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On l'a souvent dit : un homme cultive, au xvt" siecle, est au moins trilingue. Petit
enfant, il a parle avec sa nourrice et ses freres de lait Ie patois de sa region; plus
tard, il a appris Ie francais, la langue du Roi et de ses gens depuis l'edit de Villers
Cotterets de 1539, langue de I'administration, de la justice, mais aussi, deja, comme
Ie fait remarquer Claude Longeon, langue de culture. Certes, il a appris a lire dans
un abecedaire latin. C'est que Ie latin «demeure la langue quasi obligee des
sciences, des techniques, de la medecine et de la theologie : langue de I'Ecole et de
I'Eglise, langue de la connaissance et de la religion. Ainsi son role est-il essentiel,
meme s'il n'est plus preponderant comme jadis. On peut dire en gros qu'a la fin du
xve siecle Ie francais et Ie latin se partagent - inegalernent - les domaines des
idees, des connaissances, de la predication et de la litterature, bref I'empire du livre,
en constant elargissement. Pour fixer les proportions, citons ce chiffre: en 1501,
parmi les Iivres publies a Paris, sur 80, 8 sont en francais, les autres en latin. Cha
cune des deux langues a d'ailleurs ses fiefs: Ie francais tient celui de la Chancelle
rie, du Parlement de Paris et de la Cour; Ie latin, celui de l'Universite et de
I'Eglise » (p. 16).

C'est Ie merite de Claude Longeon de nous proposer une selection de 45 textes
qui, de 1487 a 1549, sont comme les « premiers combats pour la langue francaise ».
Actions de tirailleurs, au reste, plutot que bataille rangee ; les Francais s' essayent
peu aux gros traites theoriques mais prennent parti en faveur de la langue vema-

* Apropos de : Jean CALVIN, Lettres ii Monsieur et Madame de Falais. Texte etabli, annote
et presente par Francoise BONALI-FIQUET. Geneve, Droz, 1991. 11,5 x 18, 233 p. (« Textes lit
teraires francais ») ;

Jacques CHOMARAT, Presences du latin. De Catulle a Montesquieu. Geneve, Droz, 1991.
18 x 25,5, 218 p. (« Travaux d'Humanisme et Renaissance", 248); _

Correspondance d'Antoine Artier, humaniste languedocien, 1527-1545. Ed. critique du
Ms 200 (761-R. 132)de la bibliotheque Mejanes d' Aix-en-Provence, texte etabli et commente
par Jan Noble PENDERGRASS. Geneve, Droz, 1990. 18 x 25,5, 317 p. {« Travaux d'Humanisme
et Renaissance », 244);

Correspondance de Theodore de Beze. T. XV: 1574. Geneve, Droz, 1991. 18 x 25,5,
XVIII-267 p. «< Travaux d'Humanisme et Renaissance », 254);

Claude LONGEON, Premiers Combats pour la langue francoise. Paris, Le Livre de poche,
1989. II x 16,5, 186p. (e Classique »};

Olivier MILLET, Calvin et la dynamique de la Parole. Etude de rhetorique reformee. Paris,
Champion, 1992. 15 x 22,983 p. [« Bibliotheque litteraire de la Renaissance", serie 3, n° 28).

Revue de synthese : 4e S. N° I, janv.-mars 1995.



130 REVUE DE SYNTHESE: 4' S. N° 1, JANVIER-MARS 1995

culaire al' occasion de traductions, de debats poetiques, d' affrontements satiriques,
dans des prefaces, des prologues, des epitres dedicatoires... Au terme d'un derni
siecle de polemiques desordonnees, il a appartenu aJoachim Du Bellay d'en synthe
tiser les arguments dans sa Defense et Illustration de fa langue [rancaise : « la
langue francaise ne doit etre nommee barbare » (chap. II) et elle « n'est si pauvre
que beaucoup l'estiment » (chap. IV) ni «incapable de la philosophie » (chap. x). II
suffit, comme firent les Grecs puis les Romains, de I'enrichir par imitation ou 
mieux - innutrition.

