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CHAPITRE I

Franço is  de  Sa les  préd ica teur  e t  son  temps.

l )  Préd ica teurs  ca tho l iques  du  XVIe  s ièc le  I  A /  L 'é loquence re l ig ieuse

t rad i t ionne l le .  B /  Les  préd ica teurs  "popu la i res" .  c /  L rêLoquence re l i -
g ieuse de  la  L igue.  D/  Les  recue i ls  de  sermons .  E /  Ar tes  p raed icand i ,

a r tes  conc ionand i .  F /  Les  préd ica teurs  évangé l is tes  ;  le  g roupe de  Meaux
eÈ la  t rad i t ion  érasmienne.  2 )  ta  p réd ica t ion  pro tes tan te  :  Ca lv in  e t
ses  l iens  avec  Lu ther  a ins i  que que lques  au t res  préd ica teurs .  3 )  La  ré -
fo rme i ta l ienpe e t  ses  su i tes  z  A /  Les  Evangé l is tes  i ta l iens  .  B /  Autour
du conc i l -e  de  Tren te  (Lou is  de  Grenade,  char les  Bor romée,  possev in . . .  )  ;
t ine  ré fé rence ob l - iga to i re  :  F ranço is  d tAss ise .  ù  ta  sorbonne.



4îî'

FRANCOIS DE SALES PREDICATEUR ET SON TEMPS

r1  ex i s te  une  époque ,  une  décenn ie  au tou r  de  1610 ,  à  peu  p rès  de

1606  à  1616 ,  où  l o i n  de  marque r  "1  
t au tomne  de  l a  Rena i ssance , , ,  se lon  1 ,ex -

p ress ion  consac rée ,  ou  t ' l  t aube  de  1  t âge  c lass ique t t ,  co r l t r ne  on  l e  d i t  souven t ,

l e s  o e u v r e s  l i t t é r a i r e s  e t  l e s  r é a l i s a t i o n s  h u m a i n e s  s e  m u l È i p r i e n t ,  t o u t e s

s ignées  des  mêmes  ca rac tè res ,  e t  qu i  l eu r  son t  p rop res  :  en  pa rË i cu l i e r ,  ce

n res t  pas  l e  passé r  guê  cependan t  e l l es  ne  songen t  po in t  à  ren ie r ,  ou

l  t aven i r ,  
QU€  pou r tan t  e l l es  veu lenË  b ien  cons t ru i re ,  gu i  l es  p réoccupen t

su r tou t ,  ma is  d rabo rd  une  façon  de  v i v re  auss i  pa r fa i t emenÈ que  poss ib le

l r i n s t a n t  p r é s e n t .  o n  p e n s e  à  l a  f a m e u s e  " s p i r i t u a l i t é  d e  N a z a r e t h , , ( t )

que  tou te  1 ' oeuv re  de  1  révêque  exa l t e .

c fes t  p réc isément  enÈre  ces  da tes  que se  f i xe  pour  Èou jours  ce  qu i

sera  la  g rande syn thèse sa lés ienne,  enÈre  1  r ln t roduc t ion  à  1a  v ie  devote ,

e n  1 6 0 9 - 1 6 1 0 ,  e t  l e  T r a i t È é  d e  l  r a m o u r  d e  D i e u ,  e n  1 6 1 6 ,  q u i ,  b i e n  q u e  p a r u

plus tard et conçu' pédagogiquement,  conne la sui te de l-a vie dévote, a été

écr i t  en  même temps,  ou  du  moins  pensé en  même temps qu 'e l le  (2 ) .  les  deux

oeuvres forment un toutr  sont un seul et  même ensemble, sorte de nrassi f

cen t ra l  d roù  na l t ron t rcoûrme autan t  de  f leuves ,  chacun des  au t res  ouvrages ,

qu i  ana lyseront  e t  d is t r ibueront  tou t  l  tense ignement  de  ce t te  pu issante

synthèse,  seu lement  p réparée,  après  les  é tudes  théor iques  fa i tes  à  par is

et Padoue poi. :  1a prat ique missionnaire du ChabLais.

Dans la même décennie, on verra naitre aussi  la Visi tat ion, qui  cau-

sera  une man ière  de  révo lu t ion ,  e t  dont  1  fespr iÈ  se  perpétuera  malgré  les

avatars de La forme. on conrmencera aussi u t t r |" i f , ' tu?fé avec LfAstrée, 1,évê-

que Jean Pierre camus, le président Favre et combien drautre; 
""

se  l in i te  pas  aux  t ro is  amis  de  Franço is  de  SaLes que vo i là .  11  souf f le  un
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esPr i t  Pa r t i cu l i e r  dans  ces  années  e t  dans  l e  t t can ton "  de  1  rgu rope  où  i l s

se  re t rouven t .

E t  pu i s ,  ce t t e  décenn ie ,  quo i  qu ron  pense  du  mo t  t r op  usé  de  "Ba ro -

g u € " ,  c o n c e p t  o u  h y p o t h è s e  d e  t r a v a i l ,  s t i n s c r i t r c e  n t e s t  q u e  t r o p  é v i d e n t ,

dans une esthét ique et  une rnétaphysique toutet  théologiques qui  recouvrent

b ien  p lus  que  ces  que lque  d i x  ans .  on  mesu re  de  m ieux  en  m ieux  au jou rd 'hu i

ce  que  l es  t r avaux  de  Jean  RousseÈ  (3 )  e t  d ' au t res  (4 )  on t  appo r té  en  condu i -

san t  à  cons idé re r  en  e l l e -même la  pé r i ode  qu i  un i t  l e  XV Ie  au  XV I Ie  s i èc les .

On  ne  sau ra i t  p l us  d i re  ma in tenan t  qu te l l e  n res t  que  l e  b rou i l l on  ou  l es  ba1 -

buÈ iemen ts  du  C lass i c i sme  en  même temps  que  Ia  décadence  de  l a  Rena i ssance .

La  poés ie ,  l e  roman ,  l e  t héâ t re  so r ten t  g rand i s  de  te l l es  é tudes

quand on cesse de les considérer  conne une galer ie  de monstres ou la  gesta-

t i on  t r op  l ongue  de  che fs -d ' oeuv re  f u tu rs .  On  mesu re ra  en t i è remenc  ce  que

1  ron  do i t  à  ces  t r avaux  s i  I ' on  songe  que  l ong temps  1  f a r t  o ra to i re  eÈ  l a

techn ique  du  se rmon  n 'en  on t  guè re  p ro f i t é  e t ,  i l  y  a  peu ,  on  en  é ta i t  enco -

re  à  l eu r  p ropos  aux  t ravaux  du  X IXe  s ièc le  avec  Jacqu ine t  (5 )  ou  Leza t  (O) ,

e t  que lques  au t res  (7 )  pa r  exeup le .  Ce  fu t  un  des  mér i t es  des  thèses  de  Marc

Fumaro l i  ( 8 )  ou  Jacques  Hennequ in  (9 )  de  tou rne r  l es  e f f o r t s  de  l a  reche rche

sc ien t i f i que  ve rs  ces  doma ines  ;  enco re  l es  pays  qu ' i 1s  exp lo ra ien tn fé ta ien t -

i ls  que vois ins du sermon lu i -même :  ce sont  " les querel les de rhétor ique' ,

pou r  l e  p rem ie r ,  avec  l a  pass ionnanËe  ph i l osoph ie  de  l  t a r t  de  l a  pa ro le  qu 'on

y  v o i t ,  1 ' o r a i s o n  f u n è b r e  p o u r  l e  s e c o n d  ( 1 0 ) .  S t y  a j o u t e n t ,  l e s  a n a l y s e s  d e
lext

PeÈer Bayley et  de Terence Cave,  dans The CornucopiâËt l  l ) ,  e t  de quelques

autres aussi  sans dout" lY*orrar"nt  ou vont  montrer  l 'é tendue,  la  conf igura-

È i o n , l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  c e  q u i  n f é t a i È  q u e  t e r r a  i n c o g n i t a ,  o u  p r e s q u e .

I1 est donc absolument nécessaire que

de ce début r lu travai l  brosse à la fois à

préc is ions  le  paysage sur  leque l  se  dé tache

la  par t ie  la  p lus  longue

grands  t ra i ts  e t  avec  que lques

I  toeuvre  ora to i re  de  sa in t
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Franço i s  de  Sa les .

Non pas que les t ravaux de Lezat  ou de Jacquinet  so ient  faux,  au sens

s t r i c t  du  t e rme  ; l a  t hèse  de  Jacqu ine t ,  pa r  exemp le ,  ma lg ré  l es  vues ,  en

apparence,  caval ières de son premier  chapi t re,  ne pêche que par  un got t ,  com-

mun alors '  pour  une sor te de paraphrase analyt ique et  par  le  jugement  de va-

l e u r r e x p l i c i t e r g u ' e l 1 e  p o r t e  s u r  l e s  p r o d u c t i o n s  d e  1 ' é l o q u e n c e  s a c r é e  p r é -

cédanÈ  Bossue t  ;  à  peu  de  chose  p rès  on  re t rouve ,  on  l e  sa i t ,  l a  même a t t i -

t ude  chez  S t rowsk i  ( 12 )  ou  1 ' abbé  Sauvage ,  qu i  pa ra i ssen t  coume gênés  que

Franço i s  de  Sa les  a iË  vécu  sous  l l en r i  IV  e t  Lou i s  X I I I ,  e t  non  Lou i s  X IV .

E n  e f f e t ,  s t i l  e s t  u n  d o n a i n e  o ù  F r a n ç o i s  d e  s a l e s  n r e s t  p a s  c e t  " a p p a r i -

t e u r "  d u  G r a n d  S i è c l e  d o n t  p a r l e  C a l v e t  ( 1 3 ) ,  c r e s t  b i e n  c e l u i  d u  s e r m o n .

E t  que  d i re  a lo rs  quand  on  ne  vo i t  en  l u i  que  l e  p rophè te  de  va t i can  r r  ( ce

qu t i l  f u t  ce r ta inemen t ,  ma is  non  pas  tou jou rs ,  e t  de  t ou te  f açon ,  l à  n resÈ

p a s  I e  p r o p o s  d e  1 a  r e c h e r c h e  s c i e n t i f i q u e ) ,  o u  m ê m e d e ô e q u i s u i v r a  d a n s  l e s

s i è c l e s à v e n i r  ?  ( 1 4 )

C e s  e r r e u r s  d e  p e r s p e c t i v e s  o u ,  s i  l r o n  v e u t ,  c e t t e  a b s e n c e  d t e s p r i t

de  re la t i v i t é  à  p roPos  de  l  t ensemb le  de  l a  p roduc t i on  o ra to i re  re l i g i euse

du  XV Ie  s ièc le  von t  s ra iou te r  à  d rau t res  dé fa i l l ances  qu i  comp l i que ron t

I  rétude de la  p lace de François de sales dans son époque cor îme prédicateur  :

l es  t ex tes  son t  t r op  souven t  peu  ou  ma l  éd i t és  ou  enco re  d i f f i c i l es  à  t r ou -

ve r  (15 ) ,  ce  qu i  
" ' r i o r r tS?â  

l a  c rue l l e  absence  d ,une  é tude  de  syn thèse  e r

d tune présentat ion qui  sera i t  par  exemple comparable à ce que Michel  Z ink a

fa i t  pou r  l e  Moyen  Age  ( lO ) .

Enf in,  une tendance générale,  contre laquel le  chacun lut te mais qui

res te  con rne  i ns t i nc t i ve ,  ce l l e  qu i  éc rase  tous  l es  s i èc les  du  Moyen  Age ,  s i

d i f f é ren ts  en t re  eux '  en  une  seu le  époque  ( i l  es t  une  espèce  de  s ièc le  un

peu  p lus  l ong  que  l es  au t res ,  vo i l à  t ou t  )  ,  t end  à  f ond re  l a  p réd i ca t i on
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de 1 rensemble du XVIe siècle et du tout premier )CVIIe siècle, surÈout

"prov inc ia l "  (e t  F ranço is  de  sa les  es t  savoyard ,  ce  qu i  s ign i f ie ,  de  p lus ,

é t ranger  pour  le  Par is  d ra lo rs ,  na lg ré  le  succès  qu t i l  y  eu t )  en  un  tou t

assez informe et presque parent du Moyen Age global-  dont i l  v ient d !être

ques t  ion.

Ten te r  de  d resse r  une  esqu i sse  d rensemb le  en  co [ t rnençan t  1 té tude  des

se rmons  de  F ranço i s  de  Sa les  es t  donc  une  ten ta t i ve  auss i  nécessa i re  que

désespé rée  I  nécessa i re ,  on  ne  l e  vo i t  que  t rop  ;  désespé rée  pa rce  qu 'e l1e

ne pourra êt re que le rassemblement  de renseignements épars,  gui ,  même réu-

n i s  mé thod iquemen t ,  ne  pou r ronÈ  qu 'ê t re  de  seconde  ma in ,  ou  ce lu i  de  rapp ro -

chemen ts  don t  ce r ta ins  pou r ron t  pa ra î t r e  supe r f i c i e l s  ou  hasa rdeux ,  e t  ] e

se ron t  sans  dou te .  I l ne  peu t  en  ê t re  au t remen t  :  t ous  l es  po in t s  énumérés

p lus  l o i n  pou r ra ien t  cons t i t ue r  co rme  au tan t  de  su je t s  de  t rava i l  spéc ia l i sé .

Un  au t re  dé fau t  es t  év iden t  :  l e  XV Ie  s i èc le  e t  l e  débu t  du  s ièc le

su i van t  son t  pass ionnémen t  ép r i s  d ' é l oquence ,  que l l e  que  so i t  son  doma ine .

Peu t -ê t re  enco re  p lus  que  pou r  l e  p le in  XV I Ie  s i èc le ,  e t  sans  dou te  à  cause

du  P ro tes tan t i sme ,  c res t  1 répoque  du  Ve rbe  à  t ous  ven ts ,  de  l a  pa ro le - re ine .

On  n res t  s t r  a i ns i  n i  des  conna i ssances  ( son t -e l - l es  comp lè tes  ?  S t remen t

non )  ,  n i  de 1 rexacte por tée de 1 ranalyse d rune manière par  essence f luc-

tuan te  en  ra i son  de  ses  l i ens  avec  1 ro ra l .

Quels que soienÈ pourtant  les dangers et  les probl -èmes,  quton entre-

vo i t  p l us  qu ton  ne  l es  vo i t ,  s r i l  f au t  essaye r  de  dégage r  1 - to r i g i na l i t é  de

Franço i s  de  Sa les  de  ce  qu i  I  r en tou re ,  e t  donc  de  d resse r  son  cad re ,  i l  f au t

l e  f a i r e  en  se  dé f i an t  des  conc lus ions  nées  de  c lass i f i ca t i ons  t ou tes  f a i t es ,

en se gardant  de juger  du got t  de 1 fêpoque,  év idenrment ,  et  en oubl iant  pour

un  temps  l es  a f f i rma t i ons ,  cependan t  souven t  j us t i f i ées ,  qu i  opposen t  p réd i -

ca t i on  ca tho l i que  e t  p réd i ca t i on  p roÈes tan te  ;  de  ce t te  de rn iè re  seu le ,  I a
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r i gueu r ,  l a  g rav i t é  t r ag ique ,  1  raus té r i t é  d rama t i que ,  l a  nob lesse  ra t i on -

nel le ,  la  s impl ic i té  grandiose sont  t rop souvent  montrées conïme les apanages

exclus i fs  :  e l - le  sera i t  le  vra i  précurseur  du XVIIe s ièc le de Louis XIV ou

b ien  d  rune  é loquence  j ansén i s te  ou  j ansén i san te  don t  l a  va leu r  éc rase ra i t  1e

res te  des  se rmons .  11  impor te  d ' y  rega rde r  d tun  peu  p lus  p rès  e t  de  ne  pas

donne r  une  so r te  de  su iËe  sc ien t i f i que  aux  gue r res  de  re l i g i on ,  ce  qu i  ne

sau ra i t  manquer  d tobscu rc i r  enco re  l r ana l yse  e t  l e  déba t .

Ten tons  donc  une  p résen ta t i on  auss i  s imp le  que  poss ib le  de  ce  que

I t o n  s a i t r  e n  u n e  v u e  d o n t  l a  c h r o n o l o g i e ,  t o u t e  m a l  é c l a i r é e  q u r e l l e  e s t ,

es t  en  d ro i t  de  demeure r  l e  gu ide  essen t i e l ,  au  momen t  où ,  en  1567 ,  à  Tho -

rens '  en  Savo ie ,  à  u i - chemin  des  i n f l uences  f rança i ses  eÈ  i t a l i ennes ,  peu

après la  f in  du Conci le  de Trente et  a lors que la Réforme cathol ique grâce

à  l u i  va  t r ava i l l e r  à  se  me t t re  en  p lace ,  na î t  ce lu i  don t  l es  se rmons  fe ron t

cou r i r  l es  f ou les ,  auss i  b i en  dans  son  "pe t i t  Necy "  que  dans  l e  pa r i s  des

r o i s  d e  F r a n c e  ( 1 7 ) .

I) PREDICATET]RS CATHOLIQT]ES DU )ffIe SIECLE.

Que ls  sont - i l s  ?  Pour  la  g rande masse d ten t re  eux  drabord ,  que dans

Leur  t rès  g rande major i té  i l s  para issent  oub l iés  ne  s ign i f ie  pas  qur i l s

nra ien t  eu  peut -ê t re  aucune va leur .  c res t  le  s inp le  bon sens  qu i  le  d i t  :

tous les prêtres, partout,  ne pouvaienÈ êÈrci  des car icatures indignes ;  i l

deva iÈ  b ien  y  en  avo i r  qu i  fussent  un  peu ins t ru i ts ,  s i  peu que ce  so i t ,

capab les  de  prêcher  e t  de  cé lébrer .  Ces  oub l iés  de  1  fh is to i re  l i r té ra i re ,
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à jamais d isparus pour un grand nombre,  devaient  avoi r  chois i  un sty le qui

po r ta i t  l a  marque  d tune  époque  f i n i ssan te ,  ne  co r respondanÈ p lus  à  ce  que ,

avec les bouleversements apportés par  l  tHumanisme, on at tendai t .  Dans les

mei l leurs cas,  ces sermonnaires durent  êt re cot Ime la f leur  et  1 rabouÈisse-

menÈ d run  a r t  an té r i eu r  qu i  n tava i t  p l us  guè re  a lo rs  de  p r i se  su r  l r aud i t eu r .

11  en  a  t ou jou rs ,  à  chaque  époque  de  1  f h i s to i re ,  é té  de  même ;  pou rquo i

ce l l e - c i  f e ra i t - e l 1e  excep t i on  ?  Ve r t i g i neux  es t  l e  nombre  d  roeuv res  sé r i eu -

ses ,  honnêÈes ,  p le ines  de  bonne  vo lon té  au tan t  que  de  bana l i t és ,  d i spa rues

a ins i ,  qu ton  ape rço i t  pa r fo i s  dans  un  v ieux  l i v re  de  couven t  dépa re i l l é ,

souvenÈ sans nom d rauteur ,  ou qui  dorment  dans ces inunenses recuei ls  co l lec-

t i f s  que  1a  B ib l i o thèque  Na t i ona le  de  Pa r i s  t i e rÈdes  monas tè res  d i spa rus ,

recue i l s  où  anonymemen t  s ' en f i l en t  des  oeuv res  eÈ  des  oeuv res  ( s i  l es  re -

cue i l s  de  se rmons  son t  b ien  connus ,  i l s  ne  son t  pas  l es  seu l s  ;  au  s i èc le

su i van t  on  emp i l e ra  auss i  pa r  exemp le  l es  r ra r t s  de  b ien  d i re "  dans  l e  monde ,

l es  manue ls  d ' honnê te té  pou r  t ou t  sexe ,  t ou t  âge  ;  e t  b i en  d rau t res  oeuv res

de  tou tes  l es  espèces ,  m ines  de  découve r tes  poss ib l -es  :  que  l r on  songe  à

Alan Boase et  aux sonnets de Jean de Sponde).

D tau t res  o ra teu rs  re l i g i eux  se  mê len t  ma lencon t reusemen t  aux  a f f a i r es

po l i t i ques ,  e t  l eu r  pa r t i c i pa t i on ,  pou r  ne  pa r l e r  que  d te l l e ,  à  l a  L igue ,

l a i sse ra  des  t races  redouÈab les  dans  l eu rs  se rmons .

Draut res  encore ,  cho is issant  vo lon ta i rement  ce  qu 'on  appeL lera  p lus

ta rd  Ia  r rp réd ica t ion  popu la i re t ' ,  par t i c ipent  à  des  sor tes  de  "miss ions" ,  où

1 fé loquence v ise  à  la  s imp l ic i té  e t  à  la  v io lence tou t  à  la  fo is ,  où  l 'émo-

t ion est recherchée pour el le-même dans le dessein de mettre en mouvemenË

I rauditoire.  Ce sont très souvent des moines appartenant aux fani l les fran-

c isca ines ,  e t  leurs  ou t rances ,  par fo is  accentuées  par  la  po lén ique e t  la

car ica ture  dess inée par  leurs  adversa i res ,  ne  do ivent  pas  fa i re  qu ton  se

trompe sur leur valeur et leur rôle :  i ls furent grands.
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Dfau t res  en f i n  c ro ien t  poss ib le  une  ré fo rme  de  l a  cha i re  l i ée  à  I a

ré fo rne  pas to ra le ,  e t  ce ,  dès  avan t  l e  conc i l e  de  T renÈe ,  don t ,  au  f ond ,

i ls  vo ient  mal  la  nécessi té :  la  réforme de la Èête réformera les membres,

n e  c e s s e  d e  r é p é t e r  G i b e r t i  e t  d r a u t r e s  ( t B ) ,  d a n s  c e  q u r o n  a p p e l l e r a

l rEvangé l i sme  i t a l i en .  L ra t t i t ude  es t  l a  même pou r  l e  g roupe  de  Meaux  e t

B r i çonne t ,  dans  1  rEvangé l i sme  f rança i s .

Ma is  l a  g rande  masse  o rd ina i re  des  p rê t res  de  pa ro i sses ,  l es  p lus

"démun is " ,  se  sen t  sou tenu  pa r  des  a r t i f i ces  venus  des  débu ts  de  l a  p réd i -

ca t i on  ch ré t i enne ,  en  pa r t i cu l i e r  pa r  des  recue i l s  de  sennons  tou t  f a i t s

qu i  on t  t r ave rsé  l e  Moyen  Age  ou  pa r  des  recue i l s  de  pa r t i es  ou  d 'é lémen ts

de  se rmons  tou t  p répa rés  auss i ,  qu ton  Loge  au  m ieux  dans  l e  p rêche .

En  face  de  tou tes  ces  fo rmes  de  p réd i ca t i ons ,  gu i  pu l l u l en t  en  ce

s ièc le  d ro r  du  se rmon ,  s i non  tou jou rs  pa r  l a  qua l i t é  du  mo ins  pa r  l e  nombre

e t  l a  f am i l i a r i t é  qu fon  a  avec  f , r f ,T - ' absence  de  so lenn i sa t i on ,  échangean t

a v e c  e l l e s  p l u s  d ' i n f l u e n c e s  r é c i p r o q u e s  q u ' i l  n ' y  p a r a l t  o u  q u ' o n  n e  c r o i t ,

e l l e  auss i  i nnombrab le  ma is  p lus  mono l i t h i que ,  se  d resse  l a  p réd i ca t i on

p ro tes tan te ,  devenue ,  on  l e  ve r ra ,  comme un  sac remen t  vé r i t ab le  (19 )  aans

1a  pensée  des  Ré fo rma teu rs  ;  p réd i ca t i on  au  p rod ig ieux  succès ,  don t  l e  rô le

es t  de  p ren iè re  impor tance  e t  l e  p res t i ge  j us t i f i é .  c res t  à  e l l e  que  se

heurtera François de Sales durant  la  campagne du Chabla is .  Et  i l  lu i  devra

beaucoup  (20 ) .

Ains i '  parce que les foules cont inuent  de cour i r  au sermon,  que les

prédicateurs,  i t inérants ou non,  connaissent  leur  pouvoir  et  en jouent ,  au

point que, même en s ten moquant, on aÈtend de ehaque curé de campagne non

seulement  un ,prône" (21)  au sens propre,  mais un enseignement  vér i table,

des  ré f l ex ions  p réc i ses ,  des  i nd i ca t i ons  de  tous  o rd res ,  qu ton  espè re  que

leu rs  pa ro les  ense igne ron t  l es  i l l e t t r és  (ZZ ) ,  pou r  l e  ca tho l i que  auss i ,  e t
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peu t -ê t re  su r tou t  pou r  l - u i ,  ce  s i èc le  es t  l e  s i èc le  de  l a  pa ro le .  Ma is

coumle  ce t  ensemb le  se  nê l -e  à  1 té ta t  de  L ' ég l - i se  ca tho l i que  d ra lo rs ,  même

en  déba r rassan t  l es  a f f i rma t i ons  de  tou te  t ona l i t é  po lé rn ique  (on  1 'a  d i t ,

t ou t  ne  pouva i t  pa r tou t  ê t re  auss i  no i r  qu ton  l t a f f i rme ,  ma is  i l  su f f i t  de

parcour i r  les volumes de correspondance eÈ mandements épiscopaux tombés de

la  p lume  de  F ranço i s  de  sa les  (23 )  pou r  admet t re  qu t i l  n t y  a  pas  que  de

I ' exag6 ra t i on  e t  de  l a  dé fo rma t i on  dans  ces  pe in tu res ) ,  t ou t  pa ra î t ,  su r tou t

avec le  recul  du temps,  à réformer dans le  sermon cotr t rne dans 1tégl ise catho-

l i q u e .  1 1  f a u t y regarder d'un p"Bl#o?a" encore. Reprenons donc avec

drau t resp réc i s i ons  l es  d i f f é ren tes  ca tégo r i es  de  se rmons  énumérés  i c i .

A /  L ' é l o q u e n c e  r e l i g i e u s e  t r a d i t i o n n e l l e .

c e  n r e s t  p a s  l e  l i e u  i c i  d f e n t r e r ,  a v e c  l e s  n o m s  d r a u t e u r s  q u e

l  ton  pour ra  re t rouver ,  dans  les  quere l les  de  c icéron ian isme ou non,  de

Gal l i can isme ou non,  e tc . ,  dont  le  t rava i l  de  Marc  Fumaro l i  dé jà  c i té  mon-

t r e  l a  j u s t e  i m p o r t a n c e  ( z q ) .  u a i s  1 ' é t u d e  d e s  v i s i t e s  p a s t o r a l e s  p a r

exemple ,  s i  e l les  révè len t  d t inc royab les  ab lmes,  mont re  auss i  que les  p ré-

dicateurs anonymes dont on parlai t  plus haut ne faisaient que cont inuer

une vie paroissiale ou monacale souvent chaot ique mais souvent aussi  inten-

se  Q5) .  Humblement ,  obscurément ,  ma is  obs t inénent r i l s  con t inuent  à  ins -

t ru i re  Leurs  oua i l les  eÈ on a  des  preuves ,  dans  le  seu l  Franço is  de  Sa les

toujours par exemple, que pour un grand nombre, ctest avec sér ieux et di-

gn i té  qur i l s  le  fon t ,  quand i l s  en  on t  les  moyens,  tous  les  moyens :  in te l -

l igence,  fo rmaÈion,  cu l tu re ,  une insÈa l la t ion  matér ie l le  qu i  ne  so i t  pas

t rop  rud imenta i re . . .  Ma is  les  onÈ- i l s  tou jours  ?  cer tes  non,  e t  b ien  peu

souvent  au  cont ra i re ,  on  le  sa i t  b ien .  Ce sér ieux  e t  ce t te  d ign i té  qu 'on

reconna l t  chez  cer ta ins  ne  fe ra  r ien  pour  leur  réputa t ion  drensemble ,  e t

leurs  oeuvres /dénuées na lg ré  touÈ presque tou jours  de  pu issance eE de re l ie f ,
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enfermées dans une sor te de rout ine que les cyc les l i turg iques du temporal

et  du sanctora l  favor iseront ,  semblent  souvent  b ien fades et  b ien conven-

t i onne l l es  ( ce  se ra  1  run  des  t ra i t s  de  gén ie  de  F ranço i s  de  Sa les  de  savo i r

s ro rgan i se r  pou r  res te r  f i dè le  à  ces  cyc les  t ou t  en  l es  don inan t )  ;  e l l es

le  dev iennen t  enco re  p lus ,  quand  ces  p rê t res ,  pou r  réag i r  conÈre  l es  excès

des  p réd i caÈeurs  popu la i res ,  m ieux  connus ,  quan t  à  eux ,  dès  l e  XV Ie  s i èc le ,

se ron t  condu i t s ,  peu t -ê t re  sans  l e  savo i r  v ra imen t ,  ve rs  l e  pa r l e r  a f f ec té ,

l r e f f e t  v e r b a l ,  p a r f o i s  1 a  m i g n a r d i s e .

On  cons ta te  a ins i  qu 'à  1a  f i n  de  l a  pé r i ode  qu i  nous  occupe ,  pa rm i

l e  nombre  cons idé rab le  des  p réd i ca teu rs ,  a l o r s  en  renom,  qu i  p rononcè ren t

une  o ra i son  funèb re  pou r  Hen r i  IV ,  b i en  peu  on t  t r ave rsé  1es  s ièc les .  A

cô té  d 'E t i enne  B ine t ,  à  qu i ,  beaucoup  p lus  t r . a f? . r . r , t  l a  mor t  de  F ranço i s

de  Sa l -es ,  l a  I " I è re  de  Chan ta l  s ' ad resse ra  enco re  à  p ropos  de  l a  V i s i t a t i on

(26 ) ,  à  cô té  auss i  de  N i co las  Coe f fe teau ,  Ph i l - i ppe  Cospéan ,  P ie r re  Co ton ,

Pierre de Fenoui l leÈ,  Jacques Suarez,  on connaî t  quand même moins b ien

Den is  de  La t recey ,  P ie r re -Louys  de  Ca te l ,  Gu i l l aume  de  Boue t  e t  d rauÈres  (27 ) .

0n ne peut  donc s rétonner qu 'entre la  seconde noi t ié  du XVe s ièc le

e t  1 répoque  où  F ranço i s  de  Sa l -es  co lm lence  à  p rêche r ,  i l  n t y  a i t  guè re  de

nom de  p réd i ca teu r  caÈho l i que  qu i  a i t  v ra imen t  su rnagé ,  s  t i l  ex i s ta i t  cepen -

dan t  une  so r te  d té loquence  sac rée  que ,  f au te  de  m ieux ,  on  pou r ra i t  appe le r

t rad i t i onne l l e ,  à  l a  f o i s ' l nonda ine "e t  conven t i onne l l e .  Ma is  l e  cou ran t  es t

de  fa ib le  po r tée ;  o r ,  on  né  sau ra i t  1  f i gno re r ,  pu i squ t i l  ex i s te .

C  t e s t  à  l a

le théâtre,  avec la

leur  importance et

Conc i l e  de  T ren te ,

s e n t  i r .

fo is  la  v ie  paro iss iaLe,  t rès  in tense tou jours ,  gu i  en  es t

v ie  re l ig ieuse.  Encore  ces  ora teurs  re l ig ieux  on t - i1s

se si tuent- i l -s relat ivement loin de la réforme due au

assez en tout cas pour que son inf luence se fasse peu

I l s  son t  l es  descendan ts  de  ces  p réd i ca teu rs  méd iévaux ,  souc ieux  de
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bonne logique et de bien dire, donÈ les sermons en lat in se sont vus incom-

pr is  par  cer ta ins  chercheurs  en  ra ison de  leurs  l iens  avec  la  sco las t ique,

présentée comme la seule scolast ique r idicule, presque conme cel le dont se

moque Rabelais :

En un  mo t ,  l a  sco las t i que ,  v i c to r i euse  de  tou tes  pa r t s ,
ava i t  envah i  1 ' é l oquence  e l l e -même,  éc r i t  Jacqu ine t  i  e t ,
sous  son  sou f f l e  a r i de ,  1  t é l oquence  s ' é ta i t  desséchée  ;
e l le  avai t  passé en quelque sor te des formes animées du
c o r p s  v i v a n t  à  l a  t . r i s t e  r é g u l a r i t é  d u  s q u e l e t t e , ( 2 8 )

1 1  n t e s t  c e r È e s  p a s  q u e s t i o n  d e  d é f e n d r e  l e s  t ' d i v i s i o n s "  p a r f o i s

ma lad ro i t es  e t  sco la i res ,  quand  e l l es  1  t é ta ien t  
;  ma is  i 1  i r npo r te  de  ne  pas

o u b l i e r  i c i  1 ' h é r i t a g e  d ' A r i s t o t e  à  t r a v e r s  s a i n t  T h o m a s  d t A q u i n ,  d o n t  l e

f ru i t  p r i nc ipa l  n tes t  pas  l o i n  de  ce  que  l e  ra i sonnemen t  ca r tés ien  donne ra :

l e  s e n t i m e n t  d e  n r a v o i r  r i e n  l a i s s é  d a n s  I ' o m b r e ,  r i e n  m é p r i s é ,  d r ê t r e  r e s t é

f i dè le ,  avec  p rudence  e t  né thode ,  à  l a  réa l i t é  dans  Èou te  sa  comp lex i t é .

Ce r ta ins  sennons  de  F ranço i s  de  Sa les ,  on  l e  sen t  souven t  dans  l es  p lans

autographes qui  nous restent ,  seront  a ins i  composés en une sor te de t t ré-

cu r rence "  (29 )  ;  e t  l a  démarche  c i r cu la i re  e t  l i néa i re  à  l a  f o i s  du  cé lèb re

se rmon  pou r  I - fAssompÈ ion  de  1602  (30 )  ao i t  beaucoup  à  ce t te  l og ique  sco las -

t i q u e .

Une seconde caractér is t ique venue du Moyen Age se reÈrouve au XVIe

s ièc le  e t  i l  ne  sau ra i t  en  e t re  au t remen t  :  l a  révo lu t i on  mécan i s te  appo r tée

pa r  l e  ra i sonnemen t  ca r tés ien  n res t  pas  l o i n ,  ma is  pe rsonne  ne  l e  sa i t  a l o r s ,

b ien  en tendu .  Auss i ,  à  cô té  du  ra i sonnemenÈ sy l l og i s t i que  a r i s to té l i c i en

voi t -on toujours régner,  de conserve avec lu i ,  le  ra isonnement analogique,

sur  lequel  i l  nous faudra souvent  revenir ,  avec des coro l la i res,  les "s imi-

l i t udes " ,  l es  né tapho res  e t  1  ra l l égo r i e  en  pa r t i cu l i e r .  F ranço i s  de  Sa les

va être,  dans ce domaine aussi ,  t rès exactement  le  f i ls  de son temps ;  mais

i l  n r e s t  p a s  l e  s e u l  à  é c r i r e  e È  à  p a r l e r  a i n s i ,  e t  c r e s t  u n e  d e s  p r i n c i -

pa les  ra i sons  pou r  l esque l l es  l es  v i ng t  ou  t ren te  p rem iè res  années  du  XV I Ie
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s ièc1e  semb len t  appa r ten i r  en  f a i t  au  s i ècLe  p récéden t ,  vo i re  à  I - f ensemb le

des  s ièc les  p récéden ts .  Ce r ta ins  t i t r es  l e  mon t ren t  ;  And ré  Chauv ineau ,

colme 1e d i t  Jacques Hennequin,  fa i t  para l t re en 1607rVar exemplerLe Temple

de  l a  g lo i re  c i v i l e ,  avec  l es  c i nq  po r tes  de  l a  sc ience ,  de  1 ' é loquence ,  de

la  va i l l ance ,  de  l a  p rudence  e t  de  l a  p ié té  (31  ) .  E t  que  d i re  des  ouv rages

de Jacques Suarez :  Torrent  de feu sor tant  de la  face de Dieu pour dessécher

l es  f ausseÈez  e t  ca lomn ies  du  m in i s t re  Mo l i n  (32 )  ?  Le  con tenu  t i en t  l es

P r o m e s s e s  d e s  t i t r e s  e t I t c e  n e  s o n t  q u e  f e s t o n s t t s u r a b o n d a r u n e n t  d é c o r é s .

Ces panégyr is tes appart iennent .  non pas aux cohortes d thumbles curés

des v i l les ou de campagne mais en général  à un Ordre re l ig ieux et  leur  é1o-

quence  es t  d tune  tona l i t é  nob le  ;  i l  ne  f au t  pas  oub l i e r  que  c ' es t  d ' abo rd

ce courant  que 1 ron rencontre dans la  prédicat ion cathol ique du temps où

i l  t i en t  une  p lace  auss i  g rande  que  ce l l e  occupée  pa r  l es  p réd i caceu rs  popu -

l a i r e s .

Les mei l leurs n téchapperonÈ pas au got t

con t i nue ra  à  f l eu r i r .  L ra - t -on  assez  rep rochée

les nnétaphores f i lées qu fe l le  ordonne ? Encore

q u f i l  é t a i t  t r è s  m e s u r é  a u  r e g a r d  d t a u t r e s .

. d t a l o r s . ,  e t

à  F ranço i s  de

fau t - i l  b i en

I  r a l l é g o r i e

Sa les ,  avec

se  pe rsuade r

Cer tesrces  a l légor ies  ne  peuvent  êÈre  appréc iées  que par  un  e f fo r t

quelque peu archéologique. I ' t rais i l  y a de 1 r injust ice à ne voir  en el les

qu 'a r t i f i ce  ou  techn ique c reuse.  I l -  es t  hors  de  doute  qu fe l les  toucha ieng

les  espr i ts  cu l t i vés  du  temps e t  les  espr iÈs  nys t iques .  Sa recherche des

I 'quat re  sens t t  (33)  ava i t  de  quo i  sa t is fa i re  des  tê tes  épr ises  d tun iversa-

l i sme,  e t  pour  qu i  1  rabs t ra i t  é ta i t  connu par  son t ts ignet t ,  le  concre t ,  du-

que l  i l  ne  se  sépara i t  ex is ten t ie l l -ement  pas ,  a ins i  que le  mont ra ien t  les

l es  eaux  de  Mara  enc loses  dans  l a  chossée  du  Mo l i n  d 'Ab lon ,  où  es t  amp lemen t

é  l e  Pu rea to i re  e t  su f f r u r  l e s  t r e s p a s s e z ,  e t  s o n t  d e s c o u v e r È e s
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fo rmes de  ra isonnement  hébra Îques ,  fonc iè rement  éÈrangères ,  quant  à  e l les ,

à toute dichotomie platonicienne ou au rat ional isme uniquenent ar istotél i -

c i e n  ( 3 4 ) .

ÈÎême s i  un  esp r i t  de  l a  f i n  du  XXe  s ièc le  en  sou r i t  ou  s  ren  e f f a re ,

l a  l ec tu re  ana log ique  sys téma t i que ,  f i l ée ,  "pa r l e "  au  f i dè le  du  Moyen  Age ,

du  XV Ie  s ièc le ,  des  p rem iè res  décenn ies  du  XV I Ie  s i èc le  (35 ) ,  su r touÈ  s i  ce

f i dè1e  es t  ca tho l i que .  Ma is  l es  t r o tes tanÈs  n ' i gno ren t  pas  ce t te  démarche ,

s t i l s  e n  c h o i s i s s e n Ë  s o u v e n t  u n e  a u E r e .

F a i t  d e  c i v i l i s a t i o n  e s s e n t i e l  ( e t  o n  l e  r e t r o u v e  d a n s  t o u t e  l a  l i t -

t é ra tu re ,  non  pas  seu lemen t  dans  l a  p réd i ca t i on ) ,  r a  l ec tu re  symbo l i que ,

ana log ique  ou  a l l égo r i que  des  tex tes  sc r i p tu ra i res  ou  des  événemencs ,  pou r

é t rangè re  qu re l l e  nous  so i t  devenue ,  domine  des  doma ines  en t i e r s  de  l a  v i e

des  l e t t r es  pendan t  l ong teu rps .  C res t  son  é t range té  pou r  nous  qu i  nous  condu i t

à  des  con t resens  ce r ta ins  e t  sans  dou te  f r équen ts  ;  l e  p rem ie r  e t  l e  p lus

courant  est  une erreur  sur  le  ton du sennon (on en d i ra i t  autant  de toutes

les  au t res  oeuv res  l i t t é ra i res )  :  es t -on  sû r  que  ce r ta ines  ana log ies  qu i

nous  appa ra i ssen t  con lne  ' t g ro tesques t t ,  ou  ex t ravagan tes ,  ou  i r r évé renc ieuses ,

ou  comiques  1 'é ta ien t  v ra imen t ,  non  pas  seuLemen t  dans  l  t i n ten t i on  de  I  t o ra -

teur  mais dans 1 r impression qu ten recevai t  1  raudi teur  ? Qu 
ton songe aux er-

reu rs  f a i t es  su r  Rabe la i s  e t  sa  re l i g i on  (36 )  aans  un  doma ine  tou t  à  f a i t

vo i s i n ,  t an t  ces  s i èc les  son t  pa r fo i s  devenus  pou r  ceux  qu i  Les  on t  su i v i s

conme la  c i v i l i sa t i on  d tune  au t re  p lanè te  ou  d run  au t re  monde .

L té loquence  qu i  se  veu t  e t  qu i  es t  r a f f i née ,  dès  Le  Moyen  Age ,  marg ré

l rop in ion  cou ran te ,  pu i se  d tau t re  pa r t  l a rgemen t  dans  l es  oeuv res  g recques

e t  l a t i nes ,  j ux taposées  aux  h i s to i res  b ib l i ques ,  € t ,  ce r tes ,  souven t  p lacées

dans  des  pe rspecÈ ives  È rès  d i f f é ren tes  de  ce lLes  que  l eu rs  au teu rs  an t i ques

leu r  ava ien t  données .  Ce  ne  son t  pas  seu lemen t  l es  mora l i s tes  qu ton  u t i l i se ,
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mais  auss i  les  g rands  mythes ,  co  e  ce lu i  d -  r l le rcu le ,  les  h is to i re  na ture l les

(p l ine  l rAnc ien  a  une au tor i té  qu i  n res t  que ra remenÈ d iscu tée) .

L' I fumanisme, b ien entendu va ouvr i r  encore p lus grand ce domaine ;

montrer  dans le  Chr is t  1 f l lercule chrét ien,  sauveur du peuple écrasé,  corû le

le  f on t  Ronsa rd ,  t e l  P ro tes tan t  O7)  (ma lg ré  1es  accusa t i ons  po lén iques  de

la  que re l l e  con t re  Ronsa rd  (38 ) ) ,  t e l  se rmonna i re  ca tho l i que  ( : g ) ,  n ta  a lo rs

r i en  de  scanda leux  n i  d r i ndécen t ,  au  con t ra i re  mêure  ;  dans  ce t  un i ve rs  de

s ignes ,  co r tne  l o r sque ,  dès  l es  ca théd ra les  du  Moyen  Age ,  on  p r i a i t  sa in t  So -

c r a t e ,  l e  m o n d e  e n t i e r  e s t  a i n s i ,  à  t r a v e r s  l e  t e m p s  e t  l r e s p a c e ,  r é d i m é  e t

donc  ressusc i t é .  E t  ce  n res t  que  de  l a  f açon ,  de  f  i nsu f f i sance ,  de  l a  ma la -

d resse  qu tE rasme  se  moque ,  non  de  l a  ma t i è re  (40 ) .  Lu i -même se  meu t  dans  ce

doma ine ,  s i  sa  man iè re  es t  t ou t  à  f a i t  au t re .

F ranço i s  de  Sa les ,  avec  p lus  de  gén ie ,  de  pu i ssance  e t  de  j us tesse

que  ce r ta ins  de  ses  p rédécesseu rs  ou  de  ses  con tempora ins  n  t éc r i r a  e t  ne

pa r l e ra  pas  au t remen t  qu 'eux  :  l e  phén i x  e t  l e  remora  (41 ) ,  i s sus  de  p l i ne

l rAnc ien ,  s t i l s  n ron t  pas  chez  l u i  t ou jou rs  ce  même sens  synbo l i que  que  chez

pa r  exemp le  l e  L imous in  P ie r re  de  Besse  (42 ) ,  r ev iennen t ,  on  l e  sa i t ,  sou -

ven t  pa rn i  l es  " s im i l i t udes t '  de  son  oeuv re .

Cer tes ,  ce t te  é loquence nous  para lÈ  dangereusenent  t t f r i sée t t ,  e t  e l1e

c o u m e n ç a i t ,  o n  1 ' a  d i t ,  à  e n  l a s s e r  p a r f o i s  c e r t a i n s  ( 4 3 ) .  I l  l u i  a r r i v a i t

d rê t re  f ranchemenÈ e t  a t rocement  r id icu le  Q+4)  e t  pas  seu lement  en  France (45) .

Tout  ce la  es t  b ien  connu,  sur tou t  dans  les  excès  que l ron  re t ien t  a isément ,

au r isque de bouleverser ou de nier toutechronologie, en oubl iant le rô1e

que le  sermon Èena i t  dans  la  v ie  courante  du  p lus  o rd ina i re  des  f idè les  (46) ,

à  t ravers  touÈe I  rEurope ;  e t  1a  p lus  g rande er reur  es t  ce l le  qu i  b rou i l le

les  perspec t ives ,  écrasant  jus tement  la  chrono log ie  :  ce t  exposé-c i  en  es t

Lu i -mêne la  p reuve où  les  oeuvres  e t  les  époques se  bouscu len t ,  jux taposées,

au  grand dam de l rh is to i re  de  la  v ie  exac te  des  idées  e t  des  sens ib i l i tés .
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D1ais i l  ar r iva i t  encore,  au moment où François de Sales va colmencer à par-

ler ,  que cet te é loquence f t t  émouvanÈe et  touchante.  F leur  sans lendemain

d run  a r t  dé jà  sécu la i re ,  ses  g rands  noms  fa i sa ien t  enco re  cou r i r  l es  f ou les ,

s i  b ien que sa complexi té et  son ét rangeté,  au sens ét lmologique du terme,

dé f i en t  1 ' ana l yse  e t  su r tou t  ne  sau ra ien t  se  rédu i re  en  fo rmu les  :  t ou tes ,

à  un  momen t ,  se ra ien t  f ausses  ;  aucune  ne  se ra i t  l e  passe -pa r tou t  soc io lo -

g ique ,  ph i l osoph ique ,  h i s to r i que  ou  au t re ,  qu i  ouv r i r a i t  l a  po rËe  du  rédu i t

c a c h é  o ù  s e  È i e n d r a i t  I ' e x p l i c a t i o n .

Dans ce long laps de Ëemps et  dans ce fo isonnemenÈ de noms essayons

de  no te r  que lques -uns  des  p réd i ca teu rs  qu i  pu ren t  ê t re  en tendus  ou  l us  de

Franço i s  de  Sa les  e t  de  son  tenps .

Car François de Sales, corntrre Ëout son temps, fut  passionné de prédi-

cat ion, même conme simple f idèle et dès son jeune âge G7 ) I  i l  lut  ceux

des sermonnaires qut i l  ntavait  pu ou ne pouvait  entendre, tout comne, nous

le  ver rons ,  i I  l i sa i t  ass id tment  les  théor ic iens  de  la  rhé tor ique.

Même sr i l  les  a rà  nos  yeuxréc l ipsés ,  i l  a  connu e t  en tendu ou  pu  le

faire,  ou donc i l  a lu les plus grands de son Ëemps :  Du Perron, Coeffeteau,

B ine t ,  CoÈon,  Cospéan,  Fenou i l le t ,  Camus,  ma is  c res t  une ques t ion  assez  a i -

sément  réso lue  que de  savo i r  s i ,  pour  la  ma jeure  parÈ ie  d ten t re  eux ,  ce

nres t  pas  p lu tô t  lu i  qu i  les  a  in f luencés  que le  cont ra i re .  En tou t  cas ,

la réponse est éviden'ment aff i rmative pour Fenoui l let  et  Camus, et les

dates doivent toujours servir  de repères. Cependant sa renonmée porta bien

p lus  lo in ,  ê t ,  encore  qu ' i l  so i t  d i f f i c i le  dans  ces  domaines  f lucÈuanÈs de

ne Pas procéder par aff i rnat ions péremptoires, i l -  est admis que le tournant

pr is  par  la  cha i re  f rança ise  da te  de  lu i .

Personne cependant  ne sut  jarnais cot Ime lu i  a l l ier  une cer ta ine é1o-

quence  ra f f i née ,  res tan t  pou r tan t  dans  l es  l im i t es  d  run  bon  go t t  ce r ta in

pou r  l e  t enps ,  e t  l a  f an i l i a r i t é  des  homé l i es ,  s i np les  e t  sou r i anÈes ,  v ra ie
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conve rsa t i on  ' r pa te rne l l e "  (48 )  ;  c  f es t  ce t t e  f am i l i a r i t é  qu i  t ouche  1 'âne

e t  l a  f a i t  ag i r  que  reche rcha ien t  t ou jou rs ,  ma is  pa r  d rau t res  moyens ,  l es

p réd i ca teu rs  popu la i res .

B /  Les  p réd i ca teu rs  I ' popu la i res " .

11  ne  fa i t  pas  de  dou te  que  c  res t  à  eux  su r tou t  que  pensa i t

Gu i l l aune  De  Va i r rb ien  qu ' i l  eû t  pu  éc r i r e  sa  ph rase  auss i  b i en  pou r  ce r -

t a i ns  des  o raÈeurs  p récédenÈs ,  quand  i 1  d i sa i t ,  en  1594 ,  que  1 té loquence

de  l a  cha i re  é ta i t  de  son  Èemps  "devenue  s i  basse  fqu ' i l  n tava i t /  r i en  à

e n  d i r e "  G 9 ) .

Pou rËan t  ce t t e  é loquence  re l i g i euse  popu la i re  à  l aque l1e  nous  voyons

a i sémen t  au jou rd thu i  un  aspec t  g ro tesque ,  ca r i ca tu ra l ,  i ndécen t r vo i re  sac r i -

l ège rpa rce  que  s ' i so len t  ce r ta ins  noms  de  p réd i ca teu rs ,  e t  dans  l eu rs  oeu -

v res  ce r ta ins  passages ,  t r ouva i t  sa  na i ssance ,  sa  ra i son  d tê t re  e t  ses  r rodè -

l es ,  du  mo ins  I  r ava i t - e l l e  vou lu  à  son  o r i g i ne ,  dans  l a  p réd i ca t i on  évangé -

l i que  des  " s imp les "  e t  aux  " s imp les " .  Appa rue  en  pa rÈ i cu l i e r  avec  l es  g rands

Ordres nédiévaux qui  donnèrent  à l - 'Egl ise une de ses premières réformes,

e l l e  f u t  1e  f a i t  su r tou t  des  F ranc i sca ins ,  pu i s ,  p l us  seconda i remen t  e t  peu

de temps,  des Frères Prêcheurs,  les Dominicains,  qui  rapidenent  devaient  se

consacrer  davantage à un genre de prédicat ion p1-us cul t ivée,  sans cependant

abandonner le  premier .  Devant  un publ ic  en majeure par t ie  i l le t t ré,  av ide

de  p rêches  à  peu  p rès  au tan t  qu r i l  1 ' é ta i t  de  t héâ t re  re l i g i eux  ou  p ro fane ,

mais ne pouvant  n i  ê t re rassasié des sermons savants en la t in  n i  comprendre

une prédicat ion t rop é levée,  devant  lu i  donc,  aucun Ordre en réal i té  ne re-

cule (50)  ;  pour  lu i  prêchent  tout  autant  des Bénédict ins que saint  Bernard,

des Dominicains,  que,  deux cents ans p lus tard,  0 l iv ier  Mai l lard eÈ Michel

MenoÈ.



- 1 3 7 -

L ' i n i t i a t i ve  rev ien t  à  sa in t  F ranço i s  d tAss i se  e t  aux  Ord res

qu i  naqu i ren t  de  l u i .

Jad i s  l e  pè re  sé raph ique  S .  F ranço i s ,  ouv ran t  1 ' o re i l l e
de son coeur à la  d iv ine voix  quy 1 rappel lo i t  conne un
au t re  Ab raham,  ho rs  de  l a  t e r re  de  ses  comod i tés  e t  de  ses
a f fec t i ons  na tu re l l es ,  pou r  l uy  f a i r e  en t rep rend re  l e  pé le -
r i nage  de  pe r fec t i on ,  D ieu  l uy  f i t  p romesse  d 'une  l i gnée
sy  nombreuse  d 'en fans  sp i r i t ue l s  que  sa  f i n  y ro i t  de  pa i r
avec  ce l l e  des  s ièc les  à  ven i r .  Ma is  ce  f u t  avec  ce tÈe  dé -
c la ra t i on  de  l a  vo lon té  sup rême ,  gu€  l uy  e t  l es  s i ens
n ré toyenË  pas  appe l l és  pou r  eux  seu l s ,  a i ns  pou r  l t avance -
m e n t  s p i r i t u e l  e t  c o n v e r s i o n  d e s  p e u p l e s  f i d è l e s  e t  i n f i -
dè les  e t ,  pa rËanc ,  qu t i l s  se  debv royen t  emp loye r  sé r i euse -
men t  à  ga igne r  des  âmes  à  D ieu ,  chassans  l es  d iab les  e t  l es
péchés  des  coeu rs  qu t i l s  possédoyen t  e t  t enoyen t  asse rv i s
t y rann iquemen t  e t  sans  aucun  j us te  t i l t r e ,  l es  reme t tan t
e n  l a  j u s t e  e t  l é g i t t i m e  p o s s e s s i o n  d e  c e l u y  q u y  l e s  a
c réés  pou r  sa  g lo i re  e t  r achep tés  au  p r i x  i napp réc iab le  de
son précieux sang,  et  enf in  pour  ramener au chemin du salut
ceux  quy  en  es toyen t  dévoyés .  C res t  l e  sens  e t  l _ r i ns t ruc -
t i on  que  po r to i t  quan t  e t  soy  l a  cé lèb re  v i s i on  de  ce  nov i ce
de Jésus-Chr is t ,  quand,  por té en espr i t  sur  le  corunancement
de  sa  conve rs ion  dans  une  be l l e  sa l l e  r i chemen t  pa rée  e t
o rnée  de  t rès  be l l es  a rmes  tou tes  cha rgées  de  c ro i x  e t  i 1 l us -
t rées  du  s igne  magn i f i que  de  no t re  rédempt ion ,  l a  sp lendeu r
d e s q u e l l e s  é b l o u y s s o i t  s e s  y e u x  e t  r a v i s s o i t  s e s  a f f e c t i o n s ,
i l  ouy t  une  vo i x  du  c ie l  quy ,  f r appan t  son  o re i l l e ,  l uy  cha -
tou i l l a  l e  coeu r ,  l  t assu ran t  que  tou t  é to i t  pou r  l uy  ;  ca r
c ' é t o i t  a u t a n t  q u e  l u y  d i r e  q u e ,  d è s  t h o r s ,  i l  é t o i t  c r é é
che f  d run t  a rmée  l aque l l - e ,  soubs  1 té tenda r t  de  l a  c ro i x ,
devo i t  comba t re  t ou tes  so r tes  d ' enemis  e t  de  d i f i cu l t és  pou r
impr imer  ès  p lus  endu rc i s  l es  ca rac tè res  de  sa lu t  e t  po r te r
la  cognoissance de la rédenpt ion du genre humain ès par t ies
p lus  é lo ignées  e t  c ro i se r  l es  qua t t re  co ings  de  Ia  Èe r re .
La  d i v i ne  bon té  vou lo i t  pa r t i cu l i è remenÈ ce  po in t  eÈ  l e  de -
mando i t  co r t rne  l e  noeud  d tun  ob l i ga t i on  mu tue l l e ,  pâ r  l aque l l e
l e  sÈ  hon rme  réc ip roquan t  l es  exce l l en tes  p romesses  qu  re l l e

l uy  avo i t  f a i c t  de  1 -uy  mu l t i p l i e r  sa  f an i l l e  conme les  é to i -
l es  du  c ie l  e t  l e  sab lon  de  l a  mer ,  co rme  j ad i s  au  pa t r i a r che
Abraham,  eÈ  l uy  i ncu l co i t  ces te  s te  l eçon  en  d i ve rses  façons ,
ores à couvert  et  par  d ivers énigmes,  autrefo is  à découvert
et  par  paro l les expresses,  maintenant  par  soy-même et  ÈanÈôt
pa r  au t ruy .  [ . . r 7Nu t l e  chose  fu t  oncques  p lus  à  coeu r  à  ce
sa inc t  t ou t  l e  t emps  de  sa  v ie  que  l e  sa lu t  des  âmes  e t  l a
convers ion des pécheurs.  Mourant  i l  en la issa une spécia le
recomendat ion à ses re l ig ieux,  nais  quy fut  sy b ien receue
et  sy soigneusement observée que,  conme 1 ron ne peut  jeÈter
les yeux sur  le  grand nombre des monastères de I  tordre séra-
ph ique  nu l t i p l i é  en  tou tes  l es  pa r t i es  du  monde ,  que  1  t on

n ry  descouv re  l r e f f ec t  des  d i v i nes  p ro rnesses ,  ausy  ne  peuc -on r
bonnement arrêter  sa considérat ion sur  les fondements et  con-
se rva t i on  d t i ceux ,  que  l  t on  n t y  remarque  év idemr ren t  l es  l ongs
t ravaux  eÈ  l es  du res  f a t i gues  que  l es  d i sc ip les  du  g lo r i eux
port  renseigne du Sauveur ont  employé pour arborer  1 rétendard
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de la cro ix  enmy les peuples de d iverses nat ions,  vo i re dans
les  coeu rs  p lus  occupés  de  pass ion  v i t i euse  e t ,  t ou t  d run

-  t r a i c t ,  l es  ad rn i rab les  f r u i c t s  qu t i l s  on t  p rodu i c t  pa r tou t
o ù  i l s  o n t  n i s  l e  p i é .  ( 5 1 )

Long  tex te  s i gn i f i ca t i f ,  eu ' i l  es t  r eg re t t ab le  de  devo i r  coupe r .

Tou t  f  i déa l  de  l a  p réd i ca t i on  f r anc i sca ine  s ry  t r ouve .  E t  r i en  n ren  es t

p lus  p roche  que  l a  p réd i ca t i on  de  F ranço i s  de  Sa les  en  Chab la i s .  L 'O rd re  de

F r a n ç o i s  d t A s s i s e  f u t ,  o n  1 e . s a i t ,  l e  s u c c e s s e u r  q u e  l e  P r é v ô t  d e  G e n è v e

s ' y  cho i s i t  pou r  l es  se rmons  de  comba t  qu ' i I  f a l l a i t  con t i nue r  à  y  p rononce r .

E t  on  au ra  remarqué  l  t exp ress ion  qu i ,  pou r  ne  l eu r  êÈre  pas  pe rsonne l l - e ,

es t  cependan t  synp toma t i que  chez  tous  deux  :  t t l , t é tenda rd  de  l a  C ro i x t t .

La  récenÈe  pub l i ca t i on  de  l r ouv rage  p répa ré  dans  l a  seconde  mo i t i é

du XVIIe s ièc le par  le  Père Char les de Genève pour rendre just ice au Père

Chérubin de Maur ienne,  assez mal  t ra i té  par  Char les-A-uguste de Sales dans

la  v i e ,  vo i re  l e  panégy r i que  de  son  onc le  qu ' i l  pub l i a  en  1634  $2 )  (donc

en  p le ine  pé r i ode  où  se  p répa ra i t  l a  béa t i f i ca t i on  de  F ranço i s  de  Sa les  $3 ) ) /

pe rme t  de  m ieux  vo i r ' ce  qu i  j us t i f i a i t  ce t t e  p réd i ca t i on  popu la i re  ;  e l l e

montre les formes de combat  et  de polénique pr ises jour  après jour  par  la

p réd i ca t i on ,  en  pa r t i cu l i e r  dans  l a  rég ion  du  Chab la i s  e t  au  momen t  où

François de Sales fa isa i t  ses premières armes de sermonnaire et  de contro-

v e r s i s È e  ( 5 4  ) .

l ' !on intent ion nrest point de faire icy un discours de vanité
ou jac tance en  faveur  de  ma s te  mère ,  la  re l ig ion  séraph ique,
pour la préférer à tout autre, ce quy seroi t  odieux et de
for t  mauva ise  grâce.  Je  sçay  qu t i l  y  a  des  au t res  ordres  quy
1 réga l lenÈ en 1  ru t i l l i t té ,  voyre  quy  la  surpessent  en  la  sp len-
deur  ex tér ieure  de  la  s te  Eg l iser  laque l le  es t  cornme un 'a r_
mée b ien  rangée par  le  S t  Espr i t ,  en  laque l le  les  uns  sont
propres pour acquérir ,  les autres pour conserver.  En icel le
se  t rouve d ivers  o f f i ces  eÈ d ivers  exerc ises ,  eÈ tous  combat -
tent pour les intérestz d'un même monarque divin quy est
notre Rédempteur, quy randra abondanment à chacun selon ses
m é r i t e s .

l {ais je veux dire seulement que 1 rordre des capucins est
p r o p r e  à  f a i r e  l r o f f i c e  d t u n e  a y g u i l l e ,  e t  l e s  a u t r e s  r e l i -
g ions  servent  de  f i le t  d 'o r ,  d fa rgent  e t  de  soye eÈ aut res
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samblab les  é to f fes  de  d iverses  cou leurs ,  beautés  e t  per fec-
t ions, pour refaire et resarsir  les ornementz de la robbe
de Jésus-Chr is t  ès  peys  où  e l le  es t  gâ tée  eÈ déch i rée  par
I 'hérés ie ,  pour  la  fac i l i té  que ce t  o rdre  séraph ique a  de
s f in t rodu i re  parmy les  héré t iques ,  é tan t  o rdonné de  D ieu  e t
d e s t i n é  à  c e s t  e f f e c t .

Ce quy se preuve manifestement par les conversions admira-
bles que l  ton a vu par son moyen en France, Al lenagne, en
F landre  e t  en  Bohême.  (55)

On ne  sau ra i t  ê t re  p lus  c l a i r  :  l es  Capuc ins ,  à  1  rexemp le  de  F ranço i s

d 'Ass i se  q ' : i  se  vou l -a i t  m iss ionna i re  des  p lus  démun is ,  se  veu len t  l es  dé f r i -

cheu rs  du  te r ra in  où  1es  au t res  t t r e l - i g i ons t t ,  coumle  I t on  d i ra  l ongÈemps  pou r

pa r l e r  des  Ord res ,  pou r ron t  p lan te r  :  t r ad i t i on  b ien  ass i se  chez  eux  e t  que

tou te  l a  f o i  du  Moyen  Age  a  vu  se  déve loppe r .  P ressés  de  comba t t re  con t re

les  hé rés ies  e t  dév iances  de  touÊe  so r te ,  l es  mo ines  p rêchen t  sans  cesse  n i

rép i t ,  p réoccupés  du  combaË seu l  eÈ  souc ieux  un iquemen t  d fe f f i cac i t é .  Ce t te

cohorte innombrable qui  Èraverse donc les s ièc les est  composée d 'horrnes qui ,

s t i l s  on t  un  j ou r  ré f l éch i  su r  l eu r  voca t i on  e t  l es  moyens  de  l a  rhé to r i que ,

ne  son t  nu l l emen t  des  théo r i c i ens .  Qu fon  n ra t t ende  pas  d teux  des  a r tes  p rae -

d icand i .  Tous  les  moyens leur  sont  bons  qu i  por ten t  sur  I taud iÈeur .  C 'es t

pourquoi bien souvent leur prédicat ion semble avoir  pr is au théâtre popu-

la i re  sa  pédagog ie  qu i  fa i t  p resque mimer  les  scènes.  0n  vo i t  à  que ls  abus

on va pouvoir  aisément en arr iver,  la mesure étant,  dans ce domaine plus

que nu l le  par t  a i l leurs ,  la  p lus  d i f f i c i le  des  qua l i tés  à  monÈrer .  En 1604,

écr ivant à 1 rarchevêque de Bourges, frère de Jeanne Françoise Frémyot de

Chantal  ,  et  lu i  par lant de l t ract ion oratoird ' ,  François de Sales pourra en-

core souhaiter une acÈion"noble, contre 1 ract ion rust ique de quelques-uns

qu i  fon t  p ro fess ion  de  ba t t re  des  po ings ,  des  p iedz ,  de  I  res tomach cont re

la  cha i re ,  c r ien t  e t  fon t  des  hur lements  es t ranges"  (56) .

Les prédicateurs populaires, surtout

faur i l le franciscaine, s rétaient fai t  corrne

Èous les  p réd ica teurs /cependant ,  du  Moyen

ceux qui se rangeaient dans la

une spéc ia l i té  des  exempla  ,  gu€

A g e  a u  X V I e  s i è c l e ,  u t i l i s a i e n È ,
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avec plus ou moins de bonheur.

On peut croire que 1 ror igine des exempla est touÈ simplement la para-

bo le  évangé l ique,  c res t -à -d i re  une h isÈo i re ,  vo i re  une s inpLe anecdote ,

pr ise  à  la  v ie  conmune,  ma is  qu i  por te  sens  ;  c 'es t  e r re  qu i  d i t  f  idée

abst ra iÈe que le  p réd ica teur  veut  ense igner  à  son aud i to i re .

11  l u i  a r r i ve  d  ravo i r  un  aspec t  su rp renan t ,  ma is  pas  p lus ,  à  l e  b ien

p rend re ,  Qu€  ces  man iè res  de  pa rabo les  en  ges tes  don t  l  tAnc ien  Tes tamen t

e s t  c o u È u m i e r  ( 5 7 ) ,  e n  p a r t i c u l i e r  l o r s q u e  l e s  p r o p h è t e s  s ' y  a d r e s s e n t  a u

peup le .

Con t ra i remen t  à  ce  qu ron  imag ine ra i t  a i sémen t  s i  on  res te  i n f l uencé ,

i c i  enco re ,  comme p lus  hau t  pou r  I  t a l l égo r i e ,  pa r  l es  excès ,  i l  a r r i ve  t r ès

souvenÈ que les exempla soient  développés succinctement  sans que I  rauteur

oub l i e  son  desse in  de  p rêche r  (58 ) .

Leu r  usage  pou r tan t ,  à  cô té  d fune  ra i son  tou te  de  sp i r i t ua l iËé  donc ,

en  a '  i l  f au t  b i en  d i re  une  au t re ,  au  Moyen  Age  en  pa r t i cu l i e r  :  s ' é ta ien t

cons t i t ués  des  recue i l s  d texemp la  t ou t  f a i t s  devenus  conme t rad i t i onne l s ,

b ien connus des prédicateurs dtabord qui  pouvaient  év idenment  y  puiser ,

ma is  auss i  des  f i dè les  qu i  pouva ien t  en tend re  p lus ieu rs  f o i s  l a  même h i s -

t o i r e '  avec  ou  sans  va r i an tes  sé r i euses .  On  a  pu  pa r l e r  de  " l a  B ib le  des

Noë ls  anc iens "  (S t ; ,  on  pou r ra i t  auss i  b i en  pa r l e r  de  l a  B ib le  des  exemp la .

L ru t i l i sa t i on  des  exemp la  n ra l l a i t  pas ,  souven t ,  sans  nob lesse  n i

raf f inement .  Pour cer ta ins des sermons en langue romane qut i l  a  étudiés,

Michel  Z ink indique que les exempla y passent  a isément  à 1 ra l légor ie la  p lus

remarquab fe  (60 ) .  Ma is ,  en f i n ,  on  se  dou te  b ien  que  s i  l r exemp lum a  dégéné ré

au point  de souf f r i r  au moment de la  Réforne de sa mauvaise réputat ion (en-

co re  que  Lu the r  e t  Ca l v i n  l r emp lo ien t ,  b i en  qu tavec  que l l e  d i f f é rence  de  ton ,
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on  l e  dev ine ) ,  c  t es t  que  l a  pen te  ve rs  sa  dégéné rescence  é ta i t  a i sée  à  su i v re .

L rexemplum, au moins aux yeux du xxe siècle est marqué par un vice

rédh ib i to i re  :  i l -  es t  sur tou t  le  fa i t  des  préd ica teurs  bur lesques,  ou  facé-

t i e u x  ;  e t  c t e s t  i c i  q u t i l  f a u t  f a i r e  m o n t r e  d t u n  v i g i l a n t  s e n s  d e  l a  r e l a -

r i v i r é .

Le  Moyen  Age  f i n i ssan t  ava i t  b i en ,  sans  dou te ,  connu  pa r fo i s  une  so r -

t e  de  ga ie té  j oyeuse  dans  l es  se rmons ,  ma is  non  pas  semb le - t - i l  au  po in t  de

tomber  dans  ce  qu i  pa ra l t  au jou rd 'hu i  de  l a  p i t r e r i e  ou  tou t  p rès  d ten  ê t re .

Le  nom que  l a  posÈér iÈé  a  reÈenu  com:me  ce lu i  de  l a  vedeÈ te  de  ce  gen re

de  se rmon  es t  ce lu i  de  M iche l  Meno t ,  gu i  l a  pa r tage  tanÈ  so i t  peu  avec  O l i -

v i e r  l ' I a i l l a rd  (ma is  on  e t t  pu  auss i  b i en  se  souven i r  de  Rau l i n ,  de  Bab ion ,

d e  R o b e r t  M e s s i e r  ( 6 1 )  ) .

L l un  e t  l r au t re  pa ra i ssen t  ma in tenan t  b ien  connus ,  ma is ,  i l  f au t  l e

répé te r ,  ne  do i ven t  pas  fa i re  i l l us ion  :  i l - s  ne  son t  pas  l e  t ou t  de  l a  p ré -

d i ca t i on  ca tho l i que  du  XVe  s ièc le .

l ' Ia i l lard eÈ Menot  appart iennent  tous les deux aux Frères Mineurs et

ont  jou i , l  tun coïme l  f  autre,dtune renornmée i rmense,  à une époque où le la t in

unissait encore dans une manière de cornmunauté l-es peuples nés de Rome, même

quand i l  ne s 'agissai t  -dans nombre de ces sermons que de lat in  macaronique,

e t ,
b ien4eaucoup pLus a isément  compr is  que la grande l -angue c icéronienne,  év i -

deument.

l ' Îa i l lard (62),  docteur de la Sorbonne, traverse lrBurope en prêchant I

i l  est connu pour avoir  été le confesseur du roi  de France Charles VII I  et

auss i ,  Pâr  t ro is  fo is ,  Le  Supér ieur  généra l  de  son Ordre .  I1  faudra i t  p res-

que le ranger dans le domaine des moral istes, tant ses ser:nons sont pleins

de scènes de  la  v ie  du  temps dont  i l  exce l le  à  t i re r  une leçon.  Ma is  b ien
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entendu, la route est dangereuse pour qui

manque souvent de mesure ou n rest pas sans

les  mystères  chré t iens  les  p lus  é levés  ne

Èra i te r  avec  une fami l ia r i té  te l l_e  que la

1 i a l e ,  l a  l i b e r t é  d e s  e n f a n È s  d e  D i e u r e t  I

s i b l e .

a moins de ta lenË,  et  lu i -même

créer  une cer ta ine gêne :  car

1 rempêchent  guère par fo is  d 'en

f ron t i è re  en t re  l a  con f i ance  f i -

r i r r e s p e c È  e s t  é t r o i t e  o u  i n v i -

poussé  imper tu rbab lemen t

assez  l o i n  pou r  que

ma is  ne  1  roub l i a  pas  :

;  e t  pa rce  que  l a  t e r -

01 iv ier  l , la i l lard est  a ins i  connu pour avoi r

l r a u d a c e  d a n s  l e  d e s s e i n  d e  b o u s c u l e r  s o n  a u d i t o i r e

L o u i s  X I  s r e n  s o i t  o f f u s q u é .  1 1  n e  s t e n  é m u t  g u è r e

ses sernons sur  1 fAvent  en gardent  le  souvenir  (63)

reu r  l u i  se rva i t  vo lon t i e r s  d  ra rgumen t  pou r  condu i re  l es  f i dè les  ve rs  l a

conve rs ion  pe rsonne l l e  (e t  d  rau t res  auss i  en  ces  âges  p rêcha ien t  vo lon t i e r s

a ins i '  co rnme  sa in t  V incenÈ  Fe r r i e r  pa r  exemp le ) r  l e  ro i  l u i  se rv iÈ  d rexemp le .

Fau t - i l  t ou t  à  f a i t  c ro i re  Cha r l es  Lab i t t e  l o r squ t i l  éc r i t  que  touÈe  ce t te

a rdeu r  n fe t t  guè re  de  résu l t a t  que  de  fou rb i r  des  a rmes  pou r  l es  P ro tes tanEs

en  l eu r  f ou rn i ssan t  un  recue i l  des  t u rp i t udes  de  1  fEg l i se  ca tho l i que

d ta lo rs  (64 )  ?  on  peu t  en  douÈer ,  ma is  s i  ce la  é ta i t  avé ré ,  i l  f aud ra i t

a jouter  que Mai l lard a dt  a lors par tager  avec tous les prédicateurs du temps

le  p r i v i l ège  de  fou rn i r  des  co l l ec t i ons  d rexemp la  à  ses  adve rsa i res .

En revanche,  même s i  1 fespr i t  de cet te parenté paral t  ru i  échap-

pe r ,  Cha r l es  Lab i t t e  mon t re  b ien  tou t  ce  qu i  r e l i e  l es  se rmons  de  Ma i l l a rd

au théâtre re l ig ieux nédiéval  et  à la  Légende dorée.  Et  i l  soupçonne,  sans

en  vo i r  l a  vé r i t ab le  va leu r ,  t ou t  ce  qu tune  ce r ta ine  sco las t i que  a  pu  fa i re

de  Ma i l l a rd  (65 ) .

Infat igable, l {ai lLard se batt i t  contre tous les ennenis du Cathol i -

c isme '  car ,  b ien  en tendu,  à  la  lu t te  cont re  les  mauva is  f idè les  o rd ina i res

s  ra jou ta  la  guer re  cont re  les  pu issances  d  rEg l i se ,  les  t ra f i cs  de  tous
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ord res  ( re l i ques  e t  i ndu lgences )  dans  l aque l l e  i l  ne  recu le  pas  non  p lus

devant  les arguments :  ses ser : rnons ne sonÈ t rès souvent  que polémiques,

mais non pas d rune polémique destructr iee :  de tous ses voeux et  à grands

c r i s ,  t ou t  en  dénonçan t ,  Ma i l l a rd  supp l i e  qu ton  se  ré fo rme .  Tous  l es  moyens

pou r  se  f a i re  en tend re  l u i  son t  bons ,  moyens  ma té r i e l s  auss i ,  pu i sque ,  l r un  r l es

p rem ie rs , i l  se  f a i t  i np r i ne r .

H o m m e  d e  f o i  s ' i l  e n  f u t ,  m ê m e  s r i l  l a i s s e  u n  p e u  é b e r l u é s  l e s  l e c -

teu rs  des  s ièc les  su i van ts ,  i nÈ imemenË l i é  au  Moyen  Age  qu i  I ' a  f o rmé  (66 ) ,

O l i v i e r  l 4a i l l a rd  j oua  un  rô le  de  p rem ie r  p lan  dans  l a  p réd i ca t i on  du  XV Ie

s i è c l e ,  a v a n t  F r a n ç o i s  d e  S a l e s .

Meno t  (67 )  f u t ,  quan t  à  l u i ,  l e  Ch rysos tome  ou  Ie  Ch ryso logue  de  son

teups :  on 1 'avaiÈ surnouuré L ingua aurea ,  L ingua .d.eaurata ou b ien os

aureum ;  ce qui  montre à n 'en pas douter  à quel  point  son é loquence éta i t

en  acco rd  avec  son  aud i t o i r e ,  à  que l  po in t  on  l t app réc ia i t .

On sait  combien le r i re et le comique sont dépendants de I  rauditeur

ou du spectateur.  Conrment donc être certain que tel le phrase de Menot (on

en d i ra i t  au tanÈ de l , Ia i l la rd )  es t  un  bon mot  ou  une facé t ie  ?  En tou t  cas ,

i l  es t  cer ta in  que te l le  p résenta t ion  cocasse ou  r id icu le  a  un  bu t  mora l  que

doirrr tsoul igner la mise en scène opérée par le prédicateur,  son ton de conteur

popuLaire, sa mimique et son mélange de lat in plus ou moins macaronique eE de

langue vulgaire.

Cum venieÈ tempus jejunandi,  dicet is :  "Non possum jejunare.
-  Quare ? -  Quia doleo caput.  -  Et unde ? Qnria lesi  me au
ta lon .  -  Ecce mi rum quod chor isa t is  e t  lud i t i s  ad  tax i l los
e t  t rans i t i s  noc tem in  hoc  e t  mane d ic i t i s  :  O maled ic te
ta lon  qu i  s ic  n ih i  fec i t  vexat ionem !  O do leo  caDuÈr ' .

D ia logue drô le  cer tes ,

" 0  t a n t a  v a n i t a s "  ( 6 8 ) .

mais  que  Meno t  conc lu t  comme I 'Ecc les ias te  :
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Les su je ts  de  ces  tab leaux  moraux  sont  eux  auss i  t rad i t ionne l lement

ceux des conteurs nédiévaux :  les bourgeois,  les fernmes (come dans 1'exem-

p le  que 1  fon  v ien t  de  vo i r ) ,  les  mo ines ,  les  ecc lés iasÈ iques .

Parad i s  es t  a  ga igne r  a  l a  cou rse .  Nonne  v ide t i s  ecc les ias -
t i cos  e t  j us t i c i a r i os  ?  S i  es t  ques t i o  ob t i nend i  a l i quod
bene f i c i um ve l  o f f i c i um,  a  b r i de  ava l l ee  opo r te t  equum ha -
be re ,  qu i  non  so lum ambu le t ,  sed  e t i am opo r te t  quod  ve loc i -
t e r  c u r r a t . . .

conc lus ion  i na t t endue  :  r t a  e t i am non  so lum debemus  ambu la ren  sed
e t i am cu r re re  e t  con t i nue  occupa r i  i n  bon i s  ope r i bus .  Gg)

On avouera que le commentai re de saint  PauI  et  de son image de 1 'a-

th lè te  du  Chr i s t  es t  pou r  l e  mo ins  saug renue ,  qu 'un  esp r i t  chag r i n  ou  com-

passé  pou r ra  y  vo i r  de  f  i r r especË  eÈ  qu  tun  esp r i t  même b ien  i n ten t i onné

pourra t rouver  que tout  ce la manque s ingul ièreurent  de noblesse ;  pourquoi

ne Pas voi r  aussi  dans des l ignes de ce genre le  masque de l  t ignorance ou

de I  r incroyance,  même de l  t incroyance ur i l i tante ? On a b ien vu par fo is  de

l r a n t i c h r i s t i a n i s s l e  d a n s  1 ' a n t i c l é r i c a l i s m e  d t o e u v r e s  m é d i é v a l e s ,  a n t i c l é r i -

ca l i sme  cependan t  de  bon  a lo i  don t  on  a  oub l i é  un  peu  a i sémen t  qu ' i l  esÈ  l e

p r i v i l ège  du  c royan t  avan t  t ou t  au t re ,  êxp ress ion  à  l a  f o i s  de  son  scanda le

(e t  i L  es t  p l us  g rand  que  ce lu i  que  ressen t  I  r i nc royan t  ca r  l a  sou f f rance

s ry  a jou te ' e t  non  l e  r i canenen t )  e t  de  son  en t i è re  l i be r té ,  pu i sque  sa  fo i

ne  dépend  pas ,pou r  l u i  qu i  es t  f i dè1e  co rme  l e  D ieu  d " "  p_æErbs t  f i dè le " ,

de ces misères humaines.  Quton songe,  dans un univers touÈ à fa i t  compara-

b le ,  au  p rê t re  d r l s i s  qu i  chez  Apu lée  sÈ igna t i se ,  e t  avec  que l l e  v i o l ence ,

dans Les l lé tamorphoses,  Les turp i tudes de ses f rères in i t iés ou desservants

de  l a  déesse .

0n a pu ainsi  montrer que sous cet aspect,  moins choquant au xve

s ièc l -e  qu tau jourdrhu i ,  Menot  ser t  avec  un  ar t  cer ta in  e t  de  grands  dons  le

sermon médiéval.  s ' impose donc la conclusion de Jean Larmat :

Le got t  de Michel  Menot  pour  les images et  les comparaisons
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f am i l i è res ,  son  sens  de  1  rhumour  e t  de  1  r i r on ie ,  son  pa r l e r
v i gou reux  I  r i nc i t en t  à  recou r i r  pa r fo i s  à  l a  f acé t i e ,  p l us
souvent  à user  de rapprochements inat tendus.  Mais les oeuvres
qu i  pe rme t ten t  de  m ieux  j uge r  l r o ra teu r ,  pa rce  qu re l l es  nous
ont  été presque intégra lement  conservées,  le  Sermon sur  la

Yadgle ine,  le  Sermon sur  1 'enfant  prodigue,  lâ@
Chr i s t .  . . ,  mon t renÈ  b ien  que  1  t é l oquenèe  du  f ranc i sca i . a
pou r  p i t t o resque  e t  popu la i re  qu re l l e  a i t  é té ,  ne  che rcha i t
pas  sys téna t i quemen t  l e  com ique .  11  p rononça i t  ces  so r tes
d rhomé l i es  pou r  é tonne r  l es  pécheu rs ,  l eu r  monÈre r  l eu rs
sou i l l u res ,  l es  f a i r e  renonce r  au  ma l .  AuËeur  de  facé t i es ,
i l  n ' e s t  p a s  u n  p r é d i c a t e u r  f a c é t i e u x .  ( 7 0 )

O n  e n  d i r a i t  à  p e u  p r è s  a u t a n t  d ' O l i v i e r  M a i l l a r d ,  e t  p o u r  l u i  n o n

p lus ,  mo ins  connu  au jou rd thu i  e t  mo ins  é tud ié ,  i l  ne  f aud ra i t  pas  oub l i e r

que  l e  se rmon  esÈ  mou lé  pa r  l a  t echn ique  néd iéva le  à  l aque l l e ,  à  l a  su i t e

de  1 'éd i t i on  de  Joseph  Nève  e t  en  l a  rec t i f i an t  ou  l a  comp lé tan t  pa r fo i s ,

Et ienne Gi lson a montré que les ser : rnons de Michel  Menot  obéissaient  ent iè-

remenÈ (7  I  ) .  Tou te

sa in t  F ranço i s  de

n r e s t  p a s  j u s q u ' à

ce t te  Èechn ique  r i gou reuse  se ra  en  pa r t i e  re t rouvée  dans

Sa les ,  e t  en  pa rÈ i cu l i e r  dans  l es  p lans  auÈographes  :  i l

1  rhabi tude d récr i re dans un Xat in chichement  nê1é de f ran-

ça i s  l es  5 ; randes  l i gnes  d run  d i scou rs  don t  on  sa i t  qu ' i l  a  é té  p rononcé  en

f rança i s ,  qu i  ne  se  reÈrouve  chez  l u i .  l , I a i s  p lus  i npo r tan te  esÈ  l a  s i n i l i t ude

qu 'on  peu t  découv r i r ,  l a  démons t ra t i on  en  se ra  f a i t e  p lus  l o i n  dans  l e  p ré -

sen t  t r ava i l ,  en t re  l a  f açon  de  F ranço i s  de  Sa les  e t  l es  se rnonna i res  an té -

r i eu rs rquand  i l  s f ag i t  de  pose r  l e  " t hème" ,  pu i s  l e  "p ro thème ' , ,  de  "d i v i se r " ,

de déve loPPer ,  d ru t i l i se r  les  quat re  sens ,  de  conc lu re ,  ou  de  jux taposer  les

auÈeurs et les doctr ines. courne Mai l l -ard o,,  u"rrot ' "sème à pleines mains les

autor i tés  sco las t iques  à  t ravers  ses  sermonst '  (72) .  On ver ra  a ins i  qu tune

sor te  de  l igne  cont inue,  se  dess ine  depu is  les  débuts  de  la  p réd ica t ion

chré t ienne,  dès  la  f in  de  1 tâge apos to l ique jusqutà  I tavènement  de  l tè re

c lass ique en  France ;  les  p réd ica teurs  du  XVIe  s ièc le ,  en  par t i cu l ie r  ceux

des grands Ordres'  sont f idèles aux normes nédiévales (et non pas uniquement

pour  leurs  sc lé roses  ou  leurs  dé fau ts )  ;  par  e l les ,  i l s  se  re l ien t  aux

grands docteurs que furent saint Bernard ou saint Bonaventure, eux-mêmes
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préd ica teurs  de  premier  rang,  par  lesque ls  la  f i l i a t ion  es t  év idente  avec

Les grands anciens conme saint August in.

La  t rans format ion  de  la  techn ique e t  de  l ra r t  du  sermon se  s iÈue a ins i

après  Franço is  de  Sa les ,  ê t ,  courme i l  es t  normal ,  ma is  sans  quron pu isse

exacÈement en préciser la date dans les domaines ondoyanËs et divers, doi t

être contemporaine de 1. 'avénement progressi f  du raisonnement mécaniste qui

t r iomphera  avec  le  ra t iona l i sme carÈés ien  :  quand on  ne  pensa p lus  se lon  les

mêmes lo is ,  on  ne  prêcha p lus  se lon  les  mêmes règ les .

C 'es t  peut -ê t re  une des  ra isons  pour  lesque l les ,  pour  p lus  d tun  as-

pect,  mais surtout pour leur forme et leur techniquer les sertnons de Fran-

çois de Sal-es sont plus proches des façons des sermonnaires populaires du

XVe siècle que de Bossuet ou de Bourdaloue sans que, en part icul ier pour ce

dern ie r ,  i l  y  a i t  en t re  eux  rupÈure ,  e t  i l  sera i t  encore  b ien  p lus  inexac t

de parler de rupture entre la nanière de François de Sales et cel le de Féne-

lon  préd ica teur  ;  iL  n rempêche :  ce l -a  ne  la isse  pas  de  c réer ,  lo rs  des  pre-

mières  lec tu res  que l ton  fa i t  des  sermons sa lés iens  e t  ma lgré  qu 'on  en  a i t ,

un certain étonnement,voire une cerËaine gêne :  pour si  résolurnent appari-

teur de I tavenir  que nous apparaisse François de Sales, en ce qui concerne

la technique du sennon, de l rhomél ie,  i l  appart ient à un monde du passé,

révolu bien que fascinant et quel que soit  son charme.

Vo i là  donc  ce  qu té ta i t  sur tou t  ce t te  é loquence de  t r ibun ,souvent  s i

mal comprise :  une technique dtexcept ion et un art ,  maniés par des tempéra-

ments  except ionneLs,  e t  u t i l - i sab les  seu lement  dans  des  s i tua t ions  préc ises .

Bien évidenment,  quand le caractère du prédicateur ntavait  pas la

trempe nécessaire, ou quand manquait  la naltr ise, alors on ne pouvait  que

tomber  dans  des  excès .  I l s  fu ren t  lég ion ,  c tes t  incontes tabLe,  e t  même pour

les  conÈempora ins  :  comrent  les  deux  Réformes,  p ro tes tan te  e t  ca tho l ique,
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se fussent-e l les accordées avec les témoignages des conÈemporains et  entre

e1Les ,  s i  nous  n 'av ions ,  dans  l a  pe in tu re  d rune  ce r ta ine  p réd i ca t i on  du  XVe

eË xvre s ièc les,  gu€ la marque drune polénique du temps ou postér ieure à

1 tépoque ,  qu tune  dé fo rma t i on  due  à  1 ' esp r i t  pa r t i san  de  ce r ta ins  che rcheu rs  ?

Ma is  ces  excès ,  pou r  hon teux  qu t i l s  a i en t  é té ,  ne  do i ven t  pas  cache r  f  im -

po r tance  de  l a  p réd i ca t i on  popu la i re  des  F rè res  M in imes ,  l a  g randeu r  de  sa

réuss i t e  auss i ,  ou  rend re  i ncompréhens ib le  qu 'e l l e  se  so i t  pe rpé tuée  :  t ou r

au  l ong  de  sa  v ie  d ' évêque ,  F ranço i s  de  Sa les  con f i e ra  à  des  F ranc i sca ins

ou  à  des  Capuc ins  nombre  de  con t rées  où  p rêche r ,  vo i re  évangé l i se r ,  e t  l u i ,

s i  s e n s i b l e ,  s i  p o i n t i l l e u x  p r e s q u e ,  a u  s u j e È  d e  l a  p r é d i c a t i o n ,  s i  p é n é t r é

de  l a  conv i c t i on  qu 'e l l e  es t  un  m in i s tè re  ecc lés ia l  f ondamen ta l  où  l e  p réd i -

ca teu r  dev ien t  l e  po r te -pa ro le  du  Pè re  pa r  l e  Ve rbe  e t  dans  l tEsp r i t ,  n ' ag i -

ra  pas  a ins i  pa r  une  so r te  de  sen t imen ta l i sme  p ieux  qu i  l e  po r te ra i t  ve rs

F ranço i s  d rAss i se  ( " son  g rand  sa in t  F ranço i s " )  eÈ  son  Ord re .  M ieux  que  pe r -

sonne ,  1 tévêque  sava i t ,  co t rme  houme de  mé t i e r ,  ce  qu té ta i t ,  ou  pouva i t , ou

deva i t  ê t re , l a  p réd i ca t i on  f r anc i sca ine  (73 ) .  Conme eux ,  F ranço i s  de  Sa les

v o u d r a  d r a b o r d  p r ê c h e r  1 e  p e u p l e  : l e s  c i r c o n s t a n c e s  l r y  c o n d u i s a i e n t ,  b i e n

en tendu ,  na i s  dès  l a  pé r i ode  du  Chab la i s ,  on  vo i t  i c i  chez  l u i  un  cho i x  dé -

l i bé ré ,  ce lu i  de  l a  m iss ion  e t  de  I  t u rgence  de  l a  bonne  pa ro le  à  po r te r  su r

l es  chemins ,  à  ceux  en  pa r t i cu l i e r  qu i  ne  possèden t  pas  assez  ce t te  r i chesse

qu res t  l t i ns t ruc t i on  pou r  f i gu re r  dans  sa  co r respondance  ( l a  qua l i t é  soc ia le

de ceux,  hornrnes et  femmes,  à qui  in lassablenent  i l  répond ne doi t  pas fa i re

i l l us ion ) .  Que  pou r  l eu r  ma jeu re  pa r t i e ,  vo i re  l eu r  t o ta l i t é ,  l es  se rmons

recuei l l is  qui  nous sont  parvenus soient  adressés à des Vis i tandines ne dé-

rnent i ra Pas cet te af f i rmat ion :  c  fest  la  même intu i t ion qui  lu i  fera fonder

le grand Ordre,  pour  les pauvres,  l -es fa ib les et  les in f i rmes de toute

s o r t e  0 4 ) .
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C/  L 'é loquence re l ig ieuse de  La  L igue.

Aux yeux  de  la  pos tér i té ,  les  aspec ts  b izar res  des  préd ica teurs

populaires sont devenus des vices tout à fai t  rédhibi toires quand i ls se

sont  re t rouvés  dans  les  p réd ica teurs  po l i t iques ,  ceux  de  la  L igue en  par t i -

cu l ie r ,  dont  beaucoup é ta ienÈ des  curés  de  Par is ,  beaucoup drau t res  des  moi -

nes  e t  parmi  ces  dern ie rs ,  que lques-uns  des  Franc isca ins  (75) .

I 1  n r e s È  p a s  q u e s t i o n  d e  r e f a i r e  1 ' h i s t o i r e  t u m u l t u e u s e  d e  c e t t e  p r é -

d i c a t i o n ;  m ê m e  s t i l  n ' a  p a s  t o u j o u r s ,  o n  1 r a  d i t  p l u s  h a u t ,  1 ' e s p r i È  d e  r e -

l a t i v i t é  q u t o n  a i m e r a i t  a u j o u r d ' h u i  l u i  v o i r ,  C h a r l e s  L a b i t t e  a  é c r i t  u n e

é tude  qu i  n ta  pas  é té  remp lacée  ;  e l l e  donne  une  pa r fa i t e  i dée  du  bou i l l on -

nement  insensé que montra i t  la  v ie autour  des paroisses de Par is  avant  la

L igue.  Quelques noms célèbres ,à t ravers par  exemple le  Journal  de Pierre de

L rEs to i l e  ou  l a  Sa t i r e  lGn ippée ,su f f i r on t  :  Jean  Bouche r ,  cu ré  de  Sa in t -

Beno l t ,  i l l us t re  che f  de  f i l e  ;  Gu i l l aume  Rose ,  p ro fesseu r  au  Co l l ège  de

Nava r re  e t  p réd i ca teu r  o rd ina i re  du  ro i  (Hen r i  I I I  ) ,  pu i s  évêque  de  Sen l i s ;

l e  Bénéd i c t i n  Génébra rd ,  p ro fesseu r  d t *éb reu  au  Co l l ège  Roya l ,  au teu r  d run

conrmentai re du CanÈique des Cant iques dont  1 r in f luence sur  François de Sales

fu t  auss i  g rande  que  ce l l e  de  ses  cou rs ,  ma is  don t  l a  v i o l ence  e t  1  rempor te -

ment  dans la  prédicat ion pol i t ique touchent  au fanat isne,  ce qui  ne I 'empê-

cha pas de f in i r  ses jours,  corme évêque dfAix-en-Provence où i l  avai t  é té

nonrmé en l5 l2 ;  le  CordeLier  François Feuardent  dont  le  nom est  tout  un pro-

grâ 'nme que sa v ie ne dément i t  en r ien ;  le  Célest in  Crespet  ;  le  Feui l lant

Be rna rd ,  e t c .

A eux sra joutent  des ét rangers,  cot tme le Cordel ier  savoyard Jean

Gar in ,  l e  F ranc i sca in  i t a l i en  Pan iga ro l l e  (76 )  :

Avec tant  et  de s i  d ivers
men t  l e  peup le  en  ha le ine ,
ap rès  l a  mor t  d  tHen r i  I I I
pendant  c inq ans sous les

ora teurs ,  gu i  tena ien t  incessam-
l a  L i g u e  p u t  s e  f o r t i f i e r  à  P a r i s

e t  ten i r  son  successeur  en  échec
murs  de  La  cap i ta le .
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Toutes les cures de Paris appart iennenÈ à des Ligueurs,
à  l  texcept ion  de  t ro is .

Chacune  de  ces  pa ro i sses  é ta i t  un  f oye r  de  séd i t i on .

Tous ces prédicateurs,  moines et  curés se succédaient  dans
tous  l es  qua r t i e r s  de  Pa r i s ,  avec  une  i n fa t i gab le  pe rsévé rance .
11  n ry  ava i t  pas  de  chape lLe  où  on  ne  p rêcha t  p lus ieu rs  f o i s
p a r  j o u r .  ( 7 7 )

Or  pendan t  ce t t e  pé r i ode ,  F ranço i s  de  Sa les  j eune  é tud ian t  é ta i t  à

P a r i s ,  d e  1 5 7 8  à  1 5 8 8  ;  i l  n e  c o n n u t  m ê m e ,  s i  o n  p e u t  d i r e ,  g u €  l a  p é r i o d e

de  1a  L igue  du ran t  son  sé jou r ,  pu i squ ton  s tacco rde  à  f a i r e  con rmence r  ce t t e

p é r i o d e  e n  1 5 7 6 ;  e t  p e u t - o n  d i r e  q u t e l l e  f i n i t  v r a i m e n t  a v a n t  1 ' E d i t  d e

Nanûes  ?  Pa rn i  t ou tes  l es  p réd i ca t i ons  qu ' i l  pu t  enËendre ,  i l  ne  f a i t  a i ns i

aucun  dou te  qu ' i l  en tend i t  ce l l es  des  p lus  cé lèb res  o ra teu rs  de  " l rUn ion " ,

conme on  appe la i t  vo lon t i e r s  a lo rs  l es  pe rsonnages  l es  p lus  ac t i f s  de  La

Ligue,  conme i ls  s  rappel-a ient  vo lont iers eux-mêmes,  et  non pas seulement  son

p ro fesseu r  Génébra rd .  11  faud ra  s ren  souven i r  l o r squ 'on  l e  ve r ra r l u i  auss i ,

p rend re  p lace  dans  I  f ac t i on  po l i t i que ,  à  1  roccas ion  de  l a  campagne  du  Cha-

b la i s  pa r  exenp le .  I 1  es t  ce r ta in  que  ce  n res t  pas  sa  seu le  qua l i t é  de  Savo -

yard,  donc dtét ranger dans le  royaume de France,  gui  le  conduira à prendre

du  recu l  devan t  l es  f açons  des  p réd i ca teu rs  po l i t i ques .  Que l l e  que  g rande

que puisse paral t re pour  un lecteur  du XXe s ièc le sa sévér i té  à 1 tégard des

Pro tesÈan ts ,  e1Le  es t  t ou te  de  modéra t i on ,  e t  non  pas  seu lemen t  dans  l e  t on ,

en comparaison de l -a v io lence proche de l rappel  au meurt re qufon voi t  dans

les  p réd i ca teu rs  ca tho l i ques  don t  i l  s  r ag i t  i c i ,  e t  pou r  s  ren  ten i r  à  eux  ;

car  François de Sales la  fonda sur  une touE auÈre concept ion du rô le du

"Conse i l l e r  du  P r i nce r '  ( 78 ) .

Ma is  c res t  t ou t  au tan t  l e  t on  sa rcas t i que ,  l es  a t t aques  pennanen tes ,

l es  t ab leaux  r i d i cu les r  l es  ges tes  ex t ravagan ts r  l e  r i r e  g r i nçan t ,  gu ' i l  r e -

f use ,  t ous  aspec ts  l es  p lus  év idenÈs  des  se rmons  pass ionnés  e t  f ana t i ques
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des  L igueu rs ,  e t  su rËou t  l eu r  p rêche  de  l a  révo lu t i on  sang lan te ,  de  l a  séd i -

t ion ,  du  ty rann ic ide .  En 1593 encore ,  pendant  que les  p réd ica teurs  de  la

Ligue cont inuaient

à  v o u l o i r  f a i r e  d e  G u i s e  u n  r o i  m a l g r é  l u i . . ,
Feuardent  s  ten pr i t  surÈouÈ aux moeurs de Heni i  IV,  et  en
par la en des termes que la p lume osée de Lesbi le  peut  seule
reproduire.  I ' Î ,a is  b ientôt ,  cédant  sa chai re à Lucain,
i l  s  r occupa  à  ne i l l eu re  a f f a i r e  que  de  p resche r ,  e t  l es  i n -
t r i gues  ac t i ves  1 ' abso rbè ren t  t ou t  en t i e r .  I 1  f u t  un  des
agen ts  l es  p lus  acÈ i f s  du  duc  de  Fe r i a ,  dans  ce  de rn ie r  p lan
q u i  c o m b i n a i t  l e s  i n t é r ê t s  d e s  S e i z e  ( 7 9  )  e t  l e s  i n t é r ê t s  d e
1 'Espagne  pa r  l e  mar iage  p ro jeÈé  du  duc  de  Gu ise ,  s i  j eune
e n c o r e ,  a v e c  l r l n f a n t e  d é j à  s u r  l e  r e t o u r  ( 8 0 ) .

Génébra rd ,  auque l  l a  L igue  ava i t  donné  l e  s i ège  ép i scopa l
d 'A i x ,  mon t ra  sa  reconna i ssance  en  fa i san t  1e  séd i t i eux  pa r -
d e s s u s  l e s  a u È r e s . . .  [ S e s J  v i o l e n c e s  d e v i n r e n t t e l l e s ,  q u e  l e
f f i .  jusqu'à Henr i  rv .  "Quel  est  donc ce Géné-
brard demandaiÈ 1e ro i  duranÈ un de ses dîners à Saint -Denis ?
-  C tes t ,  r épond i t  D 'E rne r i  ,  un  mo ine  qu i  ne  sa i t  n i  pa r l e r
n i  é c r i r e  q u e  p a r  i n j u r e s " . . .  G é n é b r a r d  p a r t i È  e n  m i s s i o n
pour Rome.. .  avec dtEspinac,  archevêque de Lyon.  Qr. rand i l
r ev inÈ ,  l a  L igue  ava i t  pe rdu  tou tes  ses  chances ,  eÈ . . .  i l  ne
r e n t r a  p a s  d a n s  P a r i s .  ( 8 1 )

ReÈi ré  à

d ' A i x ,  y  é c r i v i t

Avignon,  refusant  de reconnaî t re Henr i  IV,  l  tarchevêque

un ouvrage sur  les  é lec t ions  canon iques , paru  à  Par is  en

ron  vo i t  sou tenuI  5 9 3 ,

contre

cordat

l e  De  sac ra rum E lec t i onum ju re  e t  necess i t a te ,  où  1

f  importance du l ivre de Génébrard qui

exp l ique 1a  s ingu l iè re  a l l iance des  t rad i t ions  mun ic ipa les
avec  les  t rad i t ions  sacerdota les ,  de  la  théocra t ie  avec  la
démocra t r ie .  C tes t  I  to rgan isa t ion  é lec t i ve  e t  indépendante ,
ic i  de  1 'ép iscopat ,  1à  de  la  royauté ,  gu i  serÈ de  po in t  de
ra l l iement .  A ins i  la  souvera ine té  pont i f i ca l -e ,  le  l ib re  cho ix
des  évêques avec  les  garant ies  ecc lés ias t iques ,  les  v ieux
priv i lèges des cormunes, le droi t  suprême des Etats-Généraux,
tous  Les  é léments  d  toppos i t ion  au  passé repara issent  e t  se
combinent  chez  les  théor ic iens  de  la  L igue.  (gZ)

Ce qui  expl ique la condamnat ion du t ra i té  par  le  Par lement  drAix-en-

la centra l isat ion monarchique approuvée par  la  papauté lors du Con-

de  Léon  X ,  l e  d ro i t  d ' é l i r e  l es  évêques .  Cha r l es  Lab i t t e  sou l i gne

Provence .  A lo rs ,  Généb ra rd  se  re t i r a  dans  un  p r i eu ré  qu ' i l  ava i t  à  Semur -en -
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Auxois et y mourut à 6O ans, en 1597, au moment où François de Sales prê-

cha i t  sa  miss ion  en  Chab la is ,  sur  un  ËouÈ aut re  reg is t re .

On ne sfest  étendu quelque peu dans ces l ignes sur  le  seul  Génébrard

qu 'en  ra i son  du  rô le  qu f i l  a  j oué  coune  p ro fesseu r ,  en  pa r t i cu l i e r  pa r  son

conmen ta i re  du  Can t i que  des  Can t i ques ,  dans  l a  v i e  de  F ranço i s  de  Sa les  (83 ) .

Ma is  i l  ne  f au t  pas  fausse r  l - es  pe rspec t i ves  :  i nnombrab les  son t  1es  p réd i -

ca teu rs  de  La  L igue  don t  1 ' é l oquence  v io len te  e t  pa r t i sane ,  acha rnée  à  re -

muer  l es  f ou les  pa r  t ous  l es  moyens ,  l es  p i res ,  l es  p lus  dénagog iques  ou  l es

mo ins  mauva i s ,  cause  enco re  au jou rd thu i  un  choc  au  l ec teu r  qu i  pa rcou r t

que lques -unes  de  l eu rs  pages .  Leu rs  noms  son t  à  l a  f o i s  b ien  connus  e t  t ou t

à  f a i t  oub l i és ,  e t  l eu r  i n f l uence  su r  F ranço i s  de  Sa les  f u t  nu l l e  ou  néga -

t i ve  :  i l  r e fusa  tou jou rs ,  davan tage  que  ne  l e  f a i sa i t  son  temps ,  l a  con fu -

s ion  enÈre  l e  sp i r i t ue l  e t  l e  t empore l ,  e t  ce  que  ses  éc r i t s  nous  mon t ren t

de  ce  qu ton  pou r ra i t  appe le r  ses  conv i c t i ons  po l i t i ques  n ta  r i en  à  vo i r  avec

La l , igue, gui  lu i  est ainsi  aussi  étrangère par son éloquence que par son

système de pensée :  i l  ne saurai t  admettre cette forme de sermon où 1'ort

cLasse l rhumani té  en  ca tégor ies  qu i  s fexc luent r  gu i  condamne au l ieu  de  con-

ver t i r ,  qu i  pousse à  l -  fac t ion  sur  e t  con t re  1  rau t re  sans  1  técouter rau  l ieu

de t rava i l le r  sur  so i -même ;  e l le  lu i  es t  auss i  é t rangère  que I  tappe l  à  la

terreur devant Dieu prat iqué par Ùtrai l lard ou la sat i re violente de Menot.

De même, i l  se refuse à exclure quelqutun pour ses convict ions pol i -

t iques ,  lu i  qu i ,pour  ê t re  Savoyard ,n ten  a  pas  moins  é té  nê lé  non à  ta  L igue,

cer tes ,  ma is  à  b ien  des  a f fa i res  de  France,  de  Savo ie  e t  de  Genève.  11  ne

saurai t  être l  rhott tme drun part i  ;  à peine a-t- i l  un système de pensée pol i -

t ique  car ,  é tonnante  to lé rance en  un  s ièc le  où  e l le  n rex is te  pas ,  chacun

des modes de vie civ ique qu' i l  connalt  ne lui  apparaît  que conne une simple

approche de  I  r idéa l  qu i  es t  la  Jérusa len  cé les te ,  seu le  fo rme par fa i te  de

c i té  vers  laque l le  chacune do i t  tendre  ;  aucune nres t  un  abso lu .  S i  b ien
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que  l a  nécessa i re  f i dé1 i t é  à  1  rau to r i t é  o f f i c i e l l e  don t  dépend  tou t  ho rune

re jo in t  pou r  F ranço i s  de  Sa les  sa  sp i r i t ua l i t é  de  l t i ns tan t  p résenÈ  e t  de

a ' - -

l a  v i e  cachée  J4 " .  sa  p rop re  f i dé l i t é  à  son  p r i nce  es t  i ndé fec t i b l e  ma is

sans  i l l us ion .  On  peu t  b ien  imag ine r  que  peu t -ê t re  I ' i déa l  é l ec t i f  de  La

Ligue rappelé p lus haut  pouvai t  avoi r  pour  lu i  des séduct ions.  Cependant ,

dans  l a  mesu re  où  i l  s ' é l o i gna i t ,  dans  l e  cas  p réc i s  de  l a  v i e  de  chacun ,

de  l r a t t i t ude  recoumandée  pa r  sa in t  Pau l  ( 84 ) ,  e l l e  deva i t  l u i  appa ra î t r e

cormle un rêve pernic ieux qui  s 'opposerai t  à  l -  ract ion quot id ienne et  immé-

d i a t e ,  d u  d e v o i r  d r é t a t .  C a r  c e t t e  f i d é l i t é  n f e s t  n i  i m r o b i l i s m e  n i  r e f u s

de  ré fo rme ,  pas  p lus  dans  l e  doma ine  po l i t i que  que  dans  l a  v i e  de  sp i r i t ua -

l i r é .

L té loquence  de  l a  L igue  n tava i t  donc  r i en  à  l u i  appo r te r ,  e t  on  peu t

d i r e  q u ' i l  l a  r e p o u s s a .  M a i s  e l l e  f a i t  p a r t i e  d r u n  p a y s a g e  q u r i l  c o n n a î t

b i e n  e È  q u r i l  j u g e .

D/  Les  recue i ls  de  ser :nons .

A- t -on  assez  r i  des  recue i ls  de  sermons u t i l i sés ,  sur touË,  d i t -on

à la f in du Moyen Age et au xvre siècle !  Tout le monde nta pas ou nta pas

€u,  tan t  s ren  fauÈ,  l r indu lgence sans  rnépr is  ma is  p le ine  de  regre ts  de  Mon-

taigne qui t tau pied de la chaire stennuie ou stamusert ,  pendant quer unlheure

de rang,  son curé  nres t . . .  savant  fq , r tà  cond i t iog /  de  l i re  un  sermonna i re"

(85).  11 faut dire que les homres qui ut i l isaient des ouvrages comre le

Dormi secure (86),  ou ceux qui l ravaient composé avec le plus grand sérieux,

s texposa ien t  à  b ien  des  dangers ,  à  ce lu i  du  r id icu le  e t  ce lu i  du  scanda le  en

part icul ier,  aux yeux de certains contenporains sans doute mais surtout aux

yeux  de  la  pos tér i té .

Cependan t  l e  gen re  ava i t  des  l e t t r es  de  nob lesse  e t  se  t r ouve  a t t es té
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dès les  p ren ie rs  s ièc l -es  du  chr is t ian isme.  11  ava i t  p r is  na issance
surtouË

1 rusage que l  ton verra survivre r 'avec les | tsermons recuei l l ist t  par

tandines ,  chez saint François de Sales.

dans

l e s  V i s i -

Pour prendre un seul exemple, celui  de saint August in,  on sai t  de

façon certaine que 1 tévêque

n 'a  l u i -même n i  éc r i t  n i  d i c té  des  se rmons .  Ap rès  méd i ta -
t i on ,  i l  l es  p rononça iÈ  sous  1  r i nsp i ra t i on  du  momen t
Parfo is ,  à Carthage notat rFtenÈ, des tachygraphes engagés
pa r  l u i  ou  pa r  des  pa r t i cu l i e r s  p rena ien t  des  no tes .  I 1s
appo rÈa ien t  à  l eu r  t âche  une  hab i l e té  t e l l e  qu ' i l s  pa rve -
na ienÈ  à  rep rodu i re  exac temen t  t ous  1es  te rmes  du  p réd i ca -
t e u r .  S t a j o u t a n t  1 e s  u n e s  a u x  a u t r e s  c e s  r é d a c t i o n s  f i n i s -
sa ien t  pa r  f o rmer  des  recue i l s  Les  vo lumes  a ins i  f o rmés
ne  Ëa rda ien t  pas  à  se  p ropage r  (87 ) ,

ce  qu i  n ' au ra  r i en  d rexcep t i onne l  pendan t  l ongÈemps .

L e  s e n s  d e  l a  p r o p r i é t é  l i t t é r a i r e  q u i  é t a i t  c e l u i  d e s  s i è c l e s  p a s s é s ,

f  i dée  qu ' i l s  se  f a i sa ien t  du  p lag ia t ,  r enden t  t r ès  na tu re l l emen t  v ra i sem-

b lab le  que  l es  recue i l s  de  se rmons  a ins i  cons t i t ués  a ien t  pu  se rv i r  à  d rau -

t res  o ra teu rs ,  r ep rodu i san t  à  l eu r  man iè re  une  ma t i è re  t ou te  p rê te ,  pa r fo i s

r e p r o d u i s a n t  a u s s i  l a  m a n i è r e  s a n s  p r é v e n i r  q u t i l s  l i s a i e n t .  L r h i s t o i r e  1 i t -

t é ra i re  f ou rm i l l e  d ranecdo tes  où  I ' on  vo i t  des  p réd i ca teu rs  du  XV I Ie  s i èc le

se  vo lan t  l es  se rmons  ou  des  pa r t i es  de  sennons  d run  t ro i s i ème  o ra teu r ,

p lus  cé lèb re  e t  p l us  doué  (88 ) .

Au -de là  du  p i t t o resque  de  ce r ta ins  cas ,  c fes t  avec  l - e  p lus  g rand  sé -

r i eux ,  mêrne  s i  ce la  marque  une  so r te  de  na îve té ,  qu ton  ag i ssa i t  a i ns i ,  e t  l a

p ra t i que  va  s ' accen tue r  à  l a  Rena i ssance  e t  au  XV I Ie  s i èc le ,  quand  l es  doc -

t r ines les p lus courantes de I  ror ig inal - i té  la  déf in i rent  conme la façon de

dire aux honrmes du temps non pas l  r inédi t  mais ce que les grands Anciens,

qu i  ava ien t ' r a t t r apé r r  ( 89 )  l a  naËure  ava ien t  dé jà  d i t ,  ma is  d rune  au t re  f a -

çon et  pour  leurs contemporains.
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Sr i l  en  é ta i t  a i ns i  dans  l e  doma ine  l i t t é ra i re ,  l r usage  se  t rouva i t

enco re  p lus  j us t i f i é  e t  co rme  sanc t i f i é  dans  l e  doma ine  re l - i g i eux ,  où  l a

vé r i t é  révé lée  es t  é te rne l - l - e  e t  o f f e r t e  à  t ou t  ho rnme .  S i  donc  Èe l  ou  te l

p rêche  a  a t t e i n t  un  n i veau  pa r t i cu l i è remen t  é levé ,  s i  l a  Révé la t i on  exposée ,

exp l i quée  e t  méd i téê ,  s  t y  es t  t r ouvée  éc la i r c i e ,  découv ranÈ  des  pe rspec t i ves

avan t  l u i  ma l  déch i f f r ées ,  i l  appa ra l t r a  comre  sac r i l ège  de  ne  pas  l e  re -

p rend re  ;  e t  l e  pa radoxe  n  t ex i s te  que  pou r  des  esp r i t s  du  XXe  s ièc le  nou r r i s

pa r  I ' imp r imer ie  :  ne  pas  mu l t i p l i e r  1  roeuv re  p rem iè re  don t  seu l  un  pe t i t

nombre  a  pu  p ro f i t e r ,  c res t  p resque  manquer  à  son  devo i r .  D tune  ce r ta ine

façon ,  l e  r i sque  de  p lag ia t  es t  a i ns i  beaucoup  p lus  g rand  pou r  une  oeuv re

re l i g i euse  que  pou r  une  oeuv re  l i t t é ra i re .

Non  ce r tes  gue  1 'on  se  so i t  t ou jou rs  é levé  auss i  hau t  dans  l es  j us t i -

f i ca t i ons  p lus  ou  mo ins  t héo log iques  ;  ce  n  t es t  pas  l e  respec t  du  ve rbe

t ransmis  qu i  va  gu ide r  1 ' humb le  p réd i ca teu r  de  chaque  sema ine ,  du  mo ins  dans

sa  c la i re  consc ience ,  ma is  b ien  l e  dés i r  d tavo i r  r ecou rs  à  t ou t  un  a rsena l

de documents,  quand i l  se tournera,  aux XVe et  XVIe s ièc leJ sur tout ,  vers

" l es  Thesau r i ,  l es  Po l yan thea  eÈ . . .  t ous  ces  nombreux  recue i l s  d fé rud i t i on

banale,  dont  la  Germta predicans de Denûse est  l  tennuyeux et  oubl ié  modèle"

(gO) .  11  es t  b i en  ce r ta in  auss i  que  l es  débu ts  de  l a  vu lga r i sa t i on  pa r  f  im -

pr iner ie f i rent  de t rès nombreux sernons des manuels qui  t ts  radresseronÈ au

c le rgé  coume au  peup le "  (91 )  ;  au  peup le  pou r  l r a i de r  à  se  conve r t i r ,  au

clergé pour la  nêne ra ison par fo is  sans doute mais sur tout  pour  1 ra ider  dans

le pensum du sermon hebdomadaire,  du moins st i l  faut  en cro i re jusqu'au bout

l a  ma lve i l l ance  pa r t i sane  d tHen r i  Es t i enne  dans  l rApo log ie  pou r  Hé rodo te  e t

de  ses  sec ta teu rs  :  "Do rm i  secu re ,  c res t -à -d i re  do rs  en  pa i x ,  ne  t e  f a t i gue

pas  à  p répa re r  t es  se rmons"  (92 ) .

y eut ainsi ,  lors du Moyen Age

recue i ls  :  ceux  qu i  con tena ien t

I1

de

f i n i s s a n t  e t

des  modè les

la  Rena i ssance ,  deux

cô té  de  ceux  qu i

a

as o r t e s
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contenaient  des exempla.  Et  on peut  penser que ce nrest  pas le  seul  aspect

de  pensum,  donÈ  pa r l e  Ch .  Lab i t t e ,  gu i  poussa  l es  cu rés  ve rs  l eu r  u t i l i sa -

t ion :  pourquoi  ne pas penser aussi  à leur  surcharge de besogne,  à leur  iso-

l emen t ,  à  l eu r  t i n i d i t é ,  à  l eu r  manque  de  p répa ra t i on  devan t  l a  rudesse  d rune

vie que nous imaginons mal  à t ravers Les car icatures polémiques,  mais que

les  reg i s t res  de  v i s i t es  ép i scopa les  dans  l es  pa ro i sses  nous  l a i ssenÈ  sou -

vent  deviner  avec touÈes ses nuances ? (93 )

En  e f f e t ,  à  cô té  des  rep roduc t i ons  t o ta les  de  se rmons  anc iens  (e l l es

é t a i e n t  r a r e s ) , l e s  r e c u e i l s  p r o p o s a i e n t ,  l e u r s  t i t r e s  f  i n d i q u e n t ,  d e s  f l o -

r i l èges  (gen re  qu i  a  t ou jou rs  é té  t r ès  goû té )  de  passages  l es  p lus  impor ran rs

ou  l es  p lus  beaux  e t  des  sugges t i ons  pa r fo i s  de  p lans ,  ma is  su rÈou t  des

o c c a s i o n s  o ù  u t i l i s e r  c e s  t e x t e s .

Michel  z ink (94 )  a étuaié dans quelques sennons médiévaux la prédi -

l ec t i on  pou r  l es  exemp la  qu ton  d i t  ê t re  l a  l eu r  à  l a  su i t e  des  conse i l s

donnés par  les ar tes praedicandi  ;  i l  a  découvert  que ces consei ls  ne furent

su i v i s  v ra imen t  qu rap rès  l e  x r r re  s i èc le  (gs ) ,  e t  l r on  peu t  pense r  que  ce

ca rac tè re  es t  a l l é  en  s ' amp l i f i an t  avec  l es  s i èc les .  Ca r  pou r  a r r i ve r  à

L tabondance connue aux XVe et  XVIe s ièc les,  i l  a  fa l l -u  que se mul t ip l ient

peu  à  peu  l es  recue i l s  d ' exemp la ,  d rh i s to i res  éd i f i an tes  e t  f ameuses ,  au tou r

desquel les,  le  gros de son sermon lu i  é tant  fourn i  qui  lu i  assurai t  de mar-

che r  dans  La  bonne  d i rec t i on ,  l e  p réd i ca teu r  bâ t i ssa i t  son  p lan  en  un i ssan t

l es  i nd i ca t i ons  f ou rn ies  pa r  l es  deux  so r tes  de  recue i l s .

l ,orsque les recuei ls renfermaient des sermons modèles en ent ier,

on peut constater qu I

i ls  sont  t rès généraux :  chaque sermon peut  êt . re prononcé
pou r  t e l  d imanche  ou  te l l e  f ê te ,  qu i  r ev ien t  Èous  l es  ans ,
pa r  n r impor te  que l  p réd i ca teu r  e t  n res t  pas  l e  se t ruon  p rêché
en  te l l e  c i r cons tance ,  t e l  j ou r  de  te l l e  année  pa r  t e l  pe rson -
nage .  En  ce la  l es  se rmons  en  l angue  vu lga i re  se  d i s t i nguen t
doubLement des ser : rnons prononcés en la t in . (g0 )
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Cres t  I  r ensemb le  des  exemp la  qu i  pa r t i cu la r i sa i t  e t  i nd i v i dua l i sa i t

chaque sermon.  Les serrnons romans sont  en ef fet  t tdes sermons du temps,  les

sennons lat ins sont  des setr t rons pour un audi to i re par t icu l ier  ou pour

une  c i r cons tance  excep t i onne l l e "  (97 ) ,  e t  l r usage  en  d i spa ra i t r a  peu  à  peu :

on ne connai t  guère en la t in  dfapparat ,  prononcé par  François de Sa1esr  gue

La Harangue pour la  Prévôté (9e1t  encore ne peut-on que d i f f ic i lement  la

ranger dans les sennons.

Cur ieuse  né thode  peu t -ê t re ,  ma is  es t -on  b ien  s t r ,  enco re  une  fo i s ,

qu ton  ne  l a  do i ve  qu tà  l a  pa resse  ou  I t i gno rance  ?  Que  ne  s t y  t r ouve  pas

un  ce r ta in  recou rs  à  1 ' expé r i ence ,  une  fo rme  pa r t i cu l i è re  de  pédagog ie ,  une

so r te  d ' hum i l i t é  en  même temps  qu 'un  sen t imenÈ de  sécu r i t é  év iden t  qu i  l a i s -

s a i t  p l u s  l i b r e  1 ' a c t i o n  o r a t o i r e  ?

E n  t o u t  c a s ,  c f e s t  l a  p l a c e  c r o i s s a n t e  p r i s e  p a r  l e s  e x e m p l a  e t  l e u r

p résen ta t i on  spec tacu la i re  qu i  exp l i quen t  1  raspec t  de  sa t i r e  géné ra le  ou

contemporaine de cer ta ins sennons de Messier  ou de Menot  par t icu l ièrement  ;

Char les Labi t te  remarquai t  déjà cet  aspect  tout  en en exagérant  sans doute

les  p ropo r t i ons  (99  ) .

L 'usage dans  l tEg l i se  ca tho l ique des  honé l ia i res  ou  des  manue ls  de

tous  ordres  ne  se  ra len t i t  pas ,  en  tou t  cas ,  non p lus  que leur  succès ,  touÈ

au long du  XVIe  s ièc le ,  ma lgré  les  e f fo r ts  ins is tanÈs e t  para l lè les  des

réformes protestante et cathol ique :  à mesure que la recherche progresse

dans ces domaines encore trop mal connus, les preuves sten accumulenÈ ( lCO).

Et  qu tes t -ce  drau t re ,  ,s inon un  recue i l  de  nodè les  de  préd ica t ions

tou tes  prê tes ,  guê Ies  Ep is t res  e t  Evang i les  pour  Les  c inquante  e t  deux

sepmaines  de  l ran  (DI )  n r6parés  par  Le fèvre  d 'E tap les ,  dont  i l  sera  par lé

p lus  lo in  ?
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On ne voit  pas que r ien chez François de Sales trouve sa source

précise dans de Èels ouvrages. I1 nra cependant pas pu ignorer tous ces

manuels de prédicat ion prat ique, tous ces recuei ls de modèles ou simplement

ces  homél ia i res ,  même s t i l  ne  semble  pas  qu 'on  pu isse  re lever  que lques  t ra -

ces  chez  lu i  d 'un  manue l  p réc is ,  la  s im i l i tude  née des  occas ions  l i tu rg iques

nrétant en r ien une preuve. I ' I ,a is,  on le verra ai l - leurs, 1t"*"rp!* demeure

fondamental  pour 1ui,  bien que complètement renouvelé :  i l  écr ira ses pro-

pres  exempla  e t  leurs  carac tér is t iques  seron t  une de  ses  p lus  g randes or i -

g ina l  i  tés  .

Ûatb.cet usage du manuel,  ce gotÈ pour la documentat ion toute prête-t

onÈ la i ssé  l eu r  marque  chez  l u i  :  on  en  t rouve ra i t  l a  p reuve  dans  l a  f açon

donË ,  dès  sa  j eunesse ,  i l  se  cons t i t ue  des  recue i l s  de  s iu r i l i t udes  (102 )

( s im i l i t udes  qu ron  re t rouve  souven t ,  p l acées  dans  l es  se r :u rons  ( l  03 ) ) ,  ou

dans  ce l l e  don t  p lus  t a rd  i l  conçu t  e t  u t i l i sa  l e  reg i s t re  pe rsonne l  où  i l

nota i t  ses sermons,  regisÈre qui  est  devenu pour nous le  t tManuscr i t  de Tur int t

eÈ  don t  i l  a  é té  pa r l é  à  p ropos  des  p rob lèmes  posés  pa r  ses  manusc r i t s .

Ce  n tesÈ  qu tun  souc i  pédagog ique  de  tou tes  l es  époques  e t  l a  p reuve

d tun espr i t  méthodique et  rêf léchi  que de voulo i r  préparer  tout  un arsenal

d ra rgumen ts  ou  de  p lans  :  l t o r i g i na l i t é  de  F ranço i s  de  Sa les  ne  rés ide  nu l -

l emen t  dans  ce t  usage  donc  ;  i l  l e  pa r tage  avec  b ien  d fau t res .

E/  Ar tes  p raed icand i ,  a r tes  conc ionand i .

11 ne saurai t  être quest ion, dans ce survol des grands problèmes

rhétor iques qui peuvent avoir  importé à François de Sales, de faire l  this-

toire des manuels techniques de rhétor ique. On se contentera de quelques

généra l i tés  ind ispensab les  (104) rd fau tan t  que 1 'é tude de  f  idéa l  o raro i re

de Franço is  de  Sa les  ob l igera  à  reven i r  sur  1  fensemble  des  prob lèmes posés
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i c i .  I1  ne  s 'ag i t  donc  que de  { | fe r  que lques  ja lons ,  gu i  a ideron t  à  vo i r

sur quels fondements, en théorie et en prat ique, sont appuyées les oeuvres

des orateurs évoqués précédenlment.

11  n ' y  a  pas  eu ,  on  s ren  douÈe ,  de  so lu t i on  de  con t i nu i t é  en t re  l a

rhé to r i que  an t i que  e t  ce l l e  du  Moyen  Age ,  l e  souc i  ma jeu r  de  l  tEg l i se  é tan t

I  f apos to la t ,  pa r  I  t exemp le  ce r tes  ,  ma is  su r tou t  pa r  l a  pa ro l -e .  Pa ra l l è -

l emen t  en  e f f e t  à  l a  f l o ra i son  d fA r tes  poe t i cae ,  l e  Moyen  Age ,  enÈre  l e

X I Ie  e t  l e  X IVe  s ièc les ,  a  vu  se  nu l t i p l i e r  d rune  pa r t  au  X I Ie  s i èc le  l es

Ar tes  d i c tand i ,  eu i  r ep rennen t  su r touË  1es  théo r i es  rhé to r i ques  de  C icé ron

e t  Qu in t i l i en ,  l es  A r tes  p raed i cand i  d ' au t re  pa rÈ ,  au  X IVe  s ièc le ,  qu i  a j ou -

ten t  l a  "d i v i s i on "  aux  c inq  pa r t i es  c l ass iques  de  l a  compos iÈ ion ,  ce l l es

qu'étudie Cicéron par  exemple dans le  De Oratore ou Les Topiques ,et  qui  sont

b ien  connues  :  r r i nven t i on ,  d i spos i t i on ,  é l ocu t i on ,  mémo i re ,  ac t i on " .  La

t t d i v i s i on t t r gu "nÈ  à  e l l e rn ta  pas  tan t  sa  sou rce  dans  1a  t t d i spos i t i on t t ,  co r t t r ne

on  pou r ra i t  l e  c ro i re ,  gue  dans  l a  t t l ec t i o t t ,  ensenb le  des  t t p rocédés  cou ran ts

d r i n t e r p r é t a t i o n  t e c h n i q u e  d e s  t e x t e s "  ( 1 0 9 .

Et ienne Gi lson,  dans son étude sur  "Michel  Èlenot  et  la  technique du

sermon médiéval" ,  a  déf in i t ivement  démontré que cet te technique scolast ique

t rès  p réc i se  e t  t r ès  asÈre ignan te  se  t rouve  exac temen t  dans  l e  p lus  "bu r l es -

9u€",  pour  par ler  cot t t r t re Char les Labi t te ,  en tout  cas le  p lus sat i r ique des

o ra teu rs  du  p rem ie r  XV Ie  s i èc le .  C 'es t  donc  b ien  à  t o r t  que  Char les  Lab i t t e

dis t ingue "au cot t -encement  du XVIe s ièc le. . .  dans la  chai re deux écoles b ien

d i ve rses  :  1 réco l -e  scho las t i que  e t  L  réco le  g ro tesque r r .  t t l . eu r  du rée ,  a jou te -

t - i l ,  deva i t  ê t re  cou r te ,  pa rce  que  l a  p rem iè re  appa r tena i t  à  une  soc ié té

f i n i e '  pa rce  que  l a  seconde  é ta i t  l e  résu l t a t  d run  de  ces  con f l - i t s  d ' i dées ,

heu reusemen t  cou r t s  pou r  l es  soc ié tés  qu i  y  son t  en  p ro ie "  (100 .

Un ies  i n t imemen t  au  con t ra i re ,  nées  tou tes  deux  d tune  t rad i t i on  venue

de  1  ran t i que '  ces  deux  tendances  s  rappu ien t  su r  des  recue i l s  e t  des  conse i l s
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i s sus  de  l r expé r i ence .  C resÈ  davan tage  su r  l a  man iè re  que  su r  l a  na t i è re

que por tera la  réforme commencée avec Erasme dans 1 rEccles iastes et  dont  on

verra qu 'on peut  considérer  les sermons de François de Sales corme 1 'un des

accomp l i ssenen ts  l es  p lus  pa r fa i t s  ( t 07 .

F /  Les  p réd i ca teu rs  évangé l i sÈes .  Le  g roupe  de  Meaux  e t

l a  t r ad i t i on  é rasm ienne .

Comme Erasme avai t  t tdemandé une fo is ,  dans un entret ien fami l ier ,

cotr t rnent  fJean Yi t r ierJ se préparaiÈ quand i l  devai t  prêcher ( lo8)" ,  i l  obr inr

une  l ongue  réponse  don t  l es  p réc i s i ons  donnenË  exac temen t  l es  ca rac té r i s -

t i ques  de  l a  p réd i ca t i on  pa ro i ss ia le  qu tau tou r  de  B r i çonne t  e t  Le fèv re

d tE tap les ,  l e  g roupe  ou  Cénac le  de  Meaux  deva i t  f a i r e  t r i ompher .  Vo i c i  1 ' es -

sen t i e l  du  passage ,  qu i  r ésume tou t  de  l a  t héo r i e  d 'E rasme  te l l e  qu 'on  l a

ret rouve dans 1 rensemble de son oeuvre :

11 ne répondi t  qur i l  avai t  coutume de prendre en mains
S .  P a u l  e t  s r a t t a r d e r  à  l e  l i r e  j u s q u ' à  c e  q u r i l  s e n t i r  s o n
coeu r  s réchau f fe r .  A lo rs  i l  s t a t i ac t ra i t  à  ce  passage ,  ï  a j ou -
tan t  des  p r i è res  en f l a ru rées  à  D ieu ,  j usqu  tà  ce  qu 'on  l u i  f î t
s i gne  qu t i l  é ta i t  t emps  de  con rmence r .  11  ne  fa i sa i t  pas  en
géné ra l  de  d i v i s i ons  dans  ses  se rmons  :  ce  qu i  es t  1 ' usage
c o u r a n t ,  c o  e  s t i l  n t é t a i t  p a s  p e r m i s  d t a g i r  a u t r e m e n t  ;
d ' où  v i en t  que ,  souven t ,  on  nous  o f f r e  une  d i s t i nc t i on  t ou t
à  f a i t  f r i g i d e .  D r a i l l e u r s  t o u t  c e  s o u c i  d e s  d i s t i n c t i o n s
rend  l e  d i scou rs  de  g lace ,  e t  a i ns i ,  en  causan t  une  impres -
s i o n  d r a r t i f i c e ,  e n l è v e  d u  c r é d i t  à  I t o r a t e u r .  L u i  e n  r e v a n -
che ,  pa r  une  so r te  de  f l ux  con t i nu  du  d i scou rs ,  l i a i t  1 ' ép î -
t r e  sac rée  à  l a  l ec tu re  de  1  f évang i l e ,  en  so r te  que  1 'aud i -
teur  rentra i t  chez lu i  e t  mieux inst ru i t  e t  p lus enf lanrmé au
zè le  de  l a  p ié té .  I l  ne  se  l i v ra i t  pas  non  p lus  à  des  ges t i -
cu la t i ons  dép lacées  n i  à  un  g rand  tumu l te  de  c r i s ,  ma is ,  t ouÈ
rentré en lu i -même, i l  s  rexpr inai t  en teLle sor te que ses
pa ro les  j a i l l i s sa ien t  d run  coeu r  a rden t  e t  s imp le ,  ma is  b ien
rég1é.  Et  i l  ne fa isa i t  pas t ra lner  le  sermon en longueur
j usqu 'à  l r ennu i ,  i l  ne  se  fa i sa i t  pas  vaLo i r  pa r  t ou tes  so r -
tes de c i ta t ions avec noms dfauteurs à 1 'appui ,  conne aujour-
d rhui  i ls  cousent  ensemble de f ro ids 

"" r , toài  
t i rés tantôt  de

Sco t ,  Thomas ,  Du rand ,  t an tô t  des  l i v res  de  l t un  e t  l r au t re
d ro i t ,  t an tô t  des  ph i l osophes ,  t an tô t  des  poè tes ,  en  te11e
so r te  qu r i l s  pa ra i ssen t  au  peup le  ne  r i en  i gno re r .  Tou t  ce
q u r i l  p r o d u i s a i t  a u  j o u r  é t a i È  r e m p l i  d e  1 ' È c r i t u r e  s a i n r e ,
e t  i l -  ne  pouva i t  r i en  p rêche r  d rau t re .  11  a ina i t  ce  don t  i l
p a r l a i t .
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Une  a rdeu r  i nc royab le  l e  p ressa i t  d ' en t ra lne r  l es  mor te l s
v e r s  l a  p u r e  s a g e s s e  d u  C h r i s t . . .

Pa r fo i s  i l  donna i t  j usqu rà  sep t  se rmons  pa r  j ou r .  E t  j ama is
ne lu i  nanquaient  les ressources d tune parole b ien nourr ie
de  doc t r i ne ,  quand  i l -  s tag i ssa i t  de  pa r l e r  du  Ch r i s t .  D ra i l -
l eu rs  sa  v i e  t ou t  en t i è re  n  t é ta i t  r i en  d  rau t re  qu 'un  sa in t
se rmon .  11  é ta i t  p l e i n  d  ren t ra in  e t  nu l l emen t  sévè re  . .  .
D 'un  esp r i t  t ou t  j oyeux  ce t  honnne  exce l l en t  . . .  ne  congéd ia i t
pe rsonne  dans  un  é ta t  de  t r i s tesse ,  b ien  p lu tô t  i l  n res t
pe rsonne  qu t i l  ne  congéd iâ t  ne iL leu r  e t  p l us  remp l i  d ' a rdeu r
pou r  1a  p ié té .  ( 109 )

L ien  en t re  l a  r réd i t a t i on ,  de  sa in t  Pau l  en  pa r t i cu l i e r  i c i ,  conme

f réque rmren t  chez  l es  Evangé l i s tes ,  l a  p r i è re  e t  1 -a  p réd i ca t i on  I  supe rbe

l i be r té  devan t  1a  techn ique  t rad i t i onne l l e  ;  un ion  é t ro i t e  en t re  l e  p rêche

e È  t o u s  l e s  t e x t e s  d e s  l e c t u r e s  l i t u r g i q u e s  ;  d i s c r é t i o n  e t  m a l t r i s e  d e  s o i

dans  I  f ac t i on  o ra to i re  ;  oub l i  de  so i  devan t  1e  Ve rbe  de  D ieu  p résen t  dans

l r E c r i t u r e ;  z è l e  i n f a t i g a b l e  e c  j o y e u x ;  t o u t e s  c e s  c a r a c t é r i s t i q u e s ,  q u i

dev ra ien t  n tê t re  que  des  l i eux  conmuns  de  l r i déa l  o ra to i re  sac ré ,  son t  l es

po in t s  essenË ie l s  de  l a  ré fo rme  évangé l i que  du  se rmon  que  l e  Cénac le  de

Meaux  accomp l i r a .  Ce  se ron t  auss i ,  i l  impo r te  de  l e  no te r  dé jà ,  l es  po in t s

p r i nc ipaux  esqu i ssés  l i b remen t  e t  à  g rands  t ra i t s  pa r  F ranço i s  de  Sa les

( i t  n tava i t  en  e f f eÈ  aucun  documen t  sous  l a  ma in t t e tan t  aux  chams t t ) ,  dans

sa  Le t t re  à  Monse igneu r  F rémyo t  ( l l 0 ) .  E t  l e  po r t ra i t  que  V i t r i e r  r ep rodu i t

ic i  pourra i t  a isénent  fa i re penser à te l  ou te l  témoignage des contemporains

de François de Sales,  sur  1 révêque de Genève,  dans leurs souvenirs  ou lors

des  p rocès  de  béa t i f i ca t i on .

Ltoeuvre du Cénacle de Meaux est bien connue et de plus en plus étu-

d iée  ( l lD .  On se  conten tera  ic i  de  d i re  que lques  mots  de  la  p réd ica t ion  de

Lefèvre drEtaples qui  apparal t  cot ' -e  la  réal isat ion de l  t idéal  qutErasme

ava i t  découve r t  en  l i san t  Jean  V i t r i e r  ( l 12 )  ;  ce t  i déaL  fu t  r éa l i sé  dans

l es  Ep is t res  e t  Evane i les les cinquante et deux seprm.aines de l  ran ( l  13),

avec  l es  t endances  qu i  l es  ca rac té r i senÈ  à  f a i re  de

n i sme  re l i g i eux ,  pâ r  l e  re tou r  pe rpé tue l ,  à  l a  f o i s

1 fEvangélisme un Huma-

i n t e l l e c t u e l  e t  s p i r i t u e l
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au  tex te  de  l rEc r i t u re  qu 'E rasme  e t  Le fèv re  l u i -même,  pa rm i  d rau t res ,

éd i t enÈ

La  ne i l l eu re  p reuve  en  es t  que  l e  t ex te  des  ép l t r es  e t  des  évang i l es

de chaque d- imanche quton l i t  dans le  recuei l  est  ce lu i  de la  t raduct ion f ran-

çaise que Lefèvre d tEtaples avai t  donnée anon1mlement  du Nouveau Testament  peu

avan t  ,  eË  d  rune  pa r t i e  de  l  tAnc ien ,  e t  en  géné ra l  l u i  seu l  :  l es  t ex tes  de

l  tAncien TestamenÈ qui  n ravaient  pas encore été t radui ts  par  Lefèvre et  qui

au ra ien t  d t  ê t re  donnés  pa rce  qu t i l s  cons t i t ua ien t  "1 ' ép îÈ re "  du  j ou r  ne

f i gu ren t  dans  1 'ouv rage  que  sous  l a  f o rme  d 'une  ré fé rence  l a t i ne  ( l  14 )  pou r

l a  p l u p a r t .

Même s i  on peut  Ërouver excessive la  façon dont  Michael  Screech af f i r -

me que Luther  a rnarqué le mouvement de Meaux,  et  ce l le  dont  i l  soul igne les

d i f f é rences  en t re  B r i çonne t  e t  Le fèv re  d 'E tap les ,  on  ne  peu t  qu renÈ iè remen t

sousc r i r e  aux  l - i gnes  dans  l esque l l es  i l  mon t re

l r impor tance de  [ td  ænta t ive  fde  Meaux pourJ  é tab l i r  . . .
une réforme rel igieuse nodérée, ouverte aux inf luences évan-
gé l iques ,  tou t  en  res tan t  f idè1e à  1a  h ié rarch ie  ecc lés ias-
t i q u e .  (  l 1 5 )

De la  même man ière ,  on  ne  peut  qu tê t re  d 'accord  quand i l  sou l igne que

pour Briçonnet et son équipe de prédicateurs ou pour les prêtres de son

diocèse qui recevaient ses ordres, aussi  bien que pour Lefèvre composanÈ ses

"pos t i l l es t t  ( l16) ,  les  p réd ica t ions  ne  se  conço ivent  que dans  la  messe,  en

l ia ison  é t ro i te  avec  l -a  cé lébra t ion  de  1 'Euchar is t ie .

Sans le cadre de la messe, le choix des passages scr iptu-
raires conrmentés dans les exhortat ions nrauraient plus de
sens .  Sans  la  messe,  les  Ep is t res  e t  Evang i les  aura ien t  perdu
presque Èoute leur vale,tr@

Ctes t  le  Tempora l  qu i  gu ide  la  success ion  des  tex tes  scr ip tu ra i res

présentés et conrmentés ;  i l  est faci l -emenÈ reconnaissable même si ,  parce
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quran té r i eu r  au  Conc i l e  de  T ren te ,  des  d i f f é rences  l oca les  en t re  1es  d iocè -

ses  1  rempêchenÈ  pa r fo i s  d ' a t t e i nd re  à  I  r un i f o rm i té  qu  fon  l u i  conna l t r a  pa r

l a  su i t e .  E t  i l  r es te ra  cependan t  l ong tenps rvo i re  t ou jou rs rdes  ' , p rop res "  à

te l  ou  t e l  pays '  en  Pa r t i cu l i e r  pou r  l e  Sanc to ra l ;  na i s  i l  s rag i t  du  Tempo-

ra l  des  d imanches  seu l s ,  pa rce  que ,  cogme le  d i ra  F ranço i s  de  sa les ,  r r l a

m e s s e "  e s t  l e  " s o l e i l  d e  n o t r e  v i e "  ( l l 8 )  ;  c r e s t  p o u r  c e t t e  r a i s o n  q u e

"Le fèv re  vou la i t  f a i r e  de  l a  messe  l e  cad re  d rune  bonne  p réd i ca t i on  évangé -

l i q u e "  ( l  I 9 ) .

V o i l à  l e  p r e m i e r  c a r a c t è r e  d e  c e È t e  p r é d i c a t i o n  " é v a n g é l i s t e "  :  e 1 1 e

e s Ë  l i È u r g i q u e .  P o u r  l e  r e s t e ,  o n  p o u r r a  s a n s  h é s i t e r  e t  s a n s  j o u e r  s u r  l e s

mo ts  l a  d i re  "évangé l i que "  :  ense igne r  l e  peup le  de  D ieu ,  dans  chacun  de  ses

i n d i v i d u s  e t  d a n s  s a  È o t a l i t é n  c e  q u e  d t a u È r e s  s i è c l e s  a p p e l l e r o n È  s a , , c o m -

munau té r ' ,  épu re r  sa  f o i  des  dévo t i ons  devenues  tou tes  p roches  de  l a  supe r -

s t i t i on ,  véné re r  I a  Pa ro le  même dans  l e  t ex te  qu t i l  f au t  éc la i re r ,  exp l i -

que r '  co t rmen te r  pou r  pe rme t t re  à  chacun  d ren  v i v re  eÈ  à  l r ensenb le  des  f i dè -

l es  de  marche r  ve rs  l e  Royaume en  l e  bâ t i ssan t ,  l u i  qu i  es t  "dans  l e  monde"

ma is  non  "du  monde t ' ,  ê t  f a i r e  ce la  au  moyen  d 'a l l égo r i es  mys t i ques  s imp les

(12O.  Ce  son t  1à  l es  p r i nc ipa les  ca rac té r i s t i ques  de  ces  p réd i ca t i ons ,  r ou -

tes  i nsp i rées  pa r  sa in t  pau l .

Nous retrouverons tous ces points,  cornrne. i l  normal,  dans la concept ion
r l s  s o n t .  c e r t e s .

et la prat ique du sermon par François de Sales ;  r .6.ns 1 t t r isto! .re de toute

la prédicat ion antér ieure. On a vu plus haut que même les sermons en appa-

rence les  p lus  é lo ignés  de  ce t  idéa l  ne  vou la ienÈ pas  v ra iment  s 'en  séparer

et le rejoignaient de quelque manière, ce qui apparal t  corme davantage évi-

dent à mesure que notre connaissance de 1 répoque et des textes avance eÈ que

les  dé ta i l s  semble- t - i l  l es  p lus  spec tacu la i res  ne  cachent  p lus  ou  ne  dé for -

ment  p lus  un  ensemble  sans  aucun doute  b ien  d i f fé ren t  de  ce  qu ton  a  c ru  long-

temps qu f i l  é ta iÈ .  Ic i  touÈ es t  en  nuances ,  s i  les  d i f fé rences  théo log iques
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s o n t ,  s i  I ' o n  o s e  d i r e ,  p l u s  c l a i r e s

raidissons-nous pas à la lumière de

( m a i s  1 t é t a i e n t - e l l e s  a l o r s ,  e t  n e  l e s

nos  p rop res  conv i c t i ons  ? ) .

Ains i  la

pr iv i lég ié  dans

un about issement

( l2l) .  Meaux esr

Que François

éx t rême l iber té  qu i

ra i t  en  douter  :  i l

r r  y  a  ce r tes  de  l a  sub jecÈ iv i t é  à  sou l i gne r  en  I  t absence  
d ,un  t ra -

va i l  d ' ensemb le ,  l es  pa ren tés  de  F ranço i s  de  sa lEs  e t  d ,E rasme ,  t r ava i l

q u ' o n  n e  s a u r a i t  i c i  p a s  m ê m e  e s q u i s s e r ,  m a i s  d o n t  f  i n t é r ê t  s e r a i t  e x t r ê m e .

Es t - ce  une  ra i son  pou r  re je te r  l r imp ress ion  qu fon  peu t  avo i r  de  ressemb lan :

ces profondes ? El les sont  sans doute dues à l  tappartenance 
à une même farn i l -

l e  d  t esp r i t s  
;  pou r tan t  n ' y  au ra i t - i l  pas  une  so r te  de  pa r t i  p r i s  à  l eu r  re_

fuse r  t ou jou rs  d  t ê t re  l a  conséquence  d  run  cho i x  ?

prédication du cénacle de Meaux apparait cortrtre un momenË

les débuts de 1 ref for t  pour  rénover ra prédicat ion et  contrne

p ra t i que  des  g randes  théo r i es  d  rE rasme  
dans  I  rEcc res ias tes

La  pu r i f i ca t i on  e t  l r accen tua t i on  de  ces  tendances .

de  Sa les  conna i sse  b ien  E rasme  e t  1 ' app réc ie  avec  ce t te

es t  l a  marque  qu ' i l  imp r ime  à  t ou te  chose ,  nu l  ne  sau_

le c i te  norunément au moins quatre fo is .

p r e m i è r e  f o i s ,  i l  l e  r é f u t e r a i n s i  q u e , ' l e s  d o c t e u r s  d e  L o u v a i n , , , à

propos  de  sa in t  August in  e t  auss i  d  rArnobe 
020 ;  ma is  i l  s ,ag i t  i c i  d ,une

référence conrne pr ise de biais,  dans une polémique où Erasme nrest pas in_

téressé (123).

Dans les  mêmes années,  en  1544,  Franço is  de  sa les ,  en  pre ine  miss ion

du chab la is ,  p répare  un  sermon r rsur  la  t ranssubs tan t ia t ion  e t  le  sacr i f i ce

de la  messe"  ;  i l  d iscu te  e t  p réc ise ,  dans  r .es  no tes  de  t rava i r  qu i  nous  en
r e s t e n t r l t e n p l o i  d e  c e r t a i n s  m o t s  h é b r e u x ,  g r e c s  e t  r a t i n s r e t  n o t e  q u , à  p r o _
pos du  verse t  2  du  chap i t re  x r r r  des  Ac tes  des  Apôt res ,  la  vu lga te  a  écr i t

unant ibus d i x i t  S I  r t  t us
Min is t ran t ibus  i l l i s  Don ino  e t  ie

Barnabam ; s a c r i f i c e ,  don t
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voi là donc Erasme qui lu i  fourni t  un appui et  quf i l  juge non négl i -

geab le  pu isquf i l  le  cons igne t rès  p réc isémenÈ dans  sa  préparaËion ,  dans  sa

défense de  la  concept ion  ca tho l ique de  la  messe.

Mieux encore.  Dans la célèbre le t t re à Monseigneur FrémyoÈ, 661ôôÉ9

i l  f au t  sans  cesse  l e  répé te r  e t  l e  p rend re  au  sé r i eux  ( ce  n té ta i t  pas  pou r

se ranger à I -a mode d ron ne sai t  quel le  superbe nég1- igence ar isËocrat ique -

e l l e  l u i  se ra  t ou jou rs  é t rangè re  -  que  1  t évêque  éc r i t  a i ns i  :  l es  da tes  p rou -

v e n t  q u e  l o r s  d e  l a  l e t t r e ,  i l  e s t  b i e n  à  s a l e s ,  e È  q u e  s a  b i b l i o t h è q u e ,

u s u e l l e  e t  d e  f o n c È i o n  e s t ,  e l l e ,  à  1 t é v ê c h é  d t A n n e c y ) ,  s a n s  d o c u m e n t s  à

porrée de la  r " i r r ] " t tJ f i , r i  e" t  cor t rne un ygggg de Ia prédicar ion te l le

q u ' i l  l a  c o n ç o i t ,  v o i c i  a l l é g u é ,  e t  d e  m é m o i r e r  l e  t é m o i g n a g e  d ' E r a s m e ,  s u r

un  po in t  où  tou t  au t re  que  l u i  e t t  auss i  b i en  fa i t  I ' a f f a i r e ,  ma is  en  compa-

gn ie  auss i  de  F ranço i s  d 'Ass i se  e t  Cha r l es  Bo r romée .

Q u a n t  a  l a  d o c t r i n e ,  i r  f a u t  q u f e l l e  s o i t  s u f f i s a i r t e ,  e t
n r e s t  p a s  r e q u i s  q u t e l l e  s o i Ë  e x c e l l e n t e .  s a i n t  F r a n ç o i s
n tes to i t  pas  doc te ,  e t  neanmo ins  g rand  e t  bon  p red i cà teu r ,
e t  en  nos t re  aage ,  l e  b ienheu reux  ca rd ina l  Bo r romee  n tavo i t
de  sc ience  que  b ien  fo r t  med ioc remen t  :  t ou te fo i s  i l  f a i so i t
merve i l l es .  J ' en  sça i  cen t  exemp les .  Un  g rand  ho rme  de  l e t_
t res  (e t  c fes t  E rasme)  a  d i t  q , t à  t "  me i l l eu r  moyen  d 'app ren -
d re  e t  de  deven i r  sçavanÈ  c res t  d rense igne r .

Et  parod ian t  le  p roverbe la t in  b ien  connu,  sa in t  F ranço is  de  Sa les

a jou te  :  "En preschant  on  dev ien t  p rescheur "  (125) .

Quel les raisons avait  donc dt insister ainsi  nonrmément sur Erasme

Franço is  de  Sa les '  pour  une sor te  de  vér i té  de  la  na ture ,  de  ce l les  dont  i l

es t  le  p lus  d i f f i c i le  par fo is  cependant  de  conva incre  un  in te r locu teur ,  s inon

qur i l  le  vouLa i t  abso lument  pour  garan t  e t  qu t i l  le  conna issa i t  assez  pour

lu i  a t t r ibuer  de  mémoi re  sans  hés i te r  la  pa tern i té  d run  "adage"  (126)  ?

11 faut  d i re qu tErasme éta i t  pour

de  rou te .  E t  ce  n tes t  pas  de  l a  campagne

lu i  alors déjà un vieux compagnon

du Chablais mais de beaucoup plus
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t a rd ,  de  1608 ,  que  da te  une  Facu l t as  l egend i  hae re t i co rum l i b ros  
)  

é ta_

b l i e  pa r  l  t l nqu i s i t i on  
;  ce t t e  au to r i sa t i on  demanda i t  à  F ranço i s  de  Sa les  de

t ransmet t re  à  1 ' a r chevêque  de  v ienne ,  don t  i l  dépenda i t ,  l a  pe rn i ss ion  qu i

l u i  é té  donnée  e t  une  l i s t e  des  l i v res  dé fendus  que  ' en  ve r tu  de  ce t te  l i -

cence de notre par t ,  vous l isez ou gard.ez en votre possessionr ,  ( r27) .

La  l i s t e  en  ques t i on ,  é tab l i e  de  Ia  ma in  même de  sa in t  F ranço i s  de

sa les ,  es t  hau temen t  s i gn i f i ca t i ve .  E l l e  compor te  63  t i t r es ,  où  f i gu renÈ  tous

Ies  p lus  g rands  noms  de  l a  Ré fo rme ,  auss i  b i en  l es  mo ins  connus ,  l es  l i be l1es

anonymes  e t  l es  éc r i t s  des  t 'Evangé l i s tes t r  
:  l es  g randes  oeuv res  de  ca l v i n

(don t  sesse rmons  su r  l a  P rem iè re  Ep i t r e  aux ,  co r i nÈh iens ) ,  de  Théodo re  de

B è z e ,  l a  R e f u t a t i o n  d u  t r a i t é  d u  S r  d e  S p o n d e , ' i l e l a n c È o n , , ,  p i e r r e  V i n e t ,

du Bartas,  p lus ieurs exempla i res des psaumes de Marot  ( l2g) .

Mais  sur touÈ on y  l i t  :

Erasmi sarcer i i  Nova meËhodus in S.
S c r i p t .  l o c o s

Novun TestamenÈum Erasmi Roterodal i ,
cff i ,  lat ine.

praecaÈ iones  a l i quoÈ  E rasm i  Ro te rodan i .  Q2g )

I1  es t  b i en  év iden t  que  ce t te  au to r i sa t i on  o f f i c i e l l e  t a rd i ve

des  ouv rages  u t i l i sés  pa r  F ranço i s  de  Sa les  dès  l es  débu ts  de  sa  v ie

ra le  é ta i t  su r tou t  ce l l e  de  conse rve r  de  v ieux  i ns t rumen ts  de  t rava i l

connus ,  souven t  u t i l i sés ,  souven t  auss i  usés .

d e  l i r e

pas to-

b i e n

ces  préc ieuses  ind ica t ions  met ten t  à  I  ta ise  pour  permet t re  de  penser

que François de sales connaissait  bien Erasme et 1 ravait  reconnu parfois

pour un de ses naitres, souvent pour un espri t  de sa famil le.  i l .  ne paraît

pas hasardeux d raff i rmer que souvent certains textes de sermons pourront

montrer une même lecture de saint Paul par exemple, mais une même lecÈure

qu i  n rexc l -u ra  pas  ce l le  d rErasme sur  1 'Apôt re  par  Franço is  de  sa les  ;  les
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ressemb lances  en t re  eux  pou r ron t  a l l e r  au -de là  de  1  ré tude  e t  de  l a  néd i t a -

t i on  de  mêmes  tex tes  pa r  des  esp r i t s  f r è res  (130 .

La d i f fus ion de la  pensée d tErasme eÈ son inf luence sur  toute la  pen-

sée  eu ropéenne  son t  b ien  connues  e t  l es  È ravaux  se  mu l t i p l i en t  ( 13D.  E t  on

sa i t  de  m ieux  en  m ieux  que  l es  r i gueu rs  de  l r r nqu i s i t i on  n ton t  en  r i en  en t ra -

vé  ce  mouvemen t ,  s i  ce  n tes t  qu ren  F rance  en  pa r t i cu r i e r ,  on  c i t a i t  e t  on

u t i l i sa i t  sans  cesse  E rasme ,  sous  l e  couve r t  de  sa in t  pau l ,  donc  sans  l e  nom-

ne r  I a  p lupa r t  du  t emps .  p lus  r i b re rpa rce  qu 'en  savo ie ,  même s i  une  pa r t i e

de  sa  j u r i d i c t i on  s  t é tenda i t  
su r  des  te r res  du  ro i  de  F rance ,  ma is  dans  un

é t a t  d o n È  l a  c a p i t a l e  s e  t r o u v a i t  d e  l r a u t r e  c ô t é  d e s  A l p e s ,  p l u s  l i b r e  s u r -

t ou t  de  tempéramen t  que  ce r ta ins ,  t ou jou rs  È ranqu i l l emenÈ eÈ  s imp lemen t  au -

dac ieux ,  F ranço i s  de  sa les  conna îË ,  a ine ,  c i t e  e t  d i scu te  E rasme ,  en  re  nom_

man t  ;  pa r fo i s  auss i  i l  ne  l e  no rn rne  pas ,  t an t  sa  p résence  es t  év iden te ,  v ra i

l i eu  comrnun  de  1 'époque  030 .

Les got ts  humanistes de celu i  qui  devai t  ê t re évêque de Genève,  son

in rmense  cu l t u re r  ses  i nnombrab les  l ec tu res ,  sa  pass ion  pou r  l a  p réd i caÈ ion

e t  son  go t t  pou r  E rasme ,  sa  cu r i os i t é  pou r  Ëou t  ce  qu i  é ta i t  huma in  ( r3 i )  e t

pour  tout  son temps font  que,  même s ' i l  ne noume pas Br içonnet  ou Lefèvre

d t E t a p l e s ,  o n  P e u t  ê t r e  a s s u r é  q u t i l  l e s  c o n n a i s s a i t  e t  l e s  a v a i t  l u s .  L e s

ressemblances qu ton ne manquera pas de remarquer entre lu i  e t  ses f rères

"évangé l i s tes " ,  pou r  1a  v ie  de  pa ro i sse ,  1a  p réd i ca t i on ,  l a  sp i r i t ua l i t é  de
' r1 f instant  présent t '  (qui  anime l  toeuvre 

de Marguer i te  de Navarre autanÈ que

l r l n t roduc t i on  à  l a  v i e  devo te )  v i end ron t  d rune  mêne  l ec tu re  des  mêmes  tex_

Èes,  patronnée par  Erasne.
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2) LA PREDICATIoN PR0TESTAME.

Qu'on regarde le mouvement de la  Réformat ion de Lr inÈér ieur  ou de

l rex té r i eu r ,  1a  p réd i caÈ ion  appa ra i t  co r rne  son  cen t re  v i t a l .  Impress ion  j us_

t i f iée dont  i l  faut  cependant  prendre garde qu re l re ne conduise n i  à une

c e r t a i n e  i n j u s t i c e  à  r ' é g a r d  d e  l a  p r é d i c a t i o n  c a t h o l i q u e ,  d o n t  o n  v i e n t

d ' ape rcevo i r  l a  v i e  bou i r l onnan te  e t  non  dépou rvue  de  r i chesse ,  n i  à  une

annexion ( t rop souvent  fa i te)  systénat igue de Èout  le  mouvement de Meaux.

D isons  tou t  de  su i t e  que  l es  choses  son t  beaucoup  p lus  comprexes  qu , i l

n ' y  p a r a î Ë  :  l e  c a t h o l i c i s m e '  e n  p a r t i c u l i e r  v e r s  l a  f i n  d u  x v e  s i è c l e ,  t r è s

p robab lemen t  en  g rande  pa r t i e  sous  I  r i n f l uence  
de  l a  Ré fo rme  po r tes tan te ,

ma lg ré  l a  rés i s tance  de  ra  so rbonne  e r  s i ngu l i è remen t  de  Noër  Béda  (134  ) ,

f o n d e  d e  p l u s  e n  p l u s  s a  p r é d i c a t i o n  s u r  I ' E c r i t u r e  ;  l e s  m o d a l i t é s  s o n t  d i f -

f é ren tes ,  ma is  re  p r ima t  abso ru  du  tex te  sac ré  es t  l e  même,  dans  l eque l  l a

fo i  s  t en rac ine .

La Sa in te  Ecr i tu re  es t  te l lement  reg le  a  no t re  c reance
Chres t ienne,  que qu i  ne  c ro i t  tou t  cÀ qure l le  cont ien t ,  ouque lque.chose qu i  luy  so i t  tan t  so i t  peu cont ra i re ,  i l  l uye s t  i n f i d e l e  . . .  C ' e s r  u n  f l a m b e r @ ( 1 3 5 ) ,
lequel-  ayant ouy luy ne Transf igu_ra t ion  du  F iLz ,  se  t ien t  neanmoins  pour  p rus  asseuré  au  tes-no:!gn?ee_99: frophètes (136 ) qu'el 

"""i"ff iMays je pers tems ;  nous solrnes draccord en-ce-poi. , t ,  etceux  qu i  son t  s i  desesperés  que dry  cont rea i ie r ' . r .  
"ç . r " . raappuyer leur contradict ion que sur I  rEscr i ture mesme, se con-tredisans a eux mesmes avant que de contredire a I  tn""r i t . r ." ,

se  servans  dre l le  en  la  p ro tes ta t ion  qu i l z  fon t  de  ne  s ,envou lo i r  serv i r .  (  I37)

Prêcher sera donc pour le Cathol

François de Salesr on I  reviendra plus

Une aut re  i l l us ion  es t  de  c ro i re  que

extravaganËes des sermonnaires du XVe siècle

l iques ,  avec  Ieurs  p réd ica teurs  "popu la i res , ,

i c isme auss i  e t  en  par t i cu l ie r  pour

l o i n ,  d i r e  l  r E c r i t u r e .

cerÈaines formes

é t a i e n t  l e  s e u l

,  
t t g r o t e s q u e s t t  

o u

parmi  les  p lus

fa i t  des  Catho-

t t b u r l e s q u e s  t t
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don t  on  a  pa r l é  p lus  hau t r  gu€  res  Ré fo rmés  au ra ien t  eu ,  e t  eux  seu rs ,

I ' apanage  de  l a  nob lesse  sévè re  e t  dépou i l l ée .  Même en  fa i san t  l a  pa r t  de

de  qu i  appa r t i en t  à  ' t l ' e sp r iÈ  
de  Èhèse"  e t  à  ce lu i  de  1  ran t i c l é r i ca l i sme  

du

x r x e  s i è c l e ,  o u  à  l r a n t i c h r i s t i a n i s m e  e n  g é n é r a l ,  i l  e s t  s i g n i f i c a t i f  d e

vo i r  cha r l es  Lab i t t e ,  peu  suspec t  de  sévé r i t é  excess i ve  enve rs  l a  Ré fo rme ,

reconna l t r e  dans  Lu the r  auss i  un  r rg ro tesque r r  
;  e t  non  pas  te l l emen t  dans  1e

LuÈher  des  P ropos  de  tab le  que  dans  ce lu i  des  se rmons ,  où  i l  l e  vo iË  marqué

d r u n  c a r a c Ë è r e  q u i ,

conme chez  Meno t  .  - .  r ésu r te  b ien  mo ins  du  manque  d rha rmon ie
des  i dées ,  guê  de  l a  d i sp ropo r t i on  en t re  l a  f o rme  e t  f  i dée .
Tous  deux  pa r l en t  exc lus i vemen t  au  peup le  e t  i l s  saven t  qu , i l s
n e  p e u v e n t  r e m u e r  1 a  f o u l e  q u t à  c o n d i t i o n  d ' ê t r e  v i o l e n s  ( s i c )
e t  d t u s e r  d r i m a g e s  v u l g a i r e s .  ( l 3 g )

E t  on  l i t  un  peu  p lus  l o i n  dans  l e  même tex te  ;

Mais les sermons de Michel  Menot  ne lu i  furenÈ pas pardonnés
pa r  ses  co re l i g i onna i res  coûme à  Lu the r .  ce  qu 'on  rega rde
chez le réfornateur  comme de la verve et  de l  taudace,  

ce
qu 'on  e t t  appe lé  rà  vo ron t i e r s  l a  l ave  du  vo l can ,  ne  fu t  p1us ,
chez  re  se rmonna i re  ca tho l i que ,  que  de  l a  g ross iÉ re te  i gnob re
e t  sans  po r tée .  E t  cependan t ,  pou r  ê t re  j us te ,  ce  t r ava i l
mo ind re  e t  sans  éc la t  de  Meno t ,  ce t t e  l u t t e  dans  son  p rop re
campr  ce t t e  ré fo rme  aus tè re ,  p romp te  à  I  r a t t aque ,  

ma is  res_
t a n È  d a n s  l e s  l i m i t e s  d e  l t o r t h o d o x i e ,  n t é t a i e n t l e l l e s  p o i n t
a u s s i  d i f f i c i l e s ,  p l u s  n é r i È o i r e s ,  g u ê  l a  r é v o l t e  o u v e r Ë e ,
bruyante,  ne sachant  que le combat  ? (  139)

A jou ten t  à  I  f obscu r i t é  que rb ien  en tendu r tou te  p réd i ca t i on  ch ré t i enne

s o i t  d i r e  l a  P a r o l e ,  d o n c  1 ' E c r i t u r e  e È  l e  v e r b e  d e  D i e u ,  e t  l r u t i l i s a t i o n

de  l a  B ib le  héb ra ique  auss i  b i en  que  de  1  rEvang i l e  (ou  de  sa in t  pau r  qu i ,  l e

p ren ie r  de  façon  un i ve rse l l e ,  en  me t  en  l um iè re  l es  p r i nc ipes  e t  en  sys téma-

t i se  l a  p ra t i que  o ra le  ou  éc r i t e ) ,  qu i  ne  son t  que  p réd i ca t i on  eux -mêmes  se lon
f  idée b ien connue de la t 'Torah 

écr i te , '  e t  de la  rTorah ora le, , .

Pou r tan t '  t ou tes  ces  nuances  posées ,  on  ne  sau ra i t  s  r y  t r omper ,  une

ce r ta ine  p réd i ca t i on  esÈ  1a  marque  pa r t i cu l i è re  du  p ro tes tan t i sme ,  on  Ie  sa i t

b i en  e t  i l  f au t  l e  répé te r  :  ca r  ce l - l e - l à ,  F ranço i s  de  saLes  l  r a  b ien  connue ,

souven t  es t imée ,  e t  i l  1 ' a  beaucoup  rencon t rée  ou  a  che rché  à  l a  rencon r re r .
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El le  ne  fu t  pas  sans  i n f l uence  su r  ce r ta ins  doma ines  de  sa  man iè re .  CeÈ te

p lace  e t  ce tÈe  concep t i on  pa r t i cu l i è re  de  La  p réd i ca t i on ,  même dans  l eu r

p rox in i t é  de  l rHuman isme  qu i  deva i t  nou r r i r  pLus  d 'un  cou ran t  ch ré t i en  e t

p lus  d tune  concep t i on  de  1 té loquence  ch ré t i enne ,  l es  con tempora ins  des  dé -

bu ts  de  l a  Ré fo rne  l es  on t  b ien  sen t i es  conme ca rac té r i s t i ques ,  l e  seu l  nom

de  "p réd i can t ' r  donné  au  m in i s t re  p roÈes tan t  l e  p rouve ,  co  e  p rus  t a rd ,

ap rès  l a  Révoca t i on ,  sa  géné ra l i sa t i on  pou r  dés igne r  Ëou t  p rêcheu r  p ro res -

tan t ,  avec  ou  sans  conséc ra t i on ,  l e  monËre  assez .

C r e s t  c e t t e  p r é d i c a t i o n  p r o t e s t a n t e  d o n c  q u e  F r a n ç o i s  d e  S a l e s  a  b i e n

connue  e t  é tud iée '  e t  qu ' i I  a  rencon t rée  de  p rès  dès  l a  campagne  du  Chab la i s ,

e n t r e  1 5 9 4  e t  1 5 9 8  ( 1 4 0 ) , 9 u ' i l  a  a f f r o n t é e  e Ë  c o m b a t t u e  ; l e s  C o n r r e v e r s e s

e t  l es  p rem ie rs  se rmons  su r tou t  on t  é té  éc r i t s  en  pensan t  à  e l l e  ;  e t  même

quand  l es  occupa t i ons  de  sa  v ie  ép i scopa le  f u renÈ  p lus  t a rd  nombreuses  eË

a u t r e s ,  j a m a i s  l a  p r é d i c a t i o n  p r o t e s t a n t e  n e  f u t  l o i n  d e  s a  p e n s é e .  ( 1 4 l )

F ranço i s  de  Sa les  a  l u  en  l a t i n  e t  en  f rança i s  t ou tes  l es  oeuv res

p r i nc ipa les  des  Ré fo rma teu rs .  A  l a  l i s t e  qu ' i l  é tab l i t  l u i - nême  e t  men t i onnée

p lus  hau t ,  i l  f au t  a j ou te r  ce l l e  des  ouv rages  c i t és  dans  l es  conËrove rses  que

d o n n e  1 ' é d i t i o n  d ' A n n e c y  ( 1 4 2 ) ;  t o u t e s  d e u x  s o n t  à  c e t  é g a r d  s i g n i f i c a r i v e s ,

tout  autant  que la préc is ion et  1 rabondance 
des références fa i tes à ces oeu-

vres par  François de sales au cours de son argumentat ion polémique dans

l es  cont roverses  ou  dans  la  Defense de  l  tEs tendar t  de  la  sa in te  c ro ix  (  143)

p o u r  s e  l i m i t e r  à  e l l e s .

En par t i cu l ie r ,  i l  conna i t  b ien  Lu ther ,  encore  que le

sentrons I  rai t  moins retenu que Les autres grandes oeuvres du

Mais  c res t  sur touÈ ca lv in  e t  tous  les  p ro tes tan ts  de  su isse ,

seconde généraÈion ,  s i  1  ron  peuÈ d i re ,  du  pro tesÈant isme qu i

l i e r s '  o n  s r e n  e x p r i q u e  b i e n  l a  r a i s o n  :  n r a p p a r t e n a i t - i r  p a s

t ex te  de  ses

ré fo rma teu r .

ceux  de  l a

lu i  sont  fami-

au  d iocèse  de
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Genève ,  don t  1 révêque  é ta i t  ' , ex i l é , '  
à  Annecy  avan t

Sales,  ne devienne en t i t re  1 révêque 
cathol ique de

( t44)

que lui  même François

la  cap i taLe de  Ca lv in

de

2

Q u o i  q u t i l  e n  s o i t ,  c t e s t  d o n c  l - t o r g a n i s a t i o n  d e  l a  p r é d i c a t i o n  c a l v i -

n i sÈe  qu ton  rappe l l e ra  i c i  pa rce  que  c res t  e l l e  au  p rem ie r  che f  qu i  i nÈé resse

Franço i s  de  sa les  (e t  qu 'on  rappe l l e ra  sans  s fa t t ache r  à  ce  qu i  l u i  donne

des  nuances  d i f f é ren tes  de  1a  p réd i caÈ ion  l u thé r i enne ) .  voyons  d ,abo rd  ce

qu i  a  f ondé  l a  p réd i ca t i on  e t  o rgan i sé  l a  v i e  des  co r ï ïmunau tés  ca l v i n i s tes ,

t e l l e s  q u e  F r a n ç o i s  d e  s a l e s  l e s  a  c o n n u e s ,  c ' e s t - à - d i r e  l a  d o c t r i n e  d e

1 ' r n s t i t u t i o n  d e  1 a  r e l i g i o n  c h r e s t i e n n e  ( 1 4 5 ) .  L ' r n s t i t u t i o n  f u t  e n  e f f e t

1e  nodè1e  su r  l eque l  se  f açonnè ren t ,  e t  pou r  rong temps ,  pu i squ rà  que rques

dé ta i l s  p rès  i l  en  es t  t ou jou rs  de  même au jou rd ,hu i ,  auss i  b i en  ra  p réd i ca_

t i o n  q u e  l a  v i e  p a r o i s s i a l e  e t  e c c l é s i a l e  p r o È e s t a n t e s ,  s u r t o u t  e n  s u i s s e  e Ë

en  F rance  ;  un i t é  au  mo ins  auss i  r emarquab le  que  l es  d i f f é rences  vo i re  l es

d i ve rgences  que  ra  po lén ique  a  t ou jou rs ravec  pa r t i a l i t é r sou r i gnées  dans

l  t h i s to i re  
du  p ro tes tan t i sme .

Le bu t  e t  1  ro f f i ce  du  min isÈre  de  la  Paro le  sont  pour  ca lv in  exac te-
ment ceux que' par une transposit ion normale pour un prédicateur passionné

comme i l  1  ré ta i t ,  i l  ass igne à  son l i v re  même :

L  ro f f i ce  de  ceux  qu i
que les  au t res  es t  de
et  quas i  leur  p res ter
trouver la sonrtne de ce
p a r o l 1 e . . .  ( t 4 6 )

ont receu plus ample lumière de Dieu
subven i r  aux  s imp les  en  ces t  endro ic t
Ia main, pour les conduire et ayder à
que Dieu nous a vouLu enseigner en sa

En une vér i tab le  co t r -un ion  à  la  paro le ,  e t  par  e r re ,  la  p réd ica t ion
qu i  rassemble  tou tes  les  t rad i t ions  ora les  an tér ieures  à  l ,Ecr i tu re  s i  e l le
se  fonde sur  I 'Ecr i tu re  seu le ,  permet  une par t i c ipa t ion  sans  cesse c ro issante
à  ' r la  cogno issance de  D ieu"  ( r47)  auss i  b ien  de  ceru i  qu i  ense igne que de
ce lu i  qu i  es t  ense igné,  Pâr  une conna issance de  même cro issante  du  chr is t ,
p réc isément  Verbe,  paro le  de  D ieu .
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Le seigneur propose à tous sans except ion ra crarté de sa
majes té ,  f igurée  en  ses  c réa tures  . . . -  t  Ma is  J  pour  reur
ins t rucÈ ion  iL  n tuse  po in t  seu lement  des  c réa tures  muetËes,

i l  ouvre aussi sa bouche sacrée Et i r  a usé de
sa parole :  laquel le est une marque plus certaine et fami-
l iè re  pour  le  congno is t re .  En 

" " " i "  
man iere  sont  en t rez  en

droicte cognoissance de luy Adam, Noé, Abraham et les aurtres
pères ,  es tans  i l l un inez  par  sa  paror re  ;  so i t  qure l le  leur
a i t  es té  conmuniquée par  o rac les  e t  v is io r r " ,  

"o i t  
q r r . ,  ayanr

es té  reve lée  premierement  à  leurs  p redecesseurs ,  e l le  leur
a i t  es té  ba i l lée  par  la  p red ica t ion  d t i ceu lx ,  

"o^"  
de  main

en main .  car  c tes to i t  tou t  un  comrnent  i l z  fussent  fa ic tz
par t i c ipans  de  1a  paro le  d iv ine ,  moyennant  qu f i l z  en tend is -
s e n t  q u t e l l e  e s t o i t  p r o c é d é e  D i e u  ;  d e  r a q u e l r e  c h o s e  l e
se igneur  1es  a  tous jours  renduz  cer ta ins ,  quand i r  a  vou l ru
d o n n e r  l i e u  à  l a  r e v e l a r i o n  d ' i c e l l e  ( 1 4 g ) .

c f e s t  1 à  l e  s i g n e  m ê m e  d e  1 ' é l e c t i o n  d u  p e u p l e ,  d ' r s r a ë l ,  f i g u r e  d e
' E g l i s e  à  v e n i r  :

La  l i gnée  d 'Ab raham es to i t
ces te  d i f f é rence  :  que  pa r
avo i r  es té  receue  en  cesEe
i l  a  senblé bon au Seigneur
p lus  seg régée ,  i l  a  pub l i é
l e m e n t ,  e t  a  v o u l l u  q u ' e l 1 e
en  i ns t rumen t .  ( 149 )

sépa rée  des  auÈres  na t i ons  Da r
une  s ingu l i è re  g râce  de  D ieu  e l l e
corrmunion de la  paro le.  Or quand

de  d resse r  une  Eg l i se  enco re
i ce l l e  mesme pa ro le  p lus  so lenne l -

feust  rédigée par  escr iÈ comne

L  rEc r i t u re  es t  a i ns i  une  p réd i ca t i on  réd igée  eË  l a  seu le  vé r i t ab le

p réd i ca t i on  pu i squ fe l l e  es t  D ieu  p rêchan t  :

De ce temps-Là cormnencèrent  les orac les ou revelat ions de
la  pa ro le  de  D ieu  es t re  rédu i c tes  en  esc r i t u re ,  l esque l l es
avo ien t  es té  aupa ravan t  en t re tenuesen t re  l e  peup le  i i dè t " ,
e n  l e s  b a i l l a n t  l e s  u n s  a u x  a u t r e s .  ( t S O )

on voi t  conrmenÈ ains i  la  prédicat ion hunaine prend dans la  pensée c le

caLv in  un  ca rac tè re  t r ès  pa r t i cu r i e r  :  e r l e  esÈ  dans  un  sens ,  p rop re  e t

é t ro i t ,  un  t t sac remen t t t ,  p l us  f o r t  que  l es  sac remen ts  dans  l eu r  sens  cou ran t ,

on le  verra p lus lo in,  et  e l le  ne pourra pas avoi r  une autre forme que cer le

même de  l a  p réd i ca t i on  d i v i ne  qu res t  l tEc r i t u re ,  don t  e l l e  ne  se ra  donc  que

la  nue  méd i ta t i on  ap rès  une  exp l i ca t i on  mé thod ique ,  à  l aque l l e  on  ne  sau ra i t

cependan t  s  ra r rê te r .

car ,  la  p réd icaËion ,  encore  p lus  que mai t resse  de  ra  conna issance de



- 1 7 2 -

D i e u ,  e s t  m a i t r e s s e  " d e  l a  f o y "  ( 1 5 l ) .

La  v raye  Foy  ch res t i enne  . . .  n tes t  pas  con ten te  d rune  s im-
p le  congno i ssance  de  l  r hys to i re ,  

e t  p rend  s iège  au  coeu r  de
I tho rme  . . .  p rem iè remenÈ i r  f au i  que  nous  soyons  ave r t i z ,
pou r  b ien  en tend re  sa  fo r ce  e t  p rop r i é té ,  d  t avo i r  r ecou rs  à
la  pa ro l l e  de  D ieu '  avec  l aque l l e  e l l e  a  de  te l l e  a f f i n i t é  e t
c o r r é l a t i o n '  q u ' e r l e  n e  s e  p e u l t  p a s  m y e u r x  e s t i m e r  d ' a i l -
l eu rs .  ca r  l a  pa ro r l e  es t  co rme  sàn  ou je t  e t  son  bu t ,  auque l
e l l e  do ib t  pe rpé tue l l emen t  rega rde r ,  e t  don t  s i  e l l e  se  des -
t o u r n e ,  e l l e  n r e s t  p l u s  d e s j a  F o y  . . .  r c e l l e  m e s m e  p a r o r l e
esÈ  Ie  f ondemen t ,  don t  e l l e  es t  sou tenue  e t  appuyée ,  duque l ,
s i  e l l e  e s t  r e t i r é e ,  i n c o n t i n e n t  e l l e  t r é b u c h à .  [ u ' o n  o s t e
d o n c  l a  p a r o l l e ,  e t  i l  n e  r e s t e r a  p l u s  n u l l e  F o y  . . .  L a  F o y
e s È  u n e  c o n g n o i s s a n c e  d e  D i e u  p r i n s e  d e  

" ,  
p " r o i l " .  ( r 5 2 )

B i e n  e n t e n d u ,  à  l r a c t i o n  d e  l a  p a r o l e  l u e  o u  t r a n s m i s e  d e v r a  s , a i o u -

t e r  1  ' a c t i o n  d e  1 _  ' E s p r i t  :

L a  p a r o l l e  n u ë  n e  p r o f f i t e  d e  r i e n ,  s a n s  1 '
Sa inc t  Esp r i t .  Dou t  i l  appe r t  que  l a  Foy  es t
i n te l l i gence  huma ine .  E t  enco . . ,  , r "  su f f i s t -
1 ' en tendemen t  so i t  i l l um iné  pa r  l  rEsp r i t  de
le  coeu r  so i t  con fe rmé  pa r  sa  ve rËu .  (  153 )

i l l um ina t i on  du
pa r  dessus  tou te

i1  po in t ,  eue
D ieu ,  s i non  que

Ce sont  1à  les  l in i tes  in f ranch issab les que  l a  p réd i ca t i on  ne  sau ra i t

r gno re r  e t  que  Ca lv in  sou l i gne  en  s ' opposan t  avec fo rce  aux  "Théo log iens

sorbon iques"  (154) .  Ma is  la  vo ie  -même pr ise  souvent  par  1 'Espr i t  , ,qu i  en

n o u s  c r i e  P è r e "  ( 1 5 5 ) ,  c t e s t  " t r i n i t a i r e m e n t r ' ,  s i  r f o n  p e u t  d i r e ,  I a  p r o p o -

s i t i o n  d u  v e r b e  d e  D i e u  d a n s  l r E c r i t u r e  o ù  i l  s e  d i t  p a r  l t E s p r i È .  c r e s t  l e

Seigneur qui a convert i  1e Pharis ien Paul sur le chemin de Damas, tout versé

d a n s  l e s  E c r i t u r e s  q u t i l  é È a i t .  c r e s t  l u i  a u s s i  q u i  a  d t  a p r è s  s a  R é s u r r e c -

t ion  exp l iquer  l tEcr i tu re  eux  d isc ip les  d rEnrmaûs e t  à  ceux  qu i  é ta ien t  res tés
à Jérusalem.

La paro l le ,  de  que lque par t  qurer le  nous  so i t  apporÈée,  es t
corme un miroir  auquel la Foy doibt regarder et conternpler
Dieu. pourtant soi t  que Dieu s rayde en cela du service de
l rhornrne ,  so i t  qu t i l  besogne par  

" r  
seu le  ver tu ,  neantmoins

i l  se  représente  tous jours  par  sa  paro l le  à  ceux  qu ' i l  veu t
r i r e r  à  s o y .  ( t 5 6 )

11  n ren  resÈe  pas  mo ins rdonc run  p rob lème ,

à sçavo i r  mon s i  le  y in is tè re  de  r  rhomre es t  necessa i re ,
pour  semer  la  paro l le  dont  la  Foy  es t  conçeuë.  (157 )
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Tout le chapitre XV

d r e .  E n  v é r i t é ,  p r ê c h e r  l a

que nous  révè le  1 'Ecr i tu re ,

1 rappel- lant adurinistrat ion

de  1  r l nsË i tu t i on ra lo rs ,  
se ra  consac ré  à  l e  résou_

Paro le  es t  1a  seu le  "pu i ssance  ecc lés ias t i que "

pu i ssance  que  I  t on  
"peu t  t r es  b ien  dé f i n i r  en

de  l a  pa ro l l e  de  D ieu "  e t  nde  l aque l l e  ceux  qu i

u s e n t b i e n n e s ' e s t i m e n t e s t r e r i e n p 1 u s q u e @ e t a d m i -

n i s t r a È e u r s  d e s  m y s t è r e s  d e  D i e u "  ( l 5 g ) .

ques t i on  posée  es t  b i en  ce l l e  que  tou t  ce  qu i
A i n s i  l a

p r é c è d e  l a i s s a i t

réponse à

supposer

1 a

Le préd icaÈeur  sera  donc '  au  sens  é tymolog ique,  un  prophèÈe,  ceru i

qu i  par le  "à  la  p lace"  de  D ieu ,  qu i  p rê te  sa  vo ix  à  D iéu ,  na is  i r  ne  sera

que cela ;  rnediun entre Dieu et l  rhonrme, i l  ne sera pas ,rmédiateur, ,  
;  , , t ru_

chement",  i l  ne sera Pas interprète. ce qui sera part icur ièrement vrai  des

pas teurs .

11  nous  fau l t  i c y  reduy re  ce  qu i  a  es té  t ouché  en  au t re
l i e u ,  c r e s t  q u e  t o u t  c e  q u i  e s t  a t t r i b u é ,  p a r  l , E s c r i t u r e ,
de  d ign i t é  ou  auc to r i t é  t an t  aux  p rophè tes  eÈ  p resËres  ce
I t a n c i e n n e  L o y ,  q u t a u x  A p o s t r e s  e t  l e u r s  s u c c e s s e u r s ,  n , e s t
po in t  a t t r i bué  à  l eu rs  pe rsonnes ,  ma is  au  m in i s tè re  e t  o f f i ce
auque l  i l z  son t  cons t iËuez ,  ou ,  pou r  d i re  p lus  c l a i r emen t ,
à  l a  p a r o l e  d e  D i e u ,  à  I ' a d m i n i s i r a t i o n  d e ' r a q u e t l e  i r z  s o n t
a p p e l e z .  (  1 5 9 )

"Honrme !  (d i t  le  Se igneur ) ,  je  t 'ay  o rdonné gu ide  à  la  ma i_son d t ls raë l .  Tu  ouyras  donc  t "  p " ro t te  de  ma bouche,  e tleurs adnonceras de par moy". Quand nostre seigneur i rry 
"orn-mande d fescouter  de  sa  bouche,  ne  ruy  de f fend- i r  pas  d- r inven-ter quelque chose de soymesure ? (  160)

u n  p e u  p l u s  l o i n ,  c a l v i n  c i t e  l r E p i t r e  a u x  R o m a i n s  ( 1 6 l )  :

d e  D i e u .  S , i le s t  a i n s i  q  
,qure l le  regarde en  ice l ie ,  e t  se  repose sur  i cer le ,  que l  l ieures te  p lus  à  La  paro l le  des  hormes? '  (162)

11 nous  fau l t  avo i r  ces te  reso lu t ion  que tou t  leur  o f f i ce
es t  l im i té  en  I  radmin is t raÈ ion  

de  la  paro l re  de  D ieu ,  tou teleur  sap ience en  ra  congno issance d ' i ce l re  p" ro r r " ,  e t  tou tel e u r  é l o q u e n c e e n l a  p r é d i c a t i o n  d ' i c e l l e  . . .  S i - t o u t e  l amul t i tude  des  Pas teurs  ensemble  se  vour .o i t  rég i r  par  son sens
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en  de la i ssan t  l - a  pa ro l l e  de  D ieu ,  e l l e  ne  pou r ro i t  s i non
d e v e n i r  i n s e n s é e .  ( 1 6 3  )

Ces  de rn iè res

Ca tho l - i c i sne  e t  à  l a

appuyant  sa réf lex ion

p a u l i n i e n n e s  ( 1 6 4 )  e t

l i gnes  monÈrenË  b ien  co rnnen t  c fes t  pa r  oppos i t i on  au

é c r i r ep réd i ca t i on  ca tho l i qùe  de  son  temps  que  ca l v i n  penËs \ - - -

s u r  1 ' o p p o s i È i o n  d e s  d e u x  f o l i e s  e t  d e s  d e u x  s a g e s s e s

é rasm iennes .

s i  e l l e  h a  l e  m i n i s t è r e  d e  r a  p a r o l l e  e t  s i  e r l e  l r h o n o r e ,
s i  e l l e  r e t i e n t  l t a d m i n i s t r a t i o n  d e s  s a c r e m e n s ,  e l l e  d o i b t
es t re ,  sans  doub te ,  r econgneuë  pou r  Eg l i se  ;  d rau tan t  qu ' i l
es t  ce r ta in  que  l a  pa ro l l e  e t  l es  sac remens  ne  peuven t  esËre
sans  f ru i c t

_Je -ne  d i z  pas  que  pa r  t ou t  où  i l  y  a  p réd i ca t i on ,  que  l e
f r u i c t  i n c o n t i n e n t  a p p a r o i s s e  ;  . r i "  j t e n t e n d z ,  q u ' e I r e  n r e s t
nu l l e  pa r t  r eceuë  pou r  y  avo i r  co rnme  ce r ta in  

" | " j . ,  
qu 'e l l e

ne  p roduyse  que lque  e f f i cace .  Con rmen t  que  ce  so i t ,  pa r tou t
où  l a  p réd i ca t i on  de  I  rEvang i re  

es t  r évé rennenÈ  escou tée ,
eÈ  l es  sac remens  ne  son t  po in t  neg l i gez ,  Là  appa ro i s t ,  po r . r ,
I e  t e m p s  c e r t a i n e  f o r m e  d t E g l i s e .  ( l O O )

L r E g l i s e  a i n s i  n r e s t  r i e n  d r a u t r e  q u e ' r r a  p u r e  p r é d i c a t i o n  d e  r a

pa ro l l e  de  D ieu ,  e t  l  t adm in i s t ra t i on  
des  Sac remens  b ien  i ns t i cuée  [n teJ

n e  s e  p e u t  t o u s j o u r s  m o n s Ë r e r  d u  d o i g t "  ( 1 6 5 ) ,  c e  q u i  e s t  r e p r i s  e n  d e s  t e r _

mes  vo i s i ns  a i l l eu rs  dans  l e  cou rs  de  I  r ouv rage  :

La  Pa ro le ,  éc r i t e  ou  p rêchée ,ca r  c res t  donc  tou t  un ,  ee  do i t  ê t re

tout  un,  pour  Calv in,  est  sans cesse a l l iée aux sacrements qute l le  commande,

q u i  n r e x i s t e n t  q u e  p a r  e l l e .

Nous voyons que Sacrement nrest janais sans que ra paror le
de Dieu précëde ;  mâis est à icerre adjousté 

"oÀ. 
une appen-

dance ordonnée pour la-signer,  ra conf irner,  et  de prus fort
cer t i f ie r  envers  nous- . .  E t  ce  nres t  pas  pour  ce  que ra  pa-
ro l re  ne  so i t  assez  fe rme de soynesr " ,  o , r -qurer le  en  pu isse
avoir  mei l leure conf irmaÈion quand à soy i  (car autre chose
e l le  n res t  que la  ver i té  de  D ieu  par  soy  seu le  tan t  seure  e t
cer ta ine ,  qure l le  ne  peut  d tau t re  par t  avo i r  me i l leure  con-
f i rmat ion  que de  soy-mesmes) .  (167)

Les  sacrements  sont  a ins i  une man ière  de  préd ica t ion  de  la  paro le

par  le  s igne,
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non pas pour ce que les choses qui nous sont proposéespour Sacremens ayent de leur nature tel_le qual_i te et vertu,mais pource qu t"11_1" sont signées et marquées de Dieu poura v o i r  c e t t e  s i g n i f i c a t i o n . . .  t . "  S a c r e m e n s  n o u s  a p p o r t e n tpromesses  t resc la i res  '  e t  on t  ce la  par t i cu l ie r  ou l t re  laparo l le ,  gu t iLz  nous  les  representen t  au  v i f ,  coume enp a i n c t u r e .  (  l 6 3 )

Calvin compare

nos t re  Foy"  (  I70)  ou  à

r i c h e s s e s  d e  l a  g r â c e

de la même manière les sacrements à des

des  t t n i r ouë rs ,  
ausque l s  nous  pu i ss ions

d e  D i e u ,  l e s q u e l l e s  i l  n o u s  é l a r g i t "  (

r end re  p lus  ce r ta ins
e t  nous  add ressen t

p e t i t s  e n f a n s .  (  1 6 9 )

" p i 1 l i e r s  d e

contempler  les

t 7  t )  .

I l s  nous  sont  des  exerc ices ,  pour  nous
de la  paro l le  e t  des  promesses 'de  D ieu
et conduisent cotrme pédagogues font les

O n  s a i t  q u e ,  p a r  a i l l e u r s ,  e t  c e l a

p réd i ca t i on ,  pou r  Ca l v i n  " I a  ve r tu  de  Ia

non  pas  en  ce  qu te l l e  es t  p rononcée ,  ma is

(172 ) .  A ins i  t a  p réd i caÈ ion  au ra  pou r  bu r

d  r e x i s t e r .

i n t é r e s s e  m a i s  d e

p a r o l l e  q u i  e s t  a u

e n  c e  q u t e l l e  e s t

exacÈ de permett re

p l u s  l o i n  l a

Sacrement  g is t

CrUe  e t  r eceue t t

au sacrement

on  vo i t  pou rquo i  l a  po lém igue  an t i p ro tes tan te  s  ra t t acha  
à  ré fu te r

ceÊ te  concep t i on  de  1a  p réd i ca t i on ,  vé r i t ab le  sac remen t  des  sac remenEs .

L r E g l i s e  c a t h o l i q u e ,  é c r i t  F r a n ç o i s  d e  s a l e s e n  1 5 9 5 - 9 6 .  t i e n tpour  fo t l te  des  sacremens,  des  pa io les  consecra to i l " l  i " iu ï ' " 'm in is t res  p re tendus on t  vou lu  ie fo rmer  ces te  fo rme,  d isansque la  v ra ie  fo rme des  sacremens es to i t  la  p raed ica t ion .  ( r73)

La  su i te  du  tex te  d iscu te  l  r in te rpré taÈ ion  
par  Ca lv in  (e t  ïhéodore  de  Bèze

après  lu i )  de  1 'Evang i le  de  sa in t  Mat th ieu  (XXVt t t  ,  lg )  e t  de  I  fEp i r re  aux
EPhésiens (v,  26) et '  montre en part icul ier,  en une argumentat ion très dé-
ta i l lée ,  guê

quoyque la  p raed ica t ion  praecede,  s i  n res t  e l le  pas  de  1 ,es-sence du  Baptesme . . .  La  praed ica t ion  es t  , r r " - " io " "  e t  reBaptesme une au t re  . . .  E t  quand a  la  t ressa in te  Euchar is t ie ,qu i  es t  1  rau t re  sacrement  que les  min is t res  fon t  senb lan t  derecevoir '  ou trouveront iLz jamais que Nost.e- i" igrr"u. y aj ieu s é  d e  p r a e d i c a r i o n  ?  ( 1 7 4 )
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Les Cathol iques les mieux in formés en ef fet  ne pouvaient  sry t romper

c  resË  ce t te  concep t i on  de  l a  v i e  ch ré t i enne  un i f i an te  e t  un i f i ée  au tou r  de

la  Pa ro le ,  qu i  au -de là  de  tou te  po lém ique  e t  des  i gno rances  (d ' a i l l eu rs  ré -

c ip roques ) ra l l a i en t  sépa re r  l es  aeu*  f an i l l es  du  Chr i s t i an i sme  occ idenÈa l .

Deux  po inÈs  impor tan ts  pou r  l a  concep t i on  de  l a  p réd i caÈ ion  en  pa r t i -

cu l i e r  po r tenÈ  l a  marque  de  ce t te  cassu re ,  pa r  de là  des  ressemb lances  cepen -

dant  év identes :  la  not ion du Chr is t  coî ïme Verbe du Père et  ce1le du sacer-

doce  un i ve rse l  des  ch ré t i ens ,  de  l a  f onc t i on ,  du  m in i s tè re  de  chacun .

N o n  p a s  q u ' a u c u n  C a t h o l i q u e  p u i s s e  j a m a i s  d i r e ,  s a n s  c e s s e r  d e  1 r ê t r e ,

que  l e  Ch r i s t  eÈ  l e  Ve rbe  son t  deux .  Ma is ,  e t  i l  é ta i t  a i sé  de  l e  remarque r

dans  l es  Èex tes  de  Ca lv in  c i t és ,  l e  mo t  même de  "Pa ro le "  chez  l u i  dés igne

ind i f f é reu rnenË  e t  f ondamen ta lemenÈ 1e  Chr i s t ,  I 'Ec r i t u re ,  une  ph rase  de

1 'Ec r i t u re ,  e t  l e  p rêche ,  s  r i 1  es t  d i gne  de  ce  nom.  ce r tes ,  un  ca tho l i que  se

range  no rma lemenÈ à  ce t te  i dée  des ' t qua t re  i nca rna t i ons " (ma is  qu i  son t  en

réa l i t é  une  seu le  un ique  Inca rnaÈ ion )évoquées  p lus  hauÈ  (175 ) ,  ma is ,  con t rne

pour le  Corps Myst ique chaque membre,  conme pour la  Tr in i té  chaque personne,

chaque  man i fes ta t i on  du  Ve rbe  de  D ieu  a  sa  spéc i f i c i t é  qu i  l a  d i s t i ngue  de

l - t a u t r e  s a n s  l r e n  s é p a r e r  c e p e n d a n t .  E n t r e  l e  C h r i s t  e t  I ' E c r i t u r e ,  i l  y  a

pou r  Ca l v i n ,  à  l a  l i n i t e ,  équ i va lence .  La  Pa ro le  du  Pè re  es t  l e  cen t re  d toù

tou t  rayonne  e t  où  tou t  rev ien t  en  une  fus ion  essenÈ ie l l e ,  qu i  es t  l e  modè le

eÈ  l e  bu t  de  tou te  v i e  ch ré t i enne ,  donc  de  tou te  Eg l i se  e t  de  tou te  p réd i -

ca t  i on .

0n ne Peut  b ien entendu donner,  dans cet  exposé dfensemble,  les nu-

ances  e t  l es  p réc i s i ons  sans  dou te  nécessa i res  e t  i l  f au t  se  con ten te r  de

répé te r ,  au -de là  de  tou te  l a  po lén ique  d ra lo rs  en  pa r t i cu l i e r ,  gu t i l  é ta i t

( e t  qu r i l  es t  t ou jou rs )  sans  ra i son  de  rep roche r  au  Ca tho l i c i sme  d t i gno re r

l  tEc r iËu re  e t  de  ne  pas  fonde r  su r  e l l e  sa  pos i t i on  en  ce  qu i  conce rne  en

pa r t i cuL ie r  l a  p réd i ca t i on  (  176 ) .  t ' t a i s  l a  d i ve rgence  d ' i n te rp ré ta r i on  es t
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i c i  t o ta le  en t re  p ro tesÈan t i sme  e t  Ca tho l i c i sme .

d i re  qu  re l le  fa i t  le  pas teury

une t ' fonct ionrt  pour le pasteur,

LrEscr i ture nous enseigne que chr is t  dès le  commencement a
es té  l a  pa ro l l e  du  pè re  v i v i f i an te ,  f on ta ine  eÈ  o r i g i ne  de
v ie .  Pou r tan t  sa inc t  Jean  aucunes fo i s  I r appe l l e  pa ro r re  de
v ie ,  aucunes fo i s  d i t  que  l a  v i e  a  es té  t ous iou rs f f i
v o u l a n t  s i g n i f i e r  q u ' i l  a  t o u t e s
c rea tu res ,  pou r  l eu r  donne r  v i e  e t  v i gueu r .  Tou tes fo i s  l uy
mesme ad jous te  t an tosÈ  ap rès ,  Quê  10 rs  l a  v i e  a  es té  man i -
f esÈée ,  quand  l e  F i l z  de  D ieu ,  ayan t  p r i ns  nos t re  cha i r ,
s ' es t  donné  à  vo i r  e t  à  t ouche r .  ca r  comb ien  qu ' i l  espand i t
auparavanE ses verËus sur  les creatures,  neantmoins pource
que  l t ho rme  es ran t  a l l i éné  de  D ieu  pa r  péché ,  avo iË  pe rdu
la  couunun i ca t i on  de  v ie  i r  avo i t  uàso in i  d res t re  receu
de nouveau en la cosmunion de ceste paror le,  pour  recouvrer
que lque  espe rance  d t i rmnor ta l i t é .  ca r  comb i " r ,  y  

" , r t o i t - i 1pe t i t e  ma t i è re  d ' espé re r ,  s i  nous  enËend ion "  i r r "  I a  pa ro l l e
d e  D i e u  c o n t i e n t  e n - s o y  t o u t e  p l é n i t u c l e  d e  v i e ,  e s t a n s  c e
p e n d a n t  e s l o i g n e z  d ' i c e l l e  ?  M a i s  d e p u i s  q u e  c e t t e
fon ta ine  de  v ie  a  co r t rnencé  d 'hab i t e r  en  , ro " t i "  cha i r ,  des jà
; iTe  n t r s t  d l n r  cachée  l o i ng  de  nous ,  ma is  se  ba i l l e  e t
p r e s e n t e ,  à  c e  q u t o n  e n  p u i s s e  j o u y r  . . .

D t a v a n t a g e  f J e s u s  c h r i s t J  a  r e n d u  l a  c h a i r ,  g u , i r  a  v e s t u e  e t
p r i n s e ,  v i v i f i a n t e ,  à  f i n  q u e  p a r  r a  p a r t i c i p a t i o n  a ' i c e l l e
nous  soyons  nou r r i z  à  i u ru ro r ta l i t é .  Je  su i s  (d i t _ i l )  l e  pa in

: ï* r. o"r" o";lËË"_
monde.  Esque l les  p" .o t t
e n t a n t  q u r i l  e s t  l a  p a r o l l e  d e  D i e u  e t e r n e r l e ,  r a q u e r r e  e s t
descendue  du  c ie l  à  nous .  l t a i s  auss i  qu 'en  descendan t  i l  a
espandue  ces te  ve r tu  en  l a  cha i r  qu r i l  a  p r i nse ,  a  f i n  que
l a  c o m m u n i c a È i o n  e n  p a r v i n s t  j u s q u e s  à  n o u s .  ( 1 7 7 )

La  même concep t i on  rég i t  donc  ce l l e  des  sac remen ts ,  chez  Ca lv in ,  e t

s i n g u l i è r e m e n t  c f e s t  à  c a u s e  d ' e l l e  e n  g r a n d e  p a r t i e  q u r i l  r e j e t t e  l e  s a c r e -

ment  de 1 rordre et  par  voie de conséquence la not ion d rune prédicat ion ré-

se rvée  à  que lques -uns ,  gu i  r emp l i r a i enÈ  des  cond i t i ons  t r ès  p réc i ses .  Ce r tes ,

on  1 'a  vu ,  l a  p réd i ca t i on  es t  1  ressen t i e r  pou r  l e  pas teu r ,  même,  on  pou r ra i t

o u t r e  q u t e l l e  n r e s È  e n  q u e l q u e  s o r Ë e  p a s

mais sa v ie même et  qu te l le  connnande son

aut re  min is tè re ,  I  radmin isÈra t ion  des  sacrements ,  min is tè re  qu i ,  ru i ,

lu i  es t  p ropre , e l le  peut  t rès  b ien  se  t rouverchez  drauÈres  que des

pasteurs ,  hab iÈue l lement  ou  ép isod iquement ,  e t  ce la d  rau tan t  p lus  a i sémen t

q u ' o n  n t e s È  p a s  p a s t e u r  à  l a  s u i t e  d t u n e  f i l i a t i o n  e t  d f u n e  t r a d i t i o n  s a c r a -

men ta i res  na i s  à  I  t i n té r i eu r  
même de  1 'assemb lée  du  peup le  de  D ieu .
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Ains i  Ca l v i n  ava i t  sys téma t i sé  e t  en r i ch i  de  Ëou te  l a  s i enne  l a

ré f l - ex ion  de  Lu the r  dé jà  .  11  ava i t  mon t ré  1 ' exemp le  (178 ) ,  e t  auss i  b i en

su r  ce  po in t  que  su r  1es  déve loppemen ts  de  l t I ns_ t i t u t i on  ch ré t i enne  s ,o r -

gan i sè ren t  1a  ré f l ex ion  p ro tes tan te  con tempora ine  ou  pos té r i eu re  dans  1e

Ca lv in i sne  (179 )  e t  l a  v i e  de  tou te  ég l i se  p ro tes tan te .  I l  f u t  v ra imen t  1e

roc  su r  l eque l  se  cons t ru i s i t  1 ' éd i f i ce ,  t e l ,  pou r  l a  pLus  g rande  pa r t i e  de

ses  ca rac té r i s t i ques ,  Qu€  nous  l e  voyons  enco re  au jou rd 'hu i .  F ranço i s  de

Sa les  l e  v i t  t e l  qu ' i l  é ta i t  dans  ses  j e - l r es  débu ts ,  marqués  de  tou tes  l es  v i o -

l ences  ma is  auss i  de  t ou t  1  ren thous iasme  p rosé l y te  des  p rem ie rs  s i èc1es  de

I ' E g l i s e .  M i s s i o n n a i r e  e n  C h a b l a i s ,  F r a n ç o i s  d e  S a l e s  a  c o n n u  l a  v i e  d e s

v i l l es  P ro tes tan tes .  11  a  vu  co rmnen t  é ta i t  p rononcée  1a  p réd i ca t i on ,  commen t

e l l e  é t a i Ë  r e ç u e , l a  p l a c e  o f f i c i e l l e  q u i  é t a i t  l a  s i e n n e ,  s a  p l a c e  f a m i -

l i a l e  auss i ,  son  rô le ,  ses  ca rac tè res  pa r t i cu l i e r s  (auxque l s  en  Èou te  i ndé -

pendance  sachanÈ lesaccepÈer ,  m ieux ,  l es  cho i s i r ,  i 1  do i t  beaucoup ) .  Ce  qu 'on

va  ma in tenan t  rappe le r  b r i èvemen t ,  ca r  i l  f au t  b i en  en  vo i r  l es  l im i t es .

S i  en  e f f e t  I  r oppos i t i on  enÈre  sa  concep t i on  de  l a  p réd i ca t i on  e t

ceL le  du  P ro tes tan t i sme  en  géné ra l ,  du  Ca l v in i sne  en  pa r t i cu l i e r ,  a  ses

causes  dans  l a  t héo log ie  qu i  l es  f onde ,  l a  p ra t i que  e t  l a  p lace  de  l a  p réd i -

ca t i on  dans  l a  v i e  des  Ré fo rmés  ne  pouva ien t  que  susc i t e r  son  i n té rê t .  Ce t te

façon  d 'o rgan i se r  l a  j ou rnée  au tou r  de  l a  Pa ro le  es t  t r ès  connue  e t  sa  p re -

n ière caractér is t ique est  b ien 1 rabondance voi re la  surabondance des sermons

qu ron  y  t r ouve .

calvin avait  entouré toute la vie des Genevois d run réseau,
t r è s  s e r r é  e t  t r è s  s u r v e i l l é ,  d r h a b i t u d e s  r e l i g i e u s e s  . . .  L e
nonbre des services de semaine, gui  avait  conrmencé par être
de t ro is  ou  quat re  par  jour ,  fu t  légèrement  rédu i t  àn  1694,
mais, encore en 1770, chaque pasteur devaiË donner 75 ser:rrons
écr i ts  e t  monta i t  150 fo is  en  cha i re  par  an .  La  f réquence de
ces  cu l tes  hacha i t  la  v ie  quot id ienne ( l8O) ,

1 i t -on  dans  une  des  p lus  cé lèb res  h i s to i res  du  P ro tes tan t i sme .  La  même page

c i t e  en  témo ignage  1e  réc i t  d tun  voyageu r  ang la i s  de  t630 ,  déc r i van t  l es
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appels de la  c loche conviant  au sermon le mat in dès 6 heures les Genevois,

mag is t ra t s ,  bou rgeo i s ,  a rÈ i sans ,  qu i  en  r t g roupes  
nombreux  chemina ien t  en

s iLence"  ve rs  l e  Èemp le  "éc la i ré  pa r  que lques  chandeL les .  En  a t t endanÈ  l e

p réd i ca teu r ,  a j ou te - t - i l ,  chacun  l i sa i t  que lques  pa ro les  de  l rEc r i t u re  dans

une  pe t i t e  B ib le  de  poche .  Le  se rmon ,  conc lu t - i l ,  n ré ta i t  pas  é l0quen t  (e t

c res t  1à  une  des  ca rac té r i s t i ques  du  se rmon  ca l v i n i s te  su r  l aque l l e  nous  au -

r o n s  à  r e v e n i r  p l u s  l o i n ) ,  m a i s  o n  l e  s u i v a i t  a v e c  l r a t t e n t i o n  q u , o b t i e n t  u n

de  nos  évêques  dans  un  j ou r  so lenne l "  (  lS l ) .

c e r t e s ,  d è s  1 6 3 4 , 1 e  s e r v i c e  d u  m a t i n  p a s s a  d e  6  à  7 h .  ;  c e r t a i n s

j o u r s ,  l e s  c u l t e s  f u r e n t  s u p p r i m é s  ( l g 2 ) ,  m a i s  c ' e s t  b i e n  c e t t e  o r 6 ; a n i s a t i o n

que  connu t  F ranço i s  de  sa les ,  e t  don t  i l  ne  pu t  manquer  d rê t re  i n fo rmé  e t  de

se  p réoccupe r '  ca r  e l l e  é ta i t  en  p lace  b ien  avan t  sa  mor t ,  en  1622 ,  e t  on

é t a i t  È r è s  l o i n  d e  l a  d i s l o c a t i o n  e t  d e  l a  d é c h é a n c e  q u , e l l e  c o n n u t  à  l a  f i n

du  s ièc le '  e t  que  dépe ignenÈ  tou jou rs  l es  mêmes  pages  d ,Emi le  Léona rd .

Long temps  en  e f f e t ,  l e  P ro tes tanÈ isme  resËa  p roche  dans  ses  man i fes -

Èa t i ons  de  sa  fo rme  p r i n i t i ve '  ces  assemb lées rspon tanées  d rabo rd rde  p r i è re

e t  de  néd i t a t i on  en  g roupe ,qu i  ava ien t  assu ré  sa  p lus  ce r ta ine  eÈ  rap ide

d i f f u s i o n ,  e n  p a r t i c u l i e r  e n  F r a n c e  e n t r e  1 5 2 0  e t  l 5 6 0  ( l g 3 ) .  p e u  à  p e u , c e s

g roupes  consÈ i tua ien t  des  " conse i l s  d 'Anc iens ' t  e t  t âcha ien t  de  se  pou rvo i r

d tun  pas teu r ,  à  qu i  l e  m in i s tè re  des  sac remen ts  é ta i t  r ése rvé .

Le  se rmon  a  é té  a ins i  t ou jou rs  l e  cen t re  au tou r  duque l  l a  v i e  d fég l i -

se  e t  I a  l i t u rg ie  p ro tesÈan tes  se  cons t i t ua ien t  ;  ma is  son  rô le  ne  se  l im i -

t a i t  pas  à  ce la  ca r '  en  écho  ou  en  pa ra l - l è l e  à  sa  f onc t i on  ecc lés ia le ,  i nsé -

parable de lu i  e t  née corme lu i  dans une not ion essent ie l le  et  fondamentale

de  l a  Pa ro le  de  D ieu ,  on  t rouve  l a  v i s i t e  régu l i è re  du  pas teu r  à  cou tes  ses

oua i l l es '  accompagné  d tun  Anc ien ,  l o r s  des  qua t re  coumun ions  annue r res ,  so r -

t e  de  ca téchèse  à  do rn i c i l e ,  e l l e -même assoc iée  à  l a  p r i è re  eÈ  à  l a  méd i ta -

È ion  fan i l i a l e  j ou rna l i è re rsans  pa r l e r  de  1a  néd i t a t i on  pe rsonne l re .  se lon
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be l le  express ion  de  Marguer i te  Sou l ié ,  "2 ,  B ib le  quot id iennement  méd i tée

p r ê c h é e  . . .  s e  m ê l e  à  1 a  t r a m e  d e s  j o u r s ' ,  ( l g 4 ) .

Le catéchisme, au sens propre du teme, éËai t  le  répondant  du sennon

dans les occupat ions dtun pasteur ,  tous deux souvent  réunis dans des séances

de  conÈrove rse  ou  te in tés  pa r  e l l e  ;  ca téch i sme  pou r  j eunes  e t  pou r  adu l t es

q u i  s r a j o u t a i t  a u x  n o m b r e u x  c u l t e s  q u o t i d i e n s  d e s  o r i g i n e s  ( l g 5 ) .

Tou t  comre  dans  l e  Ca tho l i c i sme ,  on  n ' ava i t  pas  peu r  de  l a  l ongueu r

du  se rmon  ;  une  heu re  en  é ta i t  l a  du rée  moyenne  ( l g6 ) .  Ma is  l _a  ressemb lance

p r a t i q u e  e n t r e  l e  s e r m o n  c a t h o l i q u e  e t  l e  s e r m o n  p r o t e s t a n t  s r a r r ê t a i t  l à :

dès  l es  o r i g i nes ,  eÈ  à  cause  d 'e l l es ,  de  ces  réun ions  de  néd i t a t i on  i nnom-

b rab res  d roù  i l  es t  so r t i ,  l e  p rêche  ré fo rm.ê  a  é té  marqué  pa r  une  tendance

v e r s  c e  q u t o n  d e v a i t  a p p e l e r  p a r  l a  s u i t e  l e t t f o n d a m e n t a l i s m e , ,  p r o t e s t a n t ,

dé jà  t r ès  sens ib le ,  nous  I ' avons  vu  p lus  hau t ,  dans  l a  doc t r i ne  de  Ca lv in ,

sans  que  l e  mo t  do i ve  v ra imen t  ê t re  p r i s  i c i  dans  l e  sens  d 'un  conse rva t i sme

é t r o i t  e t  a r r ê t é .

on  conço i t  que  I ' h i s to i re  d ' ensemb le  de  l a  p réd i ca t i on  p ro tes tan te

res te  à  f a i r e ,  9uê  l es  éd i t i ons  f assen t  dé fau t  dans  un  te l  océan  de  se rmons

( 1 8 7 )  ;  m a i s  o n  l e  c o n ç o i t  d r a u t a n t  m i e u x  q u e ,  c e r È e s ,  l a  p r é d i c a t i o n  p r o -

tes tan te  des  années  qu i  nous  i n té ressen t  a  é té  éc l i psée  pa r  l a  p réd i ca t i on

cathol ique des mêmes années ( jugement  de valeur  souvent  t rès conÈestable

d r a i l l e u r s ) ,  m a i s  e l l e  l t a  é t é ,  s i  l t o n  p e u t  d i r e  p a r  c h o i x  :  c , e s r  p a r c e

qu re l - l e  s fes t  o r i en tée  ve rs  ce r ta ines  fo rmes ,  ce r ta ines  p ra t i ques ,  pa rce

qu re l l e  s  res t  i n te rd i t '  co tme  i ndécen tes ,  au  sens  p rop re  du  te rme ,  ce rÈa ines

poss ib i l i t és ,  que  l a  p réd i ca t i on  p ro tes tan te  a  p r i s  e t  ga rdé  ce  v i sage  nob le ,

épuré,  austère,  mais gr is  souvent ,  gonrmé, humble ( ic i  aussi  au sens for t  du

no t )  que  nous  l u i  conna i ssons  :  exp l i ca t i on  nue  e t  r ud i s  s t i l us .

Pourquoi ê.  choix ? Bien entendu à cause de I  runique respecÈ
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Pass ionné  de  l a  Pa ro le ,  r e l i g i eusemen t  dépou i l l ée  de  tou te  cons idé ra t i on

advent ice.  Et  conment  ? Dans ra mise en p lace d,une technique précise de

1 ré loquence ,  v i san t  d fabo rd  à  rédu i re  1 ré loquence  à  n ,ê t re  pas  é roquen te

au mauvais sens du terme.  Eternel  problène qui  passionnai t  déjà le  rhêteur

é 1 o q u e n t q u ' é t a i t 1 e s a i n t A u g u s t i n d " @ , d a n s s o n

Livre IX.

Le  se rmon  es t  t ou jou rs  une  r rexp l i ca t i on  
de  tex te i l ,  e t  c  resÈ  e l l e  qu i

J u s t e m e n È  d é p o u i l l e  1 ' E c r i t u r e  d e  t o u È e s  l e s  g l o s e s  a n n e x e s .  L e s  l i e n s  d e

Ia  Ré fo rme  avec  l a  pensée  human isËe ,  responsab le  de  ce t  aspec t  essen t i e l  du

p r ê c h e  p r o t e s È a n t '  o n t  p r i s  i c i  u n e  t o n a l i t é  p a r t i c u l i è r e  p a r  l a q u e l l e  c e

p rêche  se  d i f f é renc ie  de  tous  1es  au t res  se rmons  ch ré t i ens ,  gu r i l s  so ien t

" é v a n g é 1 i s t e s "  o u  c a t h o l i q u e s .  o n  s a i t  1 ' a s p e c t  v o l o n t i e r s  i n t e l l e c t u e l  d u

P r o t e s t a n t i s m e  à  s e s  d é b u t s ,  m a i s  i l  n e  f a u t  j a m a i s  o u b l i e r  q u e  c e t , , i n t e l -

l ec tua l i sme"  ne  s res t  j ana i s  opposé  à  une  re l i g i on  des  s impres  e t  du  peup le ,

re l i g i on  qu i  1 ' a  au  
, con t ra i re  t ou jou rs  Èenu  en  l i s i è re  :  l e  p ro tes tan t i sme

n ' a  p a s  v o u l u  p a r r e r  a u x  é l i t e s  s e u l e s ,  a u x  g r a n d s  d e  1 , i n È e r l i g e n c e .

Auss i  b i en  ce t  asPec t  i n te l l ec tue l  es t - i 1  a i sémen t  reconna i ssab le .

Le  modè le  o r i g i na l  e t  o r i g i ne l  nous  es t  connu ,  en t re  au t res  pa r  F lo r imond

de Raemond,  dont  l  rabsence 
de sprpath ie (et  c ,est  peu d i re)  pour  Ia Réforme

rend le téuro ignage en l  toccurrence 
par t icur ièrenent  ut i le  parce que peu

suspec t  d ten thous iasme  en jo l i veu r ;  ca r  sa  po rén ique  po r ta i . t  su r  d ,au t res  as_

Pec ts 'même s i  L rép i sode  où  se  s i t ue  ce t te  désc r i p t i on  a  pu  ê t re  conËes té ,

celu i  de la  par t ic ipat ion de calv in lu i -nême à une de ces , , réunions 
de pr iè-

res "  p r im i t i ves  dans  l esque l l es  son  Èempéramen t  de  j u r i s te  e t  d  ro rgan i sa teu r

ne t t ra  de  1  f o rd re  assez  rap idemen t .

ca lv in  fa isa i t  I  texhor ta t ion .  
A ins i  appera i t -on  au  conmen-cement  1e  prêche.  rnvoquant  re  sa in t -nsp t i i , - " i i '  qu , i r  des-cend l t  sur  le  pe t i t  t roupeau assemblé  

" r ,  "o . r  
r ro r ,  i l  l i sa i tq u e l q u e  c h a p i t r e . g :  

1 ' E c r i t u r e ,  e t  s u r  1 ' h e u r e  e n  d é m ê l a i t ,ou  p lu tô t  embrou i r la i t  res  d i f i i cu r tés .  chacun d isa i t  son
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av ls ,  conme en une d ispute  pr iûée.  ( lgg)

Car corrme i l  faut que la parole soi t

que "purenent prêchée" (  lg9),  on voi t  peu à

né des réunions de pr ière, prononcé par

tout  autant  t tdro i tement  
entenduet t

peu se met t re en p lace un sermon

un  pas teu r  don t  Le  m in i s tè re

J?H:":ï:'"T:.::i.5i.:::/.::'ïï:. i::" î "l: ï::::":" d:;" :îï:son  au to r i t é  d ' aucune  o rgan i sa t i on ,  .  .  .  ma is  de  l a  pa ro le
e ' l e - m ê m e ,  e È  i r  n ' a  d ' a u r o r i r é  q r i " n  È . ; ;  ; " ; i 1  r a  p r ê c h e
f i d è l e n e n t .  (  I 9 0 )

cornme pour Luther  en ef fet ,  pour  carv inr t rc  rest  à ra couununauté de

d é c i d e r  s ' i l  l e  f a i t "  ( r g r ) . ,  c ' e s È  l e  d e v o i r  d e  c h a c u n  q u e  c e  d r o i t  à  l a

p ro tes ta t i on  i nd i v i due l l e  pou r  Lu the r ,  e t  ca l v i n  1e  conse rve ra  en  l , aména-

g e a n t .

Le  se rmon  es t  a ins i  so r t i  d tune  l ec tu re  con t i nue  quo t i d i enne  de  1a

B i b 1 e  e t  i l  e n  e s t  r e s t é  t r è s  p r o c h e  :

Calv in  e t  les  p réd ica teurs  genevo is  exp l iqua ien t  chaquejour ,  à  la  su i te ,  une d iza inà  de  verse ts  empruntés  so i t  auxLivres de I  rAncien Testament,  soi t  aux Livres du NouveauT e s r a m e n r .  ( 1 9 2 )

Aucune des aides que la science hunaniste peut apporter au prédica_

t e u r  n ' e s t  n é g l i g é e  ;  r i e n  n t e s t  i n u t i l e  d e  c e  q u i  p e u t  é c l a i r e r  r e  t e x t e ,

le  fa i re  comprendre ,  ma is  ce la  seu l  es t  à  u t i l i se r  :  l -  ré rud i t ion  gra tu i te

es t  à  fu i r ,  tou t  co t rme la  rhé tor ique ou  1 té loquence qu i  oub l ie ra ien t  qu ,e l1es

ne sont  que des  moyens.  11  ne  fau t  n i  in te rpré ter  n i  t radu i re  le  tex te ,  ma is
1 t é c l a i r e r  p o u r  q u t i l  s o i t  d i t  e t  q u r i r  s o i t  l u ,  e t  p r e i n e m e n t ,  d o n g v é c u  :

"Donner de la l -umière à l  rentendement 
et de la chaleur à la volonté, voi là,

p o u r  C a l v i n ,  t o u t e  L a  p r é d i c a t i o n ' r  ( 1 9 3 ) .

on  s rexp l ique a ins i  a isément  pourquo i ,  des  s ièc les  durant ,  e t  sans
que I 'asser t ion  so i t  en t iè rement  exac te  cependant ,  on  a  pu  répéter  que ce
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qu i  d i f f é renc ia i t  l e  p rêche  p ro tes tan t  du  se rmon  ca tho l i que  rés ida i t  en

cec i  :  l e  p rem ie r  é ta i t  p l us  i n te l l ec tue l  ( j u r i d i que  e t  h i sÈo r i que  su r tou t )

1 ' exp l i ca t i on  du  tex te  e t  de  son  en tou rage  se rvan t  de  suppo r t  à  l a  t héo log ie

a ins i  qu 'à  l a  l ec tu re  e t  à  l r i n te rp ré ta t i on  de  chacun ,  en  pne  man iè re  de

déve loppemen t  de  1  resp r i t  de  re la t i v i t é ,  dans  tous  l es  sens  du  te rme

(pou r  l a  l ec tu re  du  f i dè le  conne  pou r  1 téc r i t u re  du  tex te )  ; l e  second ,  p lus

dogu ra t i que  eÈ  p lus  mora l i sËe ,  ense igna i t  en  une  so r te  de  mouvemen t  i nve rse ,

descendan t  ve rs  l e  t ex te ,  l u  dans  un  sys tème  théo log ique  ou  dans  un  au t re ,

e t  1e  dépassan t  dans  des  app l i ca t i ons  p raË iques ,  des  tab leaux  moraux ,  i ssus

des  cé lèb res  exemp la ,  qu i  se rva ien r  à  l eu r  t ou r  de  base  au  ra i sonnemen t .

I 1  es t  b i en  év iden t  qu ' i l  y  a  que lque  excès  dans  ces  a f f i rma t i ons

qu ton  t rouve  pa r tou t  :  l e  P ro tes tanË isme  n t i gno re  pas  l es  t ab leaux  mora l i -

san ts  dès  l es  se rmons  de  Lu the r  e t  Ca l v i n ,  b i en  qu ' i l  ne  l es  reche rche  pas

o u t r e  m e s u r e  ; l e  d e s s e i n  q u ' i l  p o u r s u i t  d a n s  1 f é d i f i c a t i o n  d e  1 a  n o u v e l l e

Jé rusa lem es t  b ien  1  f exp ress ion  d  run  bu t  mora l  à  a t t e i nd re  :  l a  seu le  o rga -

n i sa t i on  de  l a  Genève  ca l v i n i s te  en  es t  l a  me i l l eu re  p reuve ,  e t  1  l on  sa i t

que  ce  son t  l es  réun ions  mu l t i p l i ées  au tou r  de  l a  Pa ro le  qu i  l a  f onden t .

Le Cathol ic isme, de son côté, ne conçoiÈ pas la théologie comme une

s o r t e  d e  r é v é l a t i o n  p a r a l l è 1 e  à  I ' E c r i t u r e ,  a i n s i  q u r a l l a i e n t  l e  r é p é t e r

pendant longtemps certains, eÈ non pas seul-ement des Protestants, bien au-

de là  des  Prov inc ia les ,  ma is  vo i t  en  tou t  sys tème théo log ique une lec tu re

humaine par t ie l le  (na is  cohérente)  ae  t ' i n f in i  en fermé par  L  rEspr i t  dans

l tEcr i tu re ,  qu i  peut  se  jux taposer ,  sous  réserve  d faccord  sur  les  po in ts  du

dogne, déf inis le plus précisémenÈ et le plus étroi temenÈ, avec un auÈre

sys tème théo log ique,  lu i  auss i  lec tu re  humaine  e t  par t ie l le  :  jaura is  i l  n ry

eut  de  cho ix  o f f i c ie l  fa i t ,  pour  la  Grâce,  en t re  le  Thomisne e t  le  Mo l in is -

me,  quand peu après  Franço is  de  Sa les ,  la  s iÈuat ion  se  tend i t  dans  1 'Eg l i se

autour du Jansénisme. La Èhéologie restera t .oujours, sous peine de ne plus
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ê t re ,  de  deven i r  une  ph i l - osoph ie  ou  une  i déo log ie ranc rée  dans  l rEc r i t u re ,  e t

les tableaux moral isants,  de mêne que tous les ornements et  moyens rhétor i -

ques  voud ron t  t ou jou rs  ga rde r  un  bu t  pédagog ique .  l , I a i s  l r ac tua l i sa t i on  de  l a
du sermon

1eçon ; - l t u t i l i sa t i on  d ' une  démarche  ad  hominen  se ron t  t ou jou rs  f r équenes ,

presque systémat iques '  au point  O" o" ; "* r  
" "* re 

des développements indépen-

dan ts ,  en  ra i son  de  l eu r  l ongueu r  s imp lemen t  souven t .  Mêne ,  i l  a r r i ve ra  que

le  su je t  de  se rmon  so iÈ  au  dépa r t  un  s imp le  f a i t  h i rma in ,  géné ra l  ou  acÈua-

l i sé  pa r  l es  événemenÈs  :  Bossue t  p ra t i que ra  auss i  vo lonÈ ie rs  ce  gen re  de

se rmon  que  1a  g rande  rnéd i t a t i on  sc r i p tu ra i re ,  son  cé lèb re  Se rmon  su r  l a

morË  peu t  se rv i r  d ' un ique  exemp le  i c i .

Même quand ,  sous  l r i n f l uence  de  l a  Ré fo rme  ca tho l i que ,  du  go t t  pe rson -

ne l  de  F ranço i s  de  Sa les ,  e t  des  c i r cons tances  de  sa  p réd i ca t i on ,  son  se rmon

se  fe ra  f am i l i e r ,  s i np le  e t  p roche  de  l  t homé l i e ,  I e  f a i t  même de  condu i re

ve rs  un  ou  des  conse i l s  p réc i s r  l e  condu i ra  auss i ,  en t re  au t res  ra i sons ,  à

ne pas renoncer aux tableaux moraux.

La d is t inc t ion  t rad i t ionne l lement  é tab l ie  en t re  les  deux  fo rmes de

1té loquence chré t ienne,  qu i  sera i r  née d tun  chr is t ian isme f i ssuré  fonda-

mentalement dans le doinaine dogmacique, nresÈ donc pas ent ièrement fausse,

lo in  de  1à .  sans  aucun doute ,  au-de là  de  la  po lén ique du  temps,  fau t - i l  lu i

t rouver des raisons qui remontent justement à la dogmatique.

Cette façon de prêcher aura pour le sennon protestant deux conséquen-

ces'  tout con'ne pour le Protestant isme :  la néf iance, voire le refus par

certains et non des moindres de tout rmyst ic ismerr (malgré I  racceptat ion de

La prophét ie individuel le ) ,  et  en même temps une sorte de frénésie pour la

cont roverse  in te rne ,  ind iv idue l le  auss i .

Cres t  ce  que  rappe l l e  Margue r i t e  Sou l i é ,  l o r squ fe l l e  é tab l i t  un  pa -

ra l l è l e  en t re  Ag r i ppa  d fAub igné  e t  Lu the r  à  p ropos  de  " l a  p rophé t i e  pou r
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1es  Réformés e t  la  Préd ica t ion  de  la  paroLe"  (194)  :  Lu ther  a

Mais les temps

de  l - ' i nsp i ra t i on  p rophé t i que  une  concep t i on  assez
s imp le ,  d ' où  es t  bann ie  Èou te  ex tase ,  t ou te  i l l us r i na t i on
mys t i que  au t re  qu r i n té r i eu re  . . .  Les  p rophè tes  on t  méd i té
la  Pa ro le  dé jà  éc r i t e  ou  t ransm ise  o ra lemen t ,  i l s  s  ren  son t
nou r r i s  e t  l e  Sa in t -Esp r i t  l  t a  rendue  c la i re  eÈ  v i van te  pou r
eux  .  .  .  C 'es t  dans  l a  néd i t a t i on  de  ceE te  pa ro le  rendue  v i -
van te  pa r  I t ac t i on  du  Sa in t -Esp r i t  en  eux  qu t i l  l eu r  a  é té
donné de pro longer ces v is ions,  de découvr i r  une por tée nou-
ve l l e  à  des  pa ro les  anc iennes  e t  véné rab les ,  de  vo i r  au -de là
de  l eu r  t emps ,  de  con temp le r  dé jà  l es  t emps  mess ian iques  (195

sonÈ  c los ,  l a  révé1aÈ ion  achevée .  A lo rs ,

peu t -on  concevo i r  des  v i s i ons ,  des  songes ,  des  o rac les  p ro -
phé t i ques  qu i  so ien t  au t res  que  des  commen ta i res  i nsp i rés  de
la  Pa ro le  ,  l a  Pa ro le  de  D ieu  dé jà  éc r i t e  ma is  reçue  com-
me v i van te ,  e f f i cace ,  conme pa ro le -ac te  p rop re  à  change r  l es
coeu rs  de  chaque  c royan t ,  des  Eg l i ses  e t  des  ennemis  de
1 ' E g l i s e  e u x - m ê m e s  ?  ( 1 9 6 )

concep t i on  de  l a  "p rophé t i e "  se ra  ce l l e  de  Ca lv in  :

Qu 'esc -ce  que  l a  p rophéÈ ie  dans  l fEg l i se ,  s i non  une  p réd i ca -
t i on  de  l a  Pa ro le  ?  -

Les  théo log iens  eÈ  p réd i ca teu rs  de  Genève  ava ien t  b ien  1a
même no t i on  de  l a  "p rophéÈ ie "  pu i squ ' i l s  dés igna ien t  pa r  ce
nom une  é tude  b ib l i que  p réa lab le ,  g roupanÈ  pas teu rs  e t  doc -
teu rs ,  où ,  ap rès  avo i r  demandé  f  i l l un ina t i on  au  Se igneu r ,
on  é tud ia i t  sé r i eusemen t  un  passage  de  l a  B ib le ,  en  dégagean t
son  sens  ac tue l r  l t engagemen t  conc re t  que  l e  t ex te  a l l a i t
demander  auss i  b i en  au  p réd i ca teu r  qu taux  " f i dè les " .  ( 197 )

La même

A ce la  s  ra jou te  donc  l a  nécess i t é  f ondamen ta le  de  soumet t re  t ou te  v i -

s i on  ou  r r révé l -a t i on r '  à  1  rau to r i t é  des  Ec r i t u res ,  ca r  e l l es  ne  sau ra ien t  ê t re

la  Révé la t i on  n i  y  a jouÈer  :

11 ne faut pas chercher ai l leurs que dans les Ecri tures
e l les -mêmes f  in te rpré ta t ion  des  Ecr i tu res  (198) ,

et sans l-e seul nédiateur,  le Verbe :

Pour Calvin,  i l  ne saurai t  exister,  même pour des âmes d rex-
cept ion ,  une conna issance iméd ia te  des  mystères  de  D ieu . (199 )

A ins i ,  1 'exp l i caÈ ion  de  1a  Paro le  sera  cent ra le  dans  tou te  l i tu re ie
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protestante ;  la  seule p lace suréminente,  Ia  p lupar t  du temps,  de 1a chai re

dans le temple,  chai re vers quoi  Èout  et  tous convergent ,  corme 1es rouleaux

de la Torah dans la  synagogue,  où comre le choeur où s 'accompl i t  la  t rans-

subs tan t i a t i on  dans  1  t ég1 i se ,  en  se ra i t  dé jà  une  p reuve .

R ien  ne  s  t oppose ra  cependan t ,  à  ce  que  chacun  a i t  sa  l ec tu re  b ib l i que

pe rsonne l l e  ;  c  res t  une  des  conséquences  s igna lée  p lus  hau t  de  l a  concep t i on

que  Ca lv in  ap rès  Lu the r  se  f a i t  du  se rmon  :  ce  rud i s  s t i l us  (200 )  de  Ca lv in ,

" l e  s t y l e  r u d e  d e  I ' a p ô t r e  P a u l "  ( 2 0 1 ) ,  v a  l a i s s e r  p l a c e  à  l a  m é d i t a È i o n

pe rsonne l l e ,  à  des  so r tes  de  fam i l l es  de  l ecÈeurs .  On  a  t r ad i c i onne l l emenË

vu,  dans cet  ef facement  de l  toraÈeur sacré réformé,  eui  gof lme toute rhétor i -

que  au tan t  que  fa i re  se  peu t ,  se  t a i t  devanË  l rEc r i t u re  au  momen t  où ,  l u i

s e n b l e - t - i l ,  l r i n t e l l e c t  d o i t  s r e f f a c e r  l u i  a u s s i  d e v a n t  l e  " s a u t "  q u e  r e s t e

tou te  f o i ,  l - a  sou rce  c le  l a  f r agmen ta t i on ,  a l l an t  pa r fo i s  j usqu 'au  dogme,  du

Pro tes tan t i sme .  S i  on  l a i sse  de  cô té  ce  que  ce t te  a f f i rma t i on  a  de  po lém ique ,

s i  I ' on  reconna l t  auss i ,  év ide r rmen t ,  l a  va r i é té  vo i re  l - a  d i f f é rence  des

ég l i ses  i ssues  de  l a  Ré fo rne ,  une  fo i s  ce la  dépassé ,  cons idé re r  l a  Ré fo rme

donc  du  po in t  de  vue  t rès  p réc i s  de  1  ra r t  o ra to i re  f a i t  p l uÈô t ,  au  con t ra i re ,

resso r t i r  sa  cohés ion  e t  son  un i t é ,  de  même que  pa ra l t  b i en  l i n i t ée  I ' a f f i r -

m a t i o n  q u e  l e  p r é d i c a t e u r  r é f o r m é  n r e s t  q u ' u n e  s o r t e  d e  " r é g e n t ' d ' é g 1 i s e ,

comne  i l  es t  des  " régen ts "  de  co l l ège  a lo rs  :  l u i  auss i ,  con ïme  l e  p réd i ca -

teur  caÈhol ique v ise à "émouvoir" ,  au sens étynologique du terme,  rappel le

Marguer i te  soul ié  c i tant  Qo2) I tav ic-æjg des Tragiques où drAubigné

s técr ie :  "Nous soîrnes ennuyés des l ivres qui  enseignent ,  donnez-nous en

pour esmouvoir"  ;  e t  le

s ty le  s imp le ,  e t  dépoù i l lé ,  s i
théologique ou à la prédicat ion
la place à un autre, tout animé

de même que les poètes protestants,  de Luther

(et  au-delà)  ne sombraient  pas dans une sor te

b ien  adap té  à  l a  d i scuss ion
fan i l i è re ,  pouva i t  céde r
de  fu reu r  poé t i que  (203 ) ,

à ceux de 1 tépoque baroque

d e  d i c h o t o m i e  :  i l s  l i s a i e n t
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e t  d i sa ien t  l es  f . i gnes  de  La  "poé t i que  de  D ieu [  dans  l a  B ib le  "où  c res t  l e

voulo i r  d iv in,  le  souf f l -e  du Seigneur qui  modèle le  s ty le"  (2O4).  Et  comment

pourra i t - i l  en êt re autrenent  dans une prédicat ion nourr ie  de 1 t*ébreu ?

On  ne  sau ra i t  en  e f f e t  f a i r e  abs t rac t i on  du  gen re  eho i s i  pa r  1 - ' o ra teu r ,

du  bu t  qu ' i l  pou rsu i t  :  éc r i t - i l ,  d i t - i f l $homé l i e "  pou r  ense igne r  e t  exp l i - '

quer ,  une oeuvre polémique dans le combat  des idées,  un chant  à 1a g lo i re de

D ieu  ?  La  même d i f f é rence  se  re t rouve ra  dans  l e  seu l  F ranço i s  de  Sa les ,  en t re

l -es  Con t rove rses  (ZOS) ,  don t  l e  s t y l e  es t  t ou t  p roche  du  " rud i s  sÈy lus  pau -

l i n i e n "  d o n t  i l  s ' a g i t  i c i ,  e t  s e s  s e r m o n s ,  q u i  p o u r  l a  p l u p a r t ,  a p p a r t i e n -

n e n t  a u  g e n r e  " f a m i l i e r " ,  m a i s  n e  s e  l i m i r e n È  p a s  à  l r e x p l i c a E i o n  d e s  t e x t e s

s i  e l l e  y  t i e n t  u n e  p l a c e  d e s  p l u s  i m p o r Ë a n t e s  ( a i n s i ,  p ê r  a i l l e u r s ,

que  1 t i l éb reu ,  ou  au  mo ins  l es  no rmes  de  pensée  héb ra îques ) .

Enco re  une  fo i s ,  t an t  qu 'on  voud ra  l i n i t e r  l a  d i f f é rence  des  p réd i ca -

t ions à la  forme du ra isonnement,  tant  que,  coume Valéry le  fera pour Bossuet

(2OÔ,  on  ne  s r i n té resse ra  que  su r tou t  à  l a  démarche  de  ce  ra i sonnemen t  ou

à  l a  beau té  de  1  t éc r i t u re ,  on  ne  fe ra  que  fausse r  ou  l i r n i t e r  ce  en  quo i  l es

deux prédicat ions protestante et  cathol ique d i f fèrent  :  l -  ressent ie l -  de ce

qu i  1es  oppose  es t  dog rna t i que  e t  on  ne  sau ra i t  é l ude r  ceÈ te  vé r i t é  d ' év idence .

Pour le Réforné, donc, l tenseignement bibl ique, reçu fréquenrnent et

régu l iè rement ,  a l l ié  à  la  néd i ta t ion  personne l le  dev ien t  "v ra iment ,  au

même t i t re  que le  sacrement  de  la  Cène,  une nour r i tu re"  (207) ,  pu isque c 'es t

le  même Verbe de  D ieu  qu i  y  esÈ a l iment .  On a  vu  que c res t  1à  la  pos i t ion

même de Calvin et de 1 r lnst i tut ion chrét ienne.

On se doute que François de Sales ne pouvait  que refuser le moÈ de

"sacrement f r  ;  ma is  on  ver ra  p lus  lo in ,  à  p ropos  de  sa  poét ique,  gu ' i l  n 'au-

r a i t  p a s  r e f u s é  l a  n o t i o n  d e  " s i g n e t ' p r é c o n i s é e  p a r  C a l v i n ,  q u t i l  1 ' a  m ê m e

poussée beaucoup p lus  lo in  :  s i  pour  Franço is  de  Sa les  le  "s igne"  es t  ind is -
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soè iab le  de  l a  réa l i t é  qu ' i l  exp r ime ,  Èou t  l e  p rob lème  du  p réd i ca teu r  éÈanr

de  s ' app roche r ,  avec  ses  s ignes  huma ins ,  du  S igne  su rna tu re l  pa r fa i t  (ZOg) ,

s i  chacun de ces s ignes humains est  comle un f ragment  de cetËe uni té dans la

d i ve rs i t é  qu res t  l e  conce r t  ou  l r a r ch i t ec tu re  que  cons t i t ue  l r human i té ,  dans

son  ensemb l -e ,  où  chacun  esË  l  t image  pa r t i e l l e  eÈ  p lus  ou  mo ins  pa r fa i t e  de

la  Beau té  ou  de  1  rHa rmon ie  abso lues ,  c  t es t -à -d i re  de  D ieu  (2Og) ,  pou r  Ca l v i n

la  beau té ,  co tnne  l a  l a i deu r ,  es t  p l us  un  moyen  " s i gn i f i ca t i f "  qu rauÈre  chose .

t t Ï - e  s i gne  va  au -de là  de  l a  mé tapho re t r ce r tes ,  ca r  s  t i l  t t n tes t  po inÈ  rep résen -

taÈ ion ,  image ,  ma is  ob je t  v i s i b l e ,  t ang ib le " ,  i l  es t  su r tou t

une  réa l i t é  su rna tu re l l e  e f f ec t i vemen t  conmun iquée  à
I  t ho rmre  pa r  l e  sac remen t ,  non  po in t  ma té r i e l l emen t  ma is  sp i -
r i t ue l l emen t  -  o r  l e  sp i r i t ueL  pou r  ca l v i n  a  p lus  de  fo rce
q u e  l e  c h a r n e l  .  e l Ù )

Pa r  quo i  Ca l v i n  n res t  pas  t rès  l o i n  de  l a  d i cho tom ie  p la ton i c i enne ,

ma lg ré  son  esp r i t  héb ra î san t ,  beaucoup  p lus  p roche  d 'e l l e  en  tou t  cas  que

Franço i s  de  Sa les  pou r  qu i  e l l e  esÈ ,  en  pa r t i cu l i e r  dans  l e  se rmon ,  1 ' ennemi

m o r t e l  :  c r e s t  m o i n s  l a  c h u t e  q u i  l r i n È é r e s s e ,  c o n r m e  C a l v i n  ( Z l t )  e t  l e s

p réd i ca teu rs  p ro tesÈan ts  en  géné ra l ,  que  l a  f e l i x  cu lpa  augus t i n i enne  qu i  a

pe rn i s  l a  résu r rec t i on ,  f e l i x  cu lpa  que  son  Sco t i sme  l u i  f a i t  même dépasse r .

On  vo i t  b i en  ma in tenan t  que  I  t oppos i t i on  en t re  l es  deux  concep t i ons

de  l a  p réd i ca t i on  ch ré t i enne  d ra lo rs  resso rÈ i t  au tan t  à  l a  t héo log ie  qu 'à  l a

phi losophie et  que,  b ien entendu,  e l le  va êt re fondamentale :  en apparence,

i l  s ' ag i t  b i en  pou r  l es  p ro tes tan ts  conme pou r  l es  Ca tho l i ques  d rune  théo lo -

g ie et  d 'une rhétor ique du verbe dans le  Verbe,  de la  paro le pour  la  paro le ;

en  réa l i t é ,  l e  con tenu  de  ce t te  rhé to r i que  eÈ  de  ce t te  ph i l osoph ie  es t  t ouË

au t re  (212 ) .

Voi là pour ce qui nous intéresse, à propos des sermons de saint Fran-

ço is  de  Sa les ,  le  p r inc ipa l .  la iè f f ;u t  ce  qu i  concerne le  succès  eÈ l ,o rgan i -

sa t ion  rné thod ique de  la  Jérusa lem huguenote ,  te l le  que la  vou lu ren t  1es  pères
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de la Réfor :ure,  on t rouvera ses caractér is t iques dans dt innombrables

ouvrages,  b ien entendu.  On ne rappel- lera ic i  pour  terminer  que les grands

t ra i t s '  ceux  que  F ranço i s  de  Sa les  en  connu t  pa r  l e  Chab la i s  d ' abo rd ,  eÈ

Genève sa v ie durant .

L tEcr i ture conme guide dans L técroulenent ,  ou le  bouleversement  du

mo ins rde  tou tes  l - es  va leu rs  que  conna î t  1 tépoque ,  se  t r adu i t  dans  l e  P ro tes -

tan t i sme  pa r ,  avec  1 ' a ide  de  l a  d i f f us ion  impr i rnée  ( t r ès  v i t e  l es  Hugueno ts

apParurent  comme les honmes du l ivre,  parce que les f idè les du L ivre,  acces-

s ib le  en  l angue  ve rnacu la i re ) ,  Èou te  une  o rgan i sa t i on  mora le ,  soc ia le  e t  po -

l i t i que  que  f  onden t  - ' i us temen t  p réd i ca t i on  e t  l ec tu re  des  tex tes  (Z  t :  )  ;  ce

rô1e  fondamenÈa l  de  1a  p réd i ca t i on  esË  pa r t i cu l i è remen t  sens ib le  chez  Ca lv in ,

beaucoup  p lus  que  chez  Lu the r  (214 ) ,  où  e l l e  f onde  davan tage  1 'Eg l i se  i nv i -

sible. l ' la is dès le CounnenËaire sgr_lS_Paler,  prêché par Luther en l5l7 (ZtS),

l a  p réd i ca t i on  t end  à  ê t re  l a  f onda t r i ce  des  comunau tés  l - oca les ,  ce  qu i

t r i omphera  avec  1 'o rgan i sa t i on  m inu t i euse  de  l a  c i t é  de  ca l v i n  (216 ) .  peu  à

peu  p rend  soc ia leuen t  co rps  ce  qu i  es t  l a  man i fes ta t i on  du  sace rdoce  un i ve r -

s e l  d e s  c h r é t i e n s  Q l 7 ) ,  o ù  s e  f o n t  j o u r  a u s s i  b i e n  l a  c r i t i q u e  é n e r g i q u e  e t

v ig i lan te  des  sermons en  par t i cu l ie r qu 'une  so r te  de  f rénés ie  de  con -

t roverse  (218)  ;  ces  man i fes ta t ions  de  1a  v ie  chré t ienne pro tes tan te  remon-

tenÈ à  Lu ther ,  e t  Ca lv in  ne  fe ra  que les  ampLi f ie r  e t  pour  a ins i  d i re  les

ins t i tu t iona l i ser .  Dès  LuÈher  en  e f fe t ,  Les  égL ises  pro tes tan tes  sont  fo r -

me l les  :

Qutune assemblée ou une conrmunauté chrét ienne a le droi t  et
l" pgnrOii ,
d e  I ' i n s t i t u e r  e t  d e  l e

puisque la conrmunauté humaine nrexiste pas sans la Parole de Dieu, prêchée,

expl iquée, méditée et cornmuniquée, on dirai t  volont iers "cornnuniée" si  ce

n t é t a i t  u n  s o l é c i s m e .



-  r90  -

Emi le  Léona rd  con t i nue  :  "Enco re  f au t - i l  qu t i l  y  a i t  p réd i ca teu r  e t

pu re  doc t r i ne " .  E t  i l  a j ou te ,  c i t an t  Lu the r  :

Tou t  ch ré t i en  sa i t  ce  qu ' i I  f au t  savo i r  ;  t ou t  ch ré t i en  a
reçu  l r onc t i on  sace rdo ta le .  Non  seu lemen t  t ou t  homte  a  l e
d ro i t  e t  l e  pouvo i r  d tannonce r  l a  pa ro le  de  D ieu ,  na i s  i l  y

e s r  o b l i g é  Q 2 O )

1 a

de

E È

te

Le texte cont inue encore

d o n t  l e  t i È r e  d i s a i t  d é j à

plus énergiquement

1 e .
tout r 'contenu, on

plume de Luther ,  tex-

1 e  v o i r .

sous

v ien t

La  pensée  de  Lu the r  va  enco re  beaucoup  p lus  l o i n .  S ' i l  ne  s ' ag i t

pas  de  t t pouvo i r t t  annonce r  1a  Pa ro le ,  ou  révoque r  un  p réd i ca teu r ,  ma is  de

l e t t d e v o i r t t ,  c e  d e v o i r  e s t  l e  t t d e v o i r  d e  c h a c u n  d t e n t r e  f l e s  c h r é t i e n s - / ,

m ê m e  s r i l  e s t  s e u l  d e  s o n  a v i s  C ' e s t  l e  d r o i t  à  l a  p r o t e s t a t i o n  i n d i v i -

due l l e "  (221 ) ,  où  1e  mo t  r t p ro tes taÈ ion "  a  son  sens  p le in ,  é t . ym.oLog ique  e t

p r i n i t i f .

A i n s i ,  o n  e n  e s t  a r r i v é  t o u t  à  f a i t  a i l l e u r s  q u r à  l a  l e c È u r e  e t  l t i n t e r -

p ré ta t i on  i nd i v i due l l esdon t  i l  a  é té  pa r l é  p lus  hau t ,  e t  c res t ,  b i en  en tendu ,

contre cet te concept ion même de 1 régl ise et  du sermon que lut tera François

de  Sa les ,  en  pa r t i cu l - i e r  dans  l e  se rmon  d i t  " de  Seysse l "  ( 222 ) ;  e t  i l  l e  f e ra

non seul -ement  lors du Chabla is  mais sa v ie durant  :  le  min is tère de la  Pa-

ro le  esÈ  ce r ta inemen t  un  des  po in t s  su r  l esque l s  i l  es t  l e  p lus  opposé  aux

Pro tes tan ts ,  a l o r s  qu ton  se  p la l t  à  reconna l t r e  l r aspec t  excep t i onne l  de  son

at t i tude à leur  égard,  pour  son temps (223>.  Pour lu i ,  coûrne dans tout  le

Ca tho l i c i sme ,  ne  se ra  pas  p réd i ca teu r ,  ou  "p rophè te r r ,  au  sens  b ib l i que  du

terme,  s i  fami l - ier  à ld 'Aubigné par  exemple,  qui  veut  n i  tout  le  nonde.  Si

pour  lu i  comnie pourf .dtAubigné,  i l  y  a b ien une sor te de rencontre entre pré-

d i ca teu r ,  poè te  e t  p rophè te ,  I  r onc t i on  du  m in i s tè re  res te  cependan t  p répon -

dé ran te .

Emi le Léonard rappel le  que Luther  "acheva sa mise au net  de ses
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Semons"  en  1545 ,  en  même temps  qu t i l  r ep rena i t  " sa  de rn iè re  rév i s i on  de  l a

B ib le "  Q24) .  11  deva i t  mour i r  à  E i s  l eben  l e  l 8  décenb re  1546 .  Ca l v i n ,

quan t  à  l u i ,  p rêcha  j usqu tà  l a  f i n  de  sa  v ie  Q25) ,  en  des  se rnons  qu i  f a i -

sa ien t  de  p lus  en .p lus  p lace  à  l - a  dogu ra t i que  e t  p rena ien t  de  p lus  en  p lus  l a

forme de I  rhomél ie ou du coumentai re suiv i  Q26).

Voi là ,  sorrmairement  b ien que longuement rappelé,  ce que François de

Sales rencontra de 1 roeuvre des deux grands Réformateurs,  abstract ion fa i te

de tout  ce qui  put  par  a i l leurs les séparer  et  qui  nous CArCËbe peu ic i ,

que l l e  que  so i t  son  impor tance .  C tes t  su r tou t  l a  pensée  de  Ca lv in ,  1 'Eg l i se

o rgan i sée  de  Ca lv in  qu t i l  connu t  ;  en  e l l e  i l  r e t rouva  cependanÈ b ien  des

po in t s  conmuns  avec  Lu the r rqu t i l  n r i gno ra i t  pas  pa r  a i l l eu rs ,  même dans  l e

d é t a i l ,  l a  l i s t e  d e  s e s  l e c t u r e s  e n  f a i t  f o i .  1 1  s a u r a  b i e n  l e s  o p p o s e r  p a r -

f o i s ,  co rme  l es  au t res  po lén i s tes  ca tho l i ques  :  l es  Con t rove rses  ou  l a

De f fense  l e  mon t ren t .  Jama is  non  p lus  i l  ne  p rend ra  l e  P ro tesÈan t i sme  pou r

une sor te de tout  p lus ou moins homogène,  contrne on peut  le  d i re,  au moins

du point  de vue dognat ique du Cathol ic isme :  i l  ne méconnaissai t  n i  ne mé-

p r i sa i t  son  adve rsa i re  I  m ieux ,  i l  1  ra ina i t  e t  l  t esË ima i t  assez  dans  l e  dé -

ta i l  pou r  en  pa r l e r ,  souven t  même aux  yeux  des  P ro tes tan ts ,  avec  j us tesse

e t  j us t i ce .  Sans  dou te  é ta i t - ce  à  cause  de  l a  t a i l l - e  e t  du  gén ie  des  deux

g rands  Ré fo rma teu rs ,  qu i  éc rasen t  même leu rs  successeu rs  co r ré l i g i onna i res .

Et  cornment  pourra i t - i l  en êt re autremenÈ ?

Car deux composantes manquent  endore à cet te esquisse du ProÈestan-

t isne connu par  François de sales :  drabord,  le  got t  du temps pour les con-

t roverses entre re l ig ions opposées et  l -  rabondance de ces joutes oraÈoires

o f f i c i e l l es ,  où  l a  rhé to r i que ,  I  f h i s to i re  b ib l i que  e t  l a  dogna t i que  se  mê-

la ient  in t imement,  et  enf in  un aperçu,  so 'nmaire (on se doute qutavec une

t e l - l e  c o n c e p t i o n  d e  l a  p r é d i c a r i o n  e t  d e  l a  v i e  e c c l é s i a l e ,  i l  n t e x i s È e  a u -

cun  espo i r  de  conna l t r e  j ama is  n i  t ous  l es  se rnons  -  e t  i l  en  i r a  a ins i  pou r
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François de Sales -  n i  même tous les sermonnaires)  de quelques textes.

Succédané  ou  co ro l l a i r e  des  l uÈ tes  a rmées ,  l es  j ou tes  o ra to i res  ou

les  con fé rences  a t t i r a i en t  g rand  monde  Q27  ) .  Les  p lus  cé lèb res  son t  sans

dou te  ce l l - e  à  l aque l l e  pa r t i c i pa ,  con t re  Du  pe r ron ,  Dup less i s -Mornay ,  en

1600  à  Fon ta ineb leau ,  a lo rs  qu ' i l  n r y  éËa i t  p répa ré  n i  pa r  l ' âge  n i  pa r  l a

" spéc ia l i sa t i on " ,  e t  ce l l es ,  p l us  nombreuses  où  f i gu re  ou  b ien  Èen ta  de  f i -

gu re r  F ranço i s  de  sa les  :  ses  d i ve rses  b iog raph ies  nous  app rennen t  qu ' i l

a r r i va ,  en  pa r t i cu l i e r  avec  l e  m in i s t re  Lou i s  V i re t ,  guê  l e  comba t  n ' a i t  pas

1 i e u ,  f a u t e  d e  c o m b a t t a n t s r  g u €  l r a d v e r s a i r e  f i t  d é f a u t  o u  s t e x c u s â t  ( 2 2 8 ) .

E t  i l  semb le  b ien  qu 'au -de là  de  1a  po lém ique  du  temps ,  ces  a f f i rma t i ons  ne

s o i e n t ' p a s  c o n t r o u v é e s .

E n  t o u t  c a s ,  1 t é p o q u e  é t a i Ë  d o n c  f r i a n d e  d e  c e s  d é b a t s ,  e t  c e  n t e s t

p a s  l a  s e u l e  j o i e  d r e n t e n d r e  b i e n  p a r l e r  q u i  a t t i r a i t  d e s  p o p u l a t i o n s ,  s o u -

ven t  auss i  r u ra les  que  c i t ad ines  e t  davanÈage  f roÈ tées  au  be l  a i r  de  1 ' é1o -

quence ,  ma is  l e  dés i r  pass ionné  né  d 'une  fo i  p ro fonde .

A ces  débats  pub l i cs ,  on  sa iÈ  que s  ta jou ta ien t  souvent  des  rencont res ,

p lus  l im i téesrde  peÈi ts  g roupes de  que lques  personnes rassenb lées  au tour

drun individu à convaincre, auquel chacun assénait  son argumentat ion, y al-

lan t  de  son d iscours ,  de  son exposé,  pour  conver t i r  un  un ique spec ta teur ,

qui ne se croyait  souvent nul lement à plaindre, mais se sentai t  placé dans

la si tuat ion du " j rrg" en conscience".  11 arr ive quron ai t  pour la même séan-

ce, des réci ts diamétralement opposés de la conversion ou non de f  inté-

ressé Q29)  :  tou te  convers ion  ou  tou te  a f f i rna t ion  drune f idé l i té ,  gue

ce f t t  dans  l  tun  ou  l  fau t re  cas ,  é ta i t  "exempla i re"  e t  cons t i tua i t  une sor te

de prédicat ion en acte, comme ces paraboLes muettes, par le geste, f réquen-

tes  dans  la  B ib le  (dans  Ezêch ie l  par  exemple  (230)  ) ,  q . i  a l la ienr  au-de là  du

sens ordinaire du mot t texemple,t .
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I l -  s  rag i ssa i t  en  f a i t ,  dans  ces  rencon t res  sem i -pub l i ques ,  p resque

de salons,  de quelque chose qui  dépassai t  l -a  d iscussion dthonrme à hourne,

l e  d ia logue  en  pe t i t s  g roupes  ( ce  que  F ranço i s  de  Sa les  che rcha iÈ  désespé -

rément  à établ i r  lors des Controverses aussi  b ien que de p lus grandes réu-

n ions ) .on  n té ta i t  pas  devan t  un  se rmon  p rop remen t  d i t ,  ma is  t ou t  p roche ,

tan t  1  t époque  esE  b ien ,  coume le  d i t  l e  t i t r e  de  l - a  cé lèb re  t hèse ,  sous  sa

fo rme  pub l i ée rde  Marc  Fumaro l i ,  1 'Age  de  1 'é loquence .

Mais ce sont  les "conférences" publ iques qui  éta ient  év ideurment  les

p lus  spec tacu la i res ,  e t  on  s t y  L i v ra i t  avec  tou t  un  appa raÈ  qu i  marque  pa r -

f a i t emen t  l e  sé r i eux  de  1  ra t t i t ude  de  I  r un  e t  1  rau t re  camp  devanÈ  l a  Pa ro le

de  D ieu  e t  ses  conséquences .

Innombrab les  sonÈ  ces  co l l oques ,  p lus  ou  mo ins  cé lèb res .  On  pense  à

P o i s s y  d è s  l e s  g u e r r e s  d e  r e l i g i o n ,  e n  I 5 6 1 ,  à  1 a  v e i l l e d e l r e f f r o y a b l e  t u e r i e

de  Wass  y ,  qu i  mon t re  b ien  à  que l  po in t  ce r ta ins  se  dé f i a i en t  de  ces  a rmes

o ra les  eË  de  l eu r  pu i ssance ,  ne  È rouvan t  d rau t re  moyen  pou r  l es  con t reca r re r

que  l e  massac re ,  ce  qu i  se  p rodu i s i t  p l us  d ' une  fo i s .  On  sa i t  auss i  que  l es

ma l t res  des  é ta t s ,  à  que lques  excep t i ons  p rès ,  don t  Hen r i  IV ,  ne  l es  on t  j a -

ma is  b ien  a imés  :  i l s  f a i sa ien t  cou r i r  des  r i sques  à  l eu r  i déa1  po l i t i que ,

en ces temps où temporel  et  sp i r i tue l  sont  fus ionnés.  On pense à La Dispute

de  Lausanne ,  en  1536  (231 ) ,  à  b ien  d tau t res .  Pou r  ê t re  mo ins  un i ve rse l l emen t

célèbres,  les rencontres publ - iques,  en un l ieu donné,  avec tout  un cérémo-

n iaL ,  auxque l l es  deva i t  pa r t i c i pe r  F ranço i s  de  sa les rn ten  son t  pas  mo ins

très connues,  une du moins,  gui  fu t  justement  une conférence manquée,  cel le

qui  v i t  na l t re la  Défense,  en 1597,  dont  le  Père Chérubin de Maur ienne fut

la  chevi l le  ouvr ière et  qui  s  f i l l -usÈra par  deux absences de marque :  Fran-

ço i s  de  Sa les ,ma lade ,  f u t  r emp lacé  pa r  l e  Pè re  Ché rub in ,  j us temenÈ,  e t  Théo -

dore de Bèze,  qui  ne pouvai t  p lus se déplacer ,  par  Herman Di i r ro lz ,  "L igna-

r i dus " ,  { u i ,  ap rès  une  p rem iè re  rencon t re ,  se  dé roba  pou r  ne  p lus  repa ra î t r e
(232 )  .
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Ces réunions non p lus ne voyaient  pas les orateurs prononcer des

sennons '  au  sens  s t r i c t  du  t e rme  ;  e l l es  éÈa ien t  p lu tô t  des  d i spu ta t i ones

con t rad i c to i res ,  des  a rgumen ta t i ons  opposées .  E t  pou r tan t re l l es  en  é ta ien t

tou tes  p roches .

Ce  son t  de  vé r i t ab les  se rmons ,  sans  con tes te ,  guê r  se lon  l a  doc t r i ne

de  Lu the r  e t  ce l l e  de  ca l v i n ,  devenues ,  au  cou rs  des  temps ,  de  p lus  en  p lus

vo i s i nes  pou r  l  t usage  de  l a  p réd i ca t i on  dans  chacune  des  deux  ég l i ses  cons -

È i t uées  Pa r  eux ,  l eu rs  successeu rs  p rononcè ren t .  On  a  d i t  p l us  hau t  qu t i l s

on t  l a  répu ta t i on  d  rê t re  b ien  méd ioc res  pa r  rappo r t  à  l eu rs  deux  g rands

ancê t res ,  auxque l s  i l  f aud ra i t  a i ou te r  b ien  d rau t res  noms  cé lèb res  des  p re -

miers temps,  les noms de ceux qui  furent  les pères de la  Réformat ion,  dans

la mesure où l  ton a des sermons d teux.

Ce  son t  l es  successeu rs  de  Ca lv in  qu i  nous  i n té resse ron t  év idemmen t

i c i .  O n  p e u t  e n  l i r e  a s s e z  a i s é m e n t  d e s  e x t r a i t s  e n c o r e  a u j o u r d ' h u i  :  l ' o u -

v rage  d 'A lexand re  V ine t  Q33)  qu i  en  p résen te  un  g rand  nombre ,  es t  su r touÈ ,

en  réa l i t é ,  cons t i t ué  pa r  de  l a rges  passages  e t  des  ana l yses  de  ces  tex tes .

On  y  vo i t  dé f i l e r  b i en  des  noms  qu i  f i gu renÈ  chez  sa in t  F ranço i s  de  Sa les  ou

qu i  f u ren t  ceux  de  ses  con tempora ins ,  don t  on  sa i t  qu ' i l  l es  a  1us  souvenÈ  :

P ie r re  ! u  Mou l i n  (234 )  ( tS0g -1658 )  Le  p lus  g rand  de  tous ,  accompagné  de  ses

f i l s ,  M iche l  Le  Faucheu r  (1585 -1657 ) ,  Jean  Mes r reza t  ( lSgZ-1657 ) ,  Jean  Da i l l é

( lSg+ -1670 )  ;  on  y  rencon t re  Amyrau l t ,  D re l i ncou r t ,  C laude ,  d ' au t res  enco re

au détour  dtune pa8e,  ou b ien Samuel  Bochart  eÈ Abbadie.  A ceux- là i l  fau-

d r a i t  a j o u t e r  P i e r r e  V i r e t  ( 1 5 l l - t 5 7 1 )  d o n t  l e  n o m  a  d é j à  é r é  p r o n o n c é ,  s e s

f i l s  ( c r e s t  à  L o u i s  V i r e t  q u e  F r a n ç o i s  d e  S a l e s  e u r  a f f a i r e )  ( 2 3 5 ) ,  e r  b i e n

d fau t res '  pou r  ne  pa r l e r  n i  de  Fa re l  ( t +gg -1565 )  Q36) ,  n i  de  Théodo re  de

Bèze ,  n i  des  D re l i ncou r t .

Que  pense r  de  ces  Èex tes  ?  11  fau t  sans  dou te  se  range r  à  I ' op in ion

d rEmi le  Léona rd ,  gu i  l es  a  vus  de  p rês .
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D rabo rd ,  Èous t é m o i g n e n t  d r u n e  v i t a l i t é  e c c l é s i a l e  e È  d t u n

dynamisme extrêmes,  d 'une fo i  passionnée,  dont  les at taques polémiques ne

son t  qu run  aspec t  seconda i re .  Aucun  des  au teu rs  j ama is ,  ma lg ré  l es  t emps

passés  n roub l i e  que  l a  j eunesse  de  Ca lv in  ava i t  é té  f o rmée  aux  me i l l eu res

d i sPu ta t i ones  d 'a lo r s ,  à  t ous  l es  recue i l s  d ra r tes  suadend i ,  de  I "LaËhur in

Cord ie r  à  A l c i a t ,  de  P ie r re  de  l rEs to i l e  à  Me lch io r  l , I e lmar  i 237 )  
"a "SY  

règnen t

l a  j u r i sp rudence  e t  son  é loquence  t t ga l l i cane t t  ou  t t j ésu i t e t t ,  co rnme  l  t on  d i ra

p lus  Èa rd  (238 ) ,  " c i cé ron ienne"  ou  r ra t t i que r ' ,  1a  ph i l o l og ie  e t  ses  i v resses

devan t  l a  pu i ssance  du  mo t ,  n i  Que rdevenu  l e  ma l t re  qu t i l  f u t ,  Ca l v i n  su t

toujours,  cot tu le dès ses preur ières années dtétudes,  exercer ,  devant  ces mo-

yens  de  l a  t t sc ience t t ,  dans  l  t accep t i on  anc ienne  du  te rme ,  son  sens  du  d i s -

ce rnemen t  sp i r i t ue l ,  gu i  l e  condu i s i t  à  ne  j ama is  r i en  mépr i se r  de  ce t te

s c i e n c e ,  n a i s  à  r o u j o u r s  e n  r e s t e r  m a î t r e  e n  l a  m e s u r a n È  à  l r E c r i c u r e .

M a i s ,

ca l v i n i enne ,

e t

1 a

o n  1 ' a  v u  à  p r o p o s  d e  1 ' o r g a n i s a t i o n  e c c l é s i a l e  d e  1 a  c i t é

f réquence extrême de ces serrnons

qu i  dura ienÈ une heure  env i ron ,  v isa ien t  p lus  à  ins t ru i re
e t  à  b a n d e r  l a  v o l o n t é  q u f à  é d i f i e r .  I 1 s  é t a i e n t  t r o p  s o u -
vent rnê1és de controverse (239),

que  g rand i r  avec  l e  t r oub le  c ro i ssan t  des  consc iences

p récèda  e t  su i v iÈ  l a  Révoca t i on  de  l rEd i t  de  Nan tes .

tendance qui  ne

dans  l a  pé r i ode

f i t

qui

11 s 'en  su i t  une sor te  de  ra ideur  pour  ne  pas  d i re  de  sc lé rose  de

certains asPects de la prédicat ion réformée et Eni le Léonard analyse longue-

ment  les  aspec ts  de  ce t te  "c r ise  du  pro tes tan t ismer t  (240)  qu i  va  jusqu 'à

p e r m e t t r e  q u t o n  p u i s s e  s e  d e m a n d e r  s i ' r l r e n s e m b l e  d u  c o r p s  p a s t o r a l  é t a i t . . .

s i  te r r ib lement  déchu"  (24 l )  ;  i l  non t re  c la i rement  qu fe l le  a  p lus ieurs

ra isons  :  po l i t iques  ( la  ten ta t ion  de  la  pu issance,  des  p laces  e t  des  rangs

récompensant  les  conver t i s  (242) ,  ecc lés ia les  ( l  tau tor i ta r isme e t  en  même

temps I 'absence de  fe rmeté  de  cer ta ins  pas teurs  Q4r ,  a jou tés  à  leur  'he-

d iocr i té  o ra to i re ' r  (244)  e t  à  la  fo l ie  langag ière  née de  f  i v resse de  la



-  1 9 6 -

controverse qui  règne a lors et  que nous avons vue (245)) ,  re l ig ieuses (c 'est

l e  débu t  de  l r ex t rao rd ina i r "  t . r r à i " "ance  ca tho l i que ,  l a  f ameuse" ré fo rme  ca -

tho l i que t ' don t  l  r une  des  causes  es t  j us temenÈ 1a ' rRé fo rme  p roÈes tance "  (246 ) )  e t

l a  nouve l l e  p ropagande  qu i  se  me t  en  p lace  Q47) .  D la i s  l es  dé fau ts  e r  l es

chu tes ,  l es  âb ju ra t i ons  e t  l es  i nsu f f i sances  ne  sau ra ien t  cache r  que r  pas

p lus  que  l es  dé fau ts ,  vo i re  l es  v i ces  du  Ca tho l i c i sme  qu i  p réc ip i t è ren t  I a

Ré fo rme ,  n té ta ien t  Èou t  l e  Ca tho l i c i sme ,  sau f  pou r  1 ' esp r i t  de  pa r t i  l e  p lus

b a s ,  d e  q u e l q u e  é p o q u e  q u r i l  s o i t ,  l e s  d é f a u t s ,  v o i r e  l e s  v i c e s  d u  p r o t e s -

tan t i sme  de  l a  deux ième  géné ra t i on ,  s i  l  t on  peu t  d i re ,  ne  sau ra ien t  êËre  tou t

l e  P ro tes tan t i sme ,  sau f  pou r  l e  même esp r i t  de  pa r t i .  On  sa i t  d ' a i l l eu rs  de

que l1e  résu r rec t i on  f l o r i ssan te  ces  années  d rép reuves  fu ren t  su i v i es ;  pou r tan t ,

oei ,  ces années furent  longues (248) .

Même au  c reux  de  l a  vague ,  l a  g randeu r  de  l a  p réd i ca t i on  p ro tes tan te

demeure ,  "d ' une  p iéÈé  s i  dogmat ique ,  s i  sob re  e t  s i  pud ique " ,  ma lg ré  l es  ca -

rences  de  I ' o rgan i sa t i on  ecc lés ia le  t r op  t r i bu ta i re  des  "Anc iens "  e t  ce l l es

de  I ' ense ignemen t  pas to ra l  r eçu  dans  l es  Académies ,  où  I ' on  app rena i t  p l us

à  " rapp roche r  D ieu  de  l a  ra i son  eÈ  de  l a  vo lon té  que  du  coeu r "  (24g ) .

Depu i s  A lexand re  V ine t ,  r ep r i s  pa r  En i l e  Léona rd  en  pa r t i cu l i e r ,  on

va  a ins i  r épé tan t  que  l a  supé r i o r i t é  de  l a  p réd i ca t i on  ca tho l i que  rés ide  dans

le  t ouche r  e t  1 témouvo i r  ( 250 ) ,  e t  que  ce l l e  de  I  t i t t - ense  (e t  souven t  pe rdue )

p réd i ca t i on  p ro tes tanÈe  es t  a i l l eu rs ,  dans  1 'a rgumenÈa t i on ,  a lo r s  que

sa fa ib lesse ,  son  in fé r io r i té  l i t té ra i re  es t  év idente .  Avanr
même qu' i l  y et t  un style du réfugié, cont inue ALexandre
vinet .  - .1 fces orateurs protestants/ne furent pas dans des
circonstahces aussi favorables que leurs émules pour se for-
ner le gott  ;  i ls ne furent pas, con' .e eux, au centre du bon
langage,  dans  la  lun iè re  de  la  cour .  L tEg l i se  pro tes tanÈe
fornaiÈ une répubLique à part ,  avec ses habitudes, sa tradi-
t ion et jusqutà son langage, langage grave et s imple, coûne
i l  conv ienr  à  une Eg l ise  persécurée (25r )  f ta l  g rav i tê
e s t  n u e ,  d é p o u i l l é e  d e s  f l e u r s  d e  I ' i m a g i n a t i o n .  ( 2 5 2 )

vo i là  qu i  mér i te ra i t  que lques  nuances  e t ,  chemin  fa isan t ,  A lexandre
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Vinet  en apportera un cer ta in nombre.

On  pou r ra i t  d ' abo rd  remarque r  que  F ranço i s  de  Sa les  auss i ,  v i va i t

l o i n  du  "beau  l angage" ,  ma is  que rquand  i l  se  rend i t  à  l a  cou r  e t  à  Pa r i s ,

l es  aud i t o i r es  v i n ren t  à  l u i ,  ma lg ré  son  "é t range té " ,  ou  l a  p la t i t ude ,  guê

racon te - t -on  (253 ) ,  i l  r eche rcha i t  pa r fo i s  vo lon ta i remen t .  A  l r i nve rse r  gue

de  fo i s ,  dans  l a  su i t e  des  s ièc les  su r tou t ,  ne  l u i  a - t - on  rep roché  l es

" f l eu rs "  de  son  l angage  e t  l e  go t t  de  sa  rhé to r i que  !

A lexand re  V ine t  remarque  auss i ,  e t  nous  avons  dé jà  vu  p lus  hau t  qu ' i l

en  é ta i t  b i en  a ins i ,  que  ce r ta ins  pas teu rs ,  e t  non  des  mo ind res ,  sonÈ  auss i

be l  e t  b i en ,  pa r  don ,  pa r  go t t  e t  pa r  cho i x ,  des  mora l i s tes ,  conme Du  Mou l i n

(254 ) ,  e t  auss i  des  u t i l i sa teu rs  de  compara i sons  È i rées  de  1a  na tu re ,  coû t rne

le  mêrne  Du  Mou l i n ,  qu i  t t cons idè re  . . .  l a  na tu re  conme une  vas te  pa rabo le t t

( 255 ) .  Ma is  l es  exemp les  qu t i l  en  donne  mon t ren t  b ien ,  en  e f f e t ,  Qu€ ,  même

contrne t tparabolet t ,  la  nature et  les images chez Du Moul in  sont  un peu comme

l e  d e s s i n  q u i  f a i t  c o m p r e n d r e  f  i d é e ,  f  i l l u s t r a È i o n  q u i  I ' a i d e  à  p a s s e r  e t

q u e  l r o n  p e u t  o u b l i e r  u n e  f o i s  l r i d é e  s a i s i e ,  e l l e  s e u l e  c o m p È a n t ,  d a n s

une sor te de d ichotomie entre le  fond et  Ia  forme,  b ien opposée à ce que

n o u s  v e r r o n s  ê t r e  I - r u t i l i s a t i o n  d e  l r i m a g e ,  q u e l l e  q u f e l l e  s o i t  ,  c h e z

s a i n t  F r a n ç o i s  d e  S a l e s ,  à  c e  q u f e s t  a u s s i  c e t t e  u t i l i s a t i o n  c h e z  l a  p l u -

pa r t  des  p réd i ca teu rs  caÈho l i ques  de  l a  p rem iè re  no i t i é  du  XV I Ie  s i èc le .

Sans doute y a- t - i l  1à une d i f férence due à la  format ion reçue dans les Aca-

dén ies  proÈestan tes  drune par t  e r  dans  les  un ivers i tés  ca tho l ro" i l ' , )P^ t i . r -

nes en part icul ier,  où furent formés la très grande najor i té des prédica-

teurs  de  1  rEg l i se  romaine  ou  de  la  mag is t ra tu re ,  que l les  que fussent  par  la

suite leurs or ientat ions, avec une sorte de préérninence de ce que les tra-

vaux de Marc Fr.marol i  et  de Peter Bayley (256) ont appelé.

tou t r  " l ' es théËique bor roméenne" .

sur-

Chez Du Moul in  en ef fet ,  co[me chez la  p lupar t  des orateurs protes-



-  r98  -

tants quând i l  les in f luença (cot t -e Le Faucheur)  on voi t  souvent

se succéder  des  ana log ies  ou  des  s in i l i tudes ,  eu i  ne  sont
au  fond que les  d i f fé ren tes  fo rmes d tune nême idée.  Ces  s i -
n i l i tudes  lu i  p la isen t ,  e t  i l  en  donne au tan t  qur i l  en  t rou-
v e  . ( 2 5 7 )

Malg ré  l es  d i f f é rences  appa ren tes ,  c res t  b i en  1à  enco re  l e  rud i s  s t i -

l us  ca l v i n i en ,  d tau tan t  p lus  qu ' i l  p rend  pou r  modè le  l r exemp le  évangé l i que

de  l a  pa rabo le  ;  F ranço i s  de  Sa les  l e  p rend ra  auss i ,  Da i s  dans  une  u t i l i sa -

t i on  p lus  héb ra Î san te ,  mo ins  p la ton i c i enne .  Tou te  l a  d i f f é rence  en r re  1a

concep t i on  que  Ca lv in  se  f a i t  du  " s i gne " ,  êÈ  don t  nous  avons  dé jà  pa r l ê  (258 ) ,

e t  c e l l e  q u i  c h e z  F r a n ç o i s  d e  S a l e s  u n i t  " s i g n i f i a n t "  e t  " s i g n i f i é "  a  1 à  s a

source (259) .  Nous y rev iendrons longuemenÈ puisque cet te idée,  fondamentale

à  l a  pensée  sa lés ienne fse  re t rouve  non  seu lemen t  dans  sa  rhé to r i que  e t  son

é c r i t u r e r m a i s  d a n s  s a  t h é o l o g i e  e t  s a  s p i r i t u a l i t é ,  d o n c .

On  peuË  donc  d i re  qu 'en  g ros ,  ma is  en  g ros  seu lemen t  (e t  on  1e  ve r ra i t

enco re  m ieux  ap rès  1 ' é tude  comparée  de  l a  l e t t r e  de  sa in t  F ranço i s  de  Sa les

à Monseigneur Frémyot  et  de la  leçon de Pierre !u l , Iou l in  adressée à ses f i ls

(260 )  ou  ce l l e  de  que lques -uns  des  p lans  d3  se rno i l de  1 révêque  de  Genève

avec  que lques  p lans  de  p réd i ca teu rs  ré fo rmés ) ,  l a  d i s t i nc t i on  t r ad i t i onne l l e

de  ton  en t re  se rmonna i res  ca tho l i ques  e t  p ro tesÈan ts  res tev ra ie ,  à  cond i t i on

de pouvoir  la  nuancer dans le  déta i l  e t  de ne jamais perdre de vue que polé-

m ique ,  hos t i l i t é  e t  oppos i t i ons  ne  con t ra r i en t  pas  l es  i n f l uences ,  vo i re  l es

favorisent au contraire. 11 faut a ins i  perdre  tou t  espo i r  de  se  t rouver

devant  une s i tua t ion  s inp le  e t  c la i re  à  ce t te  époque de  1  rh is to i re  de  la  p ré-

d ica t ion  :  un  in imag inab le  bou i l lonnement  d t idées  qu i  s ta l l ien t ,  s ropposenÈ

ou se  complè ten t ,  auque l  s ra jou ten t  des  fo rmes qu i  b ien  quropposées rad ica-

lement parfois se réunissent,  souvent paradoxalement dans une esthét ique ba-

roque comnune (qu ton  songe aux  poètes  ca tho l iques  e t  p ro tes tan ts  du  temps) ,

compose la  to i le  de  fond sur  laque l le  se  dess ine  la  p réd ica t ion  de  Franço is
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de  Sa les .  S r i l  es t  l t un  des  p lus  g rands ,  vo i re  l - e  p lus  g rand ,  en t re  1595

e t  1622 ,  i l  es t  pa r fa i t emen t  so l i da i re  de  son  époque ,  ê t ,  en  e l l e ,  t ou t  pa r -

t i cu l i è remen t  de  l a  p réd i ca t i on  p ro tes tan te .  L roppos i t i on  e t  1a  rup tu re  dog -

mat iques furent  pour  lu i  la  grande douleur  de sa v ie,  cor t rne pour b ien dtau-

t res  a lo rs ,  ma is  peu t -ê t re  p lus  enco re ,  pu i squ ' i l  se  È rouva i t  ê t re  "1 tévêque

de Genèver '  ;  s i tuat ion qui  le  poussa sans doute encore davantage à connaî t re

e t  à  l i r e  pass ionnémen t  l es  penseu rs  eÈ  p réd i caÈeurs  p ro tes tan ts ,  à  che rche r

l eu r  rencon t re .  La  v ie  l u i  donna  auss i ,  ap rès  une  ce r ta ine  da te ,  d rau t res

bu ts ,  d rau t res  aud i t o i r es  ;  j ama is ,  sa  co r respondance  en  témo igne ,  l e  p ro -

testanÈisme eÈ sa t tpauvre Genèvet t  ne sor t i rent  de son coeur,  non p lus que

ses  re la t i ons  ou  am is  p ro tes tan ts  (261 ) )e t  j ama is :  non  p lus  i l  ne  l es  a  f u i s ,

s  t i l  conse i l l a i t  aux  " i nexpé r imen tés "  une  ce r ta ine  p rudence  dans  l a  d i scus -

s ion ,  ce l l e  qu i  manqua i t  j us temen t  à  t ous  l es  ama teu rs  dans  ceÈ te  époque  de

fu reu r  con t rove rs i s te  pub l i que  ou  p r i vée .

Cres t  ce  qu i  j us t i f i a iÈ  ce  l ong  pa rag raphe  de  m ise  en  p lace  de  l a  p ré -

d i ca t i on  p ro tes tanÈe  au  débu t  de  ce  t rava i l ,  qu i  pa ra î t r a  sans  dou te  t r op

long aux uns,  excessivenent  soumaire aux autres.  I1  ne pouvai t  en tout  cas

pas  ne  pas  f i gu re r  i c i  :  ca r  i l  n ten  res te  pas  mo ins  év iden t  que  l t évêque  de

Genève  res te  l e  g rand  p réd i ca teu r  en  f rança i s  de  l a  Con t re -Ré fo rme  t r i denÈ ine ,

tou te  p roche  de  l a  " ré fo rme"  i t a l i enne .

3) LA ''REFORI[E'' ITALIENNE ET sEs sUITEs.

La réforme cathol ique i tal ienne fut el l -e aussi  doninée par un gigan-

tesque effort  accompli  dans 1e domaine de la prédicat ion ;  ce fut  peut-être

a lo rs  que les  tenÈat ives  de  sys témat isa t ion  en  une ph i losoph ie ,  en  des  ph i -

losoph ies ,  des  éco les  drar t  o ra to i res  fu ren t  les  p lus  spec tacu la i res  depu is

l r a n t i q u i t é  g r é c o - l a t i n e ,  à  1 a q u e 1 L e ,  d f a i l l e u r s ,  o n  s e  r é f è r e  s a n s  c e s s e  :
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cot lme dans le Protestant isme toute une théologie et  une praÈique de la paro-

l e  p ro fé rée ,  l a  p ren iè re  j us t i f i an t  l a  seconde ,  s t y  é labo ren t  ;  ma is ,  à  l a

d i f f é rence  du  P roÈes tan t i sme ,  une  ré f l ex ion  su r  1  res thé t i que  eÈ  1 'ha rmon ie ,

sur  la  beauté et  les proporÈions ou les moyens qui  y  nènent ,  y  prend aussi

sa  p lace ,  une  p lace  g rand i ssan te ,  pa r fo i s  envah i ssan te r  gu i  l a i sse  b ien  l o i n

de r r i è re  l a  ré f l ex ion  ca l v i n i enne  su r  l e  rud i s  s t i l us  (don t  on  a  vu  pou r tan t

qu re l l e  n té ta i t  pas  pauv re ) ,  e t  se  morce l l e  en  tendances  qu i  vonÈ  vo lon t i e r s

essaye r  de  s ' exc l -u te  (262 ) ,  ma is  qu i  se ron t  l es  ma l t resses  d téco le  où  tou te

la  F rance ,  t ou te  l  tEu rope  o f f i c i e l l es ,  ce l l - es  de  l a  robe ,  de  1  t épée  ou  de

l tEg l i se ,  v i end ron t  app rend re  l a  rhé to r i que ,  aup rès  des  un i ve rs i t és  i t a l i en -

nes .  Les  homnes  pou r ron t  s ' oppose r  po l i t i quemen t  ou  re l i g i eusemenÈ p lus  t a rd

i ls  par leront  s inon un langage conmun,  du moins une langue qut i ls  reconnaî-

t r on t rquand  ce  ne  se ra  pas  ce l l e  de  l eu r  t t éco le t t .

A /  L e s  E v a n g é l i s t e s  i t a l i e n s .

L ressen t i e l  de  l a  ré fo rme  ca tho l i que  i t a l i enne  t i en t  en  e f f e t

dans ce t  e f fo r t  pour  la  paro le ,  dont  l -a  p lupar t  des  théor ic iens  ne  par le ron t

que parce  qu 'e l le  esÈ l - ' image,  la  p ro jec t ion  e t  pour  cer ta ins ,  donÈ Franço is

de Sa les ,  1  r incarnat ion  de  la  Paro le  de  D ieu .  E t  i l  en  es t  a ins i  que l le  que

so i t  la  pér iode de  ce t te  ré fome que l  ton  cons idère1avec ,  sur tou t  chez  1 'évêque,
les  d i f fé rences  à  p ropos  de  la  rnêne idée dans  le  Pro tesÈant isme,  dé jà  sou l i -
g n é e s .

'  Car  i l  ne  fau t  pas  rédu i re  la  ré fo rme ca tho l ique,  surÈout  en  lEa l ie ,

à  ce  qu i  su i t  le  Conc i le  de  Tren te  e t  à  la  personne auss i  b ien  qu tà  1 'oeuvre

du cardinal Charles Borromée, un des modèles favoris de François de Sales,

qui cependant,  conme personnal i té,  lu i  ressemble si  peu :  avant et jus-

qurà  l rouver tu re  du  conc i le  de  Tren te ,  en  1545,  en  gros  jusqutà  la  nor t  du

pr inc ipa l  de  ses  ar t i sans ,  G iber t i ,  gu i  d ispara l t  en  1543,  ce  qu ton  a  pu

appe ler  1 'Evangé l isme i ta l ien ,  domine 1  re f fo r t  incessant  e t  d i f f i c i le  de
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ré fo rme  que  I  tEg l i se  ca tho l i que  i t a l i enne  fa i t  su r  e l l e -même.  F ranço i s  de

Sales connut  b ien ce mouvement et  les oeuvres et  les honrmes qui  l r i l lust rè-

ren t ,  même s i  son  a r r i vée  en  l t a l i e  es t  t r ès  pos té r i eu re  :  né  ap rès  l a  f i n

du Conci le  de Trente,  en 1567,  au moment où on coumence à se bat t re pour

fa i re  app l i que r  l a  révoLu t i on  qu ' i l  cons t i t ue  e t  pou r  f a i r e  f r anch i r  à

1  rEg l i se  I ' i umense  pas  en  avan t  auque l  i l  l a  pousse ,  F ranço i s  de  Sa les  a r r i -

ve  en  l t a l i e  en  1588 ,  au  momen t  où  l e  recu l  esÈ  su f f i san t  pou r  que  1 'Evangé -

l i sme  i t a l i en  n tappa ra i sse  pas  con rme  un  échec ,  ce  que  pou r tan t  d ' une  ce r ta i -

ne  man iè re  i l  a  é té ,  pou r  que  l e  Conc i l e  de  T renÈe  ne  l r o f f usque  pas  en t i è -

rement  de son ombre,  et  que ses penseurs à lu i  ne soient .  pas ent ièrement

oubl  iés .

Pou r tan t ,  ces  penseu rs ,  j us temen t  n ré ta ien t  pas  favo rab les  à  l a  réu -

n ion  d ' un  €onc i l e  :  l a  ré fo rme  sp i r i t ue l l e  i nd i v i due l l e ,  co l l ec t i ve  des  mo-

n a s t è r e s ,  d u  c o r p s  p r e s b y t é r a l  e t  é p i s c o p a l ,  e t  s u r t o u t  c e l l e  d e  l a  c h a i r e

leu r  semb la i t  t ' un ique  e t  f ondamen ta le  a tÈ i t ude  à  avo i r ,  dans  l es  s t ruc tu res

ex i s tan tes ,  sans  avo i r  r ecou rs  à  ce  qu i  appa ra i ssa i t  conme une  so rÈe  de  j u r i -

d i c t i on  d rexcep t i on ,  enco re  que  l es  conc i l es  a ien t  é té  f r équen ts  e t  de  d i -

ve rses  fo rmes  (ma is  ce lu i  qu ton  p ro je ta i t  deva i t  avo i r  une  pu i ssance  e t  une

cons t iÈu t i on  oecumén ique  dépassan t  de  l o i n  t ous  l es  conc i l es  na t i onaux  e t

r e j o i g n a n t  l e s  t r è s  g r a n d s  c o n c i l e s  d e  1 a  p r e n i è r e  h i s t o i r e  d e  I ' E g l i s e ) ( Z O l )

Le grand représentant de ce mouvernent antér ieur au êonci l -e,  urais qui,

au-de là  de  la  mor t ,  v iv ra ,  après  le  même lonc i le  dans  la  personne de  1 'évê-

que tr ident in -  type que fut Charles Borromée, est donc Gian-Matteo Gibert i ,

qui  fut  évêque de Vérone.

V ivant  conme un moine ,  i l  v is i ta  sans  cesse son d iocèse,
res taura  la  d ign i té  du  cu lÈe,  ve i l la  à  la  p réd ica t ion ,  sus-
pend i t  les  p rê t res  incapab les ,  mi t  en  pr ison  les  ind ignes  e t
ré fo rma les  nonastères .  Sa in t  Char les  Bor romée,  à  Mi1an,
n taura  po in t  d fauÈres  modè les  que ce  " rude ascète" .  (264)
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Compare r  l es  da tes  de  l r ac t i on  de  G ibe r t i  avec  ce l l e  de  l a  Ré fo r -

ma t i on ,  don t  l es  débu ts  son t  à  peu  p rès  con tempora ins ,  esÈ  i ns t rucÈ i f  :

i l  ex is te b ien une Réforme cathol ique paral lè le à la  Réfornat ion,  déclen-

chée par  les mêmes mot i fs ,  nais  demeurant  une réforme,  au sens général  du

te rme ,  sp i r i t ue l l e  e t  non  dogmat ique re t  n rayan t  pas  tou jou rs  l e  t e rnps  de

fa i re  à  l a  v i e  i n te l l ec tue l l e  l a  p lace  qu i  condu i ra  son  mouvemen t - f r è re ,

1 'Evangél isme d 'Erasme et  du groupe de Meaux,  à êt re un Humanisme chrét ien.

P r i s  pa r  l a  hâ te  e t  1  réno rm i té  de  l a  t âche  à  accomp l i r ,  G ibe r t i  eE

l fEvangé l i sme  i t a l i en ,  ag i ssen t ,  s tappuyanÈ  un iquemen t  su r  l es  Ec r i t u res

lues  e t  r e l ues ,  néd i t ées  e t  vécues ,  ne  p renan t  pas ,  n rayan t  pas  l e  t emps

d ' é c r i r e ,  d e  r é f l é c h i r ,  e n  p a r t i c u l i e r  à  I t a r t  o r a t o i r e  s a c r é  ;  p o i n t  d e

s y s t è m e ,  d r é c o l e ,  a l o r s  q u e  d a n s  q u e l q u e s  a n n é e s  I t I t a l i e  i n t e l l e c Ë u e l 1 e

e t  ca tho l i que  va  re ten t i r  des  que re l l es  en t re  c i cé ron ian i sme  e t  an t i c i cé -

ron ian i sme  Q65)  e t  d tau t res  ;  peu  d réc r i t s  "en  fo rme t t ,  ma is  une  fou le  de

mandemen ts  ép i scopaux ,  de  v i s i t es  pasÈora les  (2OO)  e t  de  se rmons  :  f  i déa l

en  esÈ  l a  décence  convenab le  au  Chr i s tus  o ra to r  (267 ) .

Ce sont  p lus des hormes de confrér ies ou de groupements d ivers de

sp i r i t ua l i t é  que  des  hommes  de  cab ine t ,  que  ees  Evangé l i s tes  i t a l i ens  t

G ibe r t i  appa r t i en t  à  l a  con f ré r i e  l a îque  de  1  rOra to i re  de  I  tAmour  d i v i n ,

c réée  à  Gênes  en  1497 .  11  y  re t rouve  GaËtan  de  Th iêne  e t  Jean -P ie r re  Ca ra f -

fa (p lus tard pape sous le  non de Paul  IV)  et  fondateurs de Théat ins (que

deva i t  i l l us t re r  Lo renzo  Scupo l i  e t  son  Courba t  Sp i r i t ue l ,  l e  l i v re  l e  p lus

c h e r  à  F r a n ç o i s  d e  S a l e s r o n  1 e  s a i t ) .  C e r t e q l e s " i n t e l l e c t u e l s "  n ' é t a i e n t

pas absents de l -eurs rangs,  puisqu'à la  même compagnie appart ienË Sadolet ,

l fHuman is te  connu  Q68) ,  ma is ,  enco re  une  fo i s ,  on  ne  peu t  l eu r  a t t r i bue r

une  de  ces  g randes  syn thèses  su r  l a  ph i l osoph ie  e t  l a  t héo log ie  de  l a

rhé to r i que ,  qu i  deva ienË  bou leve rse r  l f a r t  o ra to i re  re l i g i eux  ;  i l  se

passe  à  peu  p rès  pou r  eux  ce  qu i  se  passe ra  pou r  F ranço i s  de  Sa les  éc r i -
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van t  sa  cé l -èb re  t e tÈ re  à  Monse igneu r  F rémvo t  su r  l a  p réd i ca t i on ,  qu i  n ' esÈ

en  r i en  un  t ra i t é ,  on  l r a  dé jà  d iÈ ,  na i s  un  a ide -mémo i re ,  ê t r ce  qu i  es t

enco re  p lus  imporÈan t ,  une  so r te  de  techn ique  de  l a  sp i r i t ua l i t é  rhé to r i -

que,  non pas de la  rhétor ique e l le-même :  i ls  prennent  les uns conme 1 'au-

t re  ce  qu i  es t  dans  l ' a i r  du  t emps ,  enco re  p lus  bou i l l onnan t  peu t -ê t re  du

temps de François de Sal-es parce que le Conci le  avai t  apporté une a ide

v igou reuse  (e t  une  so r te  de  bénéd i c t i on )  à  t ous  ces  e f f o r t s ,  ma is  i l s  ne

che rchenÈ  en  r i en  1a  sys téma t i sa t i on ,  gu i  exp l i que ,  ce r tes ,  ma is  exc lu t

t ou t  au tan t .  I l s  ne  se  souc ien t  pas  de  ce  qu i ,  aux  au teu rs  des  g randes

a rÈes  rhe to r i cae  recenséô  pa r  Marc  Fumaro l i ,  pou r ra  pa ra î t r e  conÈrad i c to i -

re  :  pou r  eux ,  l a  l og ique  du  Chr i s t  o ra teu r  t r anscende  l a  l og ique  eË  I  r es -

thé t i que  huma ines  avec  l eu rs  l im i t es ,  e t  un i t  l es  con t ra i res .  "S i  I e  F ran -

ç a i s  d , 1 v a ,  q u e  l e  G a s c o n  y  a i l l e " ,  d i r a i e n t - i l s  e u x  a u s s i  v o l o n t i e r s ,

conme Mon ta igne ,  guê  F ranço i s  de  Sa les  p r i se ra  t an t  Q69) .

I 1  ne  fau t  donc  pas  c ro i re  que  so i t  mépr i sé ,  pa r  l es  Evangé l i s tes

i t a l i ens r  l r i nÈe l l ec tue l  :  i l s  son t  Ë rop ,  même sans  l e  savo i r  souven t ,  mar -

q u é s  p a r  E r a s m e  ( 2 7 0 ) ,  È r o p  l e s  f i l s  d t u n e  c i v i l i s a t i o n  o ù  l e s  u n i v e r s i t é s

t i e n n e n t  l a  p l a c e  q u e  l t o n  s a i t ,  p o u r  q u t i l  e n  s o i t  a i n s i .

Que  l t l t a l i e  ne  so i t  pas  passée  au  P ro tes tan t i sme ,  l a  " re l i g i on  du

l i v r e " ,  s ' e x p l i q u e  d 0 n c  Q 7 l ) , 4 u " " i  b i e n  q u e  p a r  l e s  v i s i t e s  p a s t o r a l e s

e t  ép i scopa les  don t  l es  t r aces ,  en  des  documen ts  i nes t imab les ,  son t  i nnom-

b rab les  e t  enco re  s i  na l  exp lo i t ées  dans  l es  a rch i ves  où  e l l es  do rmen t .

(On a d i t  p lus haut  cornment  on peut ,en ef fet ,  à  la  lumière de ce qui  a été

publ ié  pour  les v is i tes et  les mandements épiscopaux de François de Sales

bonne
dans  1 téd i t i on  d tAnnecy ,  se  f a i r e  une / i dée  de  l a  p réd i ca t i on  o rd i -

nai re,  co lmune,  vulgai re ou de tous les jours,  cof l rme on voudra) .

Ce premier  mouvement de réforne cathol ique se caractér isa i t  donc

par un t ravai l  husrb le eÈ persévérant ,  à  la  fo is  t rès ambi t ieux et  sans
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amb i t i on ;  i l  n t y  ava i t  pas  de  "po l i t i que "  d tensemb le ,  e t ,  co t rme  l e  rappe l -

l e  Jean  De lumeau  (272 ) ,  c res t  l a  t ê te ,  l e  pouvo i r  po l i t i que  ecc lés ia l  qu i

é t a i t  v i c i é  ;  c l a i r v o y a n t s ,  e t  o b s t i n é s  a u  n i l i e u  d e s  p i r e s  d i f f i c u l t é s ,

ceux  qu i  vou lu ren t  T ren te  e t  l e  f i r en t  ê t re ,  na lg ré  i nÈe r rup t i ons ,  i n te r -

ven t i ons  d i ve rses ,  d i v i s i ons  i n te rnes  e t  l ongueu rs ,  ma lg ré  auss i  r i cane -

men ts  e t  sa rcasmes ,  eu ren t  ra i son .

Pou r tan t ,  G ibe r t i  ava i t  p resque  fa i t  éco le .  Avec  pa r  exemp le  ce lu i

qu i  deva i t  êÈ re  l e  Ca rd ina l  Gaspa r  Con ta r i n i  (  l +g l -  1542> ,  un  nob le  vén i t i en

fo rmé  à  1 ' un i ve rs i t é  de  Padoue  auss i  b i en  au  Thomisme  eÈ  à  l a  sco las t i que

qu 'à  des  mé thodes  p lus  "modernes " ,  i l  ava i t  cons t i t ué  une  so r te  de  g roupe

de  ré f l ex ion ,  reche rchan t  l r hum i l i t é  de  1 tâme ,  l a  pauv re té  des  Béa t i t udes ,

l a  p ié té  i nd i v i due l l e  qu i  se ra i t  a i ns i  I  r a rme  vé r i t ab le  de  La  ré fo rme ,  e t

p rêchan t  t ou t  ce la ,  auss i  b i en  pa r  l r exemp le  que  pa r  l a  pa ro le .  La  même

l i g n e  é t a i t  a i n s i  s u i v i e r p a r  l u i  e È  q u e l q u e s  a u t r e s .

Pour important  que soi t  ce mouvement p lus ou moins caché,  aux t races

e t  aux  réuss i t es  p lus  ou  mo ins  v i s i b l es ,  pou r  annonc ia teu r  auss i  qu t i l  nous

pa ra i sse  de  ce r ta ins  aspec ts  l es  p lus  impor tan t . s  de  "1a  sp i r i t ua l i t é  de

l r i ns tan t  p résen t "  qu i  se ra  une  des  g randes  ca rac té r i s t i ques  de  l a  pensée

sa lés ienne  e t  t ou t  t r i bu ta i re  en f i n  qu t i l  es t  de  l rE rasm isme  (que  I t on  son -

ge  à  Margue r i t e  de  Nava r re ) ,  i l  pa ru t  mour i r  avec  G ibe r t i  e t  l e  CaÈho l i c i s -

me avai t  b ien connu avant  ce la quelques mécomptes :  per  exemple,  Bernard

Och ino ,  supé r i eu r  géné ra l  des  Capuc ins ,  passa  à  l a  Ré fo rne ,  l r échec  de

Rat isbonne re ja i l l i t  p lus ou moins sur  Coni tar in i ,  a lors archevêque de Veni-

se '  e t  l es  que lques  ten ta t i ves  évangé l i s tes  de  Ven i se  e t  Vé rone  ava ien t

éÈé interprétées par  Luther  et  Ochino cor t r t re les pré l in inai res de 1 'entrée

de  l a  Ré fo rne  en  l t a l i e .  On  sa i t  qu t i l  n ren  fu t  r i en  :  l es  Vén i t i ens  l a i s -

sè ren t  b ien  ven i r  à  eux  l es  Lu thé r i ens ,  ma is  l eu rs  op in ions  ne  l es  conva in -

qu i ren t  pas .
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On peu t  donc  pense r  que  ce t te  so r te  de t rpe t i t e  vo ie "  de  | a  ré fo rne

pe rsonne l l e  a l l i ée  à  l a  p réd i ca t i on  mé thod ique ,  s imp le  e t  r égu l i è re  n ra -

v a i t  p a s  é t é  s a n s  e f f e t ;  i l  n r i m p o r t e :  l e  c o n c i l - e  q u i  a l l a i t  s r o u v r i r ,

a l l a i t  é l a rg i r  t ou tes  l es  pe rspec t i ves  en  dépassan t  1a  conve rs ion  pe rson -

ne l l e  dans  l r ac t i on  de  chaque  i ns tan t ,  p rônée  pa r  l es  Evangé l i sÈes  i t a l i ens

e t  même ce l l es  de  l - f homé l i e rpou r  en  a r r i ve r  à  t r a i t e r  des  g rands  p r i nc ipes ,

de la  tête qui  cormrande Èout .

B /  Au tou r  du  Conc i l e  de  T ren te .

On  ne  s  t é tend ra  pas  i c i  su r  l  t h i s to i re  du  Conc i l e  n i  su r  son  oeuv re ,

de mieux en mieux connues et  de moins en moins déformées dans leurs pers-

pec t i ves  Q73) .  De  p lus ,  pou r  davan tage  de  connnod iÈé ,  l es  canons  mêmes  du

Conc i l e  se ron t  c i t és  eÈ  ana l ysés  somra i remenÈ lo rsque ,  dans  ce tËe  thèse ,

se ra  é tud ié  l e  con tenu  des  éc r iÈs  de  F ranço i s  de  Sa les  où  appa ra î t  ou  b ien

se  dev ine  sa  concep t i on  de  1 fé loquence  sac rée  ;  ce la  pa rce  qu t i l  a  t ou jou rs

vou lu  exp ressémen t  se  ré fé re r  au  conc i l e  e t  l ' " pp l i que r ,  l a  docÈr ine  du

C o n c i l e '  e n  p a r t i c u l i e r  s u r  l a  p r é d i c a t i o n ,  é t a n t é v i d e n r n e n t c e  à  q u o i

abou t i ssen t  t ou tes  l es  que re l l es  e t  l es  i nnombrab les  a r tes  don t  nous  n fa -

vons  fa i t  i c i  qu te f f l eu re r  l es  p rob lèmes  qu ton  y  È rouve  ( rna i s  qu i  sonE

I tob je t  mêne  de  l a  t hèse  de  Marc  Fumaro l i ) , avec  l eu rs  d i s t i nc t i ons  e t  l eu rs

sub t i l i t és  ;  du  êonc i l e  enco re  décou len t  ap rès  l u i  ou  appa ra i ssen t  renou -

ve lées  touÈes  l es  i nnombrabLes  que re l l es  e t  l es  a r tes  pos té r i eu res .  Ma is
I e

i l  fautr 'd i re dremblée :  toutes les idées de François de sales sur  ce

qu res t  ce lu i  qu i  pa r l e  au  no rD  de  D ieu ,  se  ré fè ren t  ou  ôù t  l eu r  sou rce  dans  i - e

conci le  lu i -même, dans les pages duquel  i l  pu ise d i rectement  ;  c 'est  pour

l u i  l a  révé la t i on , con t i nuée  dans  l a  v i e  de  l tBg l i se  où  se  conË inue  I ' I n -

ca rna t i on  du  Ve rbe  de  D ieu  dans  l t h i s to i re  huna ine  du  co rps  mysÈ ique ,  où

se  pa r fa i t  e t  do i t  se  pa r fa i re  l a  C réa t i on .

r l  en  résu l te  que pour  év identes ,  vo i re  c r ian tes ,  gu 'appara issent
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les parentês entre François de Sales et  Louis de Grenade ou Char les Borro-

née  (on  se  l im i t e ra  à  eux  deux ,  pa rce  qu r i l  f au t  a l l e r  au  p lus  impor tan t ,

ma is  on  pou r ra i t  con t i nue r  dans  ce t te  d i rec t i on  l a  t hèse  du  Pè re  An tanas

Liç ima Q74))  e l les sont  davantages dues à une source couurune,  le  ôonci le ,

e tà . l r éno rme  mouvemen t  né  de  l u i ,  gu tà  des  i n f l uences  i nd i v i due l l es  de

théo log iens  ou  de  penseu rs  pa r t i cu l i e r s .  Sa in t  F ranço i s  de  Sa les  s res t

reconnu en saint  Char les Borromêe,  en par t icu l ier ,  mais cotrme en un f rère

davanÈage  qu ten  un  pè re .

Rappe lons  d run  mo t  seu lemenÈ l t oeuv re  p resque  sans  l i nn i t es  qu tac -

comp l i t  l e  êonc i l e ,  dans  tous  l es  doma ines  (275 ) ,  à  l a  f o i s  d ren rac inemen t

dans  l e  passé ,  l es  p rem ie rs  s i èc les  e t  l a  t r ad iE ion ,  e t  de  renou -

ve l l emen t  d i f f i c i l e  à  vo i r  dans  son  amp leu r  imnense  au jou rd 'hu i  :  ce  con -

c i l e  qu i  nous  appa ra îÈ  t rop  conme po r tan t  l a  marque  d 'une  so r te  de  f i x i sme ,

fu t  en  réa l i t é  un  pas  en  avan t  g igan tesque  dans  so . '  g r t n l eu r ,  sous  r ' é l an

donné  Pa r  une  Pu i ssan te  poussée  de  l a  pensée  re l i g i euse ,  human is te  e t  sc ien -

t i f i q u e , p h i l o s o p h i q u e d l i t t é r a i r e ,  q u i  r é u s s i t  à  f r a n c h i r  t o u s  l e s  o b s t a -

c l e s ,  p o u r  n o m b r e u x  q u t i l s  f u s s e n t  à  s t é l e v e r ,  à  I t i n t é r i e u r  c o r n m e  à  l r e x -

té r i eu r ,  qu i  passa  ou t re  dans  un  fo rm idab le  acÈe  de  fo i  en  1 ' aven i r ,  ac -

comp l i ssemen t  d run  passé  pass ionnénen t  respec té .  ( nn  ce la  d ra i l l eu rs  i l  ne

fut  pas excepÈionnel  :  avec p lus ou moins de lust re ou de conséquences,

tous  1es  conc i l es  oecumén iques  po rÈen t  l es  mêmes  ca rac té r i s t i ques ) .

Un domaine parmi  les autres et  en même temps un domaine centra l  donc

é ta i t  l a  p réd i ca t i on ,  po in t  auque l  t ou t  abou t i t  e t  d toù  tou t  na î t  ;  on  ne

s té tonne ra  pas  de  l r impo r tance  qu ton  acco rda ,  l o r s  des  sess ions ,  coû rme

tou jou rs  dans  tou t  l e  ch r i s t i an i sme  (e t  a i l l eu rs )  à  ses  p r i nc ipes  e t  à  ses

r è g 1 e s .

Rappe lons  auss i  un iquemen t  que  l e  Conc i l e  me t t ra  t ous  ses  so ins  à
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sépa re r ,  su r  ce  po in t  su r tou t ,  Ca tho l i c i sme  e t

t ion et  proc lamat ion du Verbe de Dieu dont  e l le

prédicat ion est  t rès net tement  déf in ie corme un

un  sac remen t .  S i  e l l e  es t  p roche  d rune  ce r ta ine

e l l e  ne  se  fond  pas  avec  e l l e .

Le p lus important  fu t ,  dans les

t i on  r i gou reuse  e t  i n tég ra le  de  ceÈ te

les Borronée (  276)  en seront  les deux

t ion que François de Sales marque pour

pou r  F ranço i s  de  Sa les ,  i l  y  en  au ra i t

pa r  exemp le ,  de  Ph i l i ppe  Nér i re t  ce lu i

P ro tes tan t i sme  :  exp l i ca -

con t i nue  l t l nca rna t i on ,  l a

t tmin is tèret r  eÈ non comme

nan iè re  de  1  rEucha r i s t i e ,

p e r s p e c t i v e s  d u  C o n c i l e ,  1 ' a p p l i c a -

doctr ine.  Louis de Grenade et  Char-

exemp les ,  en  ra i son  de  l a  p réd i l ec -

eux.  Mais encore une fo is ,  même

d r a u t r e s ,  e t  n o m b r e u x  :  l t O r a t o i r e ,

d e  B é r u l 1 e .

Que lques  da tes  f i xe ronÈ  d rabo rd  que lques  repè res  :  l e  Conc i l e ,  i n -

t e r rup t i ons  e t  changemen t  de  l i eu  compr i s ,  se  t i en t  de  1545  à  1563 .  Sa  1on -

gueu r  sou leva  l t i r on ie  de  p lus  d tun ,  comne  Rabe la i s rma is  auss i  d rau t res .

E l l e  pu t  auss i  a t t i r e r  l r adm i ra t i on  devan t  1a  pe rsévé rance  des  Pè res ,  gu i

n tév iÈè ren t  aucune  des  d i f f i cu l t és  n i  aucun  des  obs tac les  poss ib les ,  de -

pu i s  l es  p ress ions  ex te rnes  po l i t i ques  j usqu raux  d i v i s i ons  i n te rnes  ( l es

deux  souven t  I i ées ) ,  j r r s .qu tà  l a  l ass i t ude ,  ou  enco re  aux  d i spa r iÈ ions ,  l e

t .emPs,  1à encore fa isant  son oeuvre.  On se repor tera par  exemple aux ouvra-

ges  de  Jean  De luneau  (277 )  pou r  l e  b ien  comprend re .  Quo i  qu ' i l  en  so i t ,  l e

fa i t  nêne  de  1  rex i s tence  du  Oonc i l e  ava i t  t r i onphé  des  e f f o r t s  d i ve rs  e t

d i ve rgen ts  de  ce r ta ins  Q78) ,  e t  non  des  mo ind res ,  qu i  l r ava ien t  p resque

préparé sans le  savoi r ,  e t  de ceux qui  pensaient ,  cornme on l ra vu de

quelques grands représentants de l r "Evangél isrne i ta l ien" ,  qutune réforme

personne l l e ,  i nd i v i due l l e ,  su f f i sa i t ,  dans  des  s t ruc tu res  ex i s tan tes ,  sans

qu t i L  f t t  beso in  de  repense r  ces  s t ruc tu res  j us temen t .

Lou is  de  Grenade vécut  de  1505 à  1585,  e t  Char les  Bor ronée de  1538
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à 1584,  na is  à  leurs  noms i l  faudra i t  en  a jou ter  b ien  d 'au t res ,  
"J l ^u  

moins

ceux  des  honnes  de  l rO ra to i re  de  Ph i l i ppe  Nér i ,  pu i s  ceux  de  l tO ra to i re  de

France .  on  n ren  f i n i r a i t  pas  eÈ  i l  f au t  b i en  se  rés igne r  à  cho i s i r ,  à  ne

développer s i  peu que ce 
"o i l tâ .  

qui  jusqurà maintenant  a été encore le

moins exploré.  Tous deux furent  a ins i  à la  fo is  des contemporains du Con-

c i l e  e t  pa rm i  l es  p rem iè res  géné ra t i ons  à  l t app l i que r ,  Lou i s  de  Grenade

ayant  eu ceÈ avantage sur  Char les Borromée que,  parce que p lus âgé,  i l

ava i t  pu  m ieux  j uge r  peu t -ê t re  de  l a  nécess i t é  e t  de  1 ' u rgence  d tun  conc i l e ,

auquel  i l  reste cur ieusement  co - re para l l -è le,  sans êt re cependant  devant

l u i  n i  é tange r ,  n i  spec ta teu r ,  n i  en  re t ra i t ,  na i s  auque l  i l  ne  pa ru t  pas

pa r t i c iPe r  acÈ ivemen t  ( impress ion  qu i  es t  d fa i l l eu rs  à  rec t i f i e r ,  on  va

le  vo i r ) ,  même s i  son  acË iv iÈé  re jo igna i t  exac temen t  ce  que  l e  Conc i l e  de -

v a i t  p r ô n e r ,  e t  d è s  a v a n t  q u ' i l  n e  l e  f 1 È .  r l  e s t  v r a i  q u e ,  D o m i n i c a i n ,

Lou i s  de  Grenade  é ta i t  sc rupu leusemen t  soumis  à  ses  Supé r i eu rs ,  e t  qu 'on

ne  sa i t  Pas  pou rquo i  ceux -c i  au ra ien t  so r t i  de  son  o f f i ce  hab i t ue l  un

F rè re  p rêcheu r  don t  l a  pa ro le  ava i t  un  t e l  r e ten t i ssemen t ,  e t  l es  éc r i t s

une  te l l e  po r tée ,  b ien  qu t i l s  connussen t  que lques  p rob lèmes .

F ranço i s  de  Sa les  c i t e  son  L i v re  de  1  ro ra i son  Q79)  éc r i t  en  espa -

gno l ,  même s r i l  l u i  semb le  devo i r  ê t re  man ié  avec  p récau t i on ,  e t  su r tou t

sa  cé lèb re  Gu ide  des  Pécheu rs ,  l a  Gu ia  de  Pecado res ,  t r adu i t e  pa r touË ,  c i -

t ée  pa r tou t  (280 ) ,  un  de  ces  l i v res  don t  l a  d i f f us ion  es t  l a  p lus  ma l  con -

nue Parce qut i t t rnrense :  corme pour l r ln t rOducËion à la  v ie devote un peu

p lus  t a rd ,  on  sa i t  seu lemen t  que  l t ex t rao rd ina i re  se ra i t  de  ne  pas  l a  ren -

cont re r  ( jusque dans  Corne i l le ,  Mo l iè re  e t  a i l leurs

se nourr i t  de Louis de Grenade autant que de Scupol

et tous deux se retrouvent chez François de Sales.

l e  X V I I e  s i è c l e

d e  b i e n  d ' a u t r e s ) ,

En vé r i t é ,  Lou i s  de  Grenade  n 'a  b ien  en tendu  aucune  i nd i f f é rence  à

1 'éga rd  du  Gonc i l e ,  e t  un  hosme qu i  p rêche  tanÈ ,  pa r  voca t i on ,  pa r  l e  cho i x

i e t
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même de  son  Ord re  à  l r i n té r i eu r  du  Ca tho l i c i sme ,  co  l r en t  pou r ra i t . - i l  en

être autrement  ? Sr i l  paraîÈ agi r  co" 'me paral lè lemenÈ à la  grande réunion

du  monde  ca tho l i que ,  c res t  pou r  p lus ieu rs  ra i sons  ;  ma is  i l  f au t ,  avan t  de

les  rappe le r ,  r appe l -e r  auss i ,  gue  l o r squ r i l  f u t  P rov inc ia l  pou r  l a  Bé t i que ,

en  Espagne ,  a f f i l i é  pa r  l e  Ma l t re  Généra l  de  l tO rd re  domin i ca in  au  couvenc

po r tuga i s  d tEvo ra ,  i l  r e fuse ra  sans  qu ton  pu i sse  l e  va inc re ,  de  deven i r

a rchevêque  de  B raga ,  dés igne ra  pou r  ce  s i ège ,  au  nom de  I  f obé i ssance  re l i -

g i euse  son  F rè re  domin i ca in  Ba rÈhé Iémy  des  l t a r t y r s ,  gu i ,  l u i  s i ège ra  au

êonc i l e  e t  se ra  pa r  a i l - l - eu rs  compËé  dans  l a  coho r te  des  me i l l eu rs  évêques

du  temps ,  vo i re  du  s ièc le .

La première ra ison qui  le  fa i t  para i t re à tor t  coErme en marge,

su r tou t  s i  I  t on  songe  à  l a  s ta tu re  de  Char les  Bo r romée ,  esÈ  que ,  sans  dou te

en  ra i son  de  son  âge ,  i l  ava i t  peuÈ-ê t re  pu  pense r ,  co r rne  1  t  "Evangé l i s -

me  i t a l i en " ,  à  une  ré fo rme  pe rsonne l l e  e t  i nd i v i due l l e  de  chaque  ca tho l i -

que dans une sorÈe de stat r r  quo.  Cela apparal t  au moins coume vra isembla-

b l e .

P lus  i u rpo r tanÈe  es t  l a  ra i son  qu i  f a i t  de  l u i  un  nova teu r  pa r  I  r uË i -

l i sa t i on ,  pou r  ses  ouv rages  d rascé t i que  ou  de  mys t i que ,  de  l a  l angue  vu l -

ga i re ,  e t  non  pas  tou jou rs  du  l a t i n  des  spéc iaL i s tes  :  pou r  ce la ,  Me lch io r

C a n o  e t  I ' I n q u i s i t i o n  e s p a g n o l e  f i r e n t  m e t t r e  à  l r I n d e x ,  e n  1 5 5 9 ,  L e  L i v r e

de  l r o ra i son  e t  La  Gu ide  des  pécheu rs ,  ce  qu i  n téÈa i t  pas une  m ince  a f f a i -

r ê ,  a l o r s  que  l a  doc t r i ne  des  l i v res  ne  pa ra l t  abso lumen t  pas  v i sée  pa r

l es  censeu rs .  S i  a l o r s  Lou i s  de  Granade  pense  au  Conc i l e ,  c fes t  pa rce  qu t i l

en appel le  à lu i  comrne à un t r ibunal .  ;  mais ce nrest  quten 1564 que la pa-

pau té  casse  l r a r rê t  de  l r l nqu i s i t i on  d rEspagne ,  a lo rs  que  depu i s  deux  ans

dé jà ,  en  1562 ,  I  t o rd re ,  passanÈ  conne  ou t re  à  ceÈ  a r rê t  ( i l  es t  v ra i  que

Lou i s  de  Grenade  composa i t  a l o r s  en  l a t i n  auss i ,  ma is  sans  j ama is  oub l i e r

n i  1 ' espagno l  n i  l e  po r tuga i s  (2S l )  ) , l u i  ava i t  con fé ré  l e  g rade  sup rême
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de "Mal t re en Èhéologie"

Une  de rn iè re  ra i son  à  non  pas  l a  m ise  à  1 réca r t  de  Lou i s  de  Grenade ,

car  pour  nul  autre cet te expressionbserai t  davanÈage inexacte,  mais pour

son at t i tude cotrme en marge,  paradoxale pour  un holnme qui  eut  une te l le  in-

f l uence ,  t i en t  sans  douÈe  à  l a  ma lheu reuse  a f f a i r e  de  l a  re l i g i euse  domi -

n i ca ine  Mar ie  de  l a  V i s i t a t i on ,  à  ses  i np l i ca t i ons  po l i t i ques  (e t  Lou i s  de

Grenade  a  l u i  auss i  j oué  un  rô le  po l iÈ ique ,  au  mo ins  ce lu i  s i  f am i l i e r

auËant à  l a  v i e  q u t a u  t h é â t r e  d e  l r E u r o p e . d ' a l o r s  ,  d e  " c o n s e i l l e r "

des  g rands ) ,  a f f a i r e  qu i  ne  nous  i n té resse  pas  i c i  ;  e l l e  assombr i t  l es

de rn iè res  années  de  Lou i s  de  Grenade  cependan t ,  eÈ  a  va lu  à  l a  pos té r i t é

l a  compos i t i on  d tun  des  p lus  remarquab les  " se rmons"  qu ' i l  a i t  éc r i t  ( en

réa l i t é  un  opuscu le  t ou rnan t  au tou r  du  p rob lème  du  ma I ,  des  " scanda les

permis"  et  de la  Providence :  Sermon fundado sobre estas palabras del  apos-

Èo1  :  t 'Qu i s  i n f i rma tu r  e t  ego  non  i n f i rmor ,  I I  Co r .  2 "  en  que  se  da  av i so

que . . .  )  eÈ  qu i  pa ru t  en  1588 .  La  doc t r i ne  e t  l e  p rob lème  des  A lumbrados  se

p ro f i l a i en t  auss i  dans  ce  que  v i sa i t  1  t ouv rage  
;  coume a i l l eu rs ,  avec  enco re

trouvaient
l e  P ro tes tan t i sme ,  dans  I t oeuv re  de  Lou i s  de  Grenadese r ' ceu*  que  posen t

l r i n s p i r a t i o n  e t  1 a  m y s t i q u e .

On  conna î t  su r tou t  de  l u i  son  oeuv re  ascé t i gue  (Le  L i v re  de  I ' o ra i -
F l ,

son, La Guide des Pécheurs, êt  aussi  deux autres ouvrages, le Méuror ial

de  la  v ie  chréÈ ienne (  1566)  e t  le  Supp léuent  au  Mémor ia l  ( lS t t+ ) )qu i  rayon-

na sur  le  XVIe  e t  le  XVI Ie  s ièc les  européens.  Ma is  i l  faudra i t  y  a jou ter

quant i té drautres ouvrages quton ose à peine appeler mineurs, comme la

Doct r ine  sp i r i tue l - le  qu ton  t i ra  de  ses  oeuvres  en  1650,  p lus ieurs  V ies  de

re l ig ieux  e t  re l ig ieuses ,  une In t roduc t ion  au  Synbo le  de  la  Fo i  (1582) .

Tout cel-a circule à travers l rEurope, à une époque où la barr ière l inguis-

t ique  que peut  cons t . i tuer  l respagno l ,  en  parÈ icu l ie r ,  n rex is te  guère ,  e t ,

dans I t iumense et encore mal connu concert  où se mêlent ur i l - le eÈ une oeu-
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vres appartenant  au domaine de la  spi r i tua l i té ,  fa i t  entendre une voix

prépondérante eÈ en même temps int imement mêlée aux autres ;  ce qui  est

b ien  l a  cause  de  l a  d i f f i cu l t é  peu t -ê t re  i nsu rmon tab le  de  L ré tude  des  i n -

f l uences  e t  des  f i l i a t i ons ,  ma is  qu i  accen tue  l e  rô le  de  ca ta l yseu r  que

joua  l e  Conc i l e  de  T ren te .

11  i npo r te  cependanÈ de  ne  pas  fausse r  l es  pe rspec t i ves  :  l es  éc r i t s

ascét iques ne furent  pas les seuls à êt re connus et  répandus aux XVIe et

xv r re  s i ècLes ,  dans  l tEu rope  de  l r oues t .  ce  son t  au jou rd thu i  l es  m ieux

é tud iés  (enco re  res te - t - i l  sans  dou te  beaucoup  à  f a i r e  pou r  eux  Q82)  )

ma is  l es  t emps  passés  connu renÈ  auss i  des  recue i l s  de  se rmons  de  Lou i s  de

Grenade ,  cho i s i s  eÈ  d i ve rs ,  t r adu i t s  eu  non ,  i nnonb rab les  semb le r - t - i l  ,

dans  ces  ouv rages  co l l ec t i f s  où  vo i s i nen t  l es  auÈeurs ,  conme on  a ime  l e

fa i re  a lo rs  (283 ) .  La  d i f f us ion  en  fu t  imu rense  e t  pa ra l t  auss i  imposs ib le

à  s a i s i r  d a n s  s e s  l i n i t e s  q u e  l e  f a i t  e n  e s t  c e r t a i n .  O n  e s t  s û r  d e  q u e l -

ques  ca rac té r i s t i ques  év iden tes  à  l a  l ec tu re  de  ces  tex tes  e t  que  résume

1e  D ic t i onna i re  de  Théo log ie  ca tho l i que  :

Les sermons cons t i tuent  la  par t  la  p lus  cons idérab le  de
l toeuvre 

f  de Louis de Grenade J ;  non cel le qui a le plus
de valeur.  La doctr ine des sennons est la doctr ine coulmune,
exposée dans 1 rordre du cycle temporal et  sanctoral  de la
l i tu rg ie .  Adressés  généra lement  aux  paysans ,  aux  pe t iÈes
gens, ces sermons, que nous trouverions un peu longs au-
jourdrhu i ,  sonË remarquab les  par  la  s imp l ic i té ,  la  c la r té ,
l -a  cha leur  e t  le  p i t to resque de  l rexpos i t ion .  Autan t  quron
peut en juger après quatre siècles et t . ravers une traduc-
t ion ,  i l s  deva ien t  ê t re  merve i l leusement  adaptés  à  I 'au-
d i t o i r e  .  ( 2 8 4 )

ces l ignes appel lent quelques remarques :  on peut discuter que les

sermons soient la part  la moins or iginale de l  toeuvre de Louis de Grenