'il a Ie privilege de 
faire en ltalie un voyage d'un an et demi parce qu'il est ami d'un cardinal. 

Mais un tel recit n'est pas commun, et c'est une aubaine pour les historiens de 
disposer d'un document aussi abondant (deux manuscrits totalisant 838 feuillets) 
qui raconte sans appret les petits evenements et exprime franchement les 
reflexions de cet acteur-spectacteur. La narration fourmille de details concrets, sur 
ce qui se passe a l'interieur de l'abbaye ou dans les prieures de campagne, sur Ie 
village de Villiers et ses denteliers, sur les mesaventures d'un cure voisin qui par sa 
«nonchalance sans malice» s'est Iaisse accuser de sorcellerie, mais aussi sur Ie 
danger de la peste ou la crise economique qui fait interrompre pendant deux ans 
Ie pavage d'une route pourtant necessaire a la vie du petit bourg. Les problemes 
de I'epoque sont peryus dans leurs repercussions sur Ie terrain: la Fronde avec les 
mouvements de troupes pillardes et la necessite d'organiser une soupe pour huit 
cents pauvres; les huguenots, dont la liberte du commerce favorise la progres-
sion; la lente reception des decisions du concile de Trente; Ie jansenisme, et les 
tracasseries du formulaire qu'on impose a son sujet. 

Religieux applique, soucieux de l'observance reguliere, et donc sans complai-
sance pour des confreres qui cherchent Ie profit ou Ie confort, Gourreau fait 
preuve d'une grande liberte de jugement. II ne se prive pas de dire ce qu'il pense 
des grands: Richelieu, qu'i! se rejouit de voir puni en un petit-neveu indigne ; Ie 
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chancelier Seguier, qui en se pronon~t pour une condamnation a mort de Fou-
quet cherche a « faire Ie bon valet» ; l'archeveque de Paris, Perefixe, trop lie aux 
jesuites et prodigue de « demonstrations exterieures» sans que les faveurs 
escomptees s'ensuivent. n est severe egalement pour l'abbe de Rance qui attire a 
la Trappe des religieux deja engages dans d'autres congregations, ou pour saint 
Vmcent de Paul qui, selon lui, s'est etabli a Saint-Lazare au detriment des victo-
rins. Mais il n'est pas plus indulgent pour lui-meme, ne cachant ni les legeretes de 
ses debuts, ni la « hichete» que fut a ses yeux Ie refus de sa premiere election 
comme prieur. 

Ses Memoires, qui plaisent plus par leur sincerite que par leur forme litteraire, 
montrent surtout une solide culture. Charge quelque temps de la bibliotheque de 
Saint-Victor, qu'il enrichit de quelques grandes collections et des portraits des 
celebrites de l'abbaye, il a aussi une bibliotheque personnelle, dont il n'est pas 
peu fier et que ses achats en ltalie accroissent par d'excellents titres. n parseme 
son recit de citations d'auteurs anciens, Horace, Seneque, Virgile, Plutarque, et 
davantage d'ecrivains ecclesiastiques, Ambroise, Thomas d'Aquin, Bernard et, 
par-dessus tous, Augustin. II a insere dans son manuscrit nombre de documents 
et correspondances; l'edition comporte plusieurs de ses sermons ou de ses dis-
cours de circonstance, bon echantillon de la predication du milieu du XVII" siecle, 
plus simple quand Ie pasteur parle a son peuple, plus argumentee et savante 
quand il s'adresse a un auditoire de couvent, mais toujours nourrie de la Bible et 
orienree vers une instruction serieuse et des consequences pratiques. 

Car notre narrateur est aussi un sage, qui s'eleve frequemment d'un incident a 
des reflexions d'ordre general, atteignant parfois a des maximes dignes de La 
Rochefoucauld. L'indifTerence de ses confreres devant un vol important subi par 
l'abbaye amene Ie commentaire desabuse : « Les communautes sont des machines 
qui ne s'etonnent ni du gain ni de la perte; les particuliers en seraient plus tou-
ches.» Evoquant un archeveque « s'appliquant aux hlitiments, decorations et 
autres menageries», il remarque : « Je ne sais par quel malheur il arrive trop 
souvent que, dans nos vocations, nous faisons ordinairement celles d'autrui et 
rarement la notre... Nous faisons toujours Ie metier d'autrui», et lui-meme 
s'accuse d'avoir acquis des jardins en des temps de misere. Clairvoyance qui nous 
rend ce chroniqueur fort sympathique. 

