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Trailer du Moycn Age rcleve loujours de la 
gagcurc. mCIllC si ['on s'cn lien[ a la chrcticntc 
occidentale. dclaissant ;tinsi les dornaines by· 
zantin ct musulman. II\,CC Icsqucls elle a CIC en 
!"'.Jppons constants. Outre scs connotations dc· 
precialivcs.1c tcnnc mcrnedc Moyen Age porte 
en lui Ie risqucd'cnvc]oppcr cc long millcnairc 
dans rimage d'unc cpoquc. sinon barbarc c\ 
obscurantistc. du moins homogcnc c\ figcc. 
Or. c'cst tout Ie contruirc que ron voudrail 
faire perccvoir ici : une civilisation diverse ct 
changeanlc. Ct mcmc animcc d'unc profondc 
dyllamiqlle d' cssor CI de transformation. Cest 
du rcslC de celie dynamiquc qu'cmcrgcra 1'en· 

[reprise de colonisation du contincnt amcricain 
puis du rcstc du mondc mcnec p:lr Ics Euro
pecns, ct plus largemenl cc qu'il cst convenu 
d"appclcr la modemite. 

On voudrait done proposer ici quelques 
jalons pcrmetlant de saisir les rcssorts d c  la 
dynamiquc qui traverse Ie millenairc medieval. 
[I faut pour cela s' efforcer de cemer conjointe
ment les traits majeurs de J" organis:ltion sociale 
et Ics principalcs represcntations qui lui don
nent seilS. S'agissatlt de ["Occident medieval. 
el comllle on Ie veTTa dans un instan!. c"cst 
I"Eglisc qu"il convient dc prendre comme axe 

de notre rencxion. 

Gentalites, ideologies, representations une mise 

au point historiographique 

Lc presenl dossier n' a pas pour objcctif dc livrer 
un tablcau complet de [a societe mCdievale ct 
de SOn developpcment historique. II devait 
initialement etre consacre aux "mentalites me
dievalcs". Mais, apres la periodc triomphantede 
I'histoire des mcntalites, dans les annecs 1970 
ct 1980, les critiques dont celie notion a fait 
['objet ont affaibli son prestige et les evolutions 
recentes de I"hisloriograph ie invitent a prefcrer 

une autre Icmlinologic ct?l proposcr unc demar
che sens iblcrnent diffcrentc. Que signifie done 
Ie tcnnc "mentalitcs" et quels sont les cnjcux 
de la discussion quoit suscite? 

Dcfinissant. en 1974, tout a la fois les 
objectifs et les ambigu"ltcs de I'histoirc des 
Illcntalitcs, Jacques Lc Goff souligne qu'il 
s'agit d' abandonncr unc histoire traditionnellc 
des idees, limitee aux systclllcs intcllectuels dcs 
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grands pcnscurs. pour cludicr "les croyanccs 
les plus COIllrl1unc�. les representations les plus 
stables. les gc."'cs les plus ordinaircs cl les licux 
comrnuns". Les mcntalitcs onl vocation a s:lisir 
unc realilc col/eC:lil'e. mais :LUssi en partic j,,
c:olIsc:icl/le : par difference avec Ie domainc des 
idees. (lui exigent line formulation raisonn&!. ci 
SOliS I"influcncc de ranthropologic qui monlrc 
qu'un syslcmc symboliquc " pcut fonctionncr 
sans prise de conscience cxplicilc". il s'agit 
(!'clre allcntif a CC (lui rcleve "du quolidicn CI 
de r aUlornatiquc". ii "cc qui 6<:happc <LUX sujcls 
individucls de I'histoirc paree que rCvclalcur 
du contcnu impcrsonncl de leur pcnsec" (jac
ques Lc Goff), CCSI pourquoi les lllcnl;.litcs 
doivcnt souvcnt elre delcclccS. non cI:ms eles 
cnonccs verbaux, lI1;1is a Imvers dcs geslcs, 
des altiludcs, des prati<lucS. Un lei programmc 
n'ctail pa" dcpourvu de meriles et Ic Icrme dc 
mcntaliles s'cst impose dans Ie vocabulaircdes 
historiens. <Iuoique toujours cn combinaison ou 
cn competilion avcc celui d'ideologicCI, un peu 
plus tard, celui d'inwginairc. 

Pounanl. les ambigu·itcs el les perils propres 
11 la notion de IllcntalilCs, signales par hcques 
Le Goff lui-memc, n'ont pas tardc a produire 
des effets de plus en plus indesirablcs, A insi, les 
critiques anI pu souligncr ('omment I' insist.Ulce 
sur les aspects collectifs el impersonnels con
duisait a supposer indul11enl une Illcntalite ho
mogcne el immuablc, soil au scin d'un groupe 
social particul icr, soil. plus genanl cncorc, l>Our 
une sociele toul enticre (d'oll des propos sur Itl 
mcntalitc mCdicvale, expression que Ie singu
lier rcnd inacccplablc), Dc plus, rhisloirc des 
mentalitcs cst sou vent devenuc une "histoire 
en mielles", juxlapos;mt des thematiques de 
grand intcret mais qui, par leur multiplic;ltion 
tl1cmc, tendaienl a I'cparpillcment et peroaient 
la possibilitc d' eIre rei ices Ics unes auX ;Iutres, 
Plus gra\'e eneore, I'une des derives principalcs 
a tenu au fait de dcconnecter rhisloire des men
talites dc J'histoire sociale, de s'intcresscr aux 
croyanccset, scion I'expression de Marc Bloch, 
aux "manihes de scntir et de penser" , S'UlS les 
meltre en relation avee Ics tension.<i qui animent 
la societe ou avec les institutions qui la strtlctu
rent. Enfin, I'histoire des Illcntalites s'cst trop 
souvcnt focalisec sur Ics aSpects Illarginaux et 
bizarrcs des croyanccs (hcresies, superstilions, 
magic, etc.), sur "Ie domaine de I'irralionncl 
et de I'cxtravagant", generalcmcnl associe aux 
·'masses" au 11 la "religiosite populaire", Jean 
Winh a suggcre qu'il y avail la un dCfaut insur
l11ontable,lic 11 rorigine mcme de la notion dc 
lI1entalite, empruntce (notall1lllent par Lucicn 
Fcbvre) au philosophe Lucicn L6vy-Bmhl et 
11 son ouvrage, UI mnlla{ile {)rimilil'e, pant 
en 1922, En Icur pretanl un fond de croyances 

confuses et incrles, dominees par I' impulsivitc 
des afrects, 13 notion de mentalite tend a cnfer
mcr les populations auxquelles clle s'applique 
dans un primitivisme qui serl de (aire-valoir 
aux progres ultcrieufS de la T:.iison, dont notrc 
lllodernite se pretend raboutissement, 

5i aujourd'hui la notion d'ideologic conscr
vc scs dCfcnscurs, soucieux de r arracher 11 unc 
orlhodoxic nmrxistc sclerosec (Hervc Manin). 
c'cst Ic tcnnc de reprcscntations qui :I SUrlout 
les f"vcurs d'unc historiographic cherchant 11 
rcunifier histoirc cuhurelle et histoire socialc, 
NimbC de I'autorite d'Emile Durkheim et de 
Marcel Mauss (dont la ComribwiOIl {I {,hude 

(Ies represellullioll,5 co/lec/iI'es date de 1903), 
Ie concept a fait ['objet d'une rccl:lboration 
recente a laquclle cst associe notammcnt Ie nom 
dc Roger Charlier. 

A dCfaut d'cntrcr plcinemcnt dans Ie dcbat 
historiographiquc, on soulignera les Iraits 
qui caracterisent r:lpproche proposec ici. En 
premier lieu, on doit rcnoncer 11 considerer les 
stmcturcs sociales ct IC5 representations commc 
cxterieures Ics unes aux alllres, sans pour :Illlant 
faire dc celles-ci Ie decalque Oll Ie renet de 
cclles-li) : clles sc construisent ensemble, rnu
tucllerncnt, ['unc par I'autre, Terrain de matc
rialiS<ltion el de diffrJ.clion de la complexite des 
tcnsions socialcs, les representations sc fonnent 
dans et par I' acti"ite sociale, tout en ctant I' une 
des conditions de son exercice. Comllle ['indi
que [

, ;mthropologue Maurice GOOclier, "tout 
rapporl social inclut unc pari idcellc, une p:ln 
de pensee, de represcntations" ct ces re •• lites 
idedles, quc ron nomme ici represcntations. 
"appaT:.iissent non pa.s comllle les effets dans la 
pcnsee des rapports soci:llIx, y cOlllpris des rap
pons avec la nalure, lllais CQlllllle I'une de leurs 
eOllllXJSantes internes ct comlllC lInc condition 
nccc. .. sairc lout autant de leur formation que de 
Icur reproduclion". En consequence, a I' oppose 
de l'homogcnCitc et clc I'inlrllllltbilite pre-tees 
aux mentalitcs, Ie domaine des representations 
doil ctre saisi comme un champ connictucl. 
travcrse de contT'J.dictions el marque par des 
transformations souvcnt rapides. 

Par ailleurs, I'une des difficultes principales 
consiste a associcr les aspects conscients et 
non conS(:icnts des representations. D'un cote, 
alors que Ics mentalites visaienl line realite 
distincte dc celie des idees (cc qui pla��ait la 
doctrine chrctienne en dehors des rnentalites), 
il convicnl desorrnais de reunifier cet cnSCIll
ble Ct de considercr les formes explicitcs des 
configurations intelleclllellcs et doctrinales 
comme un aspect central des rcpresentations, 
Pour autan!. on ne �Iurait s' en tenir :lUX cnonccs 
explicitement verbalis�s: les rcprescnt:lIions 
sont aussi des images - m3tcricllcs ou men· 
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talcs - doni I"cfficacitc sc mCSUfC mains en 
Icrmcs de croyanccs au de convictions que 
p:lf les pratique!'>. objcclivcmcm ohscrvablcs. 
auxquellcs elles sonl :lssociccs ct donI clles 
SOIll CQmllle ]'incorporation. 

Enfin. a rincoherence donI son 1 trop 
souvenl taxccs les mcnlalilcs. on opposera la 
coherence des syslcmcs de representation (mais 
coherence nc velll pas dire homogcnCitc). eela 
suppose de rcnonccr a I' cngoucment pour les 
aspects marginaux des mcntalilcs cl pour les 
confins cxotiqucs de I' imaginairc. afin de rccen
(rer rallcnlion sur les trails omnipresents des 
representations. SUnolll. rccollnaissons qu' il cst 
\'ain de juxtaposcr des fragments de croyanccs 
au des ob�crvaiions pointillistcsconccmnnt une 

insaisissablc psychologic collective, et (IU'Un 
objectif ncttcment plus peninent consiste a s 'ef
forcer de saisir In logique globale du systcme 
des represcntations dans une societe donnee, 
II s'agit au IOtal d'approcher Ie champ dcs 
representations comrne un ensemble a la fois 

unillc et cornplexe, coherent et contradictoire, 
ctroitement imbrique a III logique du systcme 
social specifique dont il cst panic intcgnlllte, 

S'agissant du monde medieval. cet effort 
de recentrage et de saisie globale, que ron 
propose d' associer a la not ion dc representa
tion, conduit it restilUer toute son imponance 
i\ la doctrine ccch�siastique, et prccisclllerlt i\ 
la thcologie qui. pourvu qu'on s'y interesse 
sous un angle historique, apparait eomme Ie 
lieu au s'cnoncent les fondements idee Is de 
I' ordre social \Iii encore, Jacques Lc Goff avait 
lllontre la voie, en consaerant une pan decisive 
de sa Nai,H(II1Ce (/11 IJllrglllo;re 11 mettre en 
evidence de subtiles evolutions doctrinalcs), 
Plus largement, I' approche des representat ions 

mCdicvales invite i\ placer au centre de I'ana
lyse rEgJise qui est alors Ie pilier et la formc 
mcmc de I'org:misalion socia Ie. Ccsl pourquoi 
il nOllS faul commencer par evoquer les elapes 
de ralTirmation de rEglise comme institution 
domimmtc au sein dll systcme feodal. 

«)affirmation de l'Eglise comme institution dominante 

........ ............ 
Crosse altflbutle 8 rev&lue Yves 
de Challles, ivo/,s, vefS 1095, 
Florence, Musoo du Ba'gello 

On peut sans difficulle affirmer que rEglise 
cst tout au long du Moyen Age, !' institution 
qui dominc et ordonne la societe, Cenes, il faut 
prendre gardc, lorsqu'on eVO(IUe rEglise, de 
Ile pas oublicr les differences et les tensions, 
pmfois tres vives, qui se manifcstent en son sein 

(cntrc haul CI bas clerge, clercs seculiers et re
gulicTS, evcques et chanoines, nouvcaux ordres 
mcndianls el ordrcs monasli(IUeS lraditionnels, 
etc,), Les profondes transformations <I'une 
instilution qui prclcnd ccpendant se fonder sur 
relemitc des "criles divines ne sauraicnt dll
vanlagc clresous-estimces, Pounant,le fail quc 
cClle in�litulion ccc1esiale, extraordinairement 
complexc el changeanle, conserve sans cesse sa 
position dominanle eSI sans aucun dOUle run 
des traits qui donne son unite la plus forte au 
millcnairc medieval, 

En cllc, polJvoir malcriel CI pouvoir spirituel 
se combincnl dc maniere inexlricable, Sa puis
sance matcricllc repose sur son exceptionnelle 

capacite d'accumulalion de leITeS el de biens, 
Dans la plupan des regions d' Europe, rEglise 
- ou plulol les lIlultiples cntiles ccc1esiastiqucs 
qui 1:1 composent - concentre entre Ie quan et Ie 
ticrs des Icrres culiivees, Evcques, chapitres et 
monaslCrcs complenl pamli les plus puissants 
seigneurs : commc Ics :llltrcs, ils tirent pani 
de la domination seigneuriale, bien SOLI vent 
avec plus d'efricacile ct de conlinuilc, CI avcc 
des argumcnts dc legilimalion plus imperieux 
(puis(IUC les productcurs qui dependcnt d'lIne 
institution ccciesiasliquc sonl sommes d' offrir 
les fmits dc leurs peines 11 des sainls ou a Dicu 
lui-mcmc), En oulre, si les palrimoines la'iques 
sont frcqucmll1cnl divises el soumis aux aleas 
de la reproduction biologique, ccux de l'Eglise 
s'accumulcnl cn son sein, sans pouvoir, du 
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moins en principe, etre cedes ou diminuCs . 
Mais ce pouvoir materiel n'cxistcrait pas si on 
n'allribuait pas a l'l�glisc un immensc pouvoir 
spirituel de mediation entrc les hommcs et Diell. 
Nulle donation de terres ou de biens n' intcrvien
drait sans Ie repcntir qui saisit Ics puissants au 
lerme d' une vic sur laquelle pese la reprobation 
des clercs, sans la preoceupat ion pour Ie salut 
de rfime et sans ridee que rEglise peut aider 
les dHunts dans l'au-dela, 

Dans l'Oceidenlmedieval. l'l�glise conlr6lc 
a peu pres tous les aSpeCts cmciaux dc rorga
nisation socia Ie, a commencer par les cadrcs 
spatiaux et temporels, Elle prcnd en chllrgc 
les rimels qui marquent les etapes decisives 
de chaque vie individuelle, de la naissance 
a la mort. en passam I'"I' Ie mariage, De fail. 
les intcrventions de l'Eglise dalls la definition 
des structures de parente sont particulicrement 
determinantes, L'imposition d'un modele 
chretien du mariage, indissoluble et encadre 
par de fortes conlrainles, provoque d'apres 
conOils avec I' aristocratic, Lcs elercs s' arrogent 
ainsi un droil de regard sur la transmission 
des patrimoines el parviennent a modifier les 
pratiques tradil i0l111elies des dominants la'iques, 
On peut encore ment ionner Ie monopole a peu 
prcs indiscltle que rEglise exerce en matiere 
d'enseignement et de transmission du savoir. 
dans les ecoles cathedrales ou monastiques, 
puis dans les Universites qui se developpent a 
partirde la fin du XII<  siecle. L'usage mcme de 
l'ecrit est longtemps resle un pri\'ilcge presque 
exelusif des elercs. Certes, l'equivalence pos
IlIlee entre la"(cs et illellres (if/irrermi) pen:1 de 
sa rigueur a panir du X[W siccle, notamment 
avec la multiplication des ecrits en langue 

vernaculaire : mais c 'cst au clerge encore qu' il 
rcvient dc donner les interpretations legitimcs 
du texte par excellence : la Biblc, 

Mais qu' cst-ce done que I' Eglisc '! Lc temlC, 
emprunte au grec (eklesia : assernblec). dcsigne 
initialcment la communautc des croyal1lS, II cn 
viCIlI ensuite a dcsigner l'Cdiflce dans lequcl 
les fldclcs se rassemblent pour Ie eulte, tandis 
qu'llne autre signification nouvelle designc la 
part institlltionnellc de la communaUle, c'e5t
a-dire le elergc. A panir des XI'-X[[' siccles, le 
mot latin Eccle,\'ia cst dc plus en plus souvellt 
rcservc a I'institution clcrieale, tandis que l'on 
recoun pour signifier I'cnscmblc dcs fldcles � 
la notion de "chretientc", On observe des lo� 
des jeux conSI:ll1ts d' associations el dc gl issc 

ments entre les trois sens dll mot "cglisc·'. 011 
joue tOlit particul ieremcnt de l' ambigui'tc entre 
I'Eglise comme institution et l'Eglise eomme 
COn11llunaute, ce qui permet de concent rer 
dans la part la plus cminente du clerge les 
veflus associccs a la communallle de 10US les 
clucticns, Si l'Eglise - en tal1l que clergc - est 
I' institution qui ordonne et dirige la societe, 
dans Ie sens eommunautaire du termc, I' Egi ise 
est la socictc meme, 11 apparail alors impossi
ble de parler de rEglisc cOl11l11e s'il s'agissait 
d'une simple '·superstructurc·' ou d\111 "sec
teur" parmi d'autres de la rcalite mcdicvalc, 
11 n'y a gucre de sens non plus a rccourir a la 
notion de "religion", tdle que nous I' entcndons 
aujourd'hui, e' est-a-dire eommc croyance pcr
sonnellc, susccptible d' ctre librement aSSlll1lCc. 
Unc tcllc notion, produit de la grande rupture 
des Lumicres, cst dcpoUl'vuc dc pcrtinence 
pour les sieelcs anterieurs : au Moyen Age, on 
CSt chrctien, parce quc ron nait cn chrctiente. 
Cest une identite re�alc (par Ie baptcmc), qui 
est la forme mcme de I'appllrtenance au corps 
social, II nous faut donc cesser dc placer I' etude 
de rl�glisc en marge de rarmlyse de la civili
sation feo(l:Ile, sous pretextc '1u'cll0 rcicverail 
d'un chapitre "religion" n'ayant que des mp
ports aceessoires avec les structures sociale�. 
RepClOns-le : I' Egi ise comme communautc cst 
la societe dans sa globalitc, tandis que, comrne 
institut ion, elle en est la part dominante. II 
convienl done de considcrer rEglise comrne 
Ie garant dc I'unite de la societe rncdievale, 
COlmHe sa colonne vertebrale el sa prineipale 
force motrice (Alain Guerreau), 

Le haut Moyen Age: 
fondations et premier essor 

La position dominante de rEglisc se constrllit 
aucours d'une longue histoire dont il faut cvo
quer les principales ctapes. 
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La conversion de i"cmpcrclir Conslmllin 
(312) conduit It un premier rc\ourncmcnl. ([ui 
fait passer Ie christianisillc du statu! de sectc 
pcrscclIICC. en rupture Ollvertc avec la cite. i'I 
cclui d" inslitution elroilemenl ass<x:icc a J" Em
pire CI :Ippclec a jXlnicipcr a I" organis.1lion de la 
societe (IV<-v' sicc1cs). L:I puissanlc synthcsc 
thcologiqllc opCrCc par saint Augustin consli
ILLe :llors hI veritable fondalion d"lInc doctrine 
adaplcc a 1<1 SOCieie chrelicllnc. qui scm dctcr

Illiname pour tout Ie Moycll Age: elle justirie 
rinscription de I"Eglisc dans Ie siedc. IOU! en 
lui allribuanl lIll role de mediation indispen
sable pour IibCrcr les hommcs du pechc c[ les 
conduirc vcrs Ie salll!. 

Au:.: Vj"-VII" sieeks. 1:1 decomposition des 
structures socialcs Cl poliliqucs qui carac\cri
saienl l'Empire romain d'Occidenl s':lccom
pagne d'une desorg:misalion de la produclion 
el des echanges : mais c'esl aussi une ph:lsc 
d'lIrtirmalion des inslilUlions ecclesiasliques, 
alors cenlrees sur Ie pouvoir des evcques. (lui 

jouenl un role dominant dans les villes, sur Ic 
monachisme en plein essor el sur la diffusion 
du culle des saints, 

Puis, Ie momenl c:lrolingien (milieu du 
VIH<-rin du IX" siccle) lerue une reunificalion 
de rOccident. sous l'aUiorile dc rEmpire res
tauTe par Charlemagne et scs heriticrs. C'esl 
SOliS la forme d'une associalion gemellaire, 
inspiree du modele remonlanl a Conslanlin. 
que I'Eglise el I'Ernpire concourenl :llors 
conjointemcnt. quoique non sans lensions, a 
la conduite de la sociele chrelienlle, L 'unile de 
celle,d S'CII lrouve sellsiblemcnt renforcCc: a 
l'instigation du pape et de l'empereur. Benoil 
d' Aniane unifie Ie rnonachisme occidcntal sur 

1:1 b:lsc de la regie de s:lint Benoit. landis que 
I' uniformisalion des pr.lliques lilurgiques prend 
pour b:lsc les usages en vigueur a Rome. qui 
eclipsent peu a peu tes differenles Iraditions 
liturgiques specifi(lues app:mles dans cenaines 
regions d'Occident, notamment en Gallic et en 
E.�pagne, Les clercs de I'entourage imperial. 
comme Alcllin ou Raban Maur (donI l'U:UVTC, 
nOlanullent son tmile SlIr fa lIatllre lies cIlOj;e�', 
prolonge I' encyclopedisme d'isidorc de Seville 
el contribue a Ie lransmellrc aux siecles pos

Icrieurs), amorcent d'irnportanles discussions 
doclrinalcs qui preparent Ics dcveloppcmenls 
des pcriodes ullcrieures : mais la "renaissan
ce cllrolingienne" sc manifesle avanl toUl dans 
Ie domaine de l'archilL'Cturc el de l':ln, ainsi 
que dans 1:1 diffusion accrue des manuscrits. 
princip:llemenl des Bibles el des m:muscrilS li
lurgiqlles, plus lisibles, plus maniables el ronde.." 

sur (le5 versions textuelles rniellx clabl ies. 

Le Moyen Age central; dyna
mique expansive et refondation 

Si tes turbulences du X" siede n' i merromt>Cnt 
pas les premicrs gcrmes de croissance pro
ductive, les XV-XIII" siecles conslitucnt sans 
conteste une elape cnlciale pour raffirmation 
de ta dynamique de hi societc chretienne. 

L' Europe occidentale connail alors un essor 
demographique el produclir 10111 � fait excep

tiOlUlel dans Ie cadre d'une societe pre-indus
Irielle : en termes Ires gcneraux, ta t)()pulalion 

eSI au minimum mullipliec par deux, tandis que 
la produclion :Igricole augmente un peu plus 
encore, puis(lu'clle pemlel de nourrir mieux. 

sans les famines jllsque-Ia frequcnles. une pa
pulation accrue. Un lei saUl dcmographique el 
product if n':lvail pas eu lieu en Eurol>C depuis 
Ie Neolithique et ne devait pas sc reproduirc 
jusqu'i\ la Revolulion induslrielle: c'est la 
base materielle de la rorce inedite acquisc p:lr 
l'Europe occidentale el l'un des elements,des 
de sa nouvelle capacile d'expansion. 

Cet essor quantitalir va de pair avec une 
profonde reorganisation sociale, que Robert 
Fossicr a propose de designer par Ie lerme 
d"'enccllulement", L:I formation des scigncu
rics en cSl l'aspcct le plusconnu : �ur Ics ruines 
de J'unite imperiale et des principautcs qui lui 
ont succedc, se formenl des enl ilcs territoriales 
reslreintes, devenues "utonomes y compris i\ 
regard des suzemins qui les onl cedeel> en fier, 
el dans lesquelles les seigneurs exercenl un 
controle serre de leurs dependants. Ce conlrole 
rC..'mite de la combinaison d'un droit eminent sur 
les lerres et d'un pouvoir de commandemenl 
el de juslice SlIT les hommes. M"is ce que I" 
notion d'encellulcrnent entend exprimer "vanl 
10UI, c'est 1:1 reorganisation de J'h"bit;11 qui 
accompagne la ronnalion des seigncuries : on 
P:ISSC en effel d'un habit:ll iargemenl disperse 
el en p:lrtie instable a un habital concentre en 
villages. Entre 900 el 1100, sc fonne en Europe 
un reseau dense de villagcs. qui dessine pour 
I' esscnliel le pays:lge des campagnes occidcnta, 
les jus'lu' au X IX" siec1e. Les seigneurs la..-ques 
- et les chateaux qui SOI1l Ie cu:ur el Ie symbole 
de leur puissance - sonl loin d'etre les sellis 
T110leurs dc ces regroupemenlS de I)()pulalion. 
L'eglise et Ie cimCliere formenl de manicre 
plus decisive encore Ie pOle aulour duqucl se 
concenlrenl les villageois. Parallclemenl (mais 
sans qu'il se superpose au decoupage des sei
gneuries). sc gcnel':llisc Ie rescau des paroisses, 

qui constiltlel1l des lors Ie cadre local csscnlicl 
de tOUle vie chrclienne (chacun est tenu d'elre 
b;lplisc. de payer III dime CI d'Ctre elllerre dans 
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sa paroisse). Regroupemcnt dcs populations 
aulOur de I' cglisc ct du cimetierc. encadrcmenl 
paroissial : on voit i't quel I>oint cst decisive la 
contribution de l'Eglise a I"organis:llion de la 
societe el. lout spccialcment. au maintien des 
conditions qui rendent possibles 1:1 production 
et I"exercice des rapl>Or\s de domination dans 
la seigneurie. 

L'essor produclif et la reorganisalion 
sociale qui I"accompagne sonl indissociables 
d'un troisicille phcnomcnc. que ron pcul eon
sidercr COlllllle une veritable rcfondalion de 
I"instilution ecclesialc. Cc processus va bien 
au-dcl,' de ce (Iue I' on nomille gencralcment la 
Refonne gregoriennc (du nom de Gregoirc V [[, 
papc de 1073 11 1085). Au-dcla de la dispute 
cntre la papaLUe ct I"Empirc. Ilotammcnt pour 
l"il1vcstiturc des evcqlles. et au-delii des mots 

d'ordrc moraux eondamnant la simonie (vcntc 
dcs charges spiritllellcs) et Ie nicola'isme (con
cubinage des prctres). il s'agit de reaffirmcr la 
puissance et la sacralite de i"institution ecele· 
si:lle, gr.1ce i't une separation plus tranchee entre 
les clercs ct Ics laYcs. La fiber/lIS quc l'Eglise 
revendique alors consiste a affirmcr quc Ics 
aff:lires ecclesiastiques ne rclcvent que des 
elercs et ne peuvent done souffrir auculle inge
rence des laYcs. Concrctement. I' elimination du 
p:ltronage 1:t"fque. qui eondllisait des seigneurs 
a nom mer les desservanlS de certaines eglises, 
et la restitUlion des dimes '1u'ils detournaient 
a leur profit. s· averent indispcns:lbles pour as
surer la puissance de I'institution clericale. La 
reaffirmation du celibat des clercs est un autre 
:lspect du mcme processus: il permet de distin
guer en lOUIe clane les la"lcs. voues au Illariage 
et it la reproduction de la pari corporelle de la 
societe, et les clefcs. ayant renoncc aux liens 
de la chair et pour cela II1cll1e aptcs a assurer la 
reproduction spirituelle de la societe. grace aux 
sacrcments et a Ia diffusion de la Parole divine. 
On about it ainsi a line sacralisatiOl1maximale 
de la caste sacerdotale. rcndue eciatal11e par 
la nouvelle doctrinc cucharistique ell verlu de 
laquelle les prl:ircs disposcnt du pouvoir quasi 
miraculeux dc rcercer. par Ics gestes et les for
mulc.� de 1:1 messc. 1:1 Prescnce reelle du Christ 
panni Ic.� hommes. 

La saemlisation du c1crgc s' o]>crc a IOUS les 
echelons. depuis Ics simplcs prctres en eharge 
des paroisses jusqu'allx evcques: mais elle 
about it aussi a un rcnforccment considerable 
de I'autorile pontificale. Au debut du Moyen 
Age. l'Eglise eSI esscnticllcment line collec· 
tion de dioceses. dans lesqucls chaque C\'cque 
excrce un pouvoir largcmelll autonome. et celui 
de Rome nc dispose que d'lIne preeminence 
symbolique. Inverscmcn\. I"Eglise des XI'
X I I I' siec1es dcvient ulle inslilUtion fortemcllI 
centralisee. sous l'autorite du pape. La rup
ture avee I"Eglise d·Orient. consommec par 
Ie Schisme de 1054. cst rune des conditions 
de celie affirmation. All-dcla des desaccords 
doclrinaux ponctucls. cellc separation enlerine 
une evolution engagee depuis plusicurs siecles. 
par laquclle I'Eglisc romaine s'effon;ait de sc 
degager dc 1:1 Itllclle de Byzance : eHe etait 
neeessaire ]>our que la chretiente occidentale 
se constitue com me unc entite entierement 
autonomc sur Jaquelle Ie pape exerce unc 
autorite spirituelle exclusive. Celui-ci acqllierl 
peu a peu la capacitc d"intervenir dans toutes 
les .. ffaires eccicsiastiques dc I"Occident et ses 
decisions. bicnlot rasscmblees d,IIlS des reetleils 
dc DCcrCtales. onl valeur dc normes applicables 
dans loutc la chretiente. La curie pontificale 
reorg:lnise ses rccelles et se dote de rouages 
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administr.l1ifs cnpablcs de prendre les decisions 
qui rclevent dcsofmais du sell1 rcsson du papc 
(par exemplc les procedures de canonisation). 
Traditionnellcrncnt considcrc commc Ie SlIC
ccsscur ct Ie "vicairc de s:.illl Pierre", Ie pape 
sc reserve. a panir du XII" sieck. Ie tilre plus 
eminent encore de "vicairc du Chrisf', Image 
tcrrestrc du Sauvcur. il s'artimlc comllle Ie chef 
incontcstc de ['Eglisc. de cc corps dam Ie Christ 
cst justclllCnI. scIon la Illctaphorc de saint Paul. 
la tl!IC. Lc pape dcvicllI alars l'aulOritc I:. plus 
puissmllc de In chreliclllc el l' incarnation mCl1lc 
de son unite: en appel.lIlt il. I:. croisadc. en 1096. 
Urb:lin II manifestc cI:aircmcnt qu'il cst - lui. 
ct non ]'cmpcrcur-lc chef de 1:1 chrclicntc. L:I 
puissance de "Eglisc. unificc SOliS J' aUlorilc du 
pontifc romain, pamil connailrc unc apolhco�e 
au XIII" sieck, comme en Icmoigne raudace 
lechnique de calhCdrales surdimensionnces 
S'Clcvanl sans cessc davanlagc vcrs Ie ciel. ou 
encore la force de misonnelllent el de synthl!sc 
des gmndes SOlllllle.\·theolog;ques, cOlllllle ccl
les d'Albcrt Ie Grand ou de Thomas d'Aquin. 

Le bas Moyen Age: malgre 
les crisesJ une dynamique 
poursuivie 

"AutOlllne du Moyen Agc" �elon rexprcssion 
de Joan Huizingll, Ics XIV·et XV· siecles sont 
surtout connus pour les crises graves qui S'aC
clllllulent alors : a partir de 1348, la Peste noire 
dceime la moitic dc la population europCennc : 
1:1 guerre de Cent ans, comme d'autres connits 
d'ampleur inCditc.laisse son lot dc rav;.ges : Ics 
revoltes paysannes ct urbaincs sc multiplicnt : Ic 
Gr;md Schisrne divisc dramatiquement I' Eglise 
entre 1378 et 1417. Lcs difficultc. .. sont inde
niables, mais la recuperation dcmographique 
remporte par exemple, malgrc les retours 
redoulcs de Ia Peste. 