Nombreux furent les humanistes qui ne s'exprimerent qu'en latin. Ainsi Ie Lan
guedocien Antoine Arlier, dont la correspondance couvre la periode 1527-1545. Le
personnage vaut qu'on s'interesse 11 lui: ne vers 1502, il se fait remarquer de Fran
cois I" en 1533 lors de l'entree du souverain aNimes, (il est l'un des principaux
organisateurs de la reception), devient premier consul de la ville et est choisi par Ie
roi pour etre lieutenant 11 Arles du senechal de Provence en 1535, il participe ace
titre ala reforme de la justice dans la province, et, au moment de I' occupation fran
<raise du Piemont en 1539, il est nornrne conseiller au parlement de Turin. C'est un
ami d'Etienne Dolet, et, aTurin, il fait partie du cenacle qui se forme autour du gou
verneur Guillaume Du Bellay. La, il frequente notamment Rabelais. Mais contraire
ment ace dernier, il ne souhaite qu'une education latine pour son fils Jean: celui-ci
y excelle et en avril 1541 son pere lui ecrit qu'il ne doit plus desormais etre appele
« Arleriolus » (<< Petit Arlier ») mais « Arlerius » tout simplement. Car meme ason
fils, Antoine Arlier ecrit en latin.

Sans doute ie francais de ce Provencal devait-il etre embarrasse. Quoique apparte
nant ala generation suivante (il est ne en 1519) et Picard de surcroit (done familier
de la langue d'Oil), Theodore de Beze manie fort mal Ie francais. La lecture du
tome XV de sa Correspondance (1574) nous en donne une nouvelle preuve. On ne
compte que 15 lettres en francais, sur un total de 70 (soit un peu plus de 20 %);
encore sont-eUes toutes tres courtes, souvent de simples billets. Beze ne s'explique
bien qu'en latin. Langue internationale de communication, c'est pour lui aussi la
langue de l'amitie (pour ses echanges avec Bullinger, Ie successeur de Zwingli a
Zurich) et de la theologie, Apeine le francais lui sert-il aevoquer brievement les
nouvelles de France, telle victoire des troupes huguenotes ou cette pluie de sang,
survenue aLyon, alaquelle il ajoute foi.

On n'en revient qu'avec un emerveillement jamais epuise au style francais de
Jean Calvin. II est de sept ans le cadet d'Arlier, de dix l'aine de Beze, Comme eux,
il pense en latin, ses modeles du «bien ecrire s sont latins. Pourtant, il n'est qu'a
parcourir les lettres qu'il adresse en 1543-1551 a Monsieur et Madame de Falais,
Jacques de Bourgogne et Yolande de Brederode, pour se convaincre de son admi
rable maitrise de la langue francaise, Ce « directeur d'ames s sait s'adresser au coeur
de ceux dont il recherche le salur dans la langue qui leur parle le mieux. Faut-il
conforter Jacques de Bourgogne dans son intention de s'exiler pour sa foi? Calvin
ecrit : « Je pense bien ala difficulte ou vous estes, si vous regardez le monde et les
considerations qui vous peuvent la retenir, mais il vous fault faire une conclusion
certaine pour repoulser tout ce qui vous viendra au devant pour y contredire, [...]
Tous les regrets du monde se peuvent vaincre par ceste pensee qu'il n'y a plus mal
heureuse condition que de vivre en trouble d'esprit et avoir une guerre eontinueUe
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en soymesme ou plustost estre torrnente d'une gehenne interieuresans aulcune
relasche. Or advisez si vous pouvez avoir paix avec Dieu et vostre conscience,
perseveranten I'estat ou vous estes. Si l'esperance de mieulx vous retient, pour
Ie premier, vous voiez a l'oeil que I'abysme croist tousjours et que vous y
entrez avec Ie temps plus profondement » (p. 45).

Quatre ans plus tard, en 1547, Calvin se gausse des rumeurs qu'on propage
contre les Genevois : « J' appercoisqu'on augmentepardela commeaillieursce
que nous avons icy de fascherie. On m'a faiet mort a Lyon en plus de vingt
sortes. Par tout Ie pals on diet merveilles dont nous ne sentons rien, Dieu
mercy. Vray est que Sathan a icy assez d'allumettes, mais la flambe s'en va
comme celIe des estouppes » (p. 184).

Olivier Millet a etudie la rhetorique de Jean Calvin. Juriste de formation,
Calvin est d'emblee un rheteur, attentif aux questions d'eloquence et de style.
Converti, il donne un autre objet a ces preoccupations, mais il ne les renie
aucunement. Elles nourrissent son effort exegetiqueet du merne coup ses idees
religieuses. On sait que pour Calvin, Ie grand ceuvre qu'il devait laisser, c'etait
ses commentaires bibliques, qui mettaient en forme, la plupart du temps, les
preches qu'il avait faits a Geneve, ala cathedrale Saint-Pierre. Calvin part du
texte hebreu et I'analyse en rheteur. Olivier Millet nous convainc que ce sont
ces qualites et preoccupations de rheteur qui permettent d'expliquer I'origina
lite de la comprehension par Calvin du message de la Reforme.

Mais ce message, il fallait Ie transmettre. C'est encore en rheteurque Calvin
s' applique a la tache. Certes, la premiereedition de I'lnstitution de la religion
chretienne, en 1536,est latine. Mais en 1541,Calvin la traduit en francais, II a
saisi tres tot - tout comme Luther avec l'allemand - les ressources de la
langue vemaculaire. Desormais, il ecrit souvent directement en francais, sans
doute en utilisant des canevas latins, d'ou quelques - rares - latinismes,
notamment ~a et la des ablatifs absolus. Et lorsqu'il se traduit, il s'adapte, il
fait fond sur la richesse d'expression de la langue francaise. Sa pensee en est
modifiee, On a longtemps dit que Calvin apprenait peu a peu auser du fran
cais, grace notamment a l' experience de la predication. Olivier Millet nous
incite a nuancercette vision. L'evolution fut beaucoup plus rapide qu'on ne le
croit d'ordinaire. Et on est la au coeur de la specificite de Jean Calvin, ce qui
explique qu'il ait pris tres vite une importance de premier plan parmi les refer
meso Des les annees 1520, Guillaume Farel ecrit des traites en francais. Sa
theologieest fort proche de celIe de Calvin. Mais il s'incline ensuite devant les
qualites linguistiques de ce cadet a qui il a lui-merne rappele sa vocationrefer
matrice. Car c'est par son appropriation du francais que Calvin repond Ie
mieux a celle-ci. Le parallele avec Luther est fonde, D'autres reformateurs,
Beze par exemple, ont suivi, bien sur, mais en s'efforcant de couler leur pasto
rale dans cette langue inventee par Calvin. On ne chausse jamais bien les
bottes d'autrui : la maladresse et l'embarras du francais de Beze est parfaite
ment comprehensible. MemeAbraham sacrifiant est plus difficile d'acces pour
un lecteurd'aujourd'hui que I'lnstitution ou les traites polerniques de Jean Cal
vin, dont Ie style, tres image, est toujours savoureux, alerte et clair.
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L'expression latine a survecu en Francejusqu'au XVIII
e siecle (en fait jusqu'a une

date encore plus recente : qu'on songe aux theses complementaires de lettres que les
doctorants devaient rediger en latin). Jacques Chomarat a recueilli quatorze de ses
articles sous Ie titre significatif de Presences du latin. De Catulle aMontesquieu.
Les etudes sur Catulle, Ovide ou Augustinn'interessent qu'indirectement notre pro
pos, sauf quand I'ancien titulaire d'une chaire de « Langue et Litterature latines de
la Renaissance» depiste « un vers d'Ovide chez Erasme et Rabelais. »En revanche,
savait-onque la pensee de Montesquieu s'est nourrie d'idees ciceroniennes, surtout
extraites du De officiis? Des l'age de vingt ans, Montesquieuecrit un Discours sur
Cichon oil il vante davantage Ie philosophe « original» que I'orateur. Dix ans plus
tard, il forme Ie projet de faire un ouvrage sur Ies devoirs. Asoixanteans passes, il
s'en explique dans une lettre : « Le traite Des offices m'avait enchante et je Ie pre
nais pour mon modele, » On n'en a conserveque quelques extraits. Bien sur I'Esprit
des lois se demarquede Ciceron, maisc'est plutot qu'il en adapte,en I'amplifiant, la
pensee ason temps: alors que Ciceron preconisait que Ie bon citoyen ne devait
consacrer a la recherche du vrai que les intervalles de temps libres laisses par
l'action au service de la cite, au XVIII

e siecle l' esprit scientifique est desormais mis
au service de la morale stoicienne car la science n'est plus simple contemplation
desinteressee mais productrice d'un savoir utile qui a pour objet direct la societe.
Presence du latin, certes, et actualisation de la pensee qu'il vehiculait, mais en fran
cais, desormais,
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