Les notes de cette edition, toujours tres sobres, qU'elles portent sur les textes 
cites, les personnages rencontres ou les mots vieillis, facilitent grandement la lec-
ture de ces pages, dont l'orthographe ancienne permet de ne pas oublier qu'elles 
ont plus de trois siecles. 

lrenee NoYE. 
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Daniel VIDAL, Critique de la raison mystique: Benoit de Canfield, possession et 
de possession au XVII siec/e. Grenoble, J. Millon, 1990. 14 x 22,429 p., index. 

Benoit de Canfield (1562-1610) a ete presente par Henri Bremond comme l'ini-
tiateur de la mystique franr,:aise du XVI{ siecle. Ce gentilhomme anglais converti a 
la foi romaine offre un itineraire exceptionnel que Daniel Vidal resume en une 
jolie formule : « ne puritain et de noble extraction, mort capucin et d'austere mys-
tique.» Mais l'auteur ne s'attache pas a l'etude de la conversion, la biographie 
spirituelle n'est pas sa preoccupation. C'est a l'inventeur de la Regie de perfection 
que ce livre est consacre. Et au-dela meme de B. de Canfield et de son livre, nous 
avons la une retlexion de haut niveau sur la mystique en general, dans la lignee 
des precedents travaux de Daniel Vidal sur les prophetes camisards, les convul-
sionnaires jansenistes ou Margery Kempe ... Aneantissement du moi, devastation 
de la creature, la mystique abstraite est « cette langue mise au travail pour nom-
mer Dieu et ne Ie point nommer, pour Ie dire et en recuser aussit6t la dicibilite », 
ou encore cette « infinie tension de l'enonce jusqu'a son silence meme », « ce pay-
sage d'absolue ablation » ... On aimerait multiplier les citations, c'est Mallarme 
relu par Lacan. Mais Daniel Vidal, tout en dediant ce livre a la memoire de 
Michel de Certeau, proclame en introduction sa dette a l'egard de Max Weber et 
pretend trouver les liens qui unissent la doctrine mystique a la raison financiere. 
La mystique abstraite et Ie capitalisme comptable entretiendraient des intrigues 
multiples et «un rapport electif». La diffusion de la mystique canfeldienne 
donne lieu a de laborieuses identifications familiales. Plus qu'a Max Weber la 
methode fait ici songer a Lucien Goldman. Derriere les mystiques, nous retrou-
vons des financiers, souvent ligueurs desenchantes. Pas de hasard en ces ren-
contres, point de necessaire profil d'une generation, pour Daniel Vidal il s'agit du 
parallelisme suggestif entre l'enonce monetaire et l'enonce mystique, echanges du 
rien au tout, « ouverture absolue des choses aux autres, des biens a ce qu'ils ne 
sont pas, des signes a leur polysemie ». Dans une deuxieme partie, en epilogue, 
est analysee a cette lumiere la possession dont Ie monastere de Louviers fut Ie 
theatre en 1640. 

Monique Cm1RET. 

Tra antichi e moderni. Antropologia e Stato tra disciplinamento e morale privata. 
Atti del convegno di studi Salerno, 20-21 ottobre 1987. A cura di Ida CAP-
PIELLO. Naples, Edizioni Scientifiche ltaliane, 1990. 17 x 24, 489 p. «( Pub-
blicazioni dell' universitli degli studi di Salerno », Sezione «Atti Convergni 
Miscellanea », 28.) 

Ce colloque apporte des eclairages complementaires, et souvent precieux, au 
sujet des rapports entre anthropologie et Etat a l'epoque moderne, en particulier 
dans les aires franr,:aise et anglaise comme Ie souligne l'editrice, Ida Cappiello, 
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dans sa presentation. Les liens entre religion et morale et Ie souci d'une Hhique 
sociale sont evoques a travers des exemples fort divers. A cOte de reflexions sur 
des auteurs fort connus (on trouve ainsi deux contributions sur Hume, de Gian-
carlo Carabelli, «David Hume et la botte di Sancho», et de Nadia Boccara, 
«L'interesse personale come passione in David Hume»; une sur Toland 
d'Aifredo Sabetti, «Toland e Milton, un progetto di liberta per I'uomo nuovo»; 
une sur Pierre Bayle de Lorenzo Bianchi, « Passioni necessarle e passioni causa di 
errori in Bayle»; et une sur l'influence qu'eut la lecture de l'Inquiry Concerning 
Virtue or Merit de Shaftesbury sur la pensee de Diderot de Vincenzo Barba, « Agli 
albori dell'etica diderotiana : I'Essai sur Ie merite et la vertu e Ie Pensees philo-
sophiques »), on releve des etudes sur des figures moins connues de la pensee 
moderne comme Cyrano de Bergerac a travers les ecrits duquel Bruna Consarelli 
s'interroge sur la crise de I'utopie politique renaissante ou I'academicien Jean de 
Silhon (1596-1667), apologiste de la religion chretienne qui fit office de conseiller 
aupres de Richelieu et de Mazarin, presente par Domenico Bosco dans « Antro-
pologia e politica in Jean de Silbon». Les analyses tres denses d'Enrico Nuzzo 
sur saint Evremond (<< L'ultimo saint Evremond della critica. Per un introduzione 
al saint Evremond storiCO»), d'Ida Cappiello sur Joseph Butler (1692-1752), 
theologien anglican, eveque de Bristol puis de Durham (<< Amor di se e bene-
volenza, virtU e interesse in Joseph Butler») et d'Eugenio Di Rienzo sur la recep-
tion, en France, des theses de G. Cardano (1501-1576), philosophe mathemati-
cien originaire de Pavie, soup90nne d'« averroi'sme», (<< II tema dell' 
" impostura " e la fortuna di Cardano in Francia tra libertinismo erudito e illumi-
nismo radicale ») meritent une mention particuliere. Mais on s'arretera surtout sur 
l'ample synthese relative a la crise du neo-stoi'cisme realisee par Domenico 
Taranto (<< Studi sulla crisi del neostoicismo nella Francia del Grand siecle», 
p. 341-390). A travers ces etudes, les elements de nouvelles lectures apparaissent 
frequemment, associant, dans la tradition des recherches sur l'histoire intellec-
tuelle dont les italiens se sont fait une specialite, reflexions erudites et pre-
occupations epistemologiques. 

Chantal GRELL. 

Reappraisals of the Sdentific Revolution. Ed. by David C. LINDBERG and Robert 
S. WES1MAN. Cambridge, Cambridge University Press, 1990. 15,2 x 23, 
551 p., index. 

The Uses of Antiquity .' The Sdentific Revolution and the Classical Tradition. Ed. 
Stephen GAUKROGER. Dordrecht, Kluwer Academic, 1991. 16 x 23, 259 p. 
(<< Australian Studies in History and Philosophy of Science», 10). 

Michael FOLEY, Laws, Men and Machines. Modem American Government and the 
Appeal of Newtonian Mechanics. Londres/New York, Routledge, 1990. 
16 x 24, 284 p., index. 

Parallelement a I'approfondissement des debats epistemologiques qu'ont pu 
susciter les reuvres de Koyre, Popper, Kuhn, Feyerabend ou Lakatos, la recherche 
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Tt!cente en histoire des sciences s'est surtout developpee en direction de l'etude 
des relations entre les sciences - principalement l'astronomie, pivot de la revolu-
tion scientifique - et la non-science, qu'il s'agisse de la religion ou des pseudo-
sciences (astrologie, occultisme, magie, alchimie). 

C'est sans doute autour de la figure d'Isaac Newton, plus que de Copemic, 
Galilee ou Kepler, que les debats sont Ii la fois les plus vifs et les plus actuels, 
depuis l'etude pionniere de Frank Manuel des activites historiques et theologiques 
de l'auteur des Principia, mais aussi avec les travaux de Rattansi, McGuire et 
Dobbs sur ses manuscrits alchimiques. L'accessibilite, Ii partir de 1969, des 
manuscrits de Newton conserves Ii la Jewish National and University Library de 
Jerusalem a favorise ce renouveau des etudes newtoniennes, que refletent Ii leur 
maniere les volumes presentes ici. A la fois fondateur de la physique modeme et 
alchimiste, interprete des propheties bibliques et auteur d'une chronologie, New-
ton, qui est aussi mathematicien et chretien heretique, reunit dans sa personne 
tous les problemes que les historiens des sciences peuvent rencontrer. 