Quant a rEglise, elle doit affronter des 
cOlltcstalions serieuses, en partie nouvellcs, et 

il lui faUl conceder certaines prerogativcs aux 
pou voirs monarchiques emergenls (par exemple 
au tenne des conn its qui 0PPOSC11l Ie pape et Ie 
roi de France, particulicremelll Boniface VIII e\ 
Philippe Ie Bel). La puissance institUlionnelle 
qu'clle a acquisc suscite, cn son scin mcme, des 
critiques mdicales. Citons sculement celie de 
John Wyclif (1330-1384). docteur en thCologie 
a Oxford, qui aflimle que scule impone l'Eglisc 
des predestincs illumines par la gr..ice, qui se 
rCvclera II la fin des Temps, et (Iue, en allendalll. 
rEglisc en tant qu'institUlion visible doit etre 
dcpouillee des richesscs et du pouvoir qui I:. 
convenisscnt en une puissance diabolique. Ces 
Iheses, qui s;.pent la legitimite de rinstilution 
ecdcsiale et Ic pouvoir de mediation des clcrcs. 
annoncenl clairemcnt lcs mplures de la RCfomlC. 
Mais. pourl'heure, l'Eglisc n'a encorc rien perdu 
de sa puissance. Au contrnire,le controle qu'clle 
exerce sur Ic." fidl!les gagne en efficacitc et en 
profondeur. gr.ice a la diffusion des techniques 
pastorales miscs au point depuis Ie XIII'slecle 
par les ordres mendiants, dominicains el frJ.l1-
ciscains en tete. J;II11ais eommc alors 011 .. autal1l 
pn..":chc aux la'ics :jarnais comme alors Ic." images 
n'ont ctc aussi impliquccs dans I'cffort visant 
a suseiler la eonformitc des eOll1portements 
chretiens ; jamais comme alors I'intimitc des 
conscienccs n'a etc autanl sournise a I'examcn 
de la confession. C'est a juste litre (Iue les X IV· 
et XV· sil!cles ont pu etre qualifies eOllllTle "Ie 
temps des chreliens confonnc.,," (Hervc Martin). 
Au total. C'CSI peut�tre alors que remprisc de 
rEglisc aurn ctc la plus profon<le. rneme si clle 
cst dc."onnais contrainte de maintcnir S.1 domi, 
nation au prix de tensions de plus en plus vives. 
Alors mel1le que I .. RCfomle vient soustraire une 
partie de l'Europe a sajuridiction, Ie temps n' est 
pas venu d' en finir avec la puissance dominante 
de I'Eglisc, qui scra encore, au XVIII< siecle, 
l'advcrsairc principal des 1X!llscurs des Lumil!
res et des revolutionnaires lances � I'assaut de 
l'Ancicn Regime. 

�nsions, conflits et contestations 

Apres ee bref survol ehronologique, un pos
sible malentendu doil etre dissipe. On s'est 
employe a montrer que I'Eglise, sous des for
mes variables, est l'institulion dominame du 
feodalisme. Mais eela ne signifie en aueun c .. s 
que son pouvoir s'cxerce sans limites ni que Ie 
clergc soit capable de contr61er c.nticrcment la 
rcalite sociale. II s'en faut de bcaucoup. Meme 
si. comme on I'a dil. I'Eglise est a la fois I .. 
colonne vertebrale et I' enveloppc de la societe. 

il semi! absurde d'en conclure qu'y regne une 
sereine unanimite. C'est du reste Ie propre de 
toute domination socia1c (Iue de s'exercer au 
travers de multiples resistances et contesta
tions: ee qui caractcrise la domination n'est 
pas ['absence de conflits ct de contradictions. 
mais la c .. pacite ales sunnonter ou du moins 
ales maintenir sous contr61c. On peut meme 
considercr que r existence d' obstacles CI d' CI1-

nemis a combattre est un aspect ncccssaire, 
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qui panicipc pJcincmcnI a raffirmation de 13 
domination socialc. 

Dissidences heretiques 
et anticlericalisme 

II n"esl gucrc ctonnant que Ia refondation de 
l ' inslitution ccclcsiaic cl lc rcnforcclllcnl de 1:\ 
cohesion de 13 ehreticllle. <lUX XI<ct XII' sicdcs. 
s'accompagncllt d'lIne resurgence des contcs
tations dites hCrCtiqllcs (nOlons que I'hcrCsic 
n"cxislc pas en soi c\ qU'cHc n'es! rien d'autre 
que cc que rEglise definil comllle leI). Apres 
de premieres m:mircstatiOrl.<i d' :Lmplcur limitcc 
au debut du Xl" sieclc. c'CS[ dans les Olnnccs 
[ 1 20·1 140 que la resurgence des dissidences 
hcrcliqucs prcnd des proportions nouvelles. 

Apres la critique de rEg!isc par PieTTe de 
Bmis (el en attendant PiclTC Valdes qui. dans les 
annecs 1 1 80. pn..tchc 13 pauvrctccl dcnoncc vio
Icmmcnt le clerge), e'cst Ic danger cathare qui 
suseite principalernent lcs reactions des clercs, 
notamrnent dans Ie ulI1guedoc, r Italic du Nord 
ct la Rhenanie : dcfensc or-lIoire de la foi d.ms 
des controverses publiqucs : mise au poinl d' un 
arse,nal juridique contrc I'hcresie que Ics tribu
naux d' inquisilion mel tent en o:uvrc a parlirdu 
XIII< siecie : offensive Illil itaire, qui se conelul 
par rccmsernent des cllthares du Languedoc el 
Ie tmilc de Paris ( 1 229). On en sail fort JX:U sur 
rorganislltion et lcs conceptions des catharcs. 
car. sauf exception, les documents conserves 
ne livrenl que Ie poinl de vue des clefts : ce 
sont des diatribes polcmiques. qui interprelenl 
les mouvements conlemporains e,n proj elanl 
sur eux les c:llcgorics et les descriPlions des 
hcresies deja fournics par s:lim Augustin. II 
esl cependant probable que se soienl accumu
lees, dans la mouv:lnce clIthare, dcs aUlIques 
mdicllles contre les fondements doclrin.lUx du 
sysleme ecelcsial : Ie rcjet de la mCdialion des 
clefts et de leur monopole en maliere de sacre
menls, le refus du mariage et de la reproduction 
se,xuelle, la ncg:llion de ]' ]ncamation et de hi 
resurrection des corps, en bref. I'elirnin:llion 
de louIe associalion du spirituel et du charnel. 
On Ie voil : ce n'est P"S Iil une simple affaire 
de divergcnce "rcligieuse", mais 1:1 remise ell 
clluse syslemmique d'un ottlre j,'o(:illl infonne 
par rEglise. 

Au-deli\. de r argumcmllire cmhare, on JX:ut 
menre en evidencc un aspecl partage i\. peu 
pres par 101LIes Ics dissidenccs. m:lis aussi par 
ccrtains mouvcments suscilcs par Ics elercs 
cux-memes, comme cclui des pm:lrins qui. :lU 
XI' sieele, s'cn prenncnt :lu elcrge milan:lis 11 
rinstigmion dcs reform:ucurs gregoriens. Dc 
fait, la critique des abus du elerge et r exigence 

d'un retour a la purctc des origines C\'angcliqucs 
SOn! presentcs au scin de r institution cccicsiale 
ct constituent mcme un rcssort de ses proprcs 
transfomlations(notamment lorsde la RefomlC 
du X 1< siecle, ou encore •• vec la rigueur cvange
lique qui anime I'ordre (ranciscain). Mais des 
(IU'clies debordenl au-dela d'un certain scuil. 
ces critiques deviennenl inassimilables ct sont 
donc rejctCcs dans l- hCrCsic. 

Ellcs rejoigncnt ;llors unc tendance, diffuse 
dans Ie corps social. a ranticicriealismc_ qui 
peut sc manifester p.1r diverses fomles dc re
sistancc_ ouvcrtcs et violcnlc. .. parfois, plus sou
vcnt occultes el neanmoins achamecs. commc 
en tcmoignent les reticcnces a verser Ics dimes 
au clcrgc. L'accentualion de la puissance de la 
caSIC sacerdotale a pour crwers Ie rcnforccmenl 
d'une sourdc resist.mce a la domination du 
clcrge. Mais ccs resistanccs sont ncccssaires au 
processus mcmc d'affirmation de la puissancc 
de rEglise : unc fois Ics hCrCtiques vaincus_ il 
faudrn forger Ic fanlasme d'une s(''Cle dc son:iers 
ct dc sorciercs, se livr.trlt a 1- adorntion de Satan, 
pour mobiliser contrc 1- Ennemi supremc toutes 
les instances de la chrelicnle (avec_ pour prix. 
les dizaines de milliers dc viclimcs de la chasse 
aux sorcieres des XVI< et XV II' sieeles), 

Les "superstitions" 

Les clercs eux-memes rCpCrcnt CI dccrivent 
parfois des praliques qu' ils condarnncnt oommc 
contmircs a la foi chretienne. Les historiens 
Ics ont volonliers rangecs sous I'eliquetlc 
de "religion populairc", peu adequalc. ou de 
"culture folkloriquc". plus pcrtinenlc, a moins 
(IU' ils n' adoptenl. comme Jean-Claude Schmitt. 
Ie lerrne par lequcJ les elcrcs Ics dcsignaiem : 
dcs "superstitions" c'csl-a-dirc comme Ie veut 
I'ctymologie du terme, des "survivanccs" du 
paganisme. Reprendrc ce termc ne saumit con
duire a adhercr au point de vue de I' Eglise, pour 
qui une telle designation vaul condamnation 
(les superstitions sont inspirecs par Ie diable). 
On ne doit pas non plus postuler neccssaircment 
que les pratiques obscrvables lout au long du 
Moyen Age sont des survivances du paganisrne 
antique (mcme s'iI est vrai que Ie CorreclOr de 
Burchard de Wonns. vers 1002. parait offrir un 
veritable catalogue de pratiqucs et de croyances 
pa"(ennes : culle des astres, rituels de fecondite, 
loups-garous, etc.), On admeum plutot que les 
"superstitions" exprirnen! des preoccupations 
lices aux relations avec les forces nalUrelles, 
que rEglise peinc a prendrc en charge. 

Plusieurs tcrnoignages mont rem que ]'on 
invO(IUe des esprits de la fertilile, denommes 
Dame Abonde ou "Bonnes Choses", qui .. ppor-
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lem I'abondancc a ceux qui sont disposes 11 1cs 
acclleillir dignemenl. Griice i\ des indices ponc
tueis. on peut sllpposer I' exislence - principale
ment lors des solslices. points chamiercs du cycle 
solaire (calendes de janvier el Saini-Jean) - de 
riluels deslines a cllpler hi bienveillance de for
ces posilives capables d'assurer la fertililc Ct Ie 
renouvcllemenl annuel des produits de la terre. 
CCSI precisement ce que recherchent Ics bel/Wl
dflllli. ces chamanes voyageant dans I'aulre 
rnonde el enlrant en contaci avec les esprils des 
morts. que Carlo Ginzburg a pu eludier dans Ie 
Frioul du XVI" siecle, Plus que des survivances, 
ces croyances et ces ritllels. qui eclmppent pour 
I'essentiel au regard de I'hislorien. sont avant 
tout Ie re:mltat de transformations el de rccompo
sit ions creatrices. de sorte que Ics manifcstations 
obscrvables dumnt Ie Moyen Age central doivent 
etre comprises en rapport avec I' affimlalion re
cente des comn1unautes pay�ullles el des milieux 
urbains, Sunoul. I' effort d'encadrcment pastoral 
engage par les cleres du XIII" siecle Icur permel 
de mieux deccler ces ritucls ct dc les combaltre 
plus efficacement Cene vigilance accrue am
plifie la eondamnation des "superstitions", qui 
ne tardem p,L� a eire diabolisees, voiTe it trouver 
place parmi les accusations lancees C011\rc les 
sorciers el les sorcieres, Sans loulcfois disparai
tre. les superstitions fonl de plus en plus figures 
de "re.�tes", COlllme "utant de fragments d'une 
culture iI laquelle I'emprise de n�gJisc interdit 
loute coherence proprc. 

Les codes aristocratiques 

Entrc Ie clcrge et I' aristocrat ie, les conflits sont 
nOlllbreux. principalcmel1t durant les XI' et 

XII' sicdes, Ccla s'cxpliquc aisement 5i I'on 
considere que les deux premiers "ordres" de la 
societe (scion Ie modele des trois ordres dll feo
dalisme) sonl il ia fois complices el concurrents 
dans I' entreprise de domina! ion socia Ie, el tollt 
particuliercl11em dans l'excrcice du pouvoir sei
gneurial, Lcs pratiqlles matrimoniales font I' ob
jel de contlilS impon.mts : Ie modele chretien 
du mariage - unique. indissoluble el fonernent 
cxogamique - que Ie clerge veut aloTS imposcr 
heurtc de front les usages aristocrali<lues <lui 
foni line large place it la replidial ion des epollses 
CI au remariagc, ainsi qu'au .... alliances entre 
cousins proches, 

Lc derge s' en prend egaleme11l i\ la violence 
et it la rapacite des nobles (sunollt quand te sont 
les biens ecch!si:tsliques qui en pfttisselll) el 
s' efforcc de canaliser I' activite guerriere. raison 
d'elre des chevaliers. veTS des buts lenus pour 
justesel con formes i\ la volonte divine, Enfin. il 
est clair que les valellTS qlli composent I' clhique 
chevalercsque different de cellcs que promellt 
I 'Eglise : tel est Ie cas de la princip:lle d'entre 
elles. I'I/OI/I/ellr. qui impregne largement la 
societe medieV:lle (et qui impose un devoir de 
venge.mce, 10rsqll'jJ esc blesse). mais aussi de 
I' exaltation de la force et de la prouesse physi
ques (manifestees notamment dans les loumois. 
que I'Eglise condamne it panir des annecs 
1 1 30), Dc mcrne. I"clhi<lue counoisc <lui neu
rit d.ms les cours mcridionales it panir du XI< 
siecle exal!e. au moins dans un premier temps. 
I' amour et la sexual ite extra-eonjugale, 

Pounan!. la violence des conflits lend it 
s',lItcnller pour faire pl;lce. au COUTS des XII< 
et XIJI<  sieeles. a un rapprochement : non 
seulemelll I'aristocratie se plie. lant bien que 
mal. aux nouvelles regles matrimoniales Cdic-
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Ices par ["Eglise : mais celle-ci joue un role 
majcur dans l:t slmcluralion de Ja chcvaJcric. 
donl l' idcai CSI dc scrvir Dieu el de dCfcndrc Ie 
bien ct 1\ laqucllc on accedc par I'  adoubclllent. 
ritucl dans lequel la benediction clcricalc ticnt 
une place imponantc. L'Eglisc innuencc ainsi 
cn profondellr ["organisalion du groupe aristo
craliquc. en meme Icmps qu'clle lui offrc une 
Icgitimation du mcticr des armes. I I  n'cst pas 
jusqu·i). ["cthiquc counoisc qui ne finisse par 
etre profondcTI1cllt lllarquec p'lr les valcurs elc
ricales. Lc Graal. qui devicnt Ie symbole de 101 
qucte chev:llcrcsque. n 'cst-il pas Ic cal ice ayant 
sCl'vi 1\ recucillir Ie sang du Christ 1 

Le monde des villes 

Un des aSJX-octs Illajellrs dc la dyTlallliquc occi
dCTltale cst I'cssordes villcs. qui ne cessent de 
croitrc 1\ partir du Xll< sicelc. Bien des elercs 
ont commcncc par craindrc cel univers social 
nouveau. bruissant d ' activilcs artisanales. 
cOll1lllerciak-s. intellcclueJlcs : la ville clait pour 
eux une " Babylonc" livree au vice CI au culte 
de I' argent. Mais I' attitudc inversc I'emponc et 
c'est ["unc des fonClions assignces aux ordres 
Illendiants. crecs au X 111< siccle ct (lui inSlallcnt 

leurs couvents dans Ics vi lies, que d'assurer 
un enc:ldrement et une p:lstoralc adaptcs 'IUX 

nouveaux milieux urbains. 
Ceux-d sont-ils pour aUiant. comllle on 

Ie dit souvcnt. poneurs de valeurs el de re
presentations la"jqucs, qui tenden! II se IibCrcr 
de ]'cmprisc de ["Eglise '! I I  est certain que 
]'amourde ["argent et ["esprit du gain qui ani
menl les maitres des corpormions artisanales, 
les marchands et les banquiers, sont ctrangers 
!I I'ethique de rEglise, qui y denonce run des 
plus graves peches : I 'av:uice, en toUi point 
opposee !I 101 charitc. amour dcsinteresse (lui 
doil regir les rapporls emre chretiens. Le connit 
emre l'Eglise et les m:trchands est profond et 
il se focalise sur un poim particulicr : l:t dc
noncialion du pret 11 imcret. indispensable aux 
activites cornrnerciales et anisanales. mais que 

les cleres condamnent sous Ie nom d···usurc··. 
en argumentant nolamment (Iue r usurier vend 
cc qui n'appal1iem qu'11 Dieu, � s:lvoir Ie lemps. 
Certes. 11 pal1ir du XI I I< sieclc, les clercs re
connaissent i"urilile du commerce et lolcrem 
la pratique du pret !l intcret (a condition qU'il 
n' apparaisse pas comme lei) ; mais Ics activilCs 
urbaines rcstent soumises !I I  .. IIlcfiance et 1\ la 
suspicion. ce qui mainlient marchands ct ban
C[uiers dans line position inconfortable. 

Au 101:11. les villes n'cchappem nullemem 1\ 
J'Eglisc. S'il csl vrai qu'elle fait robjel d'une 
gcstion panagee avec les autoritcs municipalcs. 
la " religion dviquc"", avcc ses processions, ses 
saints palrons. ses images et ses emblemes, 
fournit :tux viJlcs Icurs symbolcs ct leurs si
gllcs d' idcnlilc les plus cfficaces, Quant aux 
mal'chands. leurs ecrits temoignem de preoc
eup:llions propres et d'une obsession de tolll 
eomplabiliser: mais ils ne parviennent pas 11 se 
libCrer des valeurs portecs par les deux ordres 
dominants de la societe. Les marchands qui 
rCussissent 011\ pour ideal d'acqucrir des terrcs 
CI de se fondre dans 101 noblesse. a moins que ne 
I'emporte la culpabilitc instil lee par Ie discours 
clcrical - ct notammcnl I'insislante exigence 
de rcstituer les hCncfices de r usure. Tel cSI Ie 

cas de Franccsco Datini. marchand toscan du 
XIV< siecle. qui lcguc pres(lue toule sa fOl1une 

aux pauvres, obligeanl ainsi 11 dissoudre Ie vasle 
rcseau de compagnies et d'ateliers qu'il avail 
mis louie une vie 11 conslmire. 

Au cours des derniers sieeles du Moyen 
Age. les activitcs anisanales et cornmerciales. 
ainsi que les valeurs qui leurs sont associces. 
se dcveloppenl donc considcrablement, mais 
tout en restant soumises aux c:ldrcs gencraux 
de I' EgJise. 
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II faul mainlenall( eS(luisser les traits principau.'< 
des represent:ttions qui :tccompagnent la domi
nation ecclesiale. 

Le spirituel et Ie charnel 

L'opposition du spirituel ct du charncl est l' ulle 
de ces grilles dc lecturc omniprcsentes, qu'il 
eSI indispensable dc prendre en compte, La 
pcrsonnc hurnaine, failc <I'un corps et d'une 
:tme. est Ie lieu privilegie de cetle duali(e : 
mais [ 'ordrc rncme dc [a societe cst tout entier 
structure paretle, En effel, landis que les clercs 
sont consideres comme Iii partie spirituelle de 
la societe, Ics la'ics en sont la part charnellc : les 
premiers doivcnl donc gouvcrner les seconds, 
commc I'�me doil commander au corps. Celie 
dualile s·c.'<primc lout particulierement dans Ie 
domaine de la parente : 1\ la parcnte charnelle, 
encadfec par les regles du mariage ct de la 
filiation, el par laqucllc les hlYes assurcnt la 
reproduction physique de la societe, se super
pose la parente spirituelle, en vert,u de laquelle 
tous les baptises sont fils de Dieu Ie Perc et de 
la Mcre-Eg[ise, el sont done un is entre eux par 
un lien de fraternile (11 faul y ajouter un licn 
dc paternite spiritucllc qui fait des clefcs les 
percs des laYes). La chreticnte se pense ainsi 
comllle un vastc rescau de parentc, dans lequel 
Ics rapports entre les hommcs, mais :mssi enlrc 

cux et les puissanccs celestes, s'cxprimcnt cn 
tcrmcs dc filiation, d' alliancc ou dc gcrmanite, 
Cc systcme repose sur une hierarchic clairc en
tre la parente charnellc et ]a parente spirituellc, 
mais il fait mlssi de ]a parente divine unc spherc 
dotccde rcgles spCcifiques. Ainsi, Ie dogme dc 
la Trinite sc fondc sur unc filiation paradoxalc
mcnt compatible avce la stricte egalitc du Perc 
CI du Fils, tandis que la Yiergc cst lout 1\ la l'ois 
la fillc, la merc CI ['epousc de Diell. 

Pour\:Lnt, s'ils doivcnt etre clairelllent 
hierarchises, Ie spiritucl ct Ic charnel nc sau
raicnt clre cntiercmcn( separes. En ce scns, 
Ics represcntations fondalrices dc In chrelienlC 
soni ccrtes duelles, ilIa is elles echappcnl au dua
lisme, qui cOllsisterait a idcntifier striclelTlcnl lc 
spirituel au bien ct Ie ehal'l1cl au mal. En effc!. 
Ic corps et I' �lTlC S' unissent pour former la per
sonne humainc et c 'cst ensemble qu' ils pcuvcnt 
sc sauver ou sc perdrc, Dc mente, si Ics peres 
doivent gouvcrner les fils et Ics clcrcs Ics laYes, 
ils sonl cn Illeme temps 10US freres et forlTlcnl 
la eommunaute eeelesiale, pensee comme un 
corps a la l'ois hierarchise et unifie ( l 'imagc des 
elus dans Ie sein d'Abraham cxprimc bicn cClle 
fratcrnile dc tous les fidclcs. rassemblcs dans 
Ie corps du patriarche, pCrc spirilucl de tous les 
croyants). Plus generalemen!. alors que la fuilC 
hors du mondc a longtclllps Ctc I' attitude la plus 
prisCe, l'Eglise en vicnt. :1 mesurc qu 'clle Ctcnd 
son cmprise sur la socictc des hommcs, a recon
naitre 1\ I'univers cree une valeur dc plus cn plus 
assumee, 11 lui faut licr autant que possiblc la 
part charnclle de la realite et sa part spiritllellc, 
s'cfforecr de rendre les corps spiritucls CI ac
cepter Ie mOllclc materiel en I'  cllvcloppant dans 
une perspective spirituellc. C'cst la \lnc condi
tion decisivc pour justificr sa proprc position, 
puisquc I'Eglisc, instilution legilimcc par la 
preemincnec dcs valeurs spiriluclles, s'arrogc 
neanlTloins la mission dc gouvclller la societe 
et s' incarnc dans ]a matcrialite de scs immenscs 
posscssions et dc scs tresors ctineclants dOor. 

Au total. c'cst moins ['opposition du spi
rituel el du charnel quc Icur (ll"/iclilmioJl qui 
eonstilue llllC figure-ele dcs repr�sentations 
dans la sociele quc regit n�g[ise, 

Les cadres temporels 
et spatiaux 

COllllTlC dans 10utC civil isation, les cadres 
spatio-Icmporcls constitucnt des aspects fon
damcntaux de ['organisation sociale et de scs 
representations, En chretientc, Ics formcs de la 
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tcmporalite revctcm deux aspects principaux, 
cn panic cOlllradictoires. D'un colc. on l}Cut 
souligncr avcc Marc Bloch quc "le chri�lianis
me cst unc rcligion d' historiens". qui concoun 
a I"affirmation d'unc conception lincairc dll 
tcmp!,. sc deployam dcpuis son debul (Ia Crea
tion) jusqu'a son tcrmc (Ic Jugelllcm dcmier), 
cn pa!,!,:U1I p:lr un point chamicre : r cvcnemenl 
rondateur et lli�"IOriqlle (datable meme) dc r In
c:mlation du Christ (qui scn. a partir du VIII< 
... icclc surtout. de repere chronologique pour 
compter Ics annces fib incammiolll' Domilli). 

Pounant. Ics limitcs dc I"hisloricilc chretienne 
sont foncs : l"allente d'un futur incdit est tout 
cnticrc projctcc dans I·au-dcla. vers l"horizon 
c�ehatologi<luc de I .. fin des Temps, tandis <Iue, 
dans I· iei-bas. il y a  ccncseu de I'hisloire mais 
il n'y cn .. plus : autrement dit. 1 1  n'y a ricn a 
allcndre de ncuf. sinon I" incxomble vieillissc
menl d'un monde qui touche i\ sa fin. 

En pratique. c'cst plutot un tcmps cycliquc 
qui s'imposc commc refcrencc olllniprescnte. 
Un temps cycliquc dom I'Eglisc maitrise les 
rythrnc!' : rythmc dc la journcc. scandc par 
Ic!' cloches qui sonnent Ics heures canonialcs: 
rylhmc de la scmainc. domine par I"oblisation 
... ans ccsse renollvelcc de COns.1crer Ic dimanche 
a Dieu ct d'cviter alors toute :lctivitc ; rythrnc 
de I"annee. indique p .. r Ic calendricr liturgique 
p.-cvoyant Ics ICte!, dcs saints. de la Vicrge cl 
du Christ. reperes temporcls esscnticls pour la 
vic soci .. le (ainsi. Ic f .. it dc verscr Ics redevan
ccs due ... <Ill scigneur lors des ICles principalcs 
donnc unc Icgitimitc forte a I'exercice de la 
domination). Lc "cerc1c de I'annce", qui intc
gre Ics cyclc.� naturels annucls dans eclui de I .. 

liturgic, est sans conteste I"instrumcnl Ie plus 
cvidcnt par lequcl rEglise s'assurc Ie conlrolc 
dc la tcmlXlralitc. 

On pcut alors observcr des tcnsions et 
dcs mclanges entre temps cyclique et temps 
lincaire. Se dcb"Uant entre deploiemenl duo-
nologiquc et repctition du meme. Ie lemps du 
fcodalismc cst un temps mCIC. scmi-hisloriquc. 
dans IC<lucl passC. present ct rutur SI! .-cpondcnt 
et sc supcrposcnt au licu d'etrc separes par I"inc
luctablc avancecde I 'Hisloirc : c'cst ce quc I'on 
apl}Cllcr.l ici un tcmps "reuillelc", D"tllle ecr
laine manicre. Ie temps medicval eSI un lemps 
:\nti-hislorique. mais deja ronge par rhisloire, ct 

I}cul-elrc csl-ee Iii un des leviers qui participcnt 
a l a dynamique de I .. chretientc et iI sa eapaeitc 
a sc projeler au-dela (I" clle-mcme. 

Les cadres spatiaux ont une importance 
plus grande cncore. C'est en Icrmes spaliaux 
que I'on a pu dcfinir la rcorganisation sociale 
des XI<-XIII< sicc1es ( l"cncellulcmcnt). En 
outre. la domination seigneuriale se camelc

rise par I'excrcice conjoint d"tm pouvoir de 
cOlllmandemcnt sur les hommes CI d'un con
trole cxercc sur les terres, ce qui suppose une 
fixation tendanciclle des hommes au sol. Loin 
d'etre l}CnsC comllle une extension hOlllogcne 
(ct indcl}Cndanle dcs objets qu'il contient), 
I'cspace cst pe�u au Moycn Age eOlllmc un 
agregat de lieux (chacun ctanl dcfini par I"objel 
qui l'ocCUI}C) : ils fonnenl ensemble une clen
due polarisce, mar<luce par une dirrcrentiation 
entre des lieux IXlsitifs et d'aulrcs ncgatifs. II  
en resulte une reprCSCnl:JIion conccrllrique dc 
I"cspace. fondee MIl" I'opposilion entre rin
tcriellr (valorisc) et I'cxlcrieur (dcvalorisc) . 
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L'opposilion inlcricllr/cxleriellT eSI. avec celie 
du spirituel et du corporel <llI'cHc rccollpe en 
panie. I'une des grilles de Iccture majeures des 
representations medie\':llcs. 

Or. I' Eglisc contribuc pour une pan decisive 
1i la polarisation de I 'espace feodal.  d' abord par 
la multiplication. des Ie haut rvloyen Age. des 
gr.mds sanetuaires Oll sont venerecs les rcli
'lues des saints. puis. de manicre plus poussee 
encore. lors dll proccssus d·Cllcelllllemenl. 
puisque c'est surtOllt aulOllT des cglises CI dcs 
cimelieres que s' opere Ie regroupemenl des po
pula! ions. Les eglises. nolammellt paroissiales. 
som des lors Ie centre du ccntre. Ics licux les 
plus imerlcurs et les plus \'alorises pcrmellanl 
d'ordol1ner respace social. 

Pounant. [a chretienlC fe(x1alc ne se caraCle
rise pas sculcment par l'enracinclIlcnl local ou 
par une fragmenlalion cn de lIl ultiples enlileS 
autarciques. Elle se dcfinil bicn plutot p,lr ]a 
conjonclion (I"unc fortc inscription locale el 
d' une puiss.mte unification a I' echelle d' un con
linel11. Or. c'es! I" Eglisc encore qui cormibue 
de maniere decisive a I"unitc de la chretienlc. 
Non seulement la cen!ralisalion pontificale 
en eSI rune des expressions cont"rcles. mais 
l'Eglise (com me COmmUll<lUle) cst run des 
noms que rOil peUl donner ii ce vasle corps. 
dilate a I"echelle de tout 1"0ccidenl. donI ]a 
celebration eucharistique assure symbolique
me1l1 la cohesion, Dans et par I " Eglise. 1"0c
cident medieval esl ii la fois un reseau dense 
de cc1lules [ocales efficacemcn! produclives 
el un gigal11es<lue corps conlinClllal dole d' line 

ample homogcneile de civilisation, Dans cClle 
articulation dLl local el de l"llniverscl reside 
sans doutc un scheme de grande portee.jouan! 
un role important dans hI force et la capacilc 
d'expansion de la Chreliel11e occidentale, 

La quete du salut 

La 'lucIe du salul est la valeur suprcme qui 
,mimc la chretientc. Telle eSI resper.mce de 
chaqllc fidcle Cl lelle cst la juslificalion ultimc 
en vcrtu de laquelle rEglise prc1Cnd guider la 
colleclivite des hommes. La logique du salut 
supposc un enscmblc de represe1l1a1ions qui 
consliwent unc pari considerable de runivers 
1l1elllal medieval. Le monde des vivants eSI en 
efret inCOllcevablc sans 1·'Ill-dela. Oll chacun 
re�oit apres la morl Ics rccompenses ou les 
ch.ililllents (lui correspondent a scs lllerileS ou 
1\ ses demeriles. Encore les representat ions de 
J'au-dclii � prccisees de manicre decisive au 
cours du XII"  siecle. nOlamme1l1 avec raffir
Illation dll purgatoire. Oll les rUlIes irnparfai1Cs 
SOI11 purifices afin de pouvoir acCeder :lt1 para
dis � doivellt-cllcs fain: r objet d' line insistance 
pastorale sans ccssc accrue. pour sc lransformer 
en croyanccs efficaces. slIsccplibles de con
fonner un lant soit peu les comportelllenls aux 
a!lcnles des clcrcs. 

Le IXlids que I"au-<Ie!ii exerce sur rici-bas 
sUPIXlse aussi I'omniprescnce des c:l1cgories 
morales, qui qualifienl louIe aClion humaine 
comllle vice ou comlllC vertu. Lc lllonde es! 
Ie [icu d'une guerre sans merci enlre Ie Bien 
el Ie Mal. entre Ics Iroupcs dcmoniaques el 
les cohorles CClcSlcs. et tous les cvenemenls 
majetlfs qui scanden! l"hiSloire son! aUlanl 
de batailles decisives entre Dieu el Satan : la 
Creation. mar<luee par la rcbclliOll dc Lucifer 
el la chute des anges rcbclles : la cn�ation d'une 
humanitc ideale el sa pervcrsion par Ie Peche 
originel : r l ncarnation qui rachCle Ie droil que 
Salan avail aC<luis sur les hOl1lmes par la faule 
d' Adam et Eve : les combats achaTrles qui s'in
tensifieronl 1i J'approchc de la fin des Temps. 
jusqu'au partage definilif du bien el du mal lors 
dll Jugcll1ent dernier. 

Dans Ie prescnt de la chretienlc. OLI chacun 
I)CUI eprouver les Icmations de I"Ennemi mais 
<lussi invoquer les beneficcs du sacrificc Il..�cmp
teur du Chrisl et les merites des saints et de la 
Vierge . c· eSI la distinction des vices et des ve11us 
qui devient I" elljeu tl1,Ueur. Lc discou rs qui s'y ral
tache. diffuse p.ar la predic:nion el mis en pm!iquc 
dmlS I'exalllen dccoliscience el la (.'Onfcssion. tissc 
line loile de plus en plus envahissanle et fin it par 
constilller un discours 10talisanl sur I'ordrc s<x�ial 
vOlllll pm I '  Eglisc, Mais Ics dualilCs qui opposenl 
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Ie vice et la vel1u. rau-de1a et riel-bas, la cite 
de Dieu et la cite du Diable n' ont ]X's de sens en 
elles-mcmes : elles comribuent sul10ut a faire 
valoir I' indispensable recours aux anncs offel1cs 
par In mediation des c1ercs - en premier lieu. Ics 
sacrements - (lui penneUenl. malgre Ie Ix>ids du 
peche originel et en depit de tOlltes les tromperies 
diaboliqucs, de faire son salul. 

Symboles, images, figures 

La lI1anicre de concevoir Ie rapport entre Ie 
monde crce ct Ic Createur cst cgalemcnt un 
aspect fondamcntal des representations II1C
dicvales. ScIon I' cxpression de Hugues de 
Saint-Victor, la cre<ltion cst " un I ivrc ecrit p<lr 
Ie doigt de Dieu"" : tout n'y est que symboles 
et metaphores. Lc monde tout cnticr doit ctre 
apprchendc comme un rese<lll de siglle�', qu'il 
faut s'efforcer de decryptcr camille autam 
d'indiccs dc la volonte divinc. La nalUre (ct 
rhomme lui-lI1cmc) doivent done faire [,objet 
d'un trav<lil d· interprctation. tout a fait compa
rable a celui que lesexegctes appliquem au textc 
dc la Biblc. Et si l'Ecriture estl'expression par 
cxcellencc du Vcrbc divino cclui-ci nc se revclc 
pas seulemcnt dans Ie sens tilleral du texte bi
blique. mais par un difficile dechiffrement des 
allegories et des sens multiples qui s· y trollvent 
c<lchcs. Chaque passage bibliquc possede donc 
plusieurs significations superposccs et celie 
stratification est line caraclcristique essentielle 
de la conception mcdicv<lle du sens, (lui s· ctend 
it I'enscmble du monde crcc. Ains!. les IJcsliai
re�·. qui lransmellenl une part imponame du 
discours sur la nature. proposcnt pour chaquc 
cSpCcc dcs significations symboliques multiples 
el parfois si conlradictoires qu' elles pcuvenl as
socier un mcme animal au Christ et <lU diable (lc 
lion. par exemple). Au plus profond. 1a vision 
mcdievale du monde 11 pu clre qual ifiCc par Eric 
Aucrbach de conccption jigllrale : les realiles 
dc I' ici-bas nc sont quc desjigure,o;. des ombres 

des veritablcs realites eternellcment prescntes 
en Dieu el dont I'homme ne peut avoir la pleine 
revclation que dans l"au-delit. 

Cerles, on observe, it partirdu XIII· et plus 
neltement du XIV' siccle, une attcntion crois
sante - et de plus en plus valoris.mte - au mondc 
cree et a ses fonnes scnsibles : amplification du 
savoir naturel chez les theologiens : develop
pcment d'un nalUralisme figuratif dc plus en 
plus soucieux de I'apparenee des choses et des 
ctres, jusque dans les 1ll0indres details de leur 
epaisscur specifique. Pourt.mt. on 'Iurait ton de 
voir III une rupture avec Ie mode de pcnsee sym
boliquc ou figur:.l. Celui-ci. du reste. a toujours 
reconnu aux " ombres" du monde tcrreSlre une 
part de vcrite. une densitc propre impossible 
it nier. II s'agit donc plutot d'un changement 
d'cquilibre au sein d'un mcme syslcme : Ie 
monde naturel f<lit robjct d'un interet nouvcau 
- auquel on doit les chefs-d' {Cuvre de l' an des 
XIV' et XV, siccles -, mais e'est parce que 
ses apparences scnsibles som con�ues, plus 
qu·<IlJp<lravant. comllle un moyen legitime de 
louer Dicu et de s'approchcrde lui. MCll1e si on 
lui concedc unc autonomic relalivc, Ie monde 
nature I ne s<lurait ctre pensc indepcndamment 
de son Cre<lteur. 

Lieux, objets, gestes 

On I' a dit : Ics representations sont insep<lrablcs 
de la logique d'enscmble de la societc el. par 
conscqucnt. des pratiqucs qU'on y observc. 
On aurait aimc tr<liter ici des representations 
medievalcs en se fondant preS(lue uniqucment 
sur rexamen des licux. dcs objets. des gestes 
dans lesquels ellcs s'incarncnt (Oll plus exac
temenl qui en permellenl la eristallisation). 
Certains scronl cvoques plus loin. d'aulres ne 
pourront ]"ctre. Parmi les lieux. on doit citer 
principalemcnt l'eglisc. cdifice sacre qui po
larise l'espace fcodal et constitue Ie point de 

jonction privilcgic cntre Ie monde lerrcstrc CI Ie 
mondccclcste. Parnli les objels.on mentionnera 
en premier lieu Ie livre : objct prcciellx s'il en 
cst. longtcmps symbole du monopole clerical 
sur recrit el Ie savoir. il eSI Ie receplacle de 
fa Parole divinc. n::nduc ainsi prescnte parmi 
Ics hommes (comme l'a souligne 0110 P:icht. 
au Moycn Age un nlanuscrit dc l'Evangile eSI 

l'Ev:lIIgile Illcme). On pense aussi aux rcli
quaires. qui focalisent renergie des pclerins et 
d:.ns lesqucls se projellc I' allenle des effelS du 
pouvoir gucrisscur ou protccteur dcs saints. II 
faudrail encore citer tous tes objets qui compo
sent ce quc ron appclait lc " Iresor" des cglises : 
calices et croix orfevres. vctements lilurgiques. 
crosscs cpiseopalcs souvent fincmcnt ornces, 
soit autant d'aHribulS qui font rayonncr 101 puis-
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s:mce de la caste saccrdotale. Parmi ceux-ci. 
Ia tiare pontificale a trois couronnes. utilisee 
pour la premiere fois par Boniface VIII. vcrs 
1 300. apparait dans Ics images. a partir de 1:1 
fin du XI V, siec1e. sur 1:1 tcte de Dieu Ie Perc : 
micux que de longs discours. un tel objet. a la 
fois reel et represelltc. pose cOlllme une vcrite 
d'cvidence l " absolue prceminence du pape. 
reprcsentant terrestre de la divinite. 

Dans cette " civilis,ltion du geste" <Iu'est 
Ie Moyen Age (Jean-Claude Schmitt). les 
experiences de Ia vic sociale s'inscrivent dans 
les conscienccs a travers dcs ritucls publics 
mClllorables plutot quc par des traces caites 
(mclTle si I' C<luil ibre entre I' oralitc et I'cerit se 
modifie peu a peu au profit du second). Parmi 
les rituels principaux. on a deja fait mcntiOIl 
de I"adoubclllent - iI. c6tc de l"hol1lmage vas
salique - et des sacrements. dans lesquels se 
cristallisent toutes les representations liees 
iI. Ia 10gi<lue du saltll. ainsi que la puissance 
mediatrice du clergc. On ne peut passer sous 
silence I'  importance du serment. engagement 
solenne! que Ie code de I 'honneur interdit de 
trahir et que vient confinner la conjonction 
des paroles prononcees. des gestes accomplis 
et de l"ecrit sur lequel on etend la main (Ia 
Bible gencralement. a moins qU'on utilise des 
reliques). Ajoutons encore les ordalies. ces 
cprcuves physiques (brttlure. immersion dans 
une riviere. notamrnent) dont r isstle manifeste 
Ie "jugernent de Dieu" et pcrmet de determiner 
la culpabilitc Otl I" innocence des panics en 
conflit. De teUes pratiqucs manifestent 11 que! 
point on pretend mobiliser la toute-puissance 
divine pour regir les aff:lires de I" ici-bas. rnais 
leur lent dcelin. marquc par leur condamnation 
lors du Concile de Latran IV. en 1 2 1 5. montre 
que Dieu se retire panieUcrnent du monde. non 

sans continuer iI. en etre Ie point de persl>cctive 
ultime_ Entin. on terminer:.1 par]a ment ion d'un 
acte dc parole. Ia recitation mccanique des prie
res du Pater Nmler ou de l'AI'e Maria. que de 
nOl1lbrcux textcs font apparaitre comrne de tres 
cfficaces armes de sahlt. et par Ie geste qui cst 
sans doute I" incorporation la plus complete de 
toutes les representations evoquees jUS(lu' ici : Ie 
signe de croix. <lui inscrit stir Ie corps de chactln 
son apl'artenance a la chretiellle. 

Articulation du spirituel et du corporel. 
conjonction de I"humain et du divino entrcla
cemcnt dc 1:1 chronologie ct de la repetition. 
combinaison du local et de I"universel : tels 
SOI1l qLlelqucs-uns des aspects qui caracterisel1\ 
]a logique <lmbiv<llcnte du systeme ecdesia!' 
Tcls sont surtout - car ]a mise en contact des 
contraires est instable et peut donner lieu a des 
cquil i!)res varies - quelques-tins des ressorts de 
]a dynamique qui ,mime la societe lIlcdievale. 
Comme on I'a dit. la premiere expansion de 
l'Europe occiderllale est inconcevable sans 
sa conformation cOl1lme chretiente. ullie sous 
I"autorite de I'Eglise et du pape. II  faut main
tenant en tirer une consequence qui remet en 
question certaines conventions historiographi
<lues : 1<1 force expansive qui conduit bientat 
l'Occident vcrs la conqucte d' aut res continents 
nc nail pas d'une rupture avec l'ordrc feodal 
ou d'une remise en cause de la domination 
de I'Eglisc : au contraire. ses racines les plus 
fermes s',mcrent dans la dynamique mbne qui 
caracterise la chretiente feodale. L'universa
lisme missionnairc qui se deploie bientot dans Ie 
NouveOlu Monde s· eS<luissait deja au tYlllpan de 
la basiiique de Vezelay. au co::ur de la premiere 
vague expansive de 1"0ccidenl. 
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systeme 
ecc/es ia /  

F AISANT face � 
la representation du 

Triornphc de saint Thomas (bien 
a sa place dans [a salle capitulairc 
d'un eouven! dorninicain <lussi im
portant que celui de Florence). 13 
vaste allegoric de ['Eglisc pcinte par 
Andrea di Bonaiuto mel I 'accent stir 
des pratiqucs dcvcnucs csscnticllcs 
dcpuis Ie Xlue siecle : 13 predication 
ct la confession. 

Ell bas a limite. 1cs plus grands 
saints de rOrdrc - Dominique lui
rneme. Pierre de Vcronc c\ Thomas 
d'Aquin- accomplissclll [cur mission 
premiere : precher. notammcnt pour 
convcnir les htrcliques. iei en grand 
nombre. Des chiens agrcssifs rappcl
lent que Ie role des Dominicains cst 
inseri! dans leur nom ils son! les 
"chiens du Seigneur", les DOlllilli 

calles. Un pell plus haul. des jeuncs 
femmes dansent dans un jardin au son 
de la viele, tandis que d'autres pcr� 
sonnages exhibcnt des insignes de [a 
vic [:fique (un rapace notamment), Si 
cites ne sont pas expresscment dcprc� 
ciccs, ccs activitcs nc sauraient faire 
oub[ier la prcoccupation primordia[e 
dc I"homme : faire son salut. Cest 
pourquoi, juste a cotc, un frere can· 
fcsse un fidele agenouilte devant lui 
([e secret du confessionnal n'existe 
pas au Moyen Agc). La confession 
cst comme la croiscc des chcmins : 
en [iberant I'homme du pechc, elte 
ouvre I'acces au cicL Ainsi, au centre 
de [3 fresque, ['imposant saint Domi
nique designe d'une main la scenc 
de confession et de ['autre la porte 
du paradis ou sainI Pierre, tenanl les 
cles, accueille les ames purifiees. re
velues de luniques immacu[ccs. Une 

F.esque de And.ea di Bonaiuto. 1366-1368 
Chapelle des Espagnols. Santa Maria 
Novalia, FIo.ence 
Projetable en trans�rent 

fois franchi ce scuil. [es ClllS jouisscl1l 
de la vision beatifiqlle, c' cst-a-dire de 
lacontemplation de Dieu. qui apparait 
entourede la Vicrgeet dcs angc.<;. Te[[e 
cst la recompense supreme a laquel[e 
les fide[es parviennent cn suivant [es 
preceptcs de I'Eglisc et en recevant. 
grace :IUX Dominicains surtout. les 
sacremems ct la Parole divine. 

On rcmarqllcra avec quel art la 
fresque combinc les differents sens du 
mOl "cglisc". L'cglise, c'cst d'abord 
Ie batiment de culte. quc figure ici de 
rnaniere emphatique la cathCdrale de 
Florence. L' Eglisc, c'cst aussi I'institu
tion clericalc - Ie clergc - dOlll le papc 
cst Ie chcf supreme. Cclui�ci figure, 
all premier plan, cn association avec 
rempcreur, dans une com(X)Sition qui 
distingue d'un cote les clercs (cardinal. 
cvcques, moines, elc.). de ['autre les 
Ia'ics (roi, seigneurs, autoritcs muni
cipales. nobles et groupcs urbains). 
Enfin, Ie paradis accueille I"Eglise 
Iriomphante. communaute de tous 
les Ixlptises reunis dans la louange dc 
Dicu (mais sous Ie controle de Pierre, 
figure emblematique de I'institution 
ecclCsiale et de I'autorite pontificale). 
Cest tres visiblemenl que la frcsque 
supcrpose I'Eglise celeste el commu
nau tairc, I' cglise materieile terrestrc el 
l'Eglisc comme institution. 

Mais la chose cst plus cornplexe 
encore, car [' image exprime allssi 
d'autres potentialites propres au sys
Icme ecclesial : clle entrelace rEglise 
universclle - c'est-a-dire [,ensemble 
de la chretiente. soumise a r alltoritc 
du p..lpe -, une eglise locale (celie de 
Florence) et une institution sp6cifique, 
I'ordre des Precheurs. qui revcndiquc 
un role detcnninant all scin de I' Eglise 

universclle (d'oli la position centrale de 
Dominique el de scs saints disciples, 
prescntes cornme les successeurs du 
Christ ct de Picrre). Tous ccs jeux 
dcploictll la complexitc du systeme 
ccclesial. Mais cclui�ci se rassemble 
dans une unitc globale, dans une COIll
IIllmilllS, un ordrc chretien uitimcl1lenl 
unifie par S<l convergcncc vcrs un point 
focal unique. Diell. Cest aussi ce 
qu 'exprimc - p..lr unc eombinaiSOI1 de 
[,unite et d'une diversification il1lpli
citement hicrarchique - la metaphore 
fondamentale dc l'EgJiseeol1ll1le corps 
du Christ. due il saint Paul et amplifi6c 
tout au long du Moyen Age. 



L'Eglise, corps du Christ 

L'Eglise sainte est Ie corps du Christ, vivifiee par un unique Esprit, unifiee par une unique foi, et sanclifiee. De ce 
corps, chacun des fid/Hes forme les membres ; tous sont un seul corps en raison de funique Esprit et de la foi unique. 
De meme que dans Ie corps humain les membres ont tous leur fonclion propre et distinc/e, el que, toutefois, chacun 
ne fait pas pour lui seul ce qu'il fait a lui seul, ainsi dans Ie corps de la sainte Eglise les dons de graces sont reparlis, 
pourtant aucun ne possecie pour lui seul cela meme qu'il est seul a posstJder. Ainsi, seuls les yeux voient, et cependant 
lis ne voient pas pour eux seuls, mais pour tout Ie corps. Seules les oreil/es entendent, et cependant elles n'entendent 
pas pour elles seules, mais pour loul Ie corps. Seuls les pieds marchent, et cependanl ils ne marchent pas pour eux 
seuls, mais pour toul le corps. De la sorte, ce que chacun est seul a avoir en soi, il ne I'a pas pour soi seul, selon 
que I'a regie Ie Donaleur supreme et Ie dispensateur tres sage, pour que ce qui est a chacun soil pour tous et que 
loul soit pour chacun. Que celui done, quel qu'iI soit, qui a merite de recevoir Ie don de la grace de Dieu, sache que 
ce n'est pas a lui seul qu'appartient ce qu'it possede, meme s'iI est seul a Ie posseder. En vertu de cette analogie, la 
sainte Eglise, c'est-a-dire I'ensemble des fideles, est appelee corps du Christ a cause de I'Esprit du Christ qu'elle a 
r8fu, dont la part qui est dans I'homme est exprimee lorsqu'on designe celui-ci comme" chretien�. 
HlfQues 00 SainI-Victor (theologien qui a enseignt\ il l'ecoIe 00 I'abbaye 00 Saint-Victor iI Paris. 1096-1 141). 
De sacrament;s, traduo:;lion Palrice Sicard, Hugues de Sainl-Victoret son Ecole. Turnhoul : Brepois, 1991. 



ercs et la'(cs 

L 'EGLISE cst :ltlssi 
une allegoric pcrsonni. 

fiee. doni r imporlance au Moycn 
Age n'esl pas loin d'cg;.lcr celIe des 
pcrsonncs de In Trilli[C. Au ITlcmc 
litre que Dieu cst P�rc. rEglisc CSt 

Mere : die cst la Almer £c.-desia, que 
nOlllmc rExullCI du Mont·Cassin. 

MalCnlcllc. elle I'cst d' abord p::lrcc 

qu'd]c cngcndrc les chrelicns dans Ie 
baplemc : camille l"cxpliquc sainI 
Augustin. Ics fonts bapcismaux SOIlI 
"rmcnL" de rEglisc", donI Ics fidelcs 
rcnaisscnl cornrnc fils de Dieu Ie Perc 
CI de la Mcrc-Eglisc. Tous Icschn.':licns 
ont dOlle ulle mere. ]'Eglisc. qui prcnd 
soin d'cw[. Ics rasscmblc cl les nourril 
de In Parole divine ct du pain de vic. 

lei, In figure de ]' Eglisc fail corps 
avec Ie bfllimcnt donI elle oceupc Ie 
centre c\ qu'cllc semble contribucr 
ii soutenir. comllle Ics colonnes qui 
rcntourenl : maniere de faire scnlir 
que Ie balirnelll-cglisc CSI aussi une 
matcrinlisal ion de CCIIe communautc 
que la M(lfer Ecclesia pcrsonnifie, De 
fait. les chrCtiens, disposes de part el 
d'aulre, sonl inclus dans Ie mcme 
bfltimcnt. signe de leur commune 
integration dans Ie V:lstc corps que 
forrnent tous les b:lptiscs, En meme 
temps, les fils de rEglise sont, de 
1:1 Illaniere 1:1 plus nelle, scp:lrcs 
en deux groupes repart is dans les 
bas-c6tcs de redifice, A la droite 
de I'Eglise (Ie cote Ie plus valorise), 
les membres du clergc (c1erus) sont 
distingues, oUlre par les vetemcnls et 
la tonsure, par les livrcs qui signalelll 
leur maitrise exclusive de rEcriturc 
et de la Parole divine, Dc 1':IUlrecotc, 
sont rcgroupCs les la'lcs (hommes et 
femmes), que I' inscription nomme 
popil/us. Tellc est, au sein de runitc 
ecclesiale. la ccsure majeure qui 
divise la societe medieyale : comrne 
rarlirme vers 1 1 30-1 150 Ie Deeret 

de Gmtien, base du droit canonique, 
"il existe deux sortes de chrctiens". 
les clcrcs ct les b'lcs. 

La division hicmrchique figuree 
par la miniature de l'Exultct trouve 
une matcrialisation tres concrete 
dans I' ordonn:lncement bien reel 
des egliscs de pierre, En effct. I'ab
side ou prend place r aute] majeur. 
rnais auss! toute la panic est du 
batiment. denommee "cho:ur" ou 
"sanctuairc", est peu a peu reservee 
aux clercs, t:lndis que les laYcs n'ont 
acces qu'a une zone moins sacrCe, 
la ncf (ou une partie seulcment de 
cclle-ci), eerles, celie division nc 
s' opere pas de In tl1cme manicre dans 
une abbatiale ou une c:lthCdrale, une 
cglise paroissiale ou un prieurC dote 
d'une fonction paroissiale, Sunout, 
elle evolue dans Ie temps, constituant 
:linsi un bon indice du renforcement 
de la puissance sacree du clcrge, 

En effet. celie sepamtion, impen
sable dans les tout premiers lieux de 
culle chrctiens, ne se materialise 
d':lbord que par des divisions basses, 
peu marquees, Si clles commencent a 
se renforcer a I' clXXjue carolingienlle, 
c'est la refomlede I'[glise, ault XI<et 
XII' siecles, qui genemlise les hams 
Illurs et les chancels opaques, Enfin. 
a partir du X I II· siecle, Ie jubC devient 
un clement caracteristique de rart 
gOlhique. lourdement architecture 
(parfois dOle d'un ponai] semblable a 

celui de la farrade principale, comme 
a Naurnburg) et orne d'amples frises 
sculptees (comllle a la cathCdrale de 
Bourges), 

Les dispositifs sont tres divers, 
mais ils rendellt gencralemelll la 
liturgic celebrce dans Ie sancHlaire 
inaccessible ault la'lcs, a peine dis
cernablc 11 travers une eventuelle 
ouvenure centrale, voirc totalement 
invisible, Lc fait est si rude qu'il cst 
souvent compense par ['adjonction 
d'autels secondaires, en avant du 
jubC, Et mCllle s'il cst vrai que Ie 
chancel n'est pas toujours stricte
ment ctanche ct que les la'ics sont 
parfois admis a en franchir Ie loeuil. 

L'Ecclesia et les deux ordres 

de la societe. les clercs 

et les lai'cs 

Exullel de rabbaye du Mont.(;aSSln, vers 1087 
6ibhoth6que va1icane. Barb, Lat, 592. 
L'Exuhet est un manuscrit liturgiQue en Iorme 
de rouleau, Iu dulllnt ia � du aerge 
pascal, Ie aamedi saint : kls images, disposees .ll 
I'enve.s par rappo<l au tE»:te, se d6p!0yaient elnsi 
devanl les youx des lid8les 
Projeteble en trensparent 

notamment lors de fetes spCcif'iqucs, 
cela ne diminuc en den - peut-clre 
mcme cela intensif'ie-t-il - leur ha
biHlelle eltclusion des lieult les plus 
sacrCs de I' eglisc, 

La oil nous percevons :lUjourd'hui 
d'imlllenses vaisseault unifies, Ie 
Moyen Age ordonnait des espaces 
liturgiques hierarchises el separes, 
La division fondamelllale de la 
societe chretienne s'inscrivait ainsi 
dans la materia lite des lieux, dans 
]' ordrc physique des choses et dans 
la quotidiellnetc de I'experience. 

Pourtant, celie frontiere sc devait 
de n'ctre pas totalement infranchis
sable et de servir aussi de jonction 
entre deux mondes (les sermons aux 
laks ctant sou vent prononces dcpuis 
la plate-forme sUpCrieure du jubC). 
SunolLl. n'oublions p:IS d'observer 
que, tout comme la hierarchic des 
clercs et des la'lcs sc ronde dans 
runite du corps de l 'Ecclesia. les es
paces differencies au scinde I'edifice 
s' integrent dans son unite monumeTl
laIc, que [,architecture gothique se 
charge de renforcer. C'cst ainsi que 
]' eglise-Cdifice pcut eire lOut a la fois 
Ie symbole de la cOlllmunaute cccle
siale el Ie [jeu mcme Oll se deploie 
la puissance de I' institulion clericale 
qui la dirigc. 



PI de la catMdrale de Canterbury, avec la restitution des 

separations interieures mises en place vers 1 1 00 
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e et corps 

N EE dans une fa
mille noble vcrs 1098. 

Hildegarde de Bingen c ... t orrenc. 1\ 

rage de huil ans. comlllC oblate a un 
monaslcre bCn(-dictin (Ics oblats SOl'll 

alors des enfants que leurs parents 
youen! Ires t6t a III vic monaslique). 
Dcvcnuc nbbcssc, clle ronde Ie monas
tcredc RupcJ'\.Sbcrg. pres de Bingen. en 
Allcmagnc. en 1 147. c\ rneun en 1 179. 
O"unc remarquablc originalitc par I:. 
description ct Ie commcntaire de ses 
experiences visionnaircs. ainsi (Juc 
par r ample savoir medic;.1 dont clles 
tcmoigncnl. ses reuvrcs manifcstcnt 
en mcmc temps une claire confomlitc 
avec Ie discours Ihcologiquc de son 
temps. 

Lc Scivias (" Sache les voies"). 
sans doule illuSlre sous S(I direction. 

com porte une sCric de mini:lIures con
sacrCcs aux avcnturcs de ['ame. Dart� 
Ie venire d'une femme enceinte. vu 
COlllllle par transparence, r embryorl 
cst rcpresente lm moment ou il rctjOlt 
I'ame, sous la fonned'une "spherc dc 
feu" (qui "occupa son cccur". "toucha 
son cerveau et se repandil dans tous 
scs membrcs"). Celle-ci est descen
due depuis un losange rcmpli d·yeuJl. 
situe dans la zone celeste ct auqucJ 
elle est encore rei ice. Cellc formc 
mystcrieuse - "splcndeur immense ct 
loute scrcine cillellant sa lumiere par 
de Illultiples yeux" - est a I'cvidencc 
uTle manifestation de la puissance di
vine. D' "utrcs lIspects de celie image 
se r6R:rcnt avcc precision a la vision 
d'Hildegarde, comme les hommes 
ponanl du lail et de:. frolll;tgc:. plus 
ou moins fermentes - sans doute tlnc 
eVQCalion metaphoriqtle du processus 
de formation de ]'embryon el un rap
pel dll r61e masclilin dans la genera
tion- ou encorc les pCripCties subies 
par I'fime durant la vic tcrrestrc. au 
cours de laquelle elle esl assaillie par 
les diables, el mcme ecrascc par eux 
dans un pressoir. 

En depil de ses particularit6s. 1:1 
vision de Ia sav:lI1te abbcsse exprimc 

tres clairement r lin des lIspects fon
d:lmelliaux des rcpresellialions de 
rctrc hllmain dans la chretiellle me
dievale : tandis que la formation du 
corps eSI 1c rcsuhat de la conjonction 
sexllelle (du melange d'une scmcnce 
masculine et d' une semence f6mi
nine, pour Ics tcnants dc la tradition 
herilCc de Galien - m6decin grec dll 
[[' siecle de nOIre ere, dont [es traites 
constituenl la b:lsc dc I'enscignement 
medical all-dela mcme du Moyen 
Age). la partic la plus eminente de 
la personne - r arne - ne doit rien 
aux parents de chair. Elle CSI creee 
par Dicu ct in fusee dans I'embryon 
lorsque celui-ci alleint unc forme 
suffisammenl digne de la recevoir 
(scIon Aristotc. celie formc est 
Itcquisc au bout de quarantc: juur:. 
pour [es g:m;ons ct quatrc-vingt-dix 
pour Ics lilies. mais [es theo[ogiens 
medicvaux reduisenl. plus ou moins 
nellcmcnl. ['ecart cntre [es deux 
scxes). Toule parelllc humaine est 
donc une pareme panagee. pllisque 
les parents ne fonl que la mOilie (in
f6rieurc) de [eur enfant. La dualite du 
corps et de I'amc inscrit ainsi. dans la 
nature Illcmc de chaque personnc. la 
hicrarchie de I' hunmin ct du divino 

L·amc. qui s'elail unie au corps 
dans Ie venIre malemcl. s'cn separe 
3l1 momenl de la morl. Ellc sort a[ors 
de 13 bouchc du mouran!. cn mcmc 
temps quc son demier soufflc. commc 
pour une nouvclle naissance : mounr 
chreticnnement. C'CSI naitre a la vic 
ctcmcllc. Mais. scIon Ics conccptions 
en vigueur 10lii au long dll Moycn 
Age. I'ame doit :lussi Sllbir. lors dc [a 
mort, une e\'a/twlioll dc scs merites et 
dc scs demeritcs. soit par un veritable 
jugclllcnt soil en lInc confrontation 
des anges et des demons. lei. la gcs
tualite rcmarquablemcnt dynamiquc 
de I"!lmc exprime I ' intensile de 
I'"ffrolltemcnt dOni cllc est ["objct : 
elle semble luller contre Ic diable qui 
tente de s'cmp;trcr d·clle. t:mdis quc 
les angcs etendent dcs lingcs pour la 

L'ame entre dans I'embryon 
elle quitte Ie corps 
lors de la mort 

Deu� enuminures h'� de Hiklegarde de 
6mg&n, Scivras {"Sac:he Ies voles', Wlrs 1150 

Fac-slmilli du code� Aupertsberg d6t'llit II 
Wiesbaden Ion; de Ia Seeoode Guerre rTIO!ldiaIt 
Pro/etables en transparent 

recucillir. Difficile de dire si I'ame 
rejoindra Ie ciel ou i'enfcr : si les 
anges deploiell1 au-dessus d'elle 
une aile protcctrice, les flammes 
dans lesquclles les diablcs allcndent 
leur proic rechauffcnt les pieds de la 
mourante" , 

Le momcnt de la conception 
ct celui de [a mort montrcnt que 
[a personne humaine est faite dc 
la conjonclion de deux substances, 
radicalement differentes : Jc corps 
CSI lIlillcricl ct corruptible, ['[line 
immaterielle et immortelle, Or. une 
te[[e representation dc III pcrsonne 
humaine cst cxplicitelllent considc
rec au Moyen Age comllle un modele 
pour pcnser la societe, notamment la 
distinction entre clcrcs et laYcs. Les 
deux dualitCs sc repondent sans ccssc, 
et ron affirme sans difficulte que les 
clercs doivcnt commander aUl( laks. 
de [a mcme mlmicre que I'aille doit 
gouvcrner Ie corps. Pourtant. tout 
commc Ics clercs ct les la'ics se fon
dent dans [a COllllllUnaute cccl6si:lle. 
Ie corps ct ["ame forment une unite 
harmonicuse : I'ctre humain. Commc 
r el(pli(lue magnifiquellleni Hildegar
de, 1',lme nc descend pas dans lIlle 
sinistrc prison, mais dans une maison 
qu'e[[c se rejouit d'habiter, d'aulant 
piUS qu'c[[c I'illumine et la construit 
scion ses cxigcnccs, L'attachement 
dc r 5me el du corps. conc1ut-ellc. est 
un fait bCnefique. voulu par Dieu et 
haY par Ic diablc, 



L'ame, vent de vie, descend dans Ie corps pour Ie fortifier 

Ensuite, selon la volante et la disposition de Dieu, arrive Ie souffle de la vie, qui louche feet embryon] 
sans que la mere s'en aperfoive ; comme un vent qui souffle bruyamment contre un mur, il s'insinue et 
s'enfonce dans toutes les parties des membres de cette forme. Et ainsi, toutes les parties des membres 
de cette forme s'epanouissent, comme des fleuves se multiplient, a la chaleur du soleil. Mais cet embryon 
est encore d'une si grande faiblesse qu'il ne peut remuer ." iI reste etendu pour dormir et respire un peu. 
Et /'ame traverse tout I'embryon en Ie remplissant et en apportant de la vigueur a sa moel/e et pour que 
les veines aient suffisamment de force pour pouvoir retenir Ie sang. Alors I'enfant remue - et la mere s'en 
rend compte - comme s'il s'eveillait brusquement, et, des lars, il est toujours en mouvement. Car, comme 
on I'a dit plus haut, Ie vent vivant qu'est fame entre dans eet embryon par la volante du Dieu tout-puissant, 
Ie fortifie, Ie rend viable et se repand en toutes ses parties, comme un ver qui tisse la soie ." iI s'y ins/aile 
et sy enferme comme dans une maison. Et ainsi, dans cet embryon, il se rend compte des endroits oil 
{'ame peut etre repartie, insinuee et mise en place, et il examine ega/ement taus les emplacements des 
veines et aussitot if en asseche /'interieur, a la maniere d'un roseau creux, et i/ fes fixe a la chair a laquel/e 
if donne /a rougeur du sang, grace a /a chaleur de son feu, car /'ame est feu ; ensuite, if emplit de son 
souffle tout cet assemblage, de meme qu'une maison tout entiere est iIIuminee par Ie feu qu'on y fait .. 
puis toutes les veines occupent leurs emplacements, dans lesquels el/es sont contenues, de meme que /a 
terre est contenue au milieu des eaux. L'ame, semb/able a un air vivant, fait couler Ie sang dans cel/es-ci 
et garde la chair, grace au flux du sang. dans une humidite permanente, de meme que les aliments, grace 
au feu, cuisent dans la marmite .. el/e fortifie les as et les fixe dans les chairs, de fayon que ces chairs ne 
s'effondrent pas ." tout comme un homme batit sa maison avec du bois pour qu'elle ne soit pas detruite. 
Hildegarde de Bingen. Los Causes et les remlJdes, Livre 1/ :  Anrhropologie. tradu� du latin et prooentll par Pierre Mona!, Grenoble : 
Edition Jer6me Millon. COne<:tiOf1 Alopia, 1997. 



crO IX, instru ment du salut 

- L A croix cst Ie signc 

d'idcntill� chretien par 
excellence. rCpCte sur une immense 
variclI� d'objcls CI incorporc en lin 
geste qui protege de tOUles Ics ten
lations. Copic vcrs 1 170- 1 175 dans 
Ie monasterc de Priifcning. pres de 
Ratisbonne. Ie tmite :mOllytllc Des 

IOllongel de /a saillle croix COIll
pone une serie de p:lgcs illuslrCcs II 
1 .. gloire de 13 croix. 

Ccllc-ci est represclllcc iei COIll
me une echcllc II1cnant vcrs Ie ciel : 
J' inslnllllcllI du 5.1crilicc du Christ cst 

Ie moyen de la redemption de lOllS. il 
pennel de s'clcvcr dcpuis Ie dragon 
syntbolisant Ie Pecht origincl jusqu' 11 
13 ligurc de Ja Loi (tenant une epee CI 
un livre ponant 1'un des commandc
ments di\ ins) ct. finalcmcnt. jUS(IU 'a 
13 Gmce de Dietl. 

Au centre de 13 croix. deux figu· 
res allcgoriqucs rcprescnlcllI lcs deux 
panics de la personne humaine : 101 
chair CI l'espril. Conformemem au 
lex Ie (lui enloure la croix. la premiere 
esl (IUalifiee de " bien" (cam /)Oll/Im), 

Ie second de " mcilleur" (spirillls me

liIlS), landis que Dieu est "Ie mieux" 
(DeliS oplimlls). L1 conjonction de 
rame et de la chair est soulignee 
de plusieurs manicres : tandis que 
la chair tient Ics pans du manteau 
de ['espril. deux pcrsonnif1cations. 
Raison (Ratio) et Sagesse (SlIpiell

tia), les eneadrcll1 JX'ur ctilbli .. Clltl"C 
elles, commc Ie dit Ie texte, un lien de 
moderation. Surtout. les quatre figu
res s'inscrivell1 dans un I:lrge cercle 
trace au com pas. qui s'entrelace avec 
les mom ants de la croix. Comllle I'in

dique I'inscription (TOrUS NOII'O). 
ce cercle mOll1re que " ["homme tout 
entier" cst une conjonction indisso
ciablede I·.imeet ducorps. L 'homme 
n'est pas une ame emprisonnee dans 
un corps, comme Ie voudrait une me
taphore d'inspiration dualiste. C'est 
tout entier qu'il  doit s'elever vers 
Dieu. corps et ame plus solid:tires 

que jamais. lilleralement soudes par 

la rigourcuse geometric d'un cercle 

parfait. Tel est [e puissam dispositif 
graphique qui exprime ici Ie rappon 
hannonieux de ["arne et du corps, au 
sein de ["unite de la personne. En
core raUl-il preciser que celie unite 
et celie h:trmonie ne pcuvem ctre 
rcalisces dans le simple tete-a-tete 
du corps et de I' fune. Le cercle de 
["homme s' entrel:tce ici avec l:t croix 
et s'inscrit a [a jonclion de l:t gloirc 
divine. Ce que montre I' image. c'est 
une disposition ideale de I"ame et du 
corps qui leur pennet. en prenant 
appui sur Ie sacrifice de la croix. 
de s'elever ensemble et de rejoindre 
Dieu (qui. en erret. saisit les poignets 
de l:t figure representant ["esprit). 

Que Ie corps et I' arne accMent 
ensemble :tu s:tlut. c'est ce qU'en
seigne ["un des points de la doclrine 
ay:tnt acquis une importance consi
derable dans rOccident medieval : 
["annonce de la resurrection des 
corps a la fin des Temps. En depit 
de ses mentions dans Ie Nouveau 
Testament. admellre que tous les 
corps sortiront alors de leurs tombcs 
pour eire reunis a leurs ames n' allait 
p:ts sans difficultes. A l:t suite de saint 
Augustin, les theologiens occidell
taux ont cepend:tnt :tdmis la plcine 
m:tterialite des corps ressuscites : la 
chair qui doil rcprendre vic cst bien 
celie des corps lerrcstrcs, reformes 
U,Ul:' tuu:. leur:. 1IH.::mlm.:::. y compris 
les organes sexuels el digcstifs dont 

les Peres grees voulaicnt les debar
rasser (et mcme avec la totalite de la 
matiere des ongles et des cheveux. 
coupes tout au long de la vic, comme 
sc soucie de Ie preciscr un pcnscur 
aussi serieux qu' Augustin). En meme 
temps, les corps ressuscites des elus 
admis au paradis devicndront "spiri
tuels". c'est-a-dire que, sans perdre 
quoi que ce soit de leur matcrialite, 
ils seront dotes de (IUalites qui sont 
celles de ["ame : I' inullortalite et 

[ " incorruptibilitc en tout premier 
lieu, mais :tussi une parfaite bc:tute. 

L'ascension de I'ame et 

du corps vers Ie Christ 

De Iaudibus sanctae crucis roes Iouanges de II 
sainla croix"). manuscril oopie vera 1 17().117S. 
OlIOS II monasl/),e de P,\iler"og. BavMlre. 
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une clarte lumineuse et une agilite 
sans entraves, Ainsi. Ie corps glo
rieux des elus est-il le modele d'une 
parfaite :tl1iculalion entre Ie corpore I 
et 1c spirituel : il invite a penserentre 
eux. non pas une separation ou un 
melange. mais une ullion hierarch i
que et dynaJnique. 

Loin de tout ideal qui viscr:tit i\ 
dctacher I·tllne du corps. la fin des 
Temps offre a l:t chreliente rhorizon 
de leur etemelle et p:trfaite eonjonc
tion. S·:trrach'lI1t a des conceptions 
du:tlistes qui assimileraient Ie corps 
au vice et ne verraient donc de sahli 
[>our I' [(me (Iu'a la condition de sc de
tacher enticrcmcnt de la matiere, les 
reprcscntaJions medievales de Ia per
sonne (et de I'univers) peuvcnt etre 
cOII�ues comme J'expression d'une 
logique duel Ie (en ce qu' elle conjoint 
deux principes. r un spirituel. r autre 
m:tlcriel), mais non dualiste. La ch:tir 
cst bonne et peut s'elever jusqu'aux 
beatitudes paradisiaques. pourvu 
qu' elle sc sou melle au gouvemcment 
de t ' flme. tandis que i"fime. loin de 
trouver en el1c-llleme la veTlu n�
ccssairc a une lelle domination. ne 
peut I'exercer legitimement qu'en se 
soumetlanl a son tour a Dieu. Telle 
est l:t vision des jusles rappons entre 
Ie corps. I'ame et Dieu qu'expnme a 
la perfection I'imagedu De lafll/ibus 

Sal1Cflle cmcil·. et qui J"empone [ar

gemen! a partir du XW sieele. 





m mes et femmes 

I L Y a, on I ' a  v u ,  
deux substances dans la 

personne Cl deux sortes de chrctiens 
dans I' Eglisc, II y a aussi deux genres 
dans l'espc'!ce humaine : I'homme et 
la femme. Soucieux d'clucider Ie 
sens de la distinction des sexes. les 
Ihcologiens medievaux la mettenl 
sou vent en ro.lpport avec les dualites 
deja mentionnees, soulignanl que 
les clercs doivent commander aux 
la'ics cornrne I'homme a la femme. 
el celui-ci a son tour commc I'ftme 
:.u corps. TOlltes ces dualitcs. mises 
en homolog ie, possedent un carolC
tl:re netternent hicrarchique. mais, 
unc fois encore. la hicrarchic se 
combine il. l' affiml3tion d'une forte 
unite et d'une communc destinee, 

It  est fondamcntal d'affirmerque 
la distinction des sexes a ctc \'Ou/lle 
par Dieu. 5i 1:. Gcnl:se indique bien 
que Dieu .. cree I'hommeet la femme, 
il revient a saint Augustin de poser 
en loute clartc que la reproduction 
sexuee. raison d'etre des deux gen
res, n' eSI pas inlrinsl:quelllent lice au 
Peche origincl. mais que Ie Cre:tteur 
avait conrru la dualite des sexcs et leur 
conjonction reproductivc comme des 
caractcres propres a la perfection dc 
I'humanile destinec a vivre dans la 
fclieite de rEden. 

En outre, lorsqu'il commenle 
Ie premier reeit de la creation de 
I'homme CI (Ie I:t remme (Gel/ese I .  
26-27). Augustin met en cvidence 
une profondc egalire entre Ics sexes. 
En effet, la ou il est ccrit quc Dieu 
a fait l"homme a son image ct a s:' 
ressemblance, il faul comprendre 
qu'il s'agil de l'homme au sens de 
l'espCce humaine dans sa lot:.lile 
et non de Sll seule part masculine, 
Comme les theologiens mCdievaux a 
sa suite, Augusl in souligne que c' est 
non par son corps mais par son ame, 
que I'humanilc est crece 11 !' image 
de Dicu, Or. dans r rlme, "i\ n'Cllistc 
!lulle difference de sexes". ce qui 
signifie que I'ftmc est idcnliquc dans 

l'homme CI dans la femme. L'auto
rile de saint Paul. pour qui l'homme 
seul. ct non la femme, est a l"image 
de Dieu (raison pour laquelle celle-ci 
dOlt voilcr sa tete :  'Jrell/iere £pitre 
(IIIX Coril1lhiel/,\' I I ,  7) se dresse 
sur Ie chcmin d' Augustin, qui doit 
batailler pour limiter la portee des 
versets pauliniens et pour pouvoir 
tirer toules les consequenccs de scs 
propres conccplions : l'homme et la 
femme sont egalement a l' image de 
Dieu : ils partagellt cgalcmcnt ce qui 
confCrc toute sa dignilc a la nature 
humaine, Inutile alors de dirc a quel 
point est sans fondcment la legende 
selon Iaquel le Ie Moyen Age aurait 
privc Ics femmes de Icur :i mc" , 

Le recit principal de la creation de 
la femme, 11 partir de ]a cotc d' Ad:un 
(Gel/ese 2, 21-24), donne lieu a une 
innovation iconographique dont la 
Paraphrased 'Aelfric(sccond quart du 

XI" sicclc) cst la premiere occurrence 
connue. Evc s'cleve alors du n .. nc 
d'Adam. non pour suggcrer qu'clle 
nail de lui Illais pour Il1:LIlifestcr de 
manicre plus directe et plus explicite 
quc ne Ic pennet I'extraction de la 
cOle. quc I'homlTlC cst premier el que 
la femme pmcede de lui, Indeniable
mem. il y a la un mythc rondatcur de 
la domin::lIion masculine : la precxis
tence de l'holllllle cst Ic gage de sa 
preeminence : la CrClItion dc la femllle 
a partir de lui m:lrquc sa. dependance a 

I' egard de I' homme. Pounant, un aUlre 
aspect retient davantage I' attention des 
excgl:lcs mCdiev:lUx : 5i Eve est tirec 
de la chair d'Adam, c'est pour mcttre 
CII valeur leur idellf;fe de substance el 
la forcc du lien malrimonial qui en 
decoule, c'cst "pourmomrercombicn 
doit eIre estimec l'union dc l'homme 
el dc la femme", Lacreation d'EvecsI 
lue avant lout comme Ie mylhe fon
dateur dll mariage chrctien : et e'est 
justemem son aspecl egalitaire que Ie. .. 
thco\ogicns dcs XU" ct XlI1< sicc1es. 
comllle Pierre Lomb.1rd. souligncnt de 
manicre nouvelle, en faisant observer 

qu' Evc a ctc tin5c du milieu du corps 
d·Adam. afin de n'ctre ni mcprisec ni 
cncline a dominer !"homme. ct pour 
et .. blir entre Ics sexes - particuliCre
ment dans Ie mariage - une associa
tion equitable. Le jusle r:lpport entre 
les sexcs possede ainsi lInc dimen�ion 
horizont .. lc. conrrue comme amour 
reciproque entre cgaux. qui se com
bine au commandement bienveillant 
a�sumc par l"homme. 

L'opposition classique cntre Eve, 
rcsponsable principale du Pecht ori
ginel, et Marie, par qui Ie RCdempeur 
s'est f .. it homme. montre combien tes 
discours clcricaux sur les femmes os
cil1enl entre la plus brutale misogynic 
et I'idealisation, Lc grand predicateur 
Bernardin de Sienne exprime. dans sa 
languc vive. Ie dialoguc sans fin de res 
multiples discours, Non sans "souffler 
Ie chaud ct Ie froid", il offre une p0-
sition ouverte. qui ne peut certes alter 
jusqu' a cnonccr une plcine egalitedes 
sexes, mais qui du mains rejette une 
soumission trop marquee des femmcs 
et insistc sur leur dignile. C'est une 
option possible au sein de conceptions 
mCdievales complexes. marquees p..'lf 
1 .. reconnaissance simultanec d'un or
dre hierarchique et d'une egate dignitc 
entre les sexes, 

Creation d'Eve, Paraphrase d'Aelfric. 
Angleterre, second quart du XI' siecle, deW 



Saint Augllstin, La Tnnl/e, XII, 7 Ivers 
400), Paris : Eludes altgllSllnlennes, 
1991. 

Eve tiree du 

cote d'Adam 

Pierre Lombard (evtque de Paris, morl 
an 1 1 60), Livre des SenlfHlCfls, II, XVIII, 
2, GrOnaferrala : Edilions CoIlegio san 
Bonaventura, 1971, tradlJCt>on Jer6me 

Baschel. 

Eve et Marie : 

la femme entre 

peche et redemption 

Bernardin de Sienna, Sermon du 14 
septembre 1427 (Prediche voIgari 
sui Campo di Siena), 6dOle par Carlo 
DaIcorno, Milan : All$COIlilOpportunily 
Books. 1989. 
tl'8<lt.octlon Je.6me Baschel 

KOieu a fait I'homme {l'etre humainj ; it I'a lait a son image ; il les a faits male 
el lemelle el les a benisR (Genese, 1 , 27), O'apres l'Ecriture, c'est la nalure hu
maine elle-meme qui a €lIe faile a I'image de Dieu. Celte nalure humaine exisle 
complelement dans I'un el l'autre sexe, elan ne peul done pas meltre la femme 
a parI, quand il s'agit de comprendre ce qu'est I'image de Dieu. En eHel, apres 
avoir dit que I'homme [homo : I'elre humainJ esl fait a I'image de Oieu, I'Ecrilure 
ajoute : Kil le fil male et femelieR au, en distinguant aulremenl, Kil ies fit male el 
femelleft, [ . . .  1 

Ce n'esl pas selon Ie corps mais selon I'ame rationnelle, siege de la can
naissance de Dieu, que I'homme [homo) est a I'image de celui qui I'a cree. Qui 
done prelendrait exclure les femmes de cette participation, alors qu'elles sonl, 
toul comme nous, coherilieres de la grace 7 [ . . .  ] C'esl que I'homme est cree 
a I'image de Oieu en son arne spirituelle, la au il n'existe nulle difference de 
sexes, Pourquoi des tors I'homme ne doit-if pas se voiler la tele, el pourquoi la 
femme doil-elle voiler la sienne [ . . . J 7 C'est que la femme differant de I'homme 
par Ie sexe du corps, on a pu signifier par la coulume de ce voile corporel la 
parI de la raison qui s'abaisse vers les chases lemporelles. On vail ainsi que 
I'lmage de Dieu ne demeure qu'en cette partie de rame qui s'aUache aux rai
sons elernelles, les contemple el s'en inspire, et qui, de loute evidence, appar
lienl non seulement aux hommes [mascufosJ mais auss; aux femmes. 

5'il lallait que la lemme fOI faile a parlir de I'homme, elle ne devait pas eIre 
formee de n'importe quelle parlie du corps de I'homme, mais bien de son 
COle, alin de mon!rer qu'elle elail creee en vue d'une communaule fondee sur 
I'amour. En eftel, si elle avait €lIe faite a partir de sa tele, cela aurait semble 
elablir sa dominalion sur I'homme ; el si elle avait ete faile a partir de ses pieds, 
cela aurait semble la soumetlre a la servitude. Afin qu'elle ne soit consideree 
par I'homme ni comme une souveraine n i  comme une servante, mais comme 
une associee, elle ne davai! etre tiree ni de la lete ni des pieds, mais du cole de 
I'homme. 

Quand Adam el Eve ant rompu Ie commandement de Dieu a cause du 
pecha de desobeissance, Dieu dit a la femme : "Tu seras sous la puissance 
de I'homme el il sera ton seigneur". EI ainsi il l'assujeltit a I'homme el, pour 
cette raison, on disait aux femmes : uPar volre faule, qui a fait chuter Adam, 
vous nous avez chasses du paradisR. Une telle honle elail souvenl jelee a la 
tele des femmes. [ ...  J Mais maintenant, femmes, cela ne peul plus vous arri
ver. 5avez-vous pourquoi 7 Parce que Marie esl celie qui vous a relevees de 
louIe celte honle. Alors, cherchons a mieux comprendre ce qu'onl fait ces deulC 
femmes, Eve el Marie. O'abord je dis que Eve esl celie qui nous a chasses du 
paradis, raison pour laquelle nous eprouvons la mort. Si lu dis : uLa femme est 
celie qui nous a fait lomber dans la mar!", je dis que tu as raison ; et pourtanl 
la femme est celie qui nous a releves et ressusciles. Tel aulre dira : "Oh, si on y 
pense bien, la femme est la source de tous les maux". EI mOi, je reponds : "La 
femme esl la source de loul bienR. Un aulre encore : &La femme vaul mains que 
I'homme ; elle a ele soumise a I'homme par la bouche de Dieu", Et moi je Ie dis 
qu'elle vaul plus que n'importe quel homme. Et celui-Ia : uEI comment peux-Iu 
dire qu'elle vaut plus que n'a jamais vafu aucun homme 7 Et Jesus, ce n'etail 
pas un homme 7 EI si c'esl un homme, la femme a-I-elle ete davantage que 
lui 7" Je reponds : "Jesus etait un homme, mais pas seulement un homme ; ce 
n'est pas une bonne comparaison . . . � Femmes, a femmes, ie vous suis favora
ble ; mais peul-etre me direz vous que, d'aulres fois, j'ai parle de maniere dif
ferente : "Tu nous souffles Ie chaud el le froid et nous ne Ie comprenons pas !". 
Mais si je parle ainsi, ne succombez pas a I'orgueil. Ne cherchez pas a eIre au
dessus de I'homme : cela n'est pas convenable, mais, pour autanl, lenez-vous 
autrement que la tele basse el penchee, sous la garde de I'homme. 



ha rite, fratern ite 

L A chari Ie cst line 
notion centrale de la 

chrcticllIc. d' Oll tanl de discours 
sur i"amour. parrois cnflammcs. y 
compris chez Ics plus cmincnlS theo
logiens. L1 caritas. c'cst en crfct Ie 
veritable amour. un amour spirituel. 
intcricur ct dcsinlcrcssc (J-Iugllcs 
de Saint-Victor en fait un "palais 
spirituel" ). qui s'oppose a I'amour 
materiel CI cgo"islc. que ron nomine 
cupidite. aV:lricc ou concupiscence. 
L1 source de eel amour cst en Dieu : 
"DieLl cst amour", " Diell cst charile", 
rappcllc t't:pitTC de Jean. DiffusCc en 
1'hommc parla grficcdivinc. la charitc 
est la vcrtu supreme qui consiSiC lout 
a ta fois a aimer Diell Cl a aimcr son 
prochain ell Diell, c· cst-a-dire commc 
marque de I"arnour pour Dieu (cite 
cst. dil i-IUgllCS. un Ilreud "dCdoublc 
en charitc pour Dieu et en charitc 
pour Ie prochain') Mais comme Ie 
soulignait dcja saint Augustin, suivi 
par les thcologiens mCdicvaux, ces 
deux oommandements n'entrem nul
lemem en concurrence et n 'en fonnent 
en rtalitc qu'un seul. Au fond, c'est 
la naturc du lien social que dcfinit la 
charitc : selon les excgctes, elle est 
comme Ie cimel1l qui unit les pierres 
de l'cglise ou comme Ie bitume qui 
joim les planches de I'arche de Noe : 
elle est "Ie n(Cud" qui rassemble tOllS 
les fidcles et gamntit la cohcsion de 
la socictc chrttienne, Elle ramenc la 
multitude a I'Unitc (celie de Dieu ct 
cclle de la comrnunautc), Et c'est ainsi 
que la chrttieme sc pense comme une 
socictc fondce sur I' amour spirituel. 

Les aumones que I' on donne aux 
pauvres, et plus largement les (Cuvres 
de miscricorde tclles que I' assistance 
aux mlilades, pour imponames qu' cI
les soiem, ne som donc que Ia ma
nifestation extcrieure, visible, de la 
charite, Plus profondcmem, celle-ci 
induit dlms la socictc chrctienne une 
logique de circulation gcncralisce des 
biens, Ccst folic que de tilcsauriser 
les richesses ou de g:lrder sa science 

pour soi seul : comme Hildebcn de 
Lavardin Ie mppelle a Guillaume de 
Champeaux, I' or est fait pour eIre dis
tribuc et Ie savoir pour eIre dispense, 
Scion une image souvent utilisce par 
les clercs mCdicv:lux, I' cau qui stagne 
dans Ie puits se eOlTompt. tandis que 
seule reau qui s'ccoule de la source 
demeure pure, I I  convient donc de 
dislribuer gcncreusemenl. de don
ner grallliremem, e'eSI-a-dire sans 
rien allendre en relour. ni des aulres 
hornmes ni meme de Dieu, Car c'est 
aussi grailliremem que Dieu diSlribue 
sa Grace, Bien loin des marchanda
ges du don el du contre·don, c'est en 
donnant de manicre dcsintcressee 
que ron participc au vaste rcseau de 
circulation des gr.ices ct des bienfails 
et que ron peUI � sans aucune cer
titude a cel egard � en reeevoir une 
parI. Cel cehange generalise cst la 
marque meme de la eharite : celle·ci 
enveloppe les liens particuliers dans 
I'amour de tous en Dieu et, comme 
Ie suggcre Hugucs de SainI-Victor, 
clle fait dc Ia commune participation 
au bien de tous Ic fondement ideal de 
I' unite chretienne, 

L'amour de charite peut se dire 
d'une aulre manicre encore de
vcnant par Ie bapteme fils du Pcre 
divin, tous les chretiens sonl frcres 
entre cux, C'est, de fait, entre ces 
frcrcs spirituels, nes corn me tels 
par la force de I 'Esprit descendu sur 
les eaux baptismales, que circule la 
carilas, L'unitc el la concorde au 
sein du grand corps ccclesi:11 pcu
vent donc s'exprimcr :lussi cOlllllle 
fralernite spirituelle de tous les 
ehreticns, Bicn entcndu. une Ie lie 
fratcrnite n'cst pas lOujours traduite 
pratiquemcnt. ct c'cst souvent cn 
vain que Ics predieateurs invitent 
leurs auditcurs a s'aimer commc des 
freres et a Illellre fin a leurs conn its, 
En revanche, cet ideal de fratcrnite 
est mis en oeuvre de manicrc eon
crCle ct efficace au scin des confrerics. 
parfois aussi appelces des "charitcs", 

qui sc multiplient a la fin du Moycn 
Age. Associations de devotion et d' en
Imide, clles pcnncUent de rnanifester. 
notarnrnent lors dll banquet ritllel an
nuel Oll a I'oceasion de fllnerailles, la 
fmtemite spirituelle qui unit ies 111e111-
bres d'une 111<:111e cOllf/'lllernilll�', Les 
images proccssionncllcs qui scrvent de 
signe d' identite iI ehaque confrtrie en 
reprtscntem volol1liers Ie sail1l patron, 
ou encore la Vierge au Manteau, Or, 
Marie est consideree eomme la "mcre 
de IOUS les fidcles". Ce sonl done ses 
fils. tous frcres entre eux. qu'elle 
abritc sous son manteau protecteur : 
I' ensemble dcs chrttiens cenes. mais 
aussi. au premier plan. les membres 
de la eonfrtrie elle-111<:111e. Institutions 
ornniprcsentes et 111ultifoflnes. les 
eonfreries Illcdicvales rnaterialisel1l. 
a une eehelle restreinte. la relation 
constitutive dc la ehrttienlc tout en
tiere : la fratemite spirituelle de tous 
les baptises, 

La Vierge au manteau et les penitents, Pietro 

di Domenico da Montepulciano, vers 1420 

Panneau de bois, 0,540 x 0,430 em, MusOO du Petit Patais, 

Avignoo 



Tous les chretiens 

sont freres 

SainI Augustin. La TrinittJ. Vtll. 12 (vers 
400). Paris : Etudes augustiniennes. 
1991. 

Une societe fondee 

sur I'amour 

Huguas de Saint-Victor (1096-1141). 
"La nialitli de famour" tirli de Six opus' 
coles Spirituals. �itli par Roger Baron. 
Paris : Editions dl.l Cert. 1969. 

Donner sans reserve, 

faire circuler 

les bienfaits 

Hildebert de Lavardin (W6qua du MMS. 
vers 1056·1133). LettIe adIess(ie a 
Guillaume de Champeau�. Iofsqua 
cell.li-ci renonce II enseigner 1I 1'6co1e 

cath6drale de Paris. en 1 1 08. traduil par 
Patrice Sicard, Hugues de $ajnt·Vicrer er 
son Ecole. Turnhout : Brepots. 1991. 

Que personne ne dise : je ne sais quai aimer. Qu'il aime son frere [c'est-a
dire taus les chretiensj. Remarquons a quel point I'apotre Jean nous recom
mande I'amour fraternel : "Celui qui aime son frere demeure dans la lumiere et 
Ie scandale n'es! point en lui� (Premiere Epitre de saint Jean, 2, 10). 11 est clair 
que l'Apotre met la perfection de la justice dans I'amour de chacun pour ses 
freres. Et cependan! il semble passer sous silence I'amour de Oieu : ce qu'il ne 
ferait jamais si, dans la charile fralernelle elle-meme, il ne sous-entendait Oieu. 
Cette charite fraternelle, qui nous fait nous aimer les uns les autres, non seu
lement elle vient de Oieu, mais elle est Oieu. Par consequent, en aimant notre 
frere selon I'amour, nous aimons noIre frere selon Oieu. II ne peut se faire que 
nous n'aimions avant loul cet amour, grace auquel nous aimons notre frere. O'ou 
nous concluons que ces deux preceptes ne peuvent exister I'un sans I'autre. 
Aussi, peu apres, I'apetre Jean dit-il : "Celui qui n'aime pas son frere qu'il voit 
ne peu! aimer Oieu qu'iI ne voit pas� : la raison qui I'empeche de voir Oieu, c'esl 
qu'il n'aime pas son frere. Celui qui n'aime pas son frere n'est pas dans I'amour ; 
et celui qui n'esl pas dans I'amour n'est pas en Oieu, car Oieu est amour. Qu'il 
ne soit plus question de savoir combien de charite nous devons a notre frere, 
combien a Dieu : incomparablement plus a Dieu qu'a nous, aulanl a nos freres 
qu'a nous-memes. Or, nous nous aimons d'aulant plus nous-memes que nous 
aimons Oieu davanlage. C'esl donc d'une seule et meme charite que nous 
aimons Oieu et Ie prochain : mais nous aimons Oieu pour lui-meme, nous el Ie 
prochain pour Oieu. 

Qu'est-ce que I'amour ? QueUe est I'etendue de I'amour ? O'ou vient l'amour ? 
Elan du cceur, singulier et unique par nature, il se trouve parlage en son opera
lion : s'il se meut d'une fac;:on desordonnee, c'est-a-dire vers ce qu'il ne laul pas, 
on I'appelle cupidite ; s'il est ordonne, on Ie nomme charite [ . . .  j. Le Oieu tout
puissant, qui n'a besoin de rien parce qu'il est lui-meme Ie souverain el veritable 
bien, a cree I'esprit raisonnable [I'hommej par seule charite, sans aucune neces
sile, pour Ie faire participer a sa beatitude. Or, pour que cet esprit fCrl aple a jouir 
d'une si grande beatitude, il a cree en lui I'amour, tel un palais spirituel, Ie sensibi
lisant pour ainsi dire par la au goat de la douceur interieure [ . . .  J. Ainsi donc, c'esl 
par amour que la creature raisonnable a ete associee a son crealeur, el c'es! Ie 
seul lien de I'amour qui les attache ensemble I'un a I'autre. Et pour qu'it y ail de 
part et d'autre une association indivisible et une concorde parfaite, Ie nceud s'es! 
trouve dedouble en charite pour Dieu et en charile pour Ie prochain. Par la charile 
pour Oieu, tous sont attaches a un seul ; par la charile pour Ie prochain lous 
deviennenl enlre eux un seul. Ainsi, ce que chacun ne recevrait pas personnelle
ment de cet Un [Oieuj a qui taus sont attaches, il le possederait plus pleinement 
el plus parfaitemenl en autrui grace a la charite pour Ie prochain : Ie bien de lous 
devienl ainsi tout entier celui de chacun. 

On dit que certains I'auraient persuade de t'abstenir desormais de tout ensel
gnemenl. Sur ce point, voici mon opinion : celui-Ia reste en dety8 de la perfection 
vers laquelle il lend lorsque, quand iI en a la possibilite, iI n'esl pas utile aux 
autres : car c'est I'ceuvre de la vertu de lournir la matiere de la vertu meme a 
ceux qui en font mauvais usage. Tu I'es astreint a suivre Ie conseil rec;:u du Christ 
par Ie jeune homme : "Va, vends ce que tu possedes, donne-Ie aux pauvres et 
suis-moi� (Matthieu 19, 21).  C'est un holocauste qu'il te laut offrir, non pas un 
sacrifice. Sur la difference qu'il y a entre I'un et I'autre, tu lis dans saint Gregoire : 
"Dans Ie sacrifice, on offre une partie de la victime, dans I'holocauste, on I'offre 
tout enliere�, el un peu plus loin : "Lorsque quelqu'un consacre quelque chose de 
lui, c'est un sacrifice, lorsqu'il consacre tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, tout ce qu'il 
sait, c'esl un holocausleH• Offre-toi donc toul entier au Seigneur Oieu, puisque tu 
t'es lout enlier consacre a lui, Car enfin, �a quai bon une sagesse cachee et un 
!resor cacM" (L'Ecclesiastique au Sirac 20, 30) ? t..:or brille davantage quand il 
esl distribue que quand il esl renferme. Les pierres communes ne different pas 
des gemmes tanl qu'on ne les met pas au jour. De meme une science que I'on 
dispense s'accroi\, et elle disparait chez un possesseur avare qui ne la livre pas 
au public. Ne ferme donc pas les ruisseaux de Ion enseignement, mais selon la 
parole de Salomon : �Que les fontaines s'epanchenl au dehors, el que leurs flols 
se divisenl sur les places publiques�. 



centre d u  vi l la ge,  
l ie l ise et Ie  c imetiere 

A LORS que I'ha
bital du haul Moyen 

Age clait largcmenl disperse. I'Dc
eidenl 5C couvrc. a partir du Xl" 
sieclc. d'un reseau de villages fixes. 
5i la conlraimc du seigneur jouc 
un role notable dans ce processus 
d" 'cnccllulcmcnC', reglise et Ie ci
mcticrc fomlcnt plus souvenl encore 
Ie p6lc auiour duqucl lcs populations 
5C rcgroupcnt. 

On ['observe avec nel1ete dans Ics 
villages du sud-ouest de 13 France ; a 
Vcrgoignan. d.ms Ie Gen;, on cst proche 
du modele de la .Wlgrr::ra catalanc. cs
p<ICC d'unc extension d' ellviron trentc 
pas autour de l'cglisc. dont 13 sacra
lile offrc une protoction aux premiers 
noyaux villagcois. Scion des modalilCs 
divcrscs, Ie ooliment ecclesial dcvicllI 
Ie cccur de ]'organisalion spalia!e de 
1:1 chreticntc. Dans la representation 
conccmri<llIc de respacc villagcois. 
I 'cgliscC,';1 Ic licu Ic plus imcricur. avec 
aulour d'cllc. la tcrre des mons, puis 
J' cspace habitc, Au-dcla, s'ctcndcnt les 
tCJreS cultivCcs (tiger), puis Ic domainc 
de rillculte (sa/filS), gcncralemem 
occupC par la foret, esp.1ce cxtcrieur 
plein de dangers et neanmoins indis
pensable a I'economie agraire. Plus 
loin encore. les p.1misses limitrophes 
fonnenl Ie '"pays de connaissancc", 
dans lequel se dcroule presque toule 
la vic sociale des villageois, Au-dela 
de vingt-einq ou trente kilomctres, 
commence J'inquiclallie eXlcrioritc du 
mondc ctranger, 

Autour de I'cgJise, c'esl Je cime
ticre que I'on lrouve d'aOOrd, Bien 
loin d'aller de soi, une lelle locali
salion eSI Ie resullal d'une mutalion 
fondamenlale. Dans l ' Anliquilc 
romainc, les marls. jugcs impurs. 
cl .. ienl enlcrrcs loin des espaces 
h:lbilcs. A I'cxception dcs saints, 161 
ensevelis dans les cglises urbaincs, 
les chrctiens onl d'abord suivi cet 

usagc. Durant Ic haut Moycn Age, 
I'Eglisc s'intcresse peu aux uS:lges 
funcraircs : les sepultures dans les 
maisons ou les terrains prives sont 
nombreuses, de mcme <Iue les necro
poles en pleine campagne. A I' epo
que carolingienne, apparaisscnt les 
premicres sepultures collectives au 
contact des zones habitecs ; mais, en 
I'absence de regie stricte. Ics sepultu
res isolees demeurent pratiquces. La 
veritable rupture intervient au XI< 
siccle : Ie cimeliere paroissial, atle
nant 1\ J'eglise, sc generalise parlout 
et constitue des lors Ie seul lieu lieile 
de sepulture des dCfunts. Lcs mons 
SOllt donc regroupCs de manicre sys
tematique au c(Cur des espaces habi
les, ruraux ou urbains. Autremenl dit. 
c' est aUlour des morts que les vivants 
sont dcsom13is rasscmbles. 

C'est ce que montre une miniatu
re de La Legem/e donie, Elle illustre 
Ie chapitre consacrC a 1:1 com memo
rat ion des dcfullts. Ie 2 novembre. 
dans lequel Ie dominic:lin Jac<lues 
de Voragine a rasscmble dc nom
breux rccits mOllIrant commcnt Ics 
vivants peuvelll eire utilcs aux mons. 
La brevc histoire quc l"cnlumineur 
choisit dc reprCscllter est celie d-un 
hOlllme qui a I'habitude de reciter un 
psaume pour les mons, chaque fois 
qu'il passe dans Ie eimetiere. L'epi
sOOe dcmontre combien cet :lcte eSI 
utile et 1\ quel poim Ic.� mons lui en 
savent grc : lorsque des hommes 
d-armes \'culent allaquer leur bien
faiteur, tous Ics mons du cimcticre 
sonent dc leurs tombcs ct_ brandis
sam divers outils. les mcneill en fuite 
(a droitc. un recit distinct est illustrc: 
un mon explique i'l l"un de scs am is. 
au lit avec sa femme. que Ie mall
teau qU'il s'clail indt1ment appropric 
l"ccrasc d'un poids insupportable). 
Dc tc1lcs histoircs de '"revenanlS'" 
ne sauraient clre assimilccs ii des si-

Les morts au emur de 
I'habitat des vivants 

Manuacril llamand de La LBgends donHt. 
Jacxjues de VOragU\(I (1228·1298). 

troisi6me quart du x ..... siOCIe 

MAcon, Biblioth8ql/e municipale, manuscnt 3, 
10110 25v. 

ProJelable en Iransparent 

luations courantes : clles relhent au 
conlraire dc I'exccption, lorsque Ie 
processus d'cncadrcmenl de la mort 
et du deuil ne peut sc dcroulcr cOllve
nablemcnt. Cependant, la miniature 
rCvcle dc nombrcux 1rails suggestifs. 
Elle mOlllre que Ie cimeticre entoure 
complcternclll I'eglise. S'y rendre 
supposc donc de traverser la terre des 
mons. et c'esl sans dOUle pourquoi 
nOire homrne a souvcm l'occasion 
de pricr en fa\'eur des dCfunts. Enfin, 
les maisons qui bordent Ie cimelicre 
rappel1ent que celui-ci est silUe au 
c(Cur de J'espace habitc, scion un 
dispositif similaire i'l celui que mon
tre Ie plan de Vergoignan. et comme 
c'est Ie cas alors dans l"ensemblc de 
la chretientc, 

La contiguYte entrc l"cglise. Ie 
cimclicrc el l'habitat est egalemellt 
sensible dans les Slatuts synodaux du 
diocC.sc de Cambrai. Lcs rtgles que 
Ie clerge s'efforce de faire respecter 
montrent a cOlllm,.io a quel point Ic 
cimctiere cst un lieu anirnc et intcgre it 

la vic sociale : on y danse. on y fait du 
commcrce. on y rend la justice, Sans 
avoirbcsoin desonirdc leurs tombcs. 
les mortsjouent un role actif dans les 
affaires des vivanlS : ils sont les ga
rants de la coutume et Ic cimcticrc 
offrc la caution de la tradition qu'ils 
iocament. La presence des mons au 
milieu des vivants cst unc situation 
singulicrc ct historiquement exccp
tionnelle, Elle clImclcrisc en propre 
I .. longue dUrCe dtt fcOOalisme. qui 
prendra fin 10rs<lue les mons scron! 
reconduilS. ii panir du XVIII' sicclc. 
hors des cspaces habites. 



Ptan du village de Vergoignan (Gers) : 

restitution du noyau de peuptement medieval 

... " .. , 
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Au-dell! du fosse, successivemenl las limes cullivOOS (Ilget). puis 
las lenes non cullivees (sa/Ius). 

O'apres Benoit Cursenle dans Michel Fixot et Elisabeth Zadora· 
Riol (dir.l. L'Erwironnemant des eglisas at III ropographie des 

C8mpagnas rn6di/hIa:as, Paris, Editions de la Maison des scien
ces de I'Homme, 1994. 

Sur les cimetieres 

Les cimeMres doivent eIre tenus propres et {ermes, 
afin de ne pas eire souilles par les pores au par 
d'autres animaux. 
/I taut excommunier ceux qui auraient fait de nou
velles constructions dans les cimeMres. 
Si certains ont souslrait une partie du cimeMre el 
se /a sont appropriee, ils doivent etre avertis de /8 
restituer, et s'ils s'y refusent, if (aut les denoncer a 
/'eveque. 
De merne, nous in/ereiisons 18 tenue de plaids se
culiers dans I'eglise au Ie cimeMre, au durant les 
processions au les rogations, au /a venle d'articles 
dans I'eglise au sous son porlique. Nous interdisons 
auss; des choregies dans I'eglise au sous son por
tique, dans Ie eimetifHe, aux processions au aux 
rogations. 1/ ne taul pas faire de commerce sous Ie 

portique de I'eglise ou dans Ie cimeliere, et surtout a 
I'heure de la messe. De meme les mimes, bouffons, 
histrions, acrobates ne doivent pas exercer leurs 
jeux et leurs amusements dans I'eglise ou sous son 
portique, ou dans Ie cimeMre. 
Guiard de Laon. Slatuts synodaUI< du dIoc6se de C/lmbrai. vers 
1245. dans P.C. Booren. '"las plus anciens statuts du diocese 
de Cambrai". Revve de droit canonique, 1.111. 1953, traduction 
du latin. cito!l dans G.Brunei el E.Lalou (dir.). Sources cfhistoire 

m6di6va1e. /J<--mi/ieu do XIV' si6de. Paris : Larousse. 1992. 



pelerinage, cheminement 
vers les marges 

L E pclcrinagc cst 
rune des grandes ex

periences II1cdicvalcs de I' cspacc. II 
cst une cprcuvc pCnilcmicllc inscritc 
dans Ie COIl'S cpuise du marcl1cLLf cl 
nourric des multiples perils rcncoll
Ires en chemin. Rompant avec Ie 
cadre ramilier de sa vic ordinairc. Ie 
pClcrin s'cngagc dans des tcrritoircs 
inconnus. Oll il cst Icotl pour unctran
ger (lei cst du rcstc Ie scns premier du 
mot pel'egrilllls. qui designc en latin Ie 
pelcrin). Lc pClcrinagc cst till voyage 
de rintcricur vcrs I' cxtcricur. du pays 
de connaissancc vcrs [' univcrs (J1I cha
cun cst un exile. 

C cst Ie cas des pelcrinagcs prin
ciraux : Jerusalem. Saint-JaC(IUCS

dc-Composlcllc c\ Rome. La visile 
des HeliX saints de Palestine. :l1lcSICc 
des Ie IV' siecle. nc cesse jamais. en 
depi! des nuclUalions provoquccs 
par les :lv,mcecs rnllsulrnanes. puis 
par les aleas des eroisadcs. La Terre 
s<linte est sans doute Ie centre sym
boli<lue de runivers. mais pour les 
chretiens d·Occident. clle est un 
lieu terriblemcnt lointain. 1...:1 route 
continentale coupCe. ellc oblige 11 
une longue traversec maritime. <lui 
constitue pour des hOrllmcs attaches a 
la tcrre une epreuve paniculiCrcrnent 
angoissante. ainsi qU'en ternoigne Ie 
recit de Felix Fabri. Mais cClleaven
lUre cst a la fois la plus erninente et 
la pIllS dangcreuse. la plus CXleriellre 
(elle oblige it tr:JVerser dcs terrcs non 
chretienncs) el celIe qui rcconduit a la 
plus profonde interiorite (puisqu· ellc 
mCI en conlact avec Ics lieux memes 
dc la vic ct de la Passion du Christ). 

Le pelcrinage dc Compostcllc, 
suscitc par un cnsemble legcndaire 
(I;t predication ibCriquc de rnpOtre 

Jacques et l;t decouvcne de son tOIl1-
beau), est la grande invention medie

vale. Son veritable essor sc situe ;tu 
XI' siccle. en rappon manifcste avec 

I'av;tncee de la Reconquist;t, c'cst
a-dire avec la frontiere ou sc joue la 
confrontation entre la chretienlc et Ie 
monde musulman. 

Quant a Rome, qui abrite les 
torn beaux des apotrcs Pierre CI 
Paul. sa position est plus ambiguc. 
Centre institutionnel. iI la mesure 
de I"acccntuation de la puissance 
pontificale, clle reste goographique
menl decentree (la curie est sensi
ble. au XIV' sieele. allx ;tvantages 
d'Avignon. dont la localisation plus 
centrale faeilile les communications 
avec I'ensemble de la chretiente). 
C'est Boniface V I I I  qui donne un 
elan nouveau au pelerinage romain 
en proclarnant lInc grande indulBellCC 

durant l'annec 1 300, c'est-il-dire en 
octroyant la plcine remission de leurs 
peches aux pelerins sc rendanl alors 
i\ Rome. De nombreux tcrnoignages 
onl laissC Ie souvenir de la foule qui 
ellvahil les rues el les eglises lors dll 
premier jubile rornain (Ia periodicite 
ell scra finalement fixee, a partir de 
1475. a vingt-cinq ans). Si elle ne 

sc soucie gucre de represcnter avec 
precision Ics edifices de Rome (sym
boliste ici parson etcndani frappe dcs 
lellres S.P.Q.R .. Scmllils POlmlllsqlle 
Romfllllls, ··Le Senat et Ie Peuple 
romains"), la miniature des CI"vn;
ques de Giovanni Serc.unbi suggcre 
bien [,affluence des pclerins. Elle les 
montre en marche et en plcine con
versation, signc d'un echange entre 
des fidcles venus de tOUlC." JXlns. L1 
chaine ininterrompue que fonnent les 
pelerins - ou. lorsqu 'ils disp:lraisscnt 
derriere les col lines. leurs batons. em
blcmes p:tr excellence qui suffiscnt a 

les designer - cxprillle av(.'C vivacite 
(.'Clle ··Iongue Illarchc·· qui est la nalUre 
mcme du pelerinage. 

Les pclerinages dc moindre 
attraction. locaux. regionaux ou a 
I ' echelle d'un royaulllc, Illeritent 

L'affluence des pelerins 
it Rome pour Ie jubile de 1300 

O'apres Giovanni Serearnbi (1348·1424). 
apolnicalre cIe Lucques deYenu nouvellisto. 
Chf"Olliqves 
Manuscril du d6but du XI/' siecle 
Lucques. Archives rIlllionales. folio 29 
Proje"bte e ... tr�"'lpare"" 

tout aulant I'auention. Leur hicrar
chic dcpend pour une large pan de 

[' importance des rcl iques qu' ils per
mCUent de ven�rcr : ainsi, c'est un 
nux iml>ortani de pelcrins qu'auire 

la lete de Jean-Bapi iSle, que la cathc
drale d'Amiens se naUc de passeder 
et que repr�sentellt les ins ignes de 
pelerinage vendus a ses partes. Ces 
rnodestcs objets d' elain, dOles d' une 
broche ou d '  anIlCo.Iu,\ IJoeIl1l1,::lIalit de 
les coudre sur Ie vclemenl, suggcrent 
que rexperience du pelerinage ne 
s'epuisc pas avec Ie retour chez soi : 
s'ils sonl. duranl le voyage, run des 
signes exhibCs de I'idenlitc pe1crine 
(avec la besace el Ie baton, ou la 
croix cousue des \'oyageurs de Terre 
sainte). ils font office. apres coup, de 
preu\"edu pelerinage accompli : ilsen 
perpClUent Ie souvenir et conservent 
un peu de 1:1 force protcctrice de I· ob
jet sacre qui l'a stlscite (a Arniens, 
l'insiglle etait mis en contact avec Ie 
reliqtlaire avant d'clre vendu). 

DCplaccrnent \'crs I'exterieur. Ics 
pclerinages sonl :\Il<;si un g:lge d· unilc 
interne : ils renforcent la cohesion 
des entitCs locales, en valorisant, par 
contmste avec les eSJXlces lraverses en 
chemin, la familiarite proh..'Clrice des 
cadres ordinaires de la vie sociale. lis 
font aussi eprouver I'unite de la chre
tienle, en inscriv.ml dans Ie corps du 
pelerin el d'lIls la merlloire de ceux 
qui obscrvent les signes de son voyage 
ou en ecoulenl Ie ..ccit. l'image de ce 
monde vaste, i\ la rois si divers et pour
lant un, que I'on nomme chretienlc. 



Pelerinage en Terre sainte 

Insignes du pelerin de la Terre sainte 
Les pelerins de la Terre sainte ont cinq insignes .' la croix rouge 
sur la longue vaste grise et Ie capuchon cousu a la /Unique 
monacale : si Ie pelerin n'est pas de I'ordre des Pa§Cheurs, 
Ie port de I'habit gris ne lui convient pas. Le second insigne 
est un bonnet noir et gris decore lui aussi de la croix rouge 
sur Ie Ironl. Le troisieme esl une longue barlJe sur un visage 
rendu grave et pale par les peines et les dangers, car lous les 
pelerins, meme parens, laissent pousser leur barbe et leurs 
cheveux jusqu'a leur retour. f. . .  J Le quatrieme est un sac sur 
les epaules contenant un peu de nourriture. avec un flacon, 
non pour I'agrement, mais suffisant a peine pour se sustenter, 
Le cinquieme insigne qui est utile en Terre sainte est un ane 
avec un anier sarrasin a la place du baton. 

La traversee en mer vars la Terre sainte 
Ouand notre embarcation eut pentitre I'eau sales et amere, 
nous commerlfAmes a chanter a haute et joyeuse vaix Ie chanl 
des pelerins que les voyageurs en direction du Sepu/cre du 
Seigneur aiment a en/onner. . "Nous naviguons au Nom du 
Seigneur doni nous desirons la Grace : que sa vertu nous 
aide e/ que Ie Sain/-Sepulcre nous protege ; Seigneur, prends 
pitie r Cependant, quelques-uns, considerant les amer/umes 
de la meret ses mille dangers, n'avaient pas dans Ie CCBur un 
chant mais une plainte. Ouelques-uns, tout devoues au Saint· 
Sepulcre, emus par Ie chant, se mirent a pleurer. 

F6lix Fabri. Un Emmces d6 frilre Felix Fabri. pelerin 00 Terre samte, en Arabie 
'100 Egyple (1480- '483). tome I, tJllOOCtion sous Ia direction deJean Meyers et 
Nicole Chareyron, MorUpellier Gercam·Universite Paul·Val4ry. 2000. 

Insigne du pelerinage a la cathedrale d'Amiens, 
deuxieme moitie du XIV" siecle 

Gel objet·souvenlr monlre Ie reliquaire de Ia 1�le de sainI Jean
Baptiste, qui 4111it pn\senle aux licUlles Ie jour de sa 1�le, depuis 
Ie haut jube de Ia calh6drale 
�taln, diamtltfe . 4.1 em 

Musee national du Moyen Age - Thefmes de Cluny, Pans 



-de/a de /a ch retiente 

L A vision conccntri
que de respacc. inscritc 

dans rexperience familicrc de ren

ccllulcmcnt villagcois ct paroissial ou 
dans I'avenlurc plUS cx.ccplionncllc du 
pclerinage. sc prolongc au-dela de Ia 
chretiente. dans lcs representations du 
monde Icrrcslre ct jusquc dans relics 
<ks spheres celestes. 

Aprts la conversion des pagan is
mcs cenlre-curopeclls ct sc::mdinavcs 
au tournanl des deux millCnaircs. 
I'cxtcrioritc a laquelle Ia chreticntc 

cst directemcnt oonfronlCc est celie du 

monde rnusulman,oontrc lequcl clle re
prcnd I'offensive :\ partirdu XI" siccic. 

dans la pCninsulc IbCriquc. en Italiedu 
Sud ct en Sidle. puis en Terre sainte. 

L'ap6trc JaC(llIcs. vencre a Compos
Iclle. cst Ie symbolc des aspects les 
plus violcnts de cene confrontation : 

c'est lui qui guide lcs troupes de 13 
Rcconquista ci invite ccux qui. commc 
lui. sont des "chcvaliers du Christ'·, a 
massacrcr les infidt:lcs. L' image dc 
Stllliiago MalOlllOIVS (tueur de Mau
res). rcpCc a la nlllin et ecrasant sous 
son cheval les corps decapites des 
$arrasins. est run des cmblt:mcs dc 
rcxpansion de la chretientc (d'ailleurs 
repris lors de la conquete du Nouvcau 
Mondc. les Indicns tenant alors Ic role 
des Illusulinans). 

Au-deli'!. du mondc is lamiquc. 
quc des echangcs commerciaux ct 
intellectucls penncttcnt dc connaitre 
panicllerncnt. s'ctendelll des contrtcs 
plus mystcrieuses encore. L'intcrCl 
pour la totalitc de respacc terrcstrc 
fait ncanJl10ins partic du savoir rL�U 
cn chretiente. "Les sages instruits 
dans les scicnces tant profanes que 
sxrtes 0111 pour habitude de peindre 
r orbe terrcstre sur des tableaux de 
bois ou du p.1l'Chemin pour montrer. 
a ceux qui desirent connaitrc cc qU'ils 
ignorcnt. les imagcs des choses. puis
qu'il leur est impossible de prtscnter 
Ics chases elles-memcs" : Hugues de 

Saint-Victor sugghe ainsi quc rOil 
dcvait Uliliscr dans Ics monastt:rcs de 

monumcntales III"ppaemlindi un bon 
sieclc deja avant cellc d·Ehston. rul1C 
des mres dont on ait garde la trncc. II 
s'agit de representations schCmatiques, 
rcprenant une disposition ditc "cn T·. 
Inscrit dans un ccrcle. Ie profil dc cClle 
ICllre. donI la barre vcrticalecorrespond 
a la M&literra.nec. pemlCt de distingucr 
les trois continents alors connus : 
rEuropc dans Ie quart infcricur gau
chc. r Afrique dans Ic quan infericur 
droit. I' Asic dans la moilie sUpCricure 
(I' image d'Ebslon rcpousse toutcfois 
Ie continent africain vcrs la droilc et Ie 
fail I:lrgernent dCbordcr vers Ie haUl). 
Un lei disposilif interdit a revidencc 

d'csquisscr lescontours desdifferentes 
regions. merne qU:l.Ild les fleuvcs el les 
ondulationsdcs chni"nes Illontagneuscs 
aident a les situer upproxirnativernent 
les unes par rnpport nux autrcs. Ul. n 'esl 
pas robjcctif d'unc Iclle image (qui. 

par ailleurs, nc presuppose pas neccs
sairernenl une terre plale. conception 
moins dilTusCe nu Moyen Age qU'on ne 
I'a dit et qui cede nCllcment, des Ie XIII' 
siocle, facc a la tht:se de la sphcricitc). 
Elle entend d' abord figurer un monde 
centre. donI Jerusalem cst rombilic. 

Elle muhiplie certcs les &lifices 
emblematiques des divers ]>Cuplcs 
connus. comme la Grande Muraille 

de Chine (ou sont retenus Gog ct 
Magog, les peuples terribles qui 
dcferleront sur la chreticnte a la fin 
des Temps). mais aussi Ics creatures 
Icgendaires qui habitenl Ics margcs 

de la terre : cynoccphalcs (3 tete de 

chien). Panolics alTubles d' oreillcs gi
gantcsqucs. Sciapodcs dotes d'un seul 
pied si cnonne qu'il lcur pennet de sc 

protegerdu soleil. hommcs sans tete au 
Vis.1ge sur Ie torsc, ou encore cyclopes, 
pygmees et gcants. Cet imaginaire des 
confins. en p..mie repris d'auleurs anli
ques comme PI ine, ne ccssera de hanter 
rOccidcnt. malgre Ics connaissanccs 
diffusecs par les voyageurs chretiens 
qui. au cours des XIII< et XIV' sieclcs. 
parcourcnt r Asie centrale et la Chine 
(notammenl dans I'espoir d'oblcnir 

Fac-similli du parchemin proY8fWlI du monastm 
d"Ebstor1. III nord de HanoYre. diIIMt .. . 3.5 m. 
vers 1230-1235 
�\rull all I'"I"IO.JSee de Hanovre en t943 
Londras, British LibnllY 
Projelable en Iransparent 

la conversion du Grand Khan). Lcs 
peuples legendaires trouvent meme 

place dans les illustrations des recits 
de voyagcs. lei celui de Marco Polo, 
qui pounant ne Ics dCcrivent nullenlCnt. 

Lcs confins sont Ics confins et l'Orient 
doh eire extreme. 

Enfin. la limite uhime du Il)ondc CSt 
occupCe par rQcCan : peripheriede la 

periphCrie, son immensite liquidemar
que rinconnu supreme et I'exteriorite 
radicale pour un monde fonde sur I"al
lachement a la tcrre. Muis si Ie Christ 
occupc Ie centre de celie image du 
monde (a Jerusalem). iI en cst aussi 
I'em-eloppe. lui dom la lete. Ics lT1.1ins 
el Ics picds reapp..1rnissclll aux �alre 
points cardinaux. Une tdle image mon
Ire que. malgrt r extrCllle diversilc de 
ses contn..�s. Ie rnonde retrouve SOil 
unite en Dieu. Lc monde est Un. cur 
il cst Ie corps du Christ. Lc montlc esl 
Dieu, ou du moins csl-il. pourceux qui 
en dCchilTrent savamment Icsenigmcs. 
i'image parfaitc de son Creatcur. 

Saint Jacques Matamaure, "chevalier du Chrisr 



Peuples iI§gendaires des confins du monde 

Minialura realisoo 11 Paris en 1411·1412, illuslranl La Livre des merveilles de Marco Polo, 
Paris, 8NF, manuSCri\ lra,.".ais 2610, folio 76v 



cerc/e de / Iannee 

L E calcndricr des 
fetes des saints. de la 

Vicrgc ct du Christ constilllc I'un des 
TereTes csscnticls de la vic socia Ie au 
Moyen Age. Donnan! au " ccrclc de 
]' anncc" un statuI liturgiquc. il cst 
aussi !'un des instruments Ill<ljeurs 
du controlc de la Icmpornlilc paT 
I"Eglisc. Autre representation du 
temps annucl. Ie cycle des IraV:lUX 
des mois appara!1 souvcnl dans Ie 
decor des cgliscs c\ des manuscrils. 
On aurai! lort ccpcndant J'y voir 
une veritable reconnaissance des 
aClivitcs profanes ou une glorifica
tion ellI [mvai! de 1:1 lerre. SilLies en 
position gcncralcrncllI subordOllncc 
ou marginalc. COlTlllle 11 Vczclay. 
ecs calcndricrs en images IlC pCUVCIl\ 

eIre analyses que dans Ie contexte de 
rreuvrc clltierc. 

Le portai] de Vczclay offre une 
version singulicre de Ia Penteco[e : 
au lieu que Ics "Iangucs de fcu" 
descendent du ciel. I' Esprit-Saint 
est figure par des rayons partant 
dcs mains du Christ. Surtout. alors 
qu'il  est remonte au ciel depuis 
I' Ascension, Ie Redcmpteur eSI iei 
presem emre Ics apotres, dominam 
rncmc lOute la halUeur du tympan, 
Cest que l a  PerHecote doit etre 
comprise comme mornem fondateur 
de I'Eglise, Animee de mouvements 
vifs, la moilie inferieurc du corps elu 
Christ exprimc sa presence active 
au sein de I'Eglise (dom Ics apOtres 
som les premiers membres). alors 
mcme que la frontalite impassible 
de son buste et de sa tete rnagnifie 
son eternelle majeste divine, Vision 
triomphale du Christ et de I' Eglise. 
Ie tympan insiste allssi sur la mission 
confiee aux apOtres de precher pour 
etendre I' Eglise a tOllS 1cs pellp1cs de 
1:1 terre CAlIcz ct enscigncz toutes Ics 
na[ions", Matllriell 28, 19) : ]a mul
titude des peuples � y compris ceux 
desconfins : cynocephalcs, Panoties, 
pygmees, geants, ctc, - est repre
sentee dans les compartirnents qui 

bordem la scene centrale, ou encore 
convergeant vers Ie centre du linteau, 
Voila bien une representation exem
plaire de ]'''univcrsalisme'' chretien 
el de la force expansive d' une Eglise 
missionnaire qui a pour vocation de 
rassembler la totalile des peuples 
dans l'unile du corps du Christ. 

C'cst en mpport avec ces Ihernali
'lues centra1cs qu' on peUI comprendre 
la presence des medaillons des mois, 
aceompagnes des signes du zodiaque. 
dans la VOUSSllre semi-circulaire qui 
encadre Ie tympan, Comme dans la 
plupart des calendriers medievaux, 

les trav:lux agricolcs sc conccntrel1l 
sur les activites de recolle CI mcneill 
I'accent sur Ics fruilsde la terre, dOI1l 
une part cst due aux clercs e\ nux 
seigncurs : fauchagc dcs pres (juin). 
moisson (juillct), ballage (aoiLl), 
stockage dll grain (seplcmbrc), ven
dangc (octobre), aballage du cochon 
(novcmbre), 

Notons que les cycles des mois, 
Ires variables, integrent en partie 
les differences climatiques entre 
les regions d'Europe : on observe 
ainsi. au baptistcre de Panne, une 
avance d'un mois par rapl>ort a la 
Bourgogne, Mais les sculptures de 
Benedello Antelami, au debut elu 
XIII" siecle, sont surtout remarqua
bles par Ie rendu des corps, tOUI en 
rondellr et eI'une parfaite simplicile, 
el par 1'evidence sereine que son art 
parviem a donner aux gestes du pay
san qui moissonne a 101 faueille olJ qui 
vendange avec son couteau, 

Quanl aux autres mois. ils ne 
reprcsement pas. en general. des ac
tivites agricoles a proprernent parler. 
Certains soulignent I' inactivite hiver
nale : janvier el decembre. aux deux 
eXlremites de la voussure de Veze
lay. mOl1lrent un homme coupant un 
pain et un aulre tenant une COllpe (dc 
vin ?), peut-ctre une allusion cucha
ristiquc, Lcs mois suivants exprimcnt 
Ie renouveau des forccs naturclles : la 
taille de la vigne, lorsquc la seve re-

Les mois et les signes 
du zodiaque entourant 
Ie Christ de la Pentecote 

Tympan du porlail central de Ia. basilique 
Sainre·Madeleine, V�zelay, vers 1 1 2(). 1 1 30 
Projetable en transparent 

commcncc a montcr, est un puissant 
symboJc dc regeneration. souvcnt 
mis en rapport avec la Resurrection 
du Christ. Avril montre un guelTier 
s'appuyant Sllr son bouclier, comllle 
melancoliqlle, alors que bien des 
calcndriers preferent un aristocrate 
chevauch:ml fierement. En mai, un 
homrne IlU tenant des fcuilles parail 
danser (peut-clre unc allusion au "roi 
de mai", designe dans Ics villages a 

I' issue d' un combat de coqs ou d' unc 
epreuve de tir it l'oiscau). 

Enfin, deux medaillons originaux 
indiquent a qucl point la reflex ion 
sur Ic Icmps est ici intellsifiee : ils 
montrent. en vis-a-vis, les personni
fieations de l'elC el de I' hivcr, tandis 

qu'un autre couple semble figurer Ie 
jour el la nuit. Belle maniere d'asso
cier les deux rythmes rnajeurs crees 
par Dieu : celui de lajournee el celui 
de I'annce, De ees cercles du temps 
(aUX(lucls font elrangelllent echo trois 
rigures - un chien, un acrobateet line 
sirene - dont les corps formem cha
cun un ccrcle, juste au-dessus de la 
ICle du Christ), Dieu eSI Ie crcateur et 
Ie centre, Le Christ n'est-il pas assi
mile par Ics theologiens a I' annee, et 
les douze mois aux apolres ? Le I>or
lail de Vtlclay 1Il0ntre qu' il incornbc 
i\ I'Eglise de rasscmbler la diversile 
dcs creatures (Ies peuplcs du monde) 
el de leurs activites (les l1lois) dans 
I '  Unite de Diell, Celie revcndication 
ccclesiale combine :tinsi un double 
aspect spatio-temporel : une logique 
universaliste d' eXlension :1 la IOtalite 
de I '  espace terrestre et une volonte 
dc controle de la IOtalile dll temps. 
sous I' eSpCce du "cercle de I' :tnnee", 
destine a se repCler immuablernent 
jusqu'au Jugement demie!'. 



les activites du mois de juin : la moisson 
Benedetto Antelami, Baptistere de Parme, vers 1200 

Septembre : les vendanges et Ie signe de la balance, 
Benedetto Antelami, Baptistere de Parme, vers 1200 



temps feu i l lete 

L E chriSlianisme est 
porteur d'une vision 

lincaire de I'histoire, se dcployant 
depuis In Crcation jusqu'1l. la fin 
des Temps, en passallt par la char
niere, historiqucmcnt dMable, de 
I ' lncnrnation du Chris\. Pourl;llli. 
In temporalitc rCpetitivc dcs cycles 
quotidicns ct surtout nllnucls pCse de 
tout son poids sur Ie devcnir humain, 
L'incessant retourdu "mcmc" fait fm
noncr la chronologie, II  en rCsulle une 
temporal ile fellil/erie. dans laquel1e 
passe, prescnt ct fulur, au licu de se 
separcr ncltemcnt sur In Imjcctoire de 
I'hiSloirc, se f01l1 echo, sc repetent ou 
sc mClcnt de mnnierc plus intriquee 
cncore, 

La projection du present dans Ie 
passe est un phcnomene recurrent. 
A Sainl-Pierre-de-Mozal, Ie IOm
beau vide du Christ (Iors de la visile 
des Saintes Femmes) prend l'al1ure 
d'une belle architecture romane, 
avec scs arcs en pJcin-dntre et son 
clocher, et Ie soldnt romain (sur la 
face de droile, ?l une eehelle bien 
differcntc) pone tout I'equipcment 
d'un guerrier feodal. Tandis que Ie 
temps fondaleur dc la vic du Christ 
(ou des sainls) eSI sans ccssc Ifintro
duil dans Ic prescnt par la celebration 
liturgique - ct mcme rCpCte par la 
dramaturgic qui en fait revivre les 
scenes les plus marquallIes -, ces 
cpisodes fondatcurs sont a leur tour 
invest is par Ie present. Passe et pre
scnt ne semblent faire '1u'un seul el 
mcme tcmps ; r nchronie I' emponc 
sur la chronologie, L'effet cst clair : 
si Ie sepulcre du Christ est unc eglise 
romane, c'esl qu'une eglisc romane 
est un edifice aussi sacrC que celui 
qui a abrile Ie corps du Sauveur, Lcs 
heux prescnts de I'Eglisc sont I'incar
nation de son passe fondatcur, ce qui 
renforce encorc leur sacmlite, 

Celie mise au present du PlaSSe 
eSI un aspect majeur des lectures 
medicvnles de la Biblc, Ainsi, I'his
toire du sacrifice d' Abel ct CaYn, doni 

Ie succCs CSI remarquable nOiamment 
dans I'  iconographic romane. devient 
une occasion de rappcler I'obligation 
de vcrser In dime, un soud constant 
du clerge depuis sa generalisation a 
I'epoque cnrolingiennc, C'est Ie cas 
dans leJeu (rAdalll, dramc lilllrgique 
versific, qui clait desline a ctre repre
sente a I'interieur ou sur Ie parvis de 
I'cglisc, Abel. qui "scnnonne" aussi 
bien que les clercs, qualifie son sa
crifice de "dime" (bien qu'une telle 
lerminologie so it cvidcmment ab
sente du leXIC biblique) : il explique 
avec precision qu'clle consiste a 

prelever la dixicmc pan de ses biens 
(Ie dixieme "de tOUl ce qui se renou
velie annuellemenl, tant les fruils de 
la lerre quc les poneesdcs animaux", 
dim plus lard rcvcque Jacques de 
Vilry), La "doctrine" exposee par 
Abel prelend en outre convaincrc 
les vilains que, quand bien mcme 
elle serait venice au clcrgc, c'est a 

Dieu que la dime est offerte, el que 
c'est de bon co:ur qu'jJ faut donner 
ses meilleurs fruits 11 un tel Seigncur, 
sans tricher comme Icnte de Ie faire 
CaYn, La dime ne doil pas ctre pc�ue 
cornme un paiement ou un imp8t : 
lantol elle apparait comme un don ge
nereux, lantot elle semble consister 11 
"rendre" a Dieu ce qui lui appartient 
de droit el que I' on ne saurait donc 
"retenir" indument ("Celui qui relient 
pour lui la dime s'cmparc de ce qui 
appartient 11 Dieu, ct s'iI vole la pari 
de Dieu, il scra puni dc ncufflcaux", 
dil Honorius Augustodunensis, theo
logien du debut du XII" sieclc), La 
menace eSI explicite : celui qui ne 
verse pas la dime eSI comme CaYn, 
Ie perfide fmITicide, et comrne lui, 
il scra damne, Abel est I'exemple a 
suivre : pour ctrc sauve, iI faut offrir 
la dime, expression concrete de la 
domination clcricale. 

Le present envahit Ie passe, afin 
que Ie passe legitime I'ordre present 
dc la societe, Mais Ie prcsent et Ie 
futur se rCpondclll aussi, Ainsi. Ie 

tmite qu'Aelred de Rievaux destine 
aux moniales invite chaque lectrice 
11 un puissant travail d'imagination, 
La voici transportee sur la scene du 
Jugement final. Le dernier jour se 
fail prescnt dans loutc sa fUfCur ; les 
yeux (interieurs) de la moniale voient 
la misere des damncs el la joie des 
elus, C'eSI plus qu'un speclacle : 
elle-mcme eSI devanl le tribunal, sus
pcndue dans I'  aUente de sa sentence, 
Mais c'est d'une maniere plus con
crele encore que Ie Jugement divin est 
anticipe, pour tous, du fait d'un pre
mier jugemclII rendu au moment de la 
mon, Comme Ie remarque Aelred, "Ia 
mort est vraiment [a frollliere" et Ie 
XJI< siecle marque une ctapc impor
tante dans I' acceptalion Iheologique 
du jugement de 1'5.mc, Des lars. tes 
deux jugements se repondent sans 
pour aut ant faire double emploi : 
celui de I'iime, individuel. annonce 
Ie Jugemcnt futur de tous les rcssus
cites, qui accomplit collectivcmcnt et 
confirmc dcfinitivemcnt Ie premier. 
Le prescnt et Ie futur se repondent, 
sans sc rcpeter tout ?l fait. 

Chapiteau de Saint-Pierre-de-Mozat, 
Puy-de-D6me, fin du XI" siecle 



Du passe au present : 

Abel et Ca'in, ou pour· 

quoi verser la dime 

Lo Jeu d'Adam. vers 1146-1174. 
traduction de ranglo·normand par 

J6fOm6 Baschet, d'aprb I'edltion de 
W. Noomen. Paris : Honor. Champion, 
1971. 

Le futur au present : 

assister au Jugement 

demier en imagination 

Aelr9d de RieYaux. abblil cisl0rcien 
(1110-1 167), La Vie de recluse, edit' 
par Charles O!Jmonl. Paris : Cerl, 1961. 

ABEL : 
Frere Cain, nous sommes deux germains, 
Et sommes fils du premier humain, 
Ce lut Adam ; notre mere eut nom Eve ; 
Pour servir Oieu ne soyons pas vilains. 

Soyons toujours soumis au Createur, 
Servons-Ie alin de conquerir son amour 
Que nos parents perdirent par lolie. 
Qu'il y ait entre nous bien 'erme amour. 

5ervons Oieu afin qu'il en ait plaisir ; 
Rendons-Iui son dO, sans rien en retenir. 
5i de bon cc:eur nous voulons lui obeir, 
Nous n'aurons pas peur de voir nos 

flmes perir. ] 

Oonnons-Iui sa dime et toute sa justice, 
Premices, dons, offrandes, sacrilice ; 
Si d'en retenir nous prend la convoitise, 
Nous serons perdus en enler sans 

secours. ( ... ] ] 

Qu·iti Cain regarde son !rere Abel, d'un air 

de moquerie, el lui dise : 

CAIN : 
Beau 'rere Abel, vous savez bien 

sermonner,] 
Et votre raison asseoir et demontrer. 
Qui voudrait votre doctrine ecouter, 
En peu de jours n'aurait guere a donner. 
Donner la dime en rien ne m'agree. 

De ton avoir, tu peux laire selon ta Ix>nte, 
Et du mien, je lerai selon rna volante ; 
Par mon melait, tu ne seras pas damne. 

ABEL : 
Qu'offriras-tu ? 

CAIN : 
Un peu de man bh�, 
Tel que Dieu me I'a donne. 

ABEL : 
Est-il du meilleur ? 

CAI N : 
Nenni, il lerait beau voir ! 
De celui-Ia, je lerai du pain ce soir. 

ABEL : 
Alors compte toutes les UHes 
Et de toutes donne la part dixieme, 
Et offre-Ia a Dieu lui-meme ; 
Offre-Ia lui de cc:eur entier, 
Et tu recevras un tres bon layer. 
Le feras-tu ? 

CAIN : 
Quelle furie ! 

Offrir la dime serait folie : 
De dix, il n'en resterait que neuf ! 
Ce conseil ne vaut pas un ceuf. 
Allons olfrir, chacun pour soi, 
Ce qu'il voudra. 

Remarque-Ie, la mort est vraiment la frontiere : commencement de la beatitu
de, lin des travaux et des vices. [ ... ] 11 repose dans la gloire, soyons-en sOrs, cerui 
que les anges ont assis!e lorsqu'il s'es! endormi ; les saints sont accourus preter 
main-forte a leur concitoyen, irs I'ont soutenu face a I'ennemi. 115 ont repousse les 
assaillants et refute les accusaleurs. Puis, laisanl cortege a I'ame sainte, ils I'ont 
menee jusque dans Ie sein d'Abraham, au lieu de la paix et du repos. { ... ] 

Imagine-toi maintenant la terreur [du jour de la Resurrection1 ou les puis
sances celestes seranl ebranlees, ou sous I'ardeur du feu les elements seront 
dissous. Les enters s'ouvriront. Tous les secrets seron! mis au jour. Le Juge 
viendra d'en haut, irrite, et sa fureur sera comme Ie feu, et son char comme 
un ouragan. [ ... ] Les anges arriveront et separeronl les mauvais du milieu des 
Justes : ceux-ci a draile, ceux-Ia a gauche. 

Represente-toi maintenant que tu es devant Ie !ribunal du Christ. Tu es la 
entre les deux graupes. Tu n'as pas encore ete dirigee vers I'un ou I'autre parti. 
Tourne les yeux et regarde celie miserable foule a gauche du juge. QueUe 
horreur. queUe puanteur ! QueUe epouvante, et quelle souffrance ! lis sont la, 
malheureux, claquant des dents, on vail leur franc nu qui pa1pite. 115 sont hor
rib1es a voir, Ie visage grima<;ant, accables de honte, remplis de confusion par 
leur repugnante nudite. [ . . .  ] 

Tourne-toi vers la droile maintenant, et regarde ceux parmi lesquels tu 
seras placee quant tu seras glorifiee. Quelle splendeur ! Quelle dignite ! Quelle 
ioie et queUe securite ! Les uns sont eteves a la dignite de juges. d'autres por
tent la couronne resplendissante du martyre ; if Y a les vierges avec des fleurs 
blanches, il y a ceux qui ant genereusement fait l'aum6ne, ceux qui ont brille 
par leur doctrine et leur science. Un seul lien de charlte les unit tous. Sur eux 
Ie visage de Jesus resplendit, non pas terrible, mais aimable, non pas amer ou 
effrayant, mais tres doux et plein de charme. 



' au-dela 

L ' I Clo BAS riC SC 
con�oil pas. au Moyen 

Age. sans rau-de!?. Tandis qu'ici· 
bas, la justice est souvcnt Ixlfouec ct 
101 verite indiscemablc. I'au-dclil. cst Ie 
lieu ou s'accomplit ['ordrc divin et oil 
sc revcle la vcrite dll mondc. II cst Ie 
point de perspective qui oblige a lire 
cha(lliC acle hurnain comllle pechC pas

sible de la d.1lnnation ou comllle vcrtu 
mcritam 1:1 beatitude celeste. II justific 
uhimcmcnt 1:1 position domin31ltc du 
clefgc. dOni 13 mission cst de lTlcncr 
les I1dclcs au sahlI. 

L'image du Jugclllcnl dcrnicr. 
qui prcnd son essor vcrs 1 1 00 ct plus 
encore a panirdu XIII" sieclc. rnonlrc 
de manicre insislalllc la dualitc qui eli
visc r:llI-deill. Les frcsqucs de GiollO 
formcnt Ie decor de 1:1 chapcJfc cons
tnlile par Enrico Scrovcgnj. ['hornrnc 
Ie plus fiche de Padollc. Fils de Ri
naldo Scrovcgni. I'un dcs usuriel"S que 
Dame dterit dans son Eufer. Enrico 
sail qU'il doit une pan de sa fonune 
?l des biens " mal acquis" et son testa
ment en prevoit la rest ittllion. Par lille 
:l11illlde representative des strategies 
des marc hands ct des usuricrs pour 
echapper a leur mauvaise reputation et 
faire leur s.1Iut. Enrico s' erron:e de se 
faufiler dans les rangs de la noblesse 
(il se qualifie de " noble chevalier'") et 
multiplie les u:uvrcs pieuscs qui lui 
:l11irent la bienvcillance du derge (Ie 
pape Benoit XI concede des indul
gences aux visiteurs de s.'l chapcllc). 
Fier de son genercux meccnat, Enrico 
peut se faire represelller au centre de 
Iii freS(lue, offranl a 1:1 Vierge sa 
chapetle, soulenuc par l'un des cha
noines a qui il en a confic la charge. 
Placc ?l la droile du Chri�t el associc 
au eonege des clus. Enrico manifeste 
(Iue ce don est une :lSsur.mce de s.1lut 
el qu' il pourm "jouir, comme recom
pense, de b grace cternelle" (:Iinsi 
l'exprime l' inscription de dCdicace 
de l'cglisc). Voici, l?l encore, 1:1 sen
tence du demier jour anticipec. inscrite 
dans Ie presenl de I'image et gagec par 

l'existcnce Tlli!Tlle du batiment all elte 
prcnd place. 

Charge ici d'un sens p.1.niculicr. Ie 
Jugcment dcmiere.<;1 d'aOOm I'cvcnc
ment cosmique qui marque la fin des 
Temps. Au milicu des ncufs chu:urs 
angcliques ct des apOtrcs qui jugent 
avec lui. Ie Christ domine I:. compo
sition el indique discreleTllelll de ses 
mains les sentences (Ia paume droile 
ouvenc pour rccevoir les clus. la main 
gaudle rctoumec en signe d' excl usion 
des pecheurs). La croix. in-'>lnnnent du 
sacrifice redelllpicur en vellU duqucl 
Ie Sauveur juge l'humanitc. soulignc 
I"axe median qui separc les clus et les 
damnes. Repanis en deux regislres 
(en haul les palriarchcs de rAncien 
Tcstamcnt menes par la Vierge : en 
bas, les saints mal1Yrs, les cvi!ques. et 
Ics fondateurs d'orurcs). Ie..." elus, .1pres 
leur resurrection. convergent vers Ie 
Christ. ce qui suggcre bien que l' es
sence de la beatitude cclesle consiSle a 
voir Dieu. a etre rCuni ?l lui. Quant aux 
pCcheurs, un fleuve de feu, signede la 
colcre divine. les rejel1c dans rcnfer. 
Oll Satan el dcs monstrcs les dcvorenl. 
GiollO diversifie considcrab1cment 
["image des supplices : des damnCs 
sont embroches, scies cn deux, gavCs. 
pcndus par diverscs p.1rtics du corps. 
au encore CmasculCs. Mais il llC dOllllC 
pas une imagc Slructurce du chatimenl 
des sepl peches eapit.lUx «(''Ollll1le Buf
falmacco. a Pisc. trell\e :ms plus tard). 
II fait porter I'acccnt sur Ics pCches de 

chair el sur lcs aspf.."CIS de I" avarice. 
notamrnenl l'usurc, a la(IUelle la figure 
de Judas penclu est associce, el la si
monic (un evcque bell it un fidelc cn 

echangc d'une bourse d'argenl). 
En depit de leur omniprCscllCc, il 

n' c:.t polS certain que lcs rcprescnt.ations 
de I'au-dcla aicllt toujours elc aussi er
fic:lccs que Ie souhaitaicnt les dercs. 
Lejcune chevalicr AuC'lSsin detounlC 
malicieusement lcur discours: il veul 
bien admeltrc quc les prCtfCS 'l�liqucs 
\'ont au paradis et les nobles jouisscul"S 
en cnfer : mais il ""oublic" (Iue Ie sort 

Le Jugement dernier 
peint par Giatto 

Chapelle Selinla·Marie de l'Arena. Padoue. 
Y91"5 1302-1304 

Projetable ero Ir.n,parenl 

d:ms I' au-dela inverse celui de I'ici-bas 
(1:1 joie allend ceux qui souffrcnt el les 
peines ceux qui vivcl1\ dans Ie plaisir). 
II pcut ainsi proclamer son desir de 
rcjoindrc en enfer son aimec Nicolettc 
-bravade dc son impclueuscjcuncssc, 
que la suite du rc.cit viendm rCparcr. 
Au-dela de leIs reloumelllents p.'lrodi
ques. de Tlombreux indices Illontrcnt 
que Ie." populations medievales n'ont 
p:1S succomb!! a une peur p.1nique de 
renfer. Non seulement la menace in
female rcste sou\,ent inefficacc. mais 
sunOlll cite est tOlljOUrs equilibrCe pm 
I"c»pCr:.mcc du par:.Kiis el p'lr 101 Ix>ssi
bilile de n.--courir aux moyens de salut 
orren» par I"Eglisc. 

Aucassin et Nicolette, fable chantee du XIII"s. 

Ou'ai-je a faire du paradis ? Je ne desire pas 
y entrer. mais je veux avoir Nicolette, ma tres 
douce amie que j'aime tanto Je vais vous dire 
les gens qui vont au paradis .- ce sont les vieux 
pretres, les vieux eclopes el les manchols qui, 
jour el nuit, sonl a genoux devant les aute/s 
et dans de vieilles cryptes. qui ont de vieilles 
capes elimees et de vieux hail/ons, qui sont nus, 
sans souliers et sans chausses, qui meurenl de 
(aim, do soi(, do froid et de maladie. Ceux-18 
vont au paradis ; je n'ai rien a faire avec eux. 
Mais c'esl en enfer que je veux aller, car Is vont 
lous les beaux clercs el les beaux chevaliers 
qui sont morts dans les lournois el les grandes 
guerres, les bons soldals et les nobles. Je veux 
aller avec eux. C'est IA que vont aussi les da
mes pour avair deux au trois amis en plus de 
leur mart ; c'est IA que vont ceux qui ant de I'or 
et de I'argent et de belles fourrures de vairel de 
petil-gris ;c'est la que vont les joueurs de harpe 
et les jOngleurs et tous les rois du monde. Moi, 
je veUK aller avec eux, pourvu que raie avec 
mol NiCOlette, ma Ires douce amie. 
Aucas.sIn fII Nicolette. k8durt 81 presente par Philippe 
Wake •. Paris : Gallimard. coIeeUon Folio, 1 999. 





diable, en nemi  supreme 

S AT AN est " Ie prin
ce de cc monde" (Jeal/. 

12, 31).  Par sa rebellion. celui qui 
clai! Ie premier des anges fait cntrcr 
Ie mal dans l"univcrs. En induisant 
Adam ct Eve au pecht, il corrompt 
]'humanitecrecc par Dieu c\ acquicn 
sur clle un veritable droit. Meme si Ie 
sacrifice du Christ rachelc en panic cc 

droiL Ie diablc conserve un pouvoir 
con�idcrablc. Par scs innombrables 

tcnlations ct trompcrics. il s'cfforcc 
d'lllciter res chreticns au vieeet on Ie 
di! volonticrs rcsponsable de tous les 
malhcurs qui les affeclen! : Icmpelcs 
ct destructions des rCcoltcs. maladies. 
naufragcs ct catastrophes . .  

A cote des innombrablcs n�cils 
des \cllIalions que Ie diablc infligc 
nux saims au aux fidclcs. In Icgcndc 
de Thcophilc orfre rune des scenes 
emblema!iques de la puissance de 
Satan, AUes!ce a Byzance des Ie 
VI< siecle, elle fait I 'objet d'une 
premiere traduction latine par Paul 
Diacre, vcrs 840. Elle se diffuse cn
sui!e amplement, y compris cn langue 
vernaculaire, par exemple avec les 
CWlfigas u'Alphunse X de Ca.stille 

et chez RutcbcuL vers 1260, Elle fait 
meme J'objet d'une mention dans la 
liturgic mariale et ses representations 
sc multiplien! dans I'enluminure etla 
sculpture de I' epoque gothique. Scion 
les versions initiales. Theophile cst 
un humble clerc d'Anatolie, auquel 
I' evcque retire injustemcl11 sa charge. 
De depit. it consulte un magicien 
qui invoque pour lui Ie diablc. II est 
alars retabli dans ses fonctions par 
I'evcquc ct commence a vivre dans 
Ie pech6. mais il se repent et implore 
la Vierge, qui Ie libCre de I'emprise 
du diabJe. 

Les sculptures de I' ancien ponail 
de Souillac constituent sans doute la 
premiere representation iconogra
phique complete de l"histoire de 
Theophile. En outre, ce qui est plus 
renurquable cncore. cllcs donnent 
a scs episodes centraux une conno-

talion nel1ement feodalc. qui sera 
reprise par les versions figuratives 
ct littemires postcricuTCs. 

Trois scenes sont montrees iei. 
Theophile se prcsentc devant un 
diable au corps dechame et au vi
sage monstrucux. vetu seulemelll 
d'un pagne : tous deux tiennent Ie 
paete souscrit par Th60phile, par 
lequcl il renie Dieu et promet de 
fairc ce que Ie di:lblc lui commandc. 

A droite. les deux protagonistes son! 
disposes de maniere tres sernblable, 
mais celie fois Thcophilc a place ses 
mains dans ccJles du diable, con for
memcnt au gcste de l' hormnage, par 
Icquel lc vassal dcvien! "I'holmne de 
son scigncur" , L'idee de I'holllll1age 
vassalique. evidernment abseme des 
versions du haul Moyen Age, appa
mit sans doute iei pour la premiere 
fois (chez Rutebeuf. Theophile dira 
explicilemcnt au diable : "Je vous 
fais hommllgc··). Enfin. l' issue 
miraculeusc de l'histoire couronne 
I'enscmble : Thcophilc. les mains 
en priere, est endormi devant une 
6glise. tandis quc la Vierge. soute
nue par un ange. sort des nuees el 
porte vcrs Th60phile Ie pacte qu' elle 
a armche au diable. 

On remarquera que Ie geste de la 
priere est Ie mcme quecelui de la sou
mission vassalique : � rage feodal. 
Ie chretien qui prie est face a Dieu 
ou a Marie, comme Ie vassal devant 
son seigneur. Et iei. c'est parce qu'il 
fail hommage a la Vierge et sc livre 
lout el1lier a elle. que I 'hotnmage fait 
au diable peut etre cfface e! Ie pacte 
anEmic. On voit comment Satan est 
devcnu une figure propre au lTlonde 
f6odal : il cst Ie seigneur recevant 
l"hommage de ses vassaux : iI est 
lIussi Ic destinataire d' un pacte ccril, 
qui devienl peu a peu la marque par 
excellence de son pouvoir sur l"hu
manite. Th60phile prefigure FausL 
mais :lussi el surtout il anticipe la 
notion de " pacte cxpr�s·· (c'est-a
dire volontairc) avec Ie diable, <Iue 

Le pacte de Theophile 
avec Ie diable 

Relief de I'ancien por1ail remon1!:! au revers (Ie III 
la�de de l'abba1iale Sainle-Marie-de-Sooillac, 

vers 1120-1135 
Proje1able en transparent 

Thomas d'Aquin formulera en toute 
rigueur el qui sera l'un des instru
ments de la persecution des sorciers 
CI des sorcicrcs. amorcce au XV< 
sieclc et deploycc a grande eehelle 
aux XVI' el XVII' siedes. 

Pourtanl. bien que la solennit6 
avec laquelle cst scellee la soumis
sion de Theophile semblc la rcndre 
definitive. elle ne r6siste pas a I'in
tervention de Marie. Dc fail. I'his
lOire de Theophile cst d'abord I'un 
des premiers et des plus eclatants 
miracles de la Vierge. Aussi. bien 
que la puissance de Satan se ren

force au fil des siecles. on ne peut 
revaluer corrcetement sans prendre 
en compte les forces celestes qui lui 
font piece. Lc diable apparail alors 
comme Ie faire-valoir des saints ct de 
la Vierge. qui finissent loujours par 
lTiompher de lui. II est I'advcrsaire 
necessaire : plus la menacc se fait 
pressante. plus clle incile a recourir 
aux intercesseurs et finalemenl 11 la 
protection de I"Eglise. ultime rcmpart 
COnlre I"Ennemi. 



/ 



s sacrements ,  portes d u  cie 

sacrcrncnls 
(bapli!l11c. confirma

tion. rnariagc. eucharistic. penitence. 
ordination. cXlrerllc-onclion. scion Ie 
scplcnaire fixe au XII'  sicdc) son! 
les instruments par excellence du 
salut. QuIre Ia penitence (:) laqucllc 
conduit la confession), Ie baplcmc 
el reucharistic onl une importance 
(Xlrticulicre. 

La regeneration baptismalc. <lui 
lave la souillure du Pecht origincl. cst 
un passage oblige : clle est la porte 
du pamdis. oll nul ne peut cnlrer s'il 
n'esl b:tptisc. Lc baptcmc cst :lUSS; 
Ie signc qui insliluc l' appartcnuncc 
a 13 societe chrcticnnc. Veritable 
naiss;mcc socia Ie. il cst Ie moment 
01'1 r i ndividu ferroil son nom CI 
dcviclll mcmbrc de ]a comlllunautc 
fratcnlc llc de 10US Ics fidclcs. Sans 
baplclTlc. il !l

'
Y a. en chrelicntC. IIi 

existence sociale ici-bas IIi salut 
dans i"au-deill.. La miniature du 
misscl cannclite mOl1\re bicn quc Ic 
rite convoque 1;1 puissance divinc. la 
rend prescnte. active. Ainsi. Ie Trone 
dc Grace (Dieu Ie Perc lenant Ie Fils 
crucifie. mais SoUlS la colombe de 
I'Esprit) se superpose a 1'6glisc ou 
clcrcs et 11I'its se font face. La croix 
du Fils s'al longe vcrs Ie bas pour 
toucher les fonts baplismaux : cc 
n'cst P.1S par sa force proprc que Ie 
prctrc accomplit Ie rite, mOl is ce sont 
ses gestes ct ses paroles ("Jn nomine 

pmris el filii el spirillls sancli ", sur 
Ie phylacterc) qui rendent la Trinit6 
prcscnte et font descendre jusque 
dan� les caux purificatrices 1;1 Grace 
par laquclle Ie baptise renait comme 
I1Is de Dieu. 

L'impol1l1llee de I' eucharistic se 
renforce considcrablemcnt au cours 
du Moycn Age, Dans les sicclcs qui 
suivcnt Ic condie de Latran IV (1215)  

- celui-ci fait obligation iI chllque 
chret ien de cOl1l1l111nier all l1loins une 
fois 1><lr an a P;iques et dc se confcsscr 
prelllablcmcm -. elle devicnt un "su
per s;lcrernent" . paree qu' elle pennet 

un cOnlact !'CpCtC avec Ie Christ et une 
accumulalion de 1l1crites en vue du 
sahli. C'est Iii Ie rcsultat d'un extra
ordinaire rcnvcrsc1l1ent doctrinal, En 

crret, che/; Augustin par exemple et 
encore durant Ie haut Moyen Age, la 
celcbration eucharistique est conr;uc 
comme un actc de meTlloire, confor
mcmel1\ aux paroles de Jesus, lors dc 
la Cenc. Lc pain et Ie vin nc sont alors 
quc les symboles elu corps ct du sang 
du Christ. Puis. au cours du XI' sic
de et ?t travers de vives polemiques, 
I' Eglise adopte une doctrine nouvelle, 
dile de ]a Pr6ence delle : I' eucharis
tic n'est plus un symbole (lui convo
que Ic Sau\'cur dans la memoire des 
participants : son coil's historique se 
fait l'eellemcnt prescnt dans I'hostie. 
Comme Ic dit abruptemcnt la bulle de 
Gregoire VII en 1059, "Ie pain ct Ie 
yin sont Ie "rai corps ct Ie vrai sang 
du Christ, ils sonl physi(IUemCI1I pris 
et vraimcnt manges par les fideles". 
l.:1 consCcr.:lt ion dc r host ic_ sou I ignee 
pllr Ie geste neuf de I' clcv:l{ion, opere 
une veritable mctamorphose : Illcme 
si leurs apparences subsistcnt. Ie 
pain et Ie yin cesscnt d'etTe substan
ticllelllent pain et yin pour devenir 
substantiellcmenl Ie coil's et Ie sang 
du Christ. C'cst ce qu'un terme forge 
au X II' siecle nomme la transsubs
t;lIItiation. 

Si I'cucharistie est "un miracle" 
(Hugues de Saint-Victor), rien dc 
mieu'x', pour Ie confinner, qu'un mi
rade pJus daircncorc. Ainsi. J'histoire 
du l'Oi d' AngletclTC Edouard Ie Con
fesseur (dans une version du milieu 
du XIW siecle) rapporte (11Ie, lors 
d'une messc ccl6br6c p.1r I'archevc
que Wulfstan, l'enfallt Jesus lui cst 
appan! en lieu ct place de J'hostie. Ce 
type de mimcle, attestc par d'autrcs 
recits depuis Ie Xli< siecle, cst une 
Ill;miere d'explieiter III doctrine de 
la I�,.esence. reell(!, L' im;lgc du Christ 
dans les mains du p,etre n' cst-die pas 

1;1 mcilleure preuve (Iue I'hostie consa
cree sc met:ull0ll'hosc (invisiblement) 

Le Christ apparait 
au roi Edouard lors de 
I'elevation de I'hostie 

Manuscrit de L 'HtsftNre du sainf roI Edouard, 
AngIeterre. Wr5 1255-1260 
Cambridge. Universtty Library. Ee. 3. 59. folio 2' 
Pro]e18b1e en tJ1ln,parent 

en corps du Seigneur et quc cclui-ci 
c.�t rendu rI!clleme/JI prescnt par Ics 
pal'Oles et les gestes du celebrant ? 

Et potlrtan!. rien - pas mi!TllC la 
halite sacralite de la TllCSSC - n'est 
?t I'abri de I'hllTllOur grin�ant dont 
tcmoignenl les bordures des mao 
nuscrits gothiqucs. Un singe-cvcque 
peut y mimcr avec eXaCtitude Ic 
gestc de i'6Ievation. mais Ia scule 
presence qu'exhibent scs mains cst 
celie d' unc tcte cgalel1lcnt simies(IUC 
(Ie chat tenant un balai. son acolyte, 
rclevc aussi du bestiairc di;lboliquc). 
La sacralitc mcdicvalc autorise sans 
mal de tcls dcfoulcmcnts parodiques : 
il� sc dcploient dans des lieux ct des 
momcnts spCcifiqucs (margcs illus
trees, camaval ct fetes des fous), sans 
remeUre en causc 101 puissance dc 101 

caste sllccrdotale. capable de rCpClcr 
quotidicnnement Ie miracle de la 
'�rbe"Cf! redle. 

Un smge-eveque parodiant reJevation de l'hostie 

Marge d'un psautier·tivre cl'heures enlum,", II Gand. 
vers 1320. Cembridge. Trinity College, B. t 1.22, lotio 4 



La divinite presente lors du bapteme 

MISSel carm&lile, AngIelefTe, Wlrs 1400, londres, British library 



Vierge 
et les sa ints 

chcf-d'reuvre 
d 'Enguerrand Quarton 

offre tine vision synthctiquc de I'or
dre du monde. leI 'Ill' on pouvai! sc Ie 
rcpresell1cr � In fin du Moycn Age. 
L'ki-bas. resume par deux villes. 
Rome ci Jerusalem. y cst &:rase P.1f 
I' au-del?!. SOLIS lerre. trois licux som 
dislingues : rcnfer : Ie purgatoire. 
dans Icqucl lcs ames tounncntecs par 
Ie feu ct les demons priem dans I'al
tcntc de In dclivrance (rune d'cllcs. 
celie d'tm pape. cst deja saisic pac un 
angel : enfin. les limbcs des cnfanls 
mons sans avoir �u Ie baplcme. En 
confomlilc avec la lhoologic. ceLlx-ci 
nc soulTrcnl auclIne peine corporcllc. 
mais SOn! cond:unnes a dcmcurcr dans 
celie prison soulcmtinc ct sonl figures 
les yeux fennes. pour souligncr leur 
impossible desir de voir Dietl. 

C'cst 13 COUf celeste qui o..."Cupc 
]'csscnticl du rulable. Lescohortcsdcs 
saints y bCneficicnt dc la recompense 
supreme et contemplent la divinitc. 
lis sont repartis en fonction de leur 
statut : patriarchcs de ['Ancien Tes
tamcnt. apOtres, martyrs, dignilaircs 
eccl6siastiques au premier mng des
qucls Augustin, fondateurs d'ordres 
avec Frnn�is et Dominique cn tete, 
vierges. souvcrnins et simples laYes, 
5.'lims Innoccnts enfin. 

Au centre. III Trinit6 ne l •• isse voir 
- comme Ie demande Ie contrat sous
erit par Ie peintre - "nulle diffcrence" 
du Pl!re au Fils, dont les visages se 
repondcnt comme en miroir. tandis 
que la colombe du Saint-Esprit tou
ehc egalement la bouchc de ['un et 
de I'autre. La Yicrgc c�t CUurOIlIll::-C 

par la Trinile, ce qui signiCic sa 
pleinc participalion a la royautc de 

Ratable p8InI par Enguenand Quarton en 1454. 
pour Ia chartreuse du Val-de,B6tI&dic1ioo 
Musee Pierre de Luxembourg. 
Vilieneuve·Uts-Avignon 
Projelable lin lransparent 

Dieu. Co-souveraine du royaume 
celeste, donI el1e a "cngendrc" Ic 
maitre, Maric Il'accede �iUl� duule 
pas au sl •• lut dc divinite. Mais la ma
nicrc par laqucllc maitrc Enguerrand 
I'  imcgrc au sein du groupe Irinitaire, 
en cream grnphiqucmcnt une sorte de 
"qualemitc", invite it pcnserquc Ma
rie etah devenue. 1'1 la fin du Moyen 
Age, aussi imponamc que la Trinit6 
ct se trouvait meme clroilemcnt as
sociec a elle. En tout cas. la Vicrge et 
la Trinite forment cnscmble Ie ceeur 
vibr'lI1t dtl systcme ecclesia!. au sc 
nouent les etrangcs liens de la pa
rentc divine en venu desquels Marie 
est ['cpouse de Ce[ui dOll! elle est 1'1 
1:. fois [a Fille et la Mere. La Vierge 
est aussi [a proleclriee supreme des 
hommes. oornrnc Ie suggl!rc son rnan
teau amp[ement dep[oye nu-dessus du 
Illullde, CI celie par qui Ie sncrifice du 
Rcdernpteur est rendu possible. C' est 
pour(IUoi, sur ['axe median qu'clle 
occupc, apparait aussi Ie Christ en 
croix, figure de petites dimensions, 
mais pivot esscntie[ de l'eeuvre, qui 

joint la tcrre el Ie ciel. 
Enfin. detail it peine visible mais 

capilaJ. le pinccau subtil d'Enguermnd 
a mclc :lUX nuages d'infimcs silhouet
tes d'anges emportant des ames vers 
Ie ciel. Tel esl Ie mouvemenl fonda
mental d'un rctable qui p.1l<li! de prime 
abord en!icrement stalique : e'est [XlUr 
produirc eelle libCrn!ion et celte as
cension des ames jusqu'au paradis que 
som mobilisCs I'intercession eI les me
rites des saints, Ie sacrifice rCdcmpteur 
du Christ e! la mCdiation protcclricc de 
Marie. figure rnoologiqucment pcnsec 
comme un cquivalent de ['Eglise. La 
Vierge-Eglise est done Ie ceem de 

]' £cc/esia trilllllplulIIs des cieux el 
piUS largemcm de ['ensemble du sys
terne ccclesial. dam [e relablc cell!brc 
la gloirc et la eapaeilc salvatri(:e. 



Sa/ut du monde et souveraine 
Tu as merite d'engendrer Ie Roi tres puissant 
Dont tu possedes maintenant Ie royaume 

En souveraine, comme Mere de ton Fils. 
Hymne maria) du Xt' siOCle dans Mane-Louise Theret. Le Triomphe de Ia V"l6rge-Eglise. Paris : CNRS Editions. 1984. 



pouvoir  des rel iq ues 

S I la presence des 
S;lints a la cour celeste 

leur pcmlct d' cxcrccr leur role d'intcf
ccsscurs. c' cst d' abort! par 1 .. presence 
tcrreslrc de leurs rcstes corporcls que 
leur pouvoir cst COl1voquc. Lc cuile 
des saints cst insepar.tble de celui de 
leurs rcliqtles. Et 5i Its corps de tous 
Ics dHunts sonl places au centre de 
l'habitat des vivants cl polariscnt 
rcspacc social. Ics restes de " ccs 
morts Irt:s spcciau"," que sonl les 
saints occupcn\ tine place bien plus 
centrale encore : nOll sculclllcnl lis 
sonl conserves dans les rcliquaircs, 
mais lcs nonncs rnCdi6valcs indiqucnl 
'Ill

' aucun autcl nc pellt eire consacrC 
s'il ne conlicnt une relique. 