Aussi, plutot que d'examiner une Ii une - tache impossible ou, au mieux, fasti-
dieuse - toutes les contributions reunies dans les deux ouvrages collectifs presen-
tes ici, il a semble preferable de saisir Ii travers quelques etudes precises ce qu'il en 
est aujourd'hui du lien entre l'activite proprement scientifique de l'auteur des 
Principia et Ie reste de ses recherches intellectuelles. Du reste, c'est probablement 
sur ce point que certains des developpements les plus neufs et les plus stimulants 
sont Ii attendre, Ii preuve la parution de l'etude de Loup Verlet, La Malle de New-
ton 3• A contrario, et sans prejuger de la suite, il n'est guere surprenant de consta-
ter, tant dans The Uses 0/ Antiquity que dans Reappraisals 0/ the Scientific Revolu-. 
tion, que les travaux portant sur les autres figures majeures ou mineures de la 
revolution scientifique ont du mal Ii renoncer Ii des questionnements quelque peu 
usages (les sources, les influences, Ie role des academies, Ie poids de la tradition 
neoplatonicienne ou aristotelicienne, etc.) et Ii retrouver Ie souffie d'un Pietro 
Redondi ou d'un Gerard Simon. 

Deux articles consacres Ii la chronologie newtonienne presentent, dans The 
Uses 0/ Antiquity, les deux ten dances actuelles qui partagent les etudes new-
toniennes. En effet, tandis que John Gascoigne, examinant «" The Wisdom of the 
Egyptians" and the Secularisation of History in the Age of Newton» (p. 171-
212), exhibe les contradictions, Ii l'interieur de la pensee de Newton, entre deisme 
et christianisme, Garry W. Trompf, dans « On Newtonian History» (p. 213-249), 
semble quant Ii lui vouloir privilegier Ie Newton croyant au detriment de ce qui, 
chez ce dernier, prepare Ie radicalisme d'un Toland ou des Lumieres fran9aises. 
Les deux auteurs s'accordent Ii rappeler les hesitations de l'apologetique, Ii la fin 
du XVII" siecle, entre deux strategies dont la contradiction anime l'reuvre historique 
de Newton. II s'agit de savoir Ii quelle civilisation, egyptienne ou juive, on doit 
accorder la priorite historique. Si les Juifs precedent les Egyptiens, alors on dira 

3. Cf. Loup VERLET, La Malle de Newton, Paris, Gallimard, 1993. Je passe sur les tres 
decevants Essays on the Context, Nature, and Influence of Isaac Newton's Theology, de 
Richard H. POPKIN et James E. FORCE, Dordrecht, K1uwer, 1990, qui commettent de graves 
contresens sur la pensee religieuse de Newton. 
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que ceux-ci ont corrompu la religion primitive de Noe en introduisant notamment 
l'idohltrie. C'est la these implicite de la Chronologie des anciens royaumes de 
Newton, publiee en 1728. Inversement, si ce sont les Egyptiens qui ont transmis 
aux Juifs leur savoir et leur religion, alors il faudra penser que, de l'idolatrie ainsi 
heritee, les Juifs sont passes, grace Ii Moise et pour un temps seulement, Ii une 
religion plus pure, plus conforme Ii ce qu'il faut bien considerer comme une reli-
gion naturelle fondee notamment sur l'observation des astres. C'est ce que sou-
tient Newton dans plusieurs de ses manuscrits conserves Ii Jerusalem (en parti-
culier Yahuda ms 41). On retrouve dans ce cas la these familiere defendue par 
Richard Westfall, qui rattache la religion definie par Newton au courant deiste de 
la religion naturelle. La comparaison avec les ecrits de Herbert of Cherbury ou de 
Toland aurait toutes les chances de confirmer cette intuition. La vision proposee 
par G. Trompf est donc trop simple, et fait bon marche tant des contradictions -
ou de l'instabilite - de la position de Newton, que des affinites que presentent 
certains de ses ecrits les moins contestables avec la litterature deiste la plus intran-
sigeante. En privilegiant un seul des aspects de la pensee de Newton (la preseance 
.accordee aux Juifs), G. Trompf masque un reel probleme d'interpretation, ce qui 
n'empeche pas son article de constituer une analyse approfondie et convaincante 
de la these ainsi isolee. 

Pourtant, comme Ie rappelle Ii juste titre Michael Hunter dans « Science and 
Heterodoxy: An Early Modern Problem Reconsidered» (p. 437-460 du second 
recueil), il importe de replacer l'activite intellectuelle de Newton dans un contexte 
general de lutte contre I'irreligion. S'il est desormais certain que la religion du 
Christ n'a guere de privilege particulier, aux yeux de Newton, sur celie de Noe ou 
de MOise, en revanche il est tout aussi certain que l'atheisme represente pour lui, 
apres la religion de l'Eglise de Rome - elle-meme con9ue comme une variante de 
l'idolatrie -, une monstruosite abominable. Comme Ie rappelle M. Hunter avec 
raison, la question de l'atheisme au XVII" et au XVIII" siecle est beaucoup trop 
complexe pour etre reglee en quelques lignes. Bornons-nous ici Ii signaler I'adhe-
sion totale de Newton Ii l'entreprise de Bentley inaugurant, en 1691-1692, les pre-
mieres Boyle Lectures, et l'existence de notes manuscrites de Newton lui-meme 
(Keynes ms 7) ou un degout de l'atheisme se manifeste de fa90n classique par Ie 
refus d'en reconnaitre tout Ii fait l'existence 4

• Quelles qu'aient pu etre les convic-
tions personnelles d'un Boyle ou d'un Newton, on sait que la reputation 
d'atheisme associee, en Angleterre, Ii la science cartesienne, obligeait les partisans 
de la nouvelle philosophie naturelle Ii affirmer aussi bruyamment que possible la 
dimension apologetique de leurs travaux. 

En bref, la description du contexte ideologique du developpement de la nou-
velle science donnee par M. Hunter souligne Ii juste titre que Ie renforcement des 
liens de solidarite entre science et religion n'avait rien de necessaire, non seule-
ment sur Ie plan intellectuel - c'est une evidence connue - mais sur Ie plan 
ideologique et social - these plus recente que M. Hunter reconnait emprunter Ii 
James R. et Margaret C. Jacob. Les qualites et les defauts de son expose sont ceux 

4. Curieux phenomene d'aveuglement ideologique decrit avec talent par David BERMAN, 
in A History of Atheism in Britain, Londres, Routledge, 1990. 
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de l'ensemble du recueil : moins une these qu'un bilan, Ie propos ales merites et 
les limites d'une bonne mise a jour de la question qu'il aborde. 11 aurait mieux 
valu, cependant, parler de « Science et atheisme» que de « science et hetero-
doxie », car s'il est beaucoup question, dans cet article, des menaces objectives et 
subjectives que represente la science de la fm du XVII" siecle pour la foi et la 
morale chretiennes, en revanche Ie theme de l'heterodoxie est absent. C'est regret-
table car il manque encore une bonne etude des rapports entre l'antitrinitarisme 
de Newton et son reuvre scientifique. 

L'exploitation ideologique du newtonianisme, restreinte au domaine politique, 
constitue Ie point de depart de l'interessante etude menee par Michael Foley sur 
l'influence de la mecanique newtonienne sur Ie systeme de gouvernement des 
Etats-Unis d'Amerique. L'auteur repere, a travers deux cents ans d'histoire poli-
tique, la relative constance de la pregnance du newtonianisme politique du 
XVIII" siecle dans Ie fonctionnement des institutions des Etats-Unis. Analysant a la 
fois Ie discours tenu par les theoriciens et la realite de ce fonctionnement, M. Foley 
defend la these de la relative autonomie des institutions politiques americaines vis-
a-vis des remous de l'histoire economique et sociale, et il voit dans la composante 
newtonienne du modele ideologique incarne dans ces institutions l'une des raisons 
majeures de cette permanence. La notion d'equilibre, centrale a la fois pour la 
theorie politique et pour la theorie scientifique qui sont a l'origine du systeme poli-
tique americain, permet d'expliquer la solidite de ce systeme, et par la sa fidelite a 
ses principes theoriques fondamentaux. Si la lecture de l'histoire politique ameri-
caine proposee ici est relativement convaincante, en revanche l'auteur ne resout 
pas de maniere pleinement satisfaisante tous les problemes que souleve Ie rapport 
entre Ie newtonianisme et Ie systeme politique americain. Certes, il ne fait aucun 
doute que Ie newtonianisme a ete tres tot exploite comme argument ideologique 
dans la defense du regime politique britannique, que ce soit par J.-T. Desaguliers 
dans The Newtonian System of the World. The Best Model of Government (1728) ou 
dans les nombreux sermons anglicans etudies par M. C. JacobS. Un siecle exacte-
ment apres la publication de la premiere edition des Principia Mathematica. la 
constitution americaine est nee dans un monde largement conditionne par un 
newtonianisme vulgarise. Mais cela suffit-il a donner a la science newtonienne la 
force d'un facteur determinant, sinon dans un sens a la fois abstrait et tres indi-
rect? Question de fond, sans doute, qu'il est impossible de trancher ici. Obser-
vons simplement que deux des notions sur lesquelles M. Foley insiste Ie plus, Ie 
mecanisme et l'equilibre, n'ont rien de proprement newtonien. Observons aussi 
que, parmi les philosophes dont s'est inspiree la pensee politique des peres fon-
dateurs, Locke est sans doute l'un de ceux qui ont Ie moins subi l'influence de 
l'reuvre de Newton, pour de simples raisons de chronologie. La philosophie des 
Lumieres, dans la mesure ou elle a influence la forme qu'a prise la constitution 

5. Cf. Margaret C. JACOB, The Newtonians and the English Revolution 1689-1720. Has-
socks. Harvester Press, 1976. Simon 1. SCHAFFER a consacre a cette question une excellente 
these malheureusement non publiee : « Newtonian Cosmology and the Steady State », Uni-
versite de Cambridge. 1980. 
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des Etats-Unis, a impose une synthese de Newton et de Locke sans qu'il soit tou-
jours possible d'en isoler les deux composantes. Toutefois, on pourrait dire en 
simplifiant que, plutot que d'engendrer une pensee de l'equilibre mecanique 
inexistante auparavant, l'reuvre de Newton a vraisemblablement servi d'abord et 
surtout a contirmer que l'ordre politique defmi par Locke etait bel et bien fonde 
en nature, c'est-a-dire dans la pensee du Createur. Peut-etre a-t-elle egalement 
permis de privilegier les aspects de stabilite et d'equilibre d'une pensee qui, 
comme l'a recemment montre R. Ashcraft, avait germe d'une vision plus radicale 
du regime politique anglais. Entin, il n'est pas certain que l'histoire britannique, 
de 1687 a 1776, n'ait pas joue un role determinant dans la fa9(>n dont Ie modele 
de stabilite initial a servi de grille de lecture des evenements politiques. Pour 
toutes ces raisons, la these defendue avec beaucoup de rigueur par M. Foley doit 
etre accueillie avec tout Ie respect, mais aussi toute la prudence qu'elle merite. 

Jean-Fran9(>is BAILLON. 

Jean-Joseph SURIN, Triomphe de ['amour divin sur les puissances de I'en/er et 
Science experimentale des choses de I'autre vie, 1653-1660, suivi de Les Aven-
tures de Jean-Joseph Surin par Michel de CERlEAU. Grenoble, Jerome Millon, 
1990. 13 x 20, 448 p. «( Atopia »). 

Jean-Joseph Surin (1600-1665) de la Compagnie de Jesus est entre dans l'his-
toire comme exorciste de la mere superieure du couvent des ursulines de Loudun, 
mere Jeanne des Anges. De 1634 a 1637, il a mene un ardent combat contre Ie 
diable dont Ie premier des textes publie ici retrace l'histoire ; une edition de 1828 
l'avait deja fait connaitre sous Ie titre de Histoire abregee de la possession des 
ursulines de Loudun et des peines du P. Surin. Mais on ne saurait limiter Ie spiri-
tuel a cette tragique experience, meme si pendant pres de vingt ans (1638-1fi54) a 
la suite de cette tension extreme, il perd l'esprit et sombre dans Ie mutisme et Ie 
desequilibre mental. En 1654, il recommence Ii precher, mais son entourage craint 
encore pour lui et lui conseille de se tourner vers l'ecriture. Des lors sa production 
est abondante ainsi que sa correspondance, des centaines de lettres adressees Ii 
des religieuses ou Ii des femmes du monde dont il assure la direction de 
conscience; du plus humble au prince de Conti, il delivre sans defaillance son 
message. 

Un montage de textes de Michel de Certeau constitue une excellente introduc-
tion au personnage et Ii sa mystique. Ni traites doctrinaux, ni recits psycho-
logiques, les reuvres de J.-J. Surin defmissent une « science experimentale » de la 
vie spirituelle. 

Monique CoTIRET. 
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Jerold S. AUERBACH, Rabbis and Lawyers: The Journey from Torah to Constitu-
tion. Bloomington, Indiana University Press, 1990. 16 x 24,3, 249 p., index, 
bibliogr. 

Cette excellente monographie sur Ie judaisme americain enquete sur les rap-
ports d'une democratie neuve et modeme avec une revelation ancienne et une reli-
gion bien vivante aujourd'hui. Les divergences entre la Torah divine et la justice 
des hommes, mais aussi les proximites entre les rabbins et les Lawyers permettent 
de comprendre l'origine et les enjeux de cette symbiose judeo-americaine que Ie 
sionisme n'a pas ebranlee. L'ec1atante reussite de l'emancipation et de l'integra-
tion des juifs dans ce pays montre que des modeles nes en Europe, meme s'ils n'y 
ont pas dure, n'etaient pas promis a l'echec. Les juges - juifs - de la Cour 
supreme comme la reussite legendaire des juifs americains s'expliquent par une 
serie de causes ici parfaitement detaillees : la desintegration de l'autorite rabbi-
nique, l'importance de la religion civile, Ie multiculturalisme inscrit dans les faits. 
Ce voyage de la Torah a la Constitution, ponctue par les figures de Brandeis, 
Marshall, Frankfurter et tant d'autres, offre une maniere originale d'aborder non 
seulement l'histoire culturelle des Etats-Unis mais encore la question des relations 
du religieux et du politique ainsi que celIe du judaisme avec la modemite. Un livre 
passionnant. 

Dominique BOUREL. 

Xavier TILLIEITE, Le Christ de la philosophie : pro!egomenes a une christologie phi-
losophique. Paris, Cerf, 1990. 14 x 22,292 p. (<< Cogitation Fidei », 155). 

La philosophie chretienne n'a cesse de faire l'objet de contestations - les uns 
lui reprochant de vouloir rationaliser Ie mystere de Dieu et les autres de vouloir 
extrapoler a partir de la raison. Pourtant fait remarquer Ie Pere TIlliette, la philo-
sophie chretienne semble devenir possible des lors qu'au lieu de reduire la raison 
a la foi ou la foi a la raison, on entreprend de partir du Christ lui-meme. Chose 
que de nombreux philosophes ont fait de Nicolas de Cues a Karl Jaspers en pas-
sant par Pascal, Spinoza, Schelling ou Hegel... Ce qu'en effet la theologi!! n'arrive 
pas a fonder lorsqu'elle se veut rationnelle ou mystique, Ie 'Christ parvient a Ie 
faire, car Dieu fait homme afin que l'homme devienne Dieu, a mi-chemin entre 
Dieu et l'homme, il est cette coi"ncidentia oppositorum depassant l'homme sans 
Dieu et Ie Dieu sans l'homme, a travers une parole pleine, vecue parce que sensee 
et sensee parce que vecue, en quoi nombre de philosophes ont reconnu l'irreduc-
tible createur donnant a penser et fondant la pensee. Certes, cette definition ne 
doit pas gommer les differences. Le Christ de Spinoza n'est pas celui de Pascal, 
qui n'est pas celui de Hegel ou de Schelling. Qui plus est, apres une premiere par-
tie heuristique qui s'efforce de suivre Ie theme du Christ dans l'histoire de la phi-
losophie, Ie Pere TIlliette montre que Ie Christ a fait l'objet de diverses approches, 
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certains valorisant en lui Ie theme duLogos, hi ou d'autres accentueront davantage 
la dimension de la kenose. Reste, que malgre leurs differences, les philosophes qui 
ont fait une place au Christ dans leur philosophie nous apprennent a voir en lui 
non pas simplement une figure religieuse, mais un maitre de sagesse, voire Ie 
prince des philosophes. 

Bertrand VERGELY. 

Paul WEXLER, The Schizoid Nature of Modem Hebrew: A Slavic Language in 
Search of a Semitic Past. Wiesbaden, Verlag Otto Harrassowitz, 1990. 
17 x 24, VlI-146 p. (<< Mediterranean Language and Culture Monograph 
Series », vol. 4). 

Auteur de travaux sur Ie yiddish, les langues slaves et les phenomenes de rela-
tions entre langages, l'auteur defend ici deux theses radicales qui auront au moins 
Ie merite de provoquer la discussion. II commence par mettre en question la sup-
po see continuite entre l'hebreu biblique et l'hebreu moderne (p. 9-35). Comme 
d'autres l'avaient deja remarque, cette derniere langue presente un grand nombre 
de traits qui l'apparentent a bien des egards aux langues indo-europeennes 
actuelles - c'est-a-dire aux langues que parlaient d'abord ceux qui l'ont cree, 
donc essentiellement Ie yiddish. P. Wexler dresse un inventaire de ces traits (p. 72-
97) : vocabulaire, syntaxe, phonetique, etc. II montre en particulier que, meme la 
ou la langue actuelle utilise des materiaux authentiquement semitiques, ce sont 
souvent des normes issues du yiddish qui guident les choix de l'hebreu moderne 
entre differentes possibilites issues des strates de l'hebreu biblique ou post-
biblique. L'ensemble des materiaux est clairement presente et devrait permettre 
de mieux comprendre la structure particuliere de la langue. Elle permet evidem-
ment de nuancer la continuite simple supposee par la these « revivaliste », selon 
laquelle une langue semitique est redevenue vivante apres de nombreux siecles de 
disparition de l'usage oral. Mais, etrangement, cette particularite n'est pas prise 
en vue par l'auteur. Ayant demontre qu'on ne peut reduire l'hebreu moderne a 
une simple prolongation de l'hebreu biblique, il conserve cependant la notion en 
la deplac;ant, et enonce qu'il est un heritier du yiddish. 

C'est la premiere these. Quant a la seconde : Ie yiddish lui-meme, loin d'etre du 
judeo-allemand, est une langue slave. Conclusion logique : l'hebreu moderne est 
donc une langue slave. Un raisonnement analogue vaut pour l'esperanto. La clef 
du raisonnement tient a ce que pour l'auteur, c'est l'origine des locuteurs qui 
determine presque automatiquement la definition de la langue, Ie reste ne cons is-
tant qu'en details secondaires. Avec une telle methode, on peut conclure (p. 107 
et Ill) que Ie latin parle par les Allemands au Moyen Age est en fait un dialecte 
de l'allemand, alors que celui que parlaient les Franc;ais est un dialecte du fran-
c;ais. L'auteur en donne comme preuve Ie fait qu'un roi de France etait incapable 
de comprendre un discours tenu en latin par un ambassadeur polonais. Mais, 
outre que c'est un theme constant chez les neo-latins, cela ne suffit peut-etre pas a 
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resoudre Ie probleme de I'identite de la langue. Autant les faits analyses sont bien 
choisis, autant une telle logique parait difficile a defendre : alors que les materiaux 
reunis par I'auteur donnent l'occasion de mettre en lumiere les processus 
complexes qui determinent la constitution d'une langue, l'interpretation qu'il en 
donne tend precisement a effacer cette complexite. Reste qu'il excelle a montrer 
comment une langue peut en travailler une autre. 

Pierre-Fran9Qis MOREAU. 