Si l' exhumation des corps des mar
tyrs Gervais c\ l>t-olais par Ambroise 
de Milan. ct leur transfcn dans 5.1 ba
siliquccn 386, donne Ie cour d'envoi. 
l'importancc du culte des sainls el des 
reliqucs ne ccssc de eroilre au coors 
du haul Moyen Age, Dans les sanc
tuaircs episcopaux el tllonasti<lues de 
toul I'Occident. c'esl avant tOUI les 
rcliqucs que I' on vencre. dans I'cspoir 
qu '11 lravcrs clles le&'lint concede Ie mi
racle d'une guerison ou du moins offre 
&'1 prolecl ion. Lcs rei iqucs dcviennent. 
et pour longlemp�. Ics lresors Ics plus 
precieux (Iue I' on puis,'lC poss&lerel les 
mcillcurs instnllllents du contact avec 
les puissances celesles, Ces objels 
etranges, souvent lI01ites comme s'ils 
claient Ie saint vivant lui·mcme, de· 
viennent si csM:nticls au rayonnement 
dcs cgliscs que I' on c..'il pret a tout pour 
s'en procurer, Lcs 'lois de reliquc..'i. (ILLi 
se mulliplient alors. n'''ppamissent 
nullemenl comme dc..'i actcs de vanda
li5me. mais comme de picuscsentrcpri
scs justifiecs p..'lr les bcsoins du �int. 
mal lrailc dans s..1 demeure anterieure. 
A COIC de 'lois relentissanl�, comme 
celui du coq)S de $Iinl Marc. dcrobC 
a Alexandrie par les V�niliens en 827, 
bcaucoup d':mtrcs som plus lll00eSleS 
CI des Imfiquants monnaicnt parfois 
leurs interventions, 

Celie soif de rcliques entmine de 
nombreuses exhumations de corps 
dom I' identification cst douteusc, Ces 
reliques sant tamot authentifiecs p..1r 
I'Eglisc (comme pour sailll Jacques 
a CompostclJc), tantot dcnoncees 
comme de vulgaires escroqueries. 
ainsi celie que relate Raool Glabcr. au 
debut du XI" siccte, Initiatemenl. c'cst 
Ie corps entier qui cst vcnerC. mais Ie 
SlICCes dll culte des &1ints conduit au 
morcellement croissant des reliques, 
1 ... 1 tete du saint ou son bras sont dcs 
lllorceaux de choix, mais un infime 
fragment d'os rcste unc relique effi
cace. Que la sreur de s.'lim Thomas 
d'Aquin souhaite obtenir la main 
droite de son frere relcve done d'une 
pratique tOlIl a f:lit commune. qui ne 
cho(IUe pcr.;onnc (d'autant plus que 
Ics COUIUIllCS funeraircs impliquaient. 
pour tran5poner un corps. de Ie faire 
bouillir et de Ie diviscr). C' cst scule
ment p..1TCC que Ie corps du &1im - cc 
"tresor" - a (presque) &:happe a la cor
I1lption, scion un lopm' hagiographique 
assode a la ramellsc ooellr de saintele, 
<llIe la demande de '1l100d0ra prend un 
lour que notre scnsibilite juge macilbre 

(d'autant qu'elle assode la main a un 
symboJisme matrimonial incongru). 
L' aUiCur. lui. n'y voit que ractc n:l.Iurel 
d'une admirable devotion. 

Loin de pouvoir ctre anribuCc 1\ une 
religiosite "'populaire" plus ou moins 
primitive, la IXI;,sion pour Ics relique. .. 
cst panagee p:lr tous. y compris lcs 
clercs ct I'elite lai'que: &1il1l Louis cst 
Ie premier 11 sc dCscs¢rcr de la penc du 
Clou de 1:1 Crucifixion el "'Ies hommcs 
&'lgcs" rcdoutent. comme lui. quc celie 
disparitioll n ':lnire des catastrophcs sur 
Ie royaulTle de Fmm,'c, Plus que ccllcs 
des &1ints. cc sont les reliques du Christ 
et de &1 Passion qui suscilent une verita· 
bleobscssionchcJ. saim Louis. Mil par Ie 
dCsirde s'identifier:lll Christ soulTrant. 
il dCpensc des fonuocs pour achcter la 
(''Oluunne d' cpillCS et constmirc son mo
numental reliquaire. la Sainte·Chapelle. 
Dans la miniature qui illustre sa 'lie. la 
couronne d'cpille'. prcnd 1:1 fannc de 
l'illSignc royl.ll dont il cst ooilTe. Une fois 
encore. la lignc du temps sc replic sur 
elle-mcme : I' objet du P;l<;'..c fondaleur sc 

L'Onfond avcc une rCillitc prescnlc, cc qui 
legitime In royaute IClTCSlre en I'assimi· 
lant a 1:1 dignitc royale du Christ. 

Saint louis venerant ta eouronne d'epines et les reliques de la Croi)(, 
miniature du debut du XIV" siecle 

Guillaume de Saini-Pathos, Viti 81 mmJCIes de SaInI LOUIS, Paris. BNF, manuscnt flllr-.ais 
5716, foIio67 



La perte du vrai Clou 

Guillaume de Nangis. Vie de Ssin, Louis. 
traduit par Jacqll&s La Go" dans 
Saint Louis, Paris : Gammard, 1996, 

'etudianl 

La main de saint 

Thomas d'Aquin 

Guillaume de Tocco, YSloria Ssncb' 
Thome de Aquino (1323), tkli!ee par 
Claire 
Le Brun·Gouanvic, Toronto : Pontifical 
Institute of Medieval Sludies, 1996, 
traduction Jer6me Basche1. 

'Thomas d'Aquin, Ie Docleuf a�· 
lique. esl dIk8de en 1274 dans Ie 
mooastllfe 
cislefcien de Fossanova, en Cam· 
panie. 

Une invention 

de reliques 
frauduleuse 

Raoul Glaber (moine at chrOlliquaur 
bourguignon. av.985 - av.l050), 
His/aires, IV, Iraduiles et p!"esentees 
par Mathieu Arnou�, Turnhoul : Brepals, 
'996. 

L'annee suivanle [1232], il advinl dans cene meme eglise [Saini-Denis] que Ie 
Ires saini Clou, un de ceux doni notre seigneur lui crucitie, [ . . .  ] lomba du vase ou 
il elail garde pendanl qu'on Ie donnail a baiser aux pelerins el il fut perdu parmi la 
mullilude des gens qui Ie baisaient Ie liers jour des calendes de mars [28 Iev-rier]. 
[ . . .  ] Le saini roi Louis el sa noble mere, quand ils apprirenl la perte de ce Ires haul 
Iresor el ce qui elail advenu au sainI Clou sous leur regne, eurenl grande douleur 
el direnl qu'on ne pouvait pas leur apporter de nouvelle plus cruelie ni qui les fasse 
50uftrir plus cruellement. Le tres bon ellres noble roi Louis, a cause de la grande 
douleur qu'il eul, ne pul se conlenir mais il se mil a crier bien haul qu'il prefererail 
que la meilleure cile de son royaume lui detruile el peril. [ ... ] 11 fil commander el 
crier dans loul Paris, par les rues el les places, que si quelqu'un savail quelque 

chose sur la perte du saint Clou et si quelqu'un ravait trouve ou reeele, il devail Ie 
rendre aussilol el il aurail cenl livres de la bourse du roi. Que dire de plus ? Lan· 
goisse et la lristesse de la perte du saint Clou lut si grande en lous lieux qu'on peul 
a peine Ie raconler, Quand ceux de Paris entendirent Ie cri du roi el la nouvelle de 
la perte du sainI Clou, ils lurent tres tourmentes et beaucoup d'hommes, femmes, 
enlants, cleres, ecoliers" commencerent a braire et crier du lond du creur, en pleur-; 
et en larmes ; ils coururent dans les eglises pour appeler I'aide de Dieu dans un si 
grand peril. Ce n'est pas seulement Paris qui pleurait, mais taus ceux qui dans Ie 
royaume de France apprirent la perte du saint et precieux Clou pleuraienl. 8eau
coup d'hommes sages craignaienl qu'a cause de cene cruelle perte advenue au 
debut du regne il n'arrive de grands malheurs ou epidemies el que cela ne presa
geat la destruction - que Dieu I'en garde - de lout Ie corps du royaume de France. 

La quatorzieme annee qui suivit sa mort', Pierre du Mont-Saint-Jean, qui 
elail l'abbe de ce monaslere, fut prie par Dame Theodora, sceur de notre Doc
teur, de lui donner comme relique la main droite de son Irere. Ayanl consenti et 
promis de la lui donner, il se rendit au tombeau du saint. Des que la pierre de Ie 
sepulture lut soulevee a I'aide d'un instrument de ler et que Ie precieux tresor 
du corps sainI ful mis a u  jour, une odeur Ires douce se repandit [ . . .  J. Tous les 
moines se rassemblerent en ce lieu et lrouverenl son corps integre dans tous 
ses membres, a I'exception de I'extremile du nez, qui etait legeremenl enlamee 
par la longueur du temps. Labbe, qui pensait que la main droite d u  corps sacre 
serait corrompue et qu'il serait facile de I'enlever, se vit oblige de la couper. 
Bien que la stupefaction du miracle l'eOt rendu craintif, neanmoins, enhardi par 
sa devotion, iI pri! la main et la porta avec deference a la Dame, qui allendait 

robjet de ses desirs, Layanl re9ue devotemenl, en pleura nt, elle la fil conserver 
immedialement avec d'autres reliques qu'elle possedail [ . . .  J. 6 prodige admira· 
ble de la puissance divine et miracle elonnanl par sa rarele : la terre n'ose pas 
corrompre un corps qui lui a €lIe contie et a €lIe depose en elle sans corruption ! 

A celie epoque, il y avail un homme sorli du peuple [ ... J. En cachelle, il ouvrail 
les sepultures pour en relirer les as des resles de morts recemmenl inhumes 
puis, apres les avoir places dans diverses sorles de reliquaires, il les vendail a 
de Ires nombreuses personnes comme reliques de sainls, martyrs ou confes
seurs. Apres avoir perptHre d'innombrables fraudes dans les Gaules, il alia se 
refugier dans les Alpes [ . . .  j. Comme a son habilude, il recueillil dans la plus vile 
des sepullures les ossements d'un inconnu, les posa dans une chasse posee 

sur un brancard et pretendit avoir trouve par une revelation angelique les restes 
d'un saint martyr du nom de Just. [ ... J On y porIa les infirmes, on apporta des 
presents, on y organisa des veilles pour allendre les miracles imminents que, 
comme nous I'avons dit, les esprils matins peuvent partois realiser, pour meltre 
les hommes a I'epreuve quand ils ont peche. 11 en ful ainsi, clairemenl et sans 
aucun doule, en celie occasion. 11 semble bien en eHel que des guerisons de 
maux parlanl sur diverses parties du corps furenl operees en cet endroil et que 
des ex-volo en lous genres y lurenl suspendus. Et pourtant les eveques de 
Maurienne, d'Uzes ou de Grenoble, dans les dioceses desquels se produisaient 
ces profanations, ne jugerent pas necessaire d'enqueter sur Ie fait : bien plus, 
ils n'hesiterent pas a reunir de petits synodes qui ne visaienl qu'a extorquer au 
peuple un miserable profit et a favoriser cene tromperie. 



ier pour /es morts 

A U cours de leur 
vie. les chreticns dispo

scnt d'aidcs multiples dans Icur quctc 
du salu! : Ie recours aux sacremcnts. 
i"inlcrccssion de 13 Vierge CI des 
saints. la puissance des rcliqucs (ct 
des images). Mais I"intervention de 
\'Eglisc pcUl egatcmcm leur eire bC
ncliquc apres 13 mono Parall�lcl1lcllt 
au processus de prise en charge 
des corps defunts qui abouti! a 1a 
naissance du cimeliere pamissial. Ie 
secours appone aux ames des morts 
devienl pcu a pcu un aspect central 
du systeme ceclesia!. 

L.'l premiere aide que les vivants 
doivcrlt nux defulllS concernc 1c bon 
dcroulClllcnl des funemillcs. Les 
c\crcs y joucnt un role dCcisjf CI In 
liturgic fUl1eraire. cooiIi&! il. panir de 
rcpoquc carolingienne. mulliplie les 
oraisons qui sollicitent In clemence de 
DietL el prienl les anges de rccucillir 
rame du dCrunt pour la conduirc dans 
Ie lieu par:ldisiaque, gcnemlement as
similc au sein d' Abraham. 

C"est ce moment des runcrailles 
que Ie tombc:lu catalan des Ardcvol 
choisit, comme bien d' autres. de 
fixer dans la pierrc. Les gisants de 
dcux hommcs appartcnanl il CCIIC 
ramille aristocralique, mais dont 
les noms rcstent inconnus, sont al
longes c6te il cote, run en armurc 
et cOile de mailles, rautre en habit 
civil (bien que portanl lui aussi une 
cpce, retellue par une ceinture passce 
sur I'cpaule). Cellc image apaisce de 
In mort cst surmontee pa.r un relier 
consacre ii In ceremonie rUllcraire 
que preside un cvcque, accompagnc 
de nombreux officiants. Elle cst ma
nircstement efficacc car. plus haul 
encore, les ames des dCfunls sonl 
clevecs dans un linge par deux :lnges. 
L 'intervcntion clcricale cst presentee 
ici comme Ie gage de I'acces au salut 
et it est rcmarquable que les gisants, 
qui exprimelll une fiere revendication 
de I' appartenance a la noblesse, app.1-
missent en meme temps en position 

subordonnce par rapport au clergc et 
a sa fonction salvatricc. 

Une fois les funcrailles passCcs, 
"Ies ames des dcfunts peuvent etre 
liberecs de quatre manicrcs : Ics mcs
ses, les pricres des saints, les aumo· 
nes et les jeunes" (scion une f0I"111U
lalion sou vent reprise du Deere' de 
Gratien, Xllc siecle). Panni ccs quatrc 
types de "suffragcs", les messes ont 
nellement I'avantage. Aux Xlc_XIJ< 
siecles, rune des raisons du sueces 
des elablissemenls monastiques. 
notamment clunisiens, tient au fail 
qu'i!s constituent des COlmllunautes 
vouces a la priere pour les dCfunls, 
s'effol\ant d'obtenir Ie salul de leurs 
ames et de perpetuer leur renormnce 
dans la mcmoirc des vivants. 

Les necrologes aC(luicrcnl alors 
une grande importance : c'cst dans 
ces livres liturgiques quc I'on inserit 
les noms des membrcs dCfunts dc 
la communaute monastiquc Ct des 
bienfaiteurs la'lques qui, par leurs 
donations, ant mcrite d' etre mcntion
ncs durant les messes ct Ics offices 
qu'elle cclebre. I I  cst rare que ccs li
vres soient enlumines et Ie nccrologe 
de Priifening est exceptionnel. puis
qu' i[ associe, sur plusieurs pagcs. les 
[istes des noms des fondateurs et des 
moines defunts et rimage des messcs 
que Ie manuscrit lui-mente pennet de 
cclcbrer en leur faveur. L' importance 
que les clunisiens accordent aux suf
rrages pour res morts cst plus claire 
encore si I"on rappclle que la fele de 
tous [es derunts, Ie 2 novembre. est 
instituce vcrs 1030 par Odilon. abbe 
de Cluny, dans les ctablissements de
pendam de lui, avant de se gcnera[iser 
dans toute la chrelicnte. 

Alors qu'on se cOlllentaitjusque
[il d' cvoquer I 'cpreuve d'un feu puri
ficateur subie par [es ames. la mise en 
place d'une veritable topographic de 
I"au-dcli'l.. dans la secondc moilic du 
XI!< siccle, pemlet d'inserire Ie sort 
des ames ni toul a fail bonnes ni tout 
a fait mauvaises dans un lieu speci-

Le tombeau d'une famille 
de Catalogne : les Ardevol 

ChapeIe � palalS cIes marQ\.RS de Aoresta 

a TiIIfT8OII, seconoe ITlOitNi (iLl XIV" sIede 

Musee national d'art catalan, Barcelona 
Prolelable en Inm'parenl 

fique qu' un subslantif nouveau vient 
nommer : Ie purgatoire. Les ames y 
demeurcnt Ie temps nccessairc pour 
se purifier de [curs pechcs veniels et 
des peches capitaux confesscs mais 
pour [csquels la penitence n'a pas etc 
effectuCe. Lc relief que prend peu l 
peu ce nouveau lieu de ['au-dell se 
combine 11 une diffusion socia Ie plus 
ample des [lr.ltiques viS:Ult a aider les 
dUunts. Lcs testaments ternoigncnt 
ii partir du X[Vc sieclc d'une verita
ble "comptabilitc dc 1':lU-dclil'·. qui 
about it a une inflation du nombrc de 
messcs sol1icitecs par Ics fidc[es pour 
cux-mcmes et pour leurs proches, 
dans Ie but dc rCduirc Ie temps de 
souffrance dans Ie purgatoire. C'esl 
Ie cas du testament de Monet Auriol 
(qui fait voir aussi Ie reseau des so
lidarites familiales el I' importance 
que la sepulture auprcs des ancetrcs 
revet encore) : mais il est loin cepen
dant des records obsessionne[s de 
ceUe pictc accumulative, atteints par 
exemp[e par un seigneur du sud de 
la France dont les demieres volonles 
ne prevoient pas moins de cinquanle 
mille messes ! 



Necrologe provenant du monastElre de 

Prufening, BaviEHe, vers 1 1 77-1183 

Munich. Hauptstaalsarchiv, ObermunS!e(, manuscrit 1 

Un testament : des messes pour les ames 

des parents 

Et j'elis ma sepulture dans Ie cimeMre de 
Sainte-Cecile ou mon pere et nos ancetres ont 
ete entem§s f. . .]. Item je / (!gue pour mon ame 
un trentain f. . .]. Item je legue pour I'ame de mon 
pere vingt messes. Item je legue pour fame de 
ma mere vingt messes. Item je legue pour I'ame 
d'Alasacie ma SCBur dix messes. Item je legue 
pour I'ame de Mone ma SCBur dix messes. Item 
je legue pour I'ame de Bertrand Auriol mon oncle 
paternel dix messes. Item je legue pour I'ame 
de Jean Auriol mon Frere dix messes. Item pour 
I'iime de Raymond Bonafos ving/ messes. Item 
je legue pour les ames de mes enfants cinq 
messes. Item je legue pour rame de Raynaude 
ma femme quinze messes. Item je legue pour les 
ames du purgatoire deux eminees· de bIt§' 

Testament de Monel Auriol, Mazan, 30 septembre 1415 

dans Jacques ChiHoleau, La romplabi/ile de /'au-deltJ, Les 
hommes, Ie mort ella religioo dans Ia r8gion d'Avignon /I 

Ia �'n du Moyen Age (vetS 1320-vetS 1480), Rome : Ecole 
ffarw<aise de Rome, 1980. 

, mesure de capacite 



s "su erstit ions " 

EN depi! de I" puis
sante domination eXCf

cCc par rEglisc. res clcrcs cux-mc
mes sont souvcnt amencs a observer 
des pratiquc.,> ct des representations 
qu'ils condamllcnl comllle cOlllrairc 
1\ I:. foi chrcticllnc CI qu" ils qLlal ificlll 
de "superstitions", c' cst-a-dire scion 
I"clymologic de cc Icnnc. de sun';
I'l/llces du paganislIlc. Que eela soil 
cffcctivcmcnl Ie cas. C'CSI parrois 
plausible pour Ie h:ml Moycn Age. 
mais Iii n'cst pas Ie plus imponant. 

Qucllc que soit sn dimension 
polcmiquc c\ Ie prismc meprisan! a 
travers lcqucJ Ie clergc considcre res 
illcllrCs, lc tcmoignagc d' Agobard de 
Lyon sur res lempeSfarii. pcrsonnagcs 
repules capablcs d' attircr la grClc sur 
Ie" rccollCS afin que des navircs ae
ricns en cmportcnt au loin les fmits. 
cst significalif. lei comme dans bien 
d'autres cas, ce que les clercs nom
ment "superstitions" rCvele des pre
occup.1tions liees aux relations avec 
Ic.s forces de la nature, que Ie lllonde 
nlral a pour souci de rcguler, en se 
pJ'Otegc:Jnt de leurs effets neg3lifs et 
en capt ant la bienveillancc dl!S esprits 
cap.1bles d' assurer la fertilite et Ie re' 
nouvellement annuel des produits de 
la terre, Les esprits des morts som 
sou vent consideres cOl11me de tels 
mediateurs, susceptibles d'apl)Ql1er 
i\ Iii COmlllUnaute des vivants la fer
tilite et la fecondite dont elle a bc
soin. Et c'est pourquoi les masques. 
eux-l11cmes associes au monde des 
morts. tiennent une grande place 
dans Ie camaval et Ie charivari, Ce 
ritucl de bruit et de protestation. que 
I"enluminure du ROllla" de Fmll'e1 
pennet de sc represcnter, est realise 
lorsqu'un mariage parait lescr les re
Sics ct les interCts de la communautc, 
par exemple en cas de remariage d'lIn 
veLLf avec line jeune femme, 

La dcnoncimion de la magic - et 
principalement du lIl(lfefice, sort jete 
it une viClime- est une preoccupation 
constante des clercs, mais Ie Canon 

£piscOpi fixe. au X' siccle et pour 
longtemps, une posture prudente : 
certes. les ··sorcieres" rapportent 
qll'elles participent a des chevau
chees nocturnes cn compagnie de 
Diane Oll d' autres figures feminines. 
Mais cette croyancc n'cst qu'un fan
tasme que Ie diable glissc dans les 
reves de ces pauvres femmes. Les 
" sorcicres" sont donc des viClimes 
qu'il convienl d'aider 3 abandon
ncr des convictions nCfastes mais 
illusoires. ct non les membres d·une 
scctc se livrant 11 un verituble ritue! 
d'ador<ltion du diablc. Cest seule
mcnl au XIII' siecle que s'amorcera 
un rctoumement par lequel lcs clercs 
eux-mcmes. rornp.1nt avec la position 
du C,Ulon Episcopi, commencerolll a 
:Idmettrc la realit6 du vol nocturne el 

du sabbat. qu·ils tenaient auparavant 
pour un vain fantasme. Convaincue 
d'ctreen butte a la pc�cution d'une 
secte sutanique, ["Egtisc fera ainsi un 
P.1S vcrs la massive chasse au", sorcie
res des XVI' et XVI!< siecles. 

Officiant cOl11me predicateur et 
in<luisiteur dans la region des 00111-
bes. pres de Lyon. Ie dominicain 
Etienne de Bourbon decouvrc run 
des plus singuliers ritucls paysans 
qu' it nous soit donne de connailre, 
Selon la Icgende (IU·il recueillc, un 
16'rier est injusternenl tue par son 
maitrc. alors mcme (Iu·it venail de 
sauvcr un nouveau-ne des attaques 
d'un scrpent : il est ensuite enterrC 
avcc repentir. avant de devcllir objct 
de veneration sous Ie nom de Guine
fon (par assimilation avec un manyr 
du Ill" siccle), Son culte (dont on 
ne peut rcconstituer 1:1 logiquc qu'a 
condition de fairc abstraction des 
commcntaircs depreciatifs d' Etienne 
de Bourbon et de ses constanles 
references a [, intcrvention diaboli
que) consistc 3 CXI)Qscr les enfants 
f:libles ou maladcs pres de la lombc 
du chien. siluee dans les bois. Con
sidcres comme des c/ulIIgelills. 

creatures que Ie diable laissc apres 

s' ctrc cmpare des veritables enfants. 
ils SOllt e"'lX>sis seuls entre des cier
ges el des offrandes durant 10ute ulle 
nuit. puis immerges dans une rivicre 
glacec. Au terme de cc severe rite de 
selection, les enfants qui ont resiste 
sont rei11lcgres i't la COI11I11Unaute, sOre 
d· avoir obtenu. gr.1ce au sai11l levrier. 
la gucrison et la fin de la substitution 
diabolique. Horrific par la pratique de 
ces ··meres infanticidcs" , Ie domini
cain les e",hone i\ abandonner pareil1e 
superstition. procede il. la destruction 
de la lombc et inflige des peines mo
d6recs comme la confiscation des 
biens de certains adeptes du cultc. 
Pounant, l·enscmble coherenl du rite 
et du my the decouvens par Etienne 
de Bourbon ne remonte nul1emcnt 
II une rcligiositc immcmorialc. ct il 
cst probable qu' il se soil constitue au 
cours du X 11< siccle, confonnement 
aux bcsoins des communautes rurales 
alors en fonnation, 

Danses et masques du charivari, vers 1318 

EnIunvnu.e � Roman de Fauvel. Paris. BNF. 
manuscnt fratllV<lLS 146, 10lio 34 



Les tempesta,ii, 
''faiseurs de 

tempetes" 

Agobard (archeYtque (Ie Lyon mort en 
840). La lolls opinion du peupIe concer
nan/ Ia grol8 et Ie tOlln6rre. traduit pal 
Jean·Claude Schmitt <ianl 'Supers
t,tions". Jacques Le Goff et R� 
A� (diI'.). Histoire de Ia FflInce 
rebgieuse. lome I. Des origIne$ au XV,. 

sJkIe. Paris : La Seu •. col. L'LlniYers 
historique. 1988. 

Le vol des sorcieres : 
une illusion 

diabolique 

Canon Eplscop;. ment� pour 10 
pIl'lmlille lois dans les Causes synodales 
de I'abbe blinedic1in A6ginon de Plum 
jAilemagne). en 906. 

Tra(luit pal Jean-Claude Set-unitt. ibidem. 

Guinefort, 

Ie saint levrier 

Etienne de Boulbon (mort en 1261). 
Tlilit. des diverses mar..eres a prkher. 
tradu't par Jean·Claude Schmitt. La sainI 

/lvrier: Guine/ort. guensseur d'6nfanls 
cJopois Ie XII,. si6cls, Paris : Flammarion. 
collection Champs. 2004 (reedition). 

Nous en avons vu el enlendu un grand nombre, si abetis par leur folie, si 
alienes par leur sottise, qu'ils croienl et disenl qu'il y a une region, qu'ils ap
pellent Magonia, d'ou viennant des navires a travers les nuages ; ces navires 
rapportent dans ce pays les fruits que la gr�le fait tomber et perir, et les naules 
aeriens donnenl des cadeaux aux tempestarii en echange des fruits. 115 sonl 
tellement aveugles par leur lolie, en croyanl que cela peut se laire, que nous 
les avons vus dans une assemblee d'hommes produire qualre personnes, Irois 
hommes et une femme, en disanl qu'ils elaient lombes de ces navires ; les 
ayant retenus lies pendant quelques jours, I'assemblee des hommes les con
damna a la lapidation. Mais la verite I'emportanl, apres bien des raisonnemenls 
[que je leur opposaiJ, ceux qui les avaient captures lurent confondus comme 
des voleurs. 

Que les eveques el leurs pretres s'affairent aupres de lous les hommes pour 
deraciner I'art des sorts el de la magie inventee par Zabulon et s'its trouvent un 
homme ou une femme sectateur de ce crime, qu'ils I'expulsenl de leur paroisse 
en Ie couvrant de honte [ . . .  J. II ne faut pas passer ici sous silence que certaines 
femmes scelerates, supp6ts de Satan el trompees par des fanlasmes diaboli
ques, croient et prelendenl que la nuit, avec Diane, la deesse palenne, ou avec 
Herodiade el une louie d'autres femmes, elles chevauchent des animaux, par
courent de grandes distances pendanl le silence de la nuit profonde, obeissenl 
aux ordres de leur maitresse et sont appeh�es a son service lors de nuits bien 
determinees. Si seulemenl ces sorcieres pouvaient perir dans leur impiele, sans 
en entrainer beaucoup d'autres dans leur perte ! En effet, de nombreuses per
sonnes, induites en erreur, croyant que ces choses existenl vraiment, se sepa
rent de la vraie foi et tombenl dans I'erreur des paTens en imaginant qu'il puisse 
exister une divinile ou une deesse en dehors du seul Dieu. C'est pourquoi les 
priMres, dans les eglises qui leur onl ele conliees, doivenl precher avec insis
tance au peuple de Dieu pour qu'il sacha que loules ces choses sonl fausses el 
que ce n'esl pas I'esprit divin, mais I'esprit malin qui inlroduit de leIs fanlasmes 
dans I'imagination des fideles. 

Les paysans, enlendanl parler de la noble conduite du chien el dire com
menl il avail ete tue, quoique innocenl el pour une chose donI il dul altendre du 
bien, visiterent Ie lieu, honorerent Ie chien lei un martyr, Ie prierenl pour leurs 
infirmites el leurs besoins, el plusieurs y furenl viclimes des seductions el des 
illusions du diable qui, par ce moyen, poussail les hommes dans I'erreur. Mais 
surloul, les femmes qui avaient des enlants laibles et malades les portaient a 
ce lieu. Dans un bourg fortilie distant d'une lieue de cet endroil, elles allaienl 
chercher une vieille femme qui leur enseignait la maniere riluelle d'agir, de 
faire des offrandes aux demons, de les invoquer, et qui les conduisait en ce 
lieu. Quand elles y parvenaient, elles offraienl du set et d'autres choses ; elles 
pendaienl aux buissons alentour les langes de I'enfant ; elles planlaient u n  clou 
dans les arbres qui avaient pousse en ce lieu ; elles passaienl l'enlanl nu entre 
les troncs de deux arbres ; la mere qui etait d'un cote, lenait I'enfant et Ie jetail 
neuf fois a la vieille femme qui elai! de I'autre cote. En invoquanl les demons, 
elles adjuraient les faunes qui etaient dans la foret de Rimile de prendre cet 
enlanl malade et affaibli qui, disaient-elles, etait a eux, de Ie leur rendre gras et 
gros, sain et saul. 

Cela fail, ces meres infanlicides reprenaient leur enfant et Ie posarent nu au 
pied de I'arbre sur la paille d'un berceau, et avec Ie feu qu'elles avaient apporte 
la, elles allumaienl de part et d'autre de la tete deux chandelles mesurant un 
pouce, el elles les fixaienl dans Ie tronc au-dessus. Puis elles se retiraient jus· 
qu'a ce que les chandelles fussent consumees { . . .  J. 

Lorsque les meres retournaient a leur enfant et Ie retrouvaient vivanl, elles Ie 
portaient dans les eaux rapides d'une riviere proche, appelee la Chataronne, ou 
elles Ie plongeaient neul fois : s'il s'en sorlail el ne mourail pas sur-Ie-champ ou 
jusle apres, c'esl qu'il avail les visceres bien resistants. 



co urto ls le  

L ' IMAGE du creUT 
carnine symbole de 

I'amour, si familiCrc aujourd'hui, 
cst rune des grandcs inventions du 
Moyen Age. Ellc cst omnipresenlc 
dans In poisic des troubadours. d�s 
Ie XII' sicclc. puis dans les romans de 
Chretien de Troycs ou encore dans Ie 
Roman de la poirc (vcrs 1260). qui 
deerit comment deux arnanlS echan
gent leurs creUTS. en une sorte de 
greffe croisee. 

Sur une valve de miroir realisec 
vcrs 1300 - rune des premieres a rc
prendre cc motif - .  raman! tend son 
creur. Icnu dans scs mains voilccs, a 
la dame qui sc pcnche vcrs lui pour 
accepter Ie don. tout en Ie couronnanL 
Emblcmatiquc dc cc quc I'on appcllc 
['amour counois mais que Ie Moyen 
Age nommai! lafill 'lIlI/Ors -I'  amour 
fin. I'amour Ie plus pur -, In scene 
montre la valorisation de la dame 
aimee. de van! laquclle I'homme 
s'agenouille pour lui faire don de sa 
pcrsonne (Ie co:ur symbolisant l' etre 
tout entier), a la manit:re d'un vassal 
faisant hornrnage ?i son seigneur ou 
d'un fidele en pricrc devant la divi
nite. L' importance accordee au valet 
qui retient les chevaux ne rclcve pas 
d'un simple goCit de I'anecdote : clle 
atteste l' appartenance de I' amant ?i 
la chevaJcrie et Ie differencie so
cialement de son serviteur. Quant 
a I'etonnante mise en evidence du 
fouet, qui scrpcntejuste a raplomb 
de la tcte de raman\, e11e suggerc la 
necessite de discipliner I' impetuosite 
anirnale : aimer scion les codes de 
["amour fin, n'est-ce pas justement 
rclenir et dompter les clans bestiaux 
de la chair ? Dc fait. la jill'amors 
est d'abord un signc de distinction 
sociaJc : elle cst un art raffine qui 
entend marquer III superiorite de 
l"arislocratie et la differencier des 
domines. dont la connaissance de 
l"amour ne peut ctre que vulgllirc. 
Certes, l'amour fin n'exclul pas la 
consommalion sexuelle, mais celle-

ci ne peut etre alteinle qu'au lernle 
d'une serie d'epreuves : rnainlenir 
Ie desir inassouvj aussi longtcmps 
que possible permet d'cn accroitrc 
rintensile et de Ic sublimer cn cx
ploits chevaleresqucs accomplis au 
nom de l'aimec. 

D'une ccrtainc maniere. la 
fi"'(lmors reproduil les valeurs cle
rieales, en adoptant la hierarchic du 
spiritucl CI du charnel. Elle se veut 
unc sublimation du desir sexuel. 
une quete de I'amour Ie plus pur et 
Ie plus eloigne de I"  amour charnel 
consomme sans man iercs. On a pu 
montrcr que c'etail chez les Percs 
de I'Eglise. CI notammenl ehcz 
Augustin. que sc formail Ic licn 
cntrc l'amour ct Ic CQ!ur, ainsi que 
I':lssimilntion dc celui-ei a la part 
spirituellc dc la personne (autrement 
dit a son ame). On trouve chez les 
theologiens mCdievaux toutes les 
images, comme celles du don du 
creur a Dieu ou du CQ!ur transpcrce 
par les nechcs de l"amour divino qui 
sonl cnsuite reprises et adaptees par 
les poetes pour exprimer Ie lien entre 
les amants. Lorsquc Giono peint, a 
Padouc, la pcrsonnification de la 
Charite, il Ia representc elevant son 
cccur vers Dieu : l"homologie avec 
notre imagc CSI evidente et on peut 
en conclure que lafin 'omoni cst une 
transposition, dans l"ordre des rap
ports entre hommes CI femmes, de 
la charite. qui constituc Ie fondement 
de la societe chretienne, 5i Ie co:ur 
a pu devcnir l' cmbl�mc de l" amour 
courtois. il le doit au discours clerical 
qui cn avait fail Ie si�gc de l"amour 
spirituel de charite. 

La fill'omors decalquc Ie sacre 
chretien ct il n'y a pas loin du cuhede 
l'aimeca celui de Notre-Dame, Dans 
Ic La; de I 'omhre, Ie preux chevalier 
epris de sa dame mais en butte aux 
resistanccs qu'clle fonde sur Ie code 
de la "courtoisic", l' implore, non sans 
humour. de l"aimer par misericorde, 
cn un actc qui scmit compamble a un 

Un amant offre son emur 

ill sa Dame 

Valve de ITllroir en Noire. Paris. 

velS 1300.�lre . l 0 cm, 

Londres, Victoria and Abert Museum 
Projetable en transparent 

pClcrinageen Terrc sainte. 5i I'amour 
fin ex.prime les revendicalions de la 
noblesse, il s' inscrit dans la logique 
des valeurs de l'Eglise. Toutefois. la 
courtoisic subvenit en partie lescon
ceptions des clercs, en admellant une 
sexualite hors manage et, surtout, elle 
Ics detourne au profit de J'aristocmtie 
qui s'affirme elle-meme comme in
carnation des vaJeurs spirituclles, Les 

dominants la"ics et lesclercs manifes
lent ainsi leur rivalitcen mcme temps 
que Ie recours a un langllge commun 
qui est celui de r Eglise. 



Le Lai de /'ombre, Jean Aenart. 1200·1220 

- Sire, fit·elle, if n'est pas juste par Dieu I que j'aime ni vous ni un autre homme, I car j'ai mon seigneur, et 
prud'homme, I qui tres bien me serl el m'honore.1 

- Ha ! Dame, fit-il, a la bonne heure. I Par la fai, cela doit t}lre lie. I Mais si gentillesse et piti61 vous prenaienl 
de mai, et franchise, I au siecle vous feriez honneur I si vous me vouliez aimer. I A un voyage outremer' I en 
pourriez I'aumane comparer. 1 

- {. . .) Je vous tromperais bien I si je vous mettais sur fa voie I de mon amour, sans y avoir l Ie cceur. 
Ce serait vilenie. 1 C'est une grande courtoisie I d'echapper au blame, si on Ie paul. I 

- Si vous me laissiez mourir I sans �tre aime, ce serail faute, lsi ce beau visage si simple I etait homicide de 
moi. 1 Dame de beaute et demeure I de lout bien, par Dieu, gardez-vous en. I 

Jean Renarl. Le L.aj de rOt'l'llYe. adaptabOn &rl 'ra� rTl()(Ieme du Iext. versifi4 &rl ancien flllfWYCl�, 6dit6 par Felix leaJy. Paris Honore 
Champion. 1979 . 

• aJiusion au pelerinage en Terre sainte 



' l ies et ca mpagnes 

L E mondc dcsvillcs 
cst en panic un rnondc 

rleuf. II cst rcgi par des institutions 
nouvelles. dOni les Palais commu
n:lux construits a partirdu XIII" sieclc 
cxhibcnt Ie prestige croissant. Entre 
1287 ct 1355. $icnnc cst gouvcrncc 
par Ie Conscil des Neuf. une magis
trature collective dOni les mcmbrc!i 
apparticnncnl generalcmcnt nux 
f:unillcs de banquicrs c\ de grands 
rlUlrch:lIlds. CCSI pour 13 salle Otl 
sicgcllt les Neuf qU'Ambrogio lo
renzetti compose la v:lSle frcsquc du 
Bon Ct du Mauvais GOllvcrncmcnt. 
veritable lll:ln ifCSlc politiquc en 
image proclamant les valcurs sur les
qucllcs IcConscil pretend fonder son 
pouvoir. A la tyrannic qui provoquc 
gucrrcs CI destructions. s'opposc Ie 
gouvcmcment soucieux du bien pu
blic ct inspire par 13 sagcssc. capable 
de f:lire regner la paix. la justice et 13 

concorde socia Ie. 
A e6tede I'allegoriedu Bon GOll

vernement lui-mcme (lion reproduite 
iei et d011l la figure centrale cst ide11li
fiee par la devise "Commune de SicII
nc. Cite de In Viergc"). Lorenzetti en 
1TI0ntrc les enets bCnefiqucs. Ils .!.e 
rOllt sentir :lussi bien dallS 13 ville 
que dans la campagne sournise " son 
;tutorite. Ie cOllllldo (I' allegoric de la 
Seeurite. temlllt une potence d;lI1� la 
rnnin. n'est sans doute p:ts pour rien 
duns Ie bon ordre qui regnc dans I' une 
eomrne dallS ['autfe). Dans les rues 
ctroites ct les cehoppes que dorninC11I 
des maisons au des palais i\ ct:tges. 
:lUX arcades rcgulieres et pllrrois 
en surplornb. ehacun se livre avec 
sCrenitc ;l scs activites : des lllaltolls 
termincnt d'cdiricr une m;tison : 
un cordOllnier vend ses produits. :'I 

cllte d'un maitre qui dispense son 
enseignernent. tn�ldis qll'un pel! 
plus loin on achcte des ctorres et des 
aliments. Mais. dans celie rresquc 
cxccptionl1elle, ['attention aux re.lli
tes concretes et spCcifiques de la vic 
urb:line se combine a une intention 

programmatique qui propose une 
image ideale de 101 dtc et de son en
vironnement. Ainsi. la d;mse qui oc
cupe Ie centre dc la citc 3 line [>once 
incontestablement symbolique : elle 
exprime la joie et [,harmonic que Ie 
gouvernement des NellI" rait regner 
dans $ienne. Pellt-elre la chaine des 
danseuses passant sous ['arc rormc 
par deux d'entre elles eVO<Jue-t-clle 
aussi Ie renouveau des forces vitales 
de fertilile et de rccondite, ce qui 
inviterait a la mettre en relation avec 
Ie cortege nuptial qui s'avance vers 
la gauche (Ie choix de ce theme est 
du reste significalir. car ['union ma
trimoniale est un aspect rondamemal 
du lien social en gcneral). 

Si la ville est bien dclimitce par 
ses murailles. ses portes sont ouver
tes et les relations avec la campagne 
sont intenses. A [,intcrieurcomme a 
I'extcrieur. des nobles chevauchent, 
tenant parfois un rap:lce au poing et 
n 'hcsitant pas a chasser it travers 
champs. tandis que les [mutes tours 
<lui hcrissent $ienne indiquent les re
sidences urbaincs de I' arislocnnie. Si 
Lorenzetti synthctise volontairement 
tOUI Ie cycle agrJ.ire, des semailles 
it la moisson el au batt:tge, il insisle 
vigoureusement sur Ie trJ.nspon et les 
echanges entre ville et cmnpagne : un 
berger et ses moutons apparaissent it 

[, intcrieuf des remparts, landis que 
d'aulres paysans conduiselll leur 
belai1 :linsi qlle des fines charges 
de leurs recolles vel's la ville, Oll ils 
achclcnt divers produils artislm:lux. 
Les villes el leurs activites propres 
ne se dcveloppent pas comme des 
corps ctrangers au sY!>lcme rcodal : 
ces activitcs p:trticipent d'une mcme 
dynamique, dans hlquelle 1'essor 
des villes el celui des campagnes se 
slimulent mutuellement. 

On s'ctonnera <[ue I ' im:tge de 
$ienne ne fasse pas place aux Cdi
fices eccJcsiasliques, pourtlml omni
prcsenls dans loules les villcs mCdic
vales. C'est a peine si I'on apcr�oit, 

La ville et la campagne. 
sous Ie regime du 
Bon Gouvernement 

Fresques d'Ambrogio Lorenzetti. 1337·1339. 
2.96:0: 14 m (ensemble), 
Palais COfTVIlUnat de Sieme 
Projetable en lnlOaparenl 

en arriere-pl:tn � gauche, 101 silhouette 
de 101 cathedra Ie et son allernance 
caraclcristique de pierres blanches 
et noires. Ce serait cependant aller 
lrop vite que d' en conclure a l' emer
gence d'un monde la'ique, dcbarrassC 
de la {utelle de I'Eglise, En raison 
du lieu meme Oll elle prend place, [a 
fresque a pour objet non de donner 
une image complete de I' ordrc social. 
mais de representer spCcifiquement 
les principes qui rondent Ie pouvoir 
du conseil des Neuf et les object irs 
de paix sociale qu 'il pretend atteindre 
(sa premiere regie, inserite dans la 
rresque, est cependant une citation 
biblique : "Ailnet. la justice, vous 
qui gouvemez Ie monde", Sagesse, 

I .  I).  Surtout. on ne sallrait oublier 
que $ienne s' cst donne I>our patronne 
supreme la Vierge, � laquelle est at
tribuee la vicloire decisive de Mon
taperti conlre les Florentins. en 1 260, 
C' est cI[e qui figure sur le seeau de 101 
ville et c' est la Maesll/ (1:1 Majeste de 
Marie tmnant entre les saints), pcinte 
par Simone Martini. qui orne Ie mur 
principal de 101 grande salle du palais 
commun:ll. 





namique des fo rm es 

domination 
excrete par I'Egiisc nc 

converti! nullcmcnt la societe mc
dicvalc en line realite hOl11ogt:nc ct 
immobile. Outre sa grande divcrsitc. 
clle sc caractcrisc par line puissantc 
dynamiquc doni tcrnoigncnt les 
tr.:ltlsformations des modes de figu
ration. On Ie vOil ici. a partir de trois 
O!uvrcs scandinaves representant un 
mcmc Ih�mc. aussi simple que fon
damental ; 13 crucifixion. 

Erigcc vcrs 965 par Ie roi du 
Dancmark. Harald a la dent blcuc. 
13 pierre de Jelling cOlllmcmorc sa 
conversion au christianismc. Place a 

cole de I'cglisc qu'i] construit alors, 
cntrc dctlx tumulus funeraircs pa'iens. 
cc bloc de grani! de deux metres CI 
demi de hauteur porte une inscription 

en langue danoisc CI en alphabet runi
que (un choix significatif qui cxclm III 
langue ct J'aJphabcl Ialins, propres a 

la nouvelle foi du convcrti) : "Lc roi 
Harald a ordonne dc faire ce monu
mcnt 11 la memoire deGorm, son I>cre, 
ct dc Thyre, sa mcre, cc Harald qui a 
gagne pour lui lout Ie Dancmark ct 
la Norvcge et qui a rendu Ics Danois 
chreticns", La face principalc montre 
Ic sacrificc du Christ. mais la croix, 
absente, est en quelquc sorte rempla
cre par Ics entretacs qui s'cnroulent 
autour des bras du RCdcmpteur, Au 
nivcau de 1.1 taille, une boucle circu
lairc est commc tressCc avec d' autres 
cntrelacs, 5eulc ta tetc nimbee du 
Christ se soustrait a 1.1 profusion or
nemcnta[c des torsades et des enonnes 
nreuds qui I'entourent. L'imponancc 
des elltrclacs et 1.1 geomelrisalion des 
formes sont des traits caraclcrisliques 
de ran scandinave pai'en, que ron re
trouvc surdc multiples objclS : bijoux. 
annes, b:ueaux. chariots ou tralncaux, 
Un an de [a convcrsion doit etre une 
conversion dc ['an et C'CSI pourquoi [a 
pierre de Jclling introduit la figure du 
Christ dans Ics fonnes tmditionnellcs 
de I'an scandinavc (sur [a face voisine. 
un serpent s'cnroulc cn dc multiples 

enlrclacs autour de la "grandc bCtc" 
aux allures felines, creant ainsi un 
echo cntre celie sccne dc la mYlho
logic nordiquc ct Ie Christ cmcifie). 
II s'agit ainsi d'cxprimcr ['adhesion 
aux symboles chreliens 11 travcrs dcs 
fonnes immedialcment identifiables a 

la tradition autochtone : une tcltc con
tinuile entend donncr unc legitimite a 

la conversion. au momcnt mcmc ou 
s'opCre une rupture fondamcntale 
(puisque les parents dc Harald nc sont 
pas enterres dans dcs tumulus. mais 
dans I'eglise qu'il constmil), 

Au deblll du XI" sicclc, ccsse 
la mcnace que Ics royaumes scan
dinavcs (ou vikings) ont fait pcser 
durant un siecle et demL notamment 
sur I' Angletcrrc, Lc crucifix d'Aby, 
lypiquc de ran mnuUl, lcrnoigne de 

leur integmlion it la chretiente. On 
y observe une fonc geomelrisation, 
non celie fois par ['omnipresence des 
entre[acs, rna is parce <Iue [cs axes dc 
la croix soumettent Ic corps a unc 
raideuronhogonalc, L 'art roman prt
fCre rnontrer Ie 5auvcur triornphant, 
plutot quc soumis a I'humili:uion dc 
la mon : il cst ici couronneet sc tient 
bien droit. les picds poses cote a cote, 
[cs yeux ouverts ct la tete droilc, les 
bras tendus a I' horizontalc ct dcfiant 
la pesantcur du corps, 

L 'art gothique, au contmire, mon
Irc, commc a Roski[de. Ic Crucifie 
soumis aux consequcnccs dc son in
carnation ct de son sacrificc, Dcpuis 
Ie debut du XIII" siocle, [cs picds sont 
fixes run sur raulre avec un seul 
clou, ce qui conduit a une nexion de 
plus en plus marquee desjambcs, Le 

Christ est represente mon, les YCLIx 
fermes, la tcte tomballt sur Ie cote et 
les bras en diagonale, suggcmnt que 
Ie corps s' affaisse sous I' effet dc son 
propre poids. Enfin, alors que I' image 
romanc cvilc les details :In:uomi<lues, 
[es artistes gothiques tTavaillent a 

sou[igller Ics marqucs physiques des 
souffrances endurCCS (ici. les cOtcs 
saillantcs et Ie ventre creuse). 

Crucifixions scandinaves : 
des entrelacs vikings au 
gothique international 

-Pieml runique de Jelling, VSf'S 965. 
- Crucifix 1111 bfon.ze cIor6 de r6glise de 14bf, 
muse. national de Copenhague, 'o'Il1'S 1100, 
- SIIII" en bOis sculpte, ca.1h6d<a" de RoskIde, 
1420. 
CH trois Q!uvrH ont 6t6 r8i1,js6es au Danemark. 
Pro/elables en IransptJrenl 

La dynamique des formes revele 
une insislancc croissante sur I'huma
nite du Christ. 5a nalUre divine n'cst 
pas pour all1ant oubliee, car Ie relief 
donne aux souffrances de 1.1 Passion 
ne fait qu' exaltcr davantage 1.1 g[oire 
d'un Dieu qui se soumel a de tcltes 
humiliations pour rachcter ['huma
nile, L'lncarnalion eSI sans doute 
['un dcs ressorts de 1.1 dynamique 
ccclcsialc, qui imbriquc loujours plus 
etroilemcnt Ic di"in et rhllmain, [e 
spirituel el Ie I.:hamel. de lIl:lllii::Te a 

assumer les corps et Ie monde sen
sible, en les soumellant aux valeurs 
spirituel[es et cn Ics ordonnant vers 
la qucle du sallli. 

Les trois crucifixions rnontrent 
en oUlre ['unificlltion croissantc dc 
1.1 chrClicntc, 5i 1.1 pierre de Jclting 
tcmoigne d'lIn art singulier, proprc 
i't dcs marges nordiqucs [ongtcmps 
pa'icnnes et incluietantes, ['art ro
man est [e premier art europCcn, 
diffusant partoUl dcs objets et des 
edifices relcvanl des memes canons 
esthetiques, et ['an gOlhique, ma[gre 
des paniclliarilcs regionales, renforce 
encore ce caractcre IInificatellr, d:lns 
unc chrcticnte ordonncc par 1.1 cen
tralisation pontificale, 





ouvea ux rega rds sur  /a nature 

, 

E LU en 1 342. 
Clement VI fail de la 

demeure des papes en Avignon Ie 
plus imposanl palais d'Occidcnt 
CI con/foil Ie decor qui en orne les 
II1UI'S comme un aspect decisif de son 
prestige. C cst dans .!Ies appartcmcnts 
privcs. prcciselllcllI dans Ie sllldilllll 

ou il �c retire pour meditcr el consul
ter sa bibliolhcqllc personnel]c. 'Ill' il 
fait pcindrc des scenes de chasse CI 

de peche. gcncralcmcnl intcrprClCcs 
comllie la marque d'un art realistc 
associc i\ des valcurs profanes. voire 
aristocraliqucs. Les recherches re
centes invitent ccpendant a une toul 
autre lecture. 

Lc decor pcinL dll iI un atelier 
:luqucl Maltco Giovanetti n'apporte 
encore (Ill

' 
une :Iidc marginalc. enfer

lIle la piece dans une forct dcnSClllcnt 
plantec <lui se dcploic conlinurncnl 
sur taules les parois. Des sccnes de 
chasse y prennent place, sous ses 
deux foones prineipales : Ia chasse 
au chien, avec sa Illeute laneee i) 
la poursuite d'un cerf : la chasse � 
I' oiscau, represcntee par des homilies 
tenant des mpaces au poing (a la dif
ference de la premiere. qui p:lreourt 
les espaces boises. la seconde cst 
normalement pratiquce sans se dc
pl:lcer et en terrain decouvcrt). C' cst 
la COlllbinaison de ces deux fonnes de 
chasse qui constituc I'activitc carac
tcristique de la C];ISSC aristocrati<lue. 
<IUC I' Eglise condamne expresselllctlt 
(elle est cvidemtnenl interdite aux 
clercs cl. en 1 3 1 8  encore. on accuse 
l'archevC(IUe d'Aix-en-Provence de 
I'avoir pratiquec). On comprend done 
que ]'on ait pu s'ctonnerde rimpor
lance affichee de la chasse dans les 
apparternenls IXlmifieaux. 

JI convienl alors de lenir compte 
de la presence, tres visible et mcme 
en position mcdiane, du vivier rem
pH de poissons et des pCcheurs qui 
I"elllourelll. Outre que la peche peut 
ctre une Illclaphore de la conversion 
dcs flmes (lOut comme Ie cerf e!>t un 

animal chrislique). il faut surtout 
considerer que r eau cst un clemcn! 
chargc d'une forte valeur spirituelle 
ct que Ie poisson est unc nourrimre 
clcricale. associce au jdlne et :IU Cll
reme. La presence du vivier et de la 
peche contribue done � dcmcntir au 
i) dcfaire In connotation aristocratique 
de la chasse. 

Plus fondalllentalement encore. 
on repere un point commun emre la 
chasse ct la peche (ainsi qU'avcc la 
capture des oiseaux. represelllcs en 
grand nombre dans les frondaisons 
dcs arbrcs et auxqucls fonl echo les 
cages peintes. sous Benoit X I r. dans 
la ch;tlTlbrc a coucher voisille). Pc
trurque, qui vivait alors non loin de 
la cour pontificalc tout en dcnom;:unt 
nJdement ses travers. nous met sur 

la voie. Ses ccuvres. qui manifcstent 
un interet neuf pour la nature. ont 
souvent etc miscs en parallele avec 
les peinturcs de lu Chambre du Cerf. 
Pourtant. sa conception de la I1;lture 
cst totalemcnt opposec a celie de Clc
ment VI. que Pctrarquc surnOlmlle 
Nemrod, Ie tyran chasscu!" de l'An
cien Testament. O;IIlS Ie dialogue 
des Rem(!(Jes (1/1X del/x fOri/illes. Joie 
exprime exactement ce que montrcnt 
les peinturcs murales : Ie plaisir de 
chasscr Ie gibier, d' en fermer les pois
sons dans des bassins et les oiseaux 
dans des cages. Mais Raison. qui 
expose Ie point de vuc de Petrar
que, condamne sevcrement ce dcsir 
d' exercer son pouvoir sur la nature et 
invite i) laisser aux anirn;\Ux la libcrtc 
pour laquelle ils ont ctc crCcs. 

L'attitude denoncCc par Petrar
que est bien celie que revendique 
Clcment VI : la chasse, la pCche et 
les cages SOIlt autant de metaphores 
de la domination. en I'oceurrence 
du pouvoir supremc du pal>C. Dans 
I 'ccuvre de Clement V I .  savant 
theologien forme a I' Universitc de 
Paris. convergent une conception 
forte. quasi thcocratique, du I>ouvoir 
pontifical et llil interet marque pour 

La chasse et la peche 
representees dans les 
appartements du pape 

Peinturll!J murales de Ia Chambra du Gerl 
Palais des Papes d'Avignon. '19"' 1343-1344 
ProjeUIbie en !ran,parent 

la connaissance de la nature. dcja 
tres amplifiee par les thcologiens et 
les encyc10pCdistes du XIW s;cc1e. 
S'il cst utile de conna"itre la nature. 
c'est paree que. COTl1me dit Thomas 
d·Aquin. c1le cst Ie chcf-d'ccuvre 
de Oieu. et que I'on peut. a travers 
elle. s'clever a la comprehension 
dcs vcrites cternclles. Mais Ie savoir 
naturel appar;lit eg:dcl11ent lie au 
desir d'exercer unc domination sur 
In nature (ct sur la societe) : c'cst i) 
ec titre que la representation de la 

naturc et de sa maitrise sc conjoint 
a I'exahation de la supreTl1atic pon
tificale dans Ie dccor peint voulu par 
Clement VI. 

On pellt alors risquer une con
clusion plus genera Ie : Ie goOt pour 
I'observation de la nUlure el Ic nalU
ralisme artisti<llIC nc se dcveloppent 
pas contre I' Eglise. mais ;IU contrairc 
cornme reffet mcme de sa dynami
que propre. qui rcvalorise Ie monde 
cree par Oicu et porte une attention 
croissante aux rCalitCs scnsiblcs (per
�ues non pas de manierc totalcTl1ent 
autonomc. mais en association avec 
les valeurs spiritucllcs incarnces par 
I'Eglise). En tout cas. il est signifi
catif que rune des prcmieres mani
festations du naturalisme figuratif ait 
ctc produile :lu cU!ur mcme dc l' insti
tution ecclcsialc, dans Ie lieu Ie plus 
secret de la puissance pontificale. 



Petrarque denonce les insenses qui veulent soumettre la nature a leur pouvoir 

- Joie : Je me suis construit des bassins et j'en suis tout heureux. f. . .  } 
- Raison : 1/ ne suffit pas a ta gloutonnerie de parcourir la terre : illui faut remuer les eaux et faire du 
royaume des poissons une demeure ou les enfermer. f. .. } Tu as prive les poissons de leur liberia el de 
leur demeure naturelle ; la nature les a faits sains. et tu leur a appris a lomber malades. f. . . } 
- Joie ; J'ai mis des poissons dans mon vivier. 
- Raison ; Quand on te voit at/acher des oiseaux de haul vol pour les lenir en ton pouvoir, on ne 
s'tMonnera pas que tu commandes aux poissons, qui sont une gent plus indolente. Vous avez pouvoir 
sur tout et vous vou/ez toul voir a vos piedS, 6 mortels aussi avides que besogneux ! f. .. } 
- Joie ; J'ai mis lOutes sortes d'oiseaux dans ma voNere. 
- Raison : Voyant que tu mets aussi les oiseaux en cage, qui ont pour palrie I'immensite du ciel et la 
liberte des airs. je m'etonne moins que tu aies enferma des poissons dans des bassins. La gloutonnerie 
a invente la chasse, elle a invente la peche, elle a invente la fauconnerie ; mais croyez,vous qu'elle se 
satislerait d'attraper des creatures que la nature a laites fibres ? Non : if faut encore qu'elle les melte 
en cage. Ah ! comme if eut mieux valu restreindre vos convaitises et vaus contenter de mets qui se 
trouvenl aisemenl, pour laisser la foret au gibier, la mer aux poissons et I'air aux oiseaux. 
Ntrarql.lEl, Les rem8des aUK deuK fortunes : 1354,1366. traduction Christophe Carraud. Grenoble ; Jer6me Millon. 2002. 



ere et profane 

L E succes des llvres 
d' hcurcs � 13 fin du 

Moyen Age lient sans Joule au fait 
qu'ils som a la fois un instrument 
de devotion, pcrmcttanl aux la"ics 
de reciter les pricrcs prcvues pour 
chaquc hCLLTC canonialc de la jour
nce. CI line revendication de prestige 
pour les comrnanditaircs qui lcs font 
richcmcnt omer. 

Ces! un cnJumincuf exception
ncllerncnt invcntif qui decore. vcrs 
1430. ceilli de Marguerite d'Orieans. 
fille du due Louis d'Oricans (done pe
tite-rille du rai Charles V) Cl 6pollsc 
de Richard d'Etampcs. un fils du due 
de Brclagnc (d'ou les [ctlres R et M. 
notiCes dans les lcltrincs. el la tcnlurc 
aux arules de France cl de Brctagnc. 
derriere la princessc en pricre). 

L'irnagc qui rcprescntc Margue
rite montrc non sculcmcnt !' usage 
prmiquc du manllscril, l11ais allssi 
reffel vise a Iravers lui ; la priere 
inscrile sur Ie livre csl adrcssec a la 
Vierge. daTIl Ie mallleau touche son 
Ilurin. landis que la devQ!e echange 
un regard avec I"enfalll Jesus. Ainsi. 
la meditation dont Ie livreet scs ima
ges SOI1l Ie support pretend faire en
trer spirituellement dans la presence 
des figures celestes. 

Sur les deux pagcs oll\'ertes iei. 
les miniatures principales corres
pondent aux prieres des Heures de 
la Trinite ; Ie baplcme du Christ (avec 
la colombe de I'Esprit) et la Trinite 
en gloire (avec Ie Pere et lc Fils. cote 
a cote. mais dirferencies par rage. 
tandis que la colombe relic leurs 
bouches. comme cheL Enguerrand 
Quartan). 

C' eSI surtout dans Ie decor des 
marges que se revele Ie genic de 
I"enlumineur. A gauche. des paysans 
moissonnenl les bles qU'ils lienl en 
gerbes ct. plus bas. des femmes re
col tent des fruits d;ms des paniers 
ou des tissus. La marge de droite te
moigne d'une remarquable attention 
a la diversite des eSpCces ani males. 

oiseaux de riviere surtout. rnais aussi 
papillons et libcllules (qui s'etalenl 
dans Ie plan de la page. sans souci 
des proportions. par cOl1lraste avec 
la scene du baptcme. au s' esquisse 
un effet de profondeur). En bas. dans 
un I ieu que r abond;mce des al"bres 
designe comme roret (s'agissant d'un 
cspace exterieur. il cst rcprescntc sans 
delimitation. alors que les terrcs culti
vees. considerees comllle intericures. 
sonl cenlees par une discrete clOlure 
Iressee). se deroule Ie grand riluel 
aristocratique : la chasse au chien. 
avec la meute. Ie l"ab;l\Ieur a pied 
sOl1l1anl du cor el Ics nobles chevau
chant a la poursuile d'un eerf. 

Lcs marges sont donc Ie lieu au 
se deploient des activiles propres 
aux la"ics. sans rapport avec les pri�
res du livre d'heures el en contraste 
nagrant ;tvee la sacralite des figures 
qui occupcnt les miniatures princi
pales. On ne s'en etonnera pas. car. 
dcpuis Ie XIII" siccle. lcs bordurcs dcs 
rnanuserits laissent Ie champ libre a 
une imagination debridcc. parodique 
voire scabrcuse. 

Mais la particularite tient ici au 
rait que nos deux pages constituent 
une veritable representation de I'or
dre social. traversCe par une double 
(au triple) hierarchic. En premier 
lieu. landis que les activites la"iques 
occupent les margcs. les choses 
divines s'approprient les emplace
ments cent raux. plus valorises. et 
constituent les images que ron peut 
dire prineipales (comrne I'indique 
I"cchelle des pcrsonnages). Certes. 
les clercs n'y apparaissem pas, mais 
Ie baptcme du Christ cst Ie referent 
de run des sacrements dispenses 
par l"Eglise, landis (Iue la liare qui 
coiffe 101 tete du Pcre divin glorifie Ie 
pouvoir pomifical et rappelle que les 
clcrcs sam iei-bas Ics represcntams 
de Dicu. C'esl donc line repartition 
coherente qui place au cemre Ie divin 
el Ie spirituel. incamcs par Ie clerge, 
et dans Ics Illarges Ic monde profane 

Un livre d'hewes : bapteme 
du Christ et lnnite au centre, 
activites la""iques dans les marges 

Heures de Marguerite d'Orleans. 
Manuscril enlumiJ'lll enl,e 1426 e1 1438 6. Ren· 

IlEtS pa' Ie "mailre des Heures de 

Marguenle d"O�ans', 
Paris, BNF, manuscri1 laun 11568, IoIios 161v 
� '" 
ProjeUlble en Iran,patent 

des I:"(cs. Les quclques lignes de 
texte qui courent cntre les images 
semblcnt relier ces deux univcrs : 
" Esprit-Sainl Dieu. aie pilie de 
nous . . .  Saintc Trinitc. Dicu unique. 
aie pitie dc nous". Celie prierc cst 
cnoncee depuis Ie monde social dcs 
marges (ou Margueritc apparait plu
sicurs rois). un monde social cclcbre 
par l" enlumincur. assumc de manicre 
remarquable CI qui pourtant proclamc 
sa soumission a la puissancc divine. 

La seconde hicrarchie oppose 
l" aristocratic el Ics 11IbomIQIY!S. l i ne 
s· agit pas d'unc simple juxtaposition 
entre unc page consacrec il. 101 chasse 
et une autre vouCe aux travaux agri
coles. Carce qui cxprimc Ie micux la 
domination sociale. c'est la presence, 
a gauche. d'un noble a cheval. rapace 
au poing. qui pietine les epis ct in
teITOmpt Ie labcur du moissonncur. 
C'est plus vrai encorc du noble qui 
elreint de force unc paysannc ; cetle 
rapide conquctc pcul clre assilllilec a 

la chasse figuree cn vis-a-vis. cc qui 
rappellc que la domination hommel 
femme - la IroisiCIllC hierarchic qui 
joue discrctement ici - tout a la fois 
cxprime et redouble Ie rnppon entre 
les seigneurs ct Icurs depcndunts. 

Ce manuscrit. realise pour une 
dame de sang royal. donne donc une 
place e)(ccptionnelle nux preoccupa
tions et aux valeurs arislocrat iques. 
mais dans Ie respect d'unc double 
hierarchic ; si les nobles exhibcnt 
leur domination sur Ie tcrritoire Ct Sllr 
res producteurs. les activites I;'(ques 
cMent Ie pas dev'lIlt la ccntrulite des 
choscs sacrCcs. 



Marguerite d'Orleans devant son livre Quvert, 
priant la Vierge a l'Enfant 
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II raul cesser de place. l'Eglise an ma'll" de I'ana/yse de Ia cMlis.alion 1Aoda1e. sous 
p-'Ie.te qu'etle .eli!vef8it d'Ufl chapitre • ... Hgion· n'ayanl qoo des rappofls aoxessoi.os 
8118C les stNCIu.os sociales. A partir d'une pr�sentation c.i1iqoo des apporls de ('Ecole 
des Annales II; I'histoi.e de ta ch-'lient� �ala. J�f6me Saschet re<t>sc.rt dans Una 
(elation dialec1ique doc1rioo ctmltienna. msutution eco:;teslale. h06ran:::hia et p<a!iqoos 
sociales. ClefCS et taics. Am<'! al COfps. jci·bas et au.oela. s.ac.� al prolana. e!c .• c'ast II 
pani' de cas bin6mes (et de Hlurs reprM.emations) qoo I'his!orien repense Is chr<\liente 
m&di�ale en term<'! de dynamique. AlJ final, ce numero eSI UOO ifMtalion II renoweIer 
en profondeur la mani4lre de comprendre - el d'anseignar - rEgtise al Ia soci&1e au 
Moyen Age. 
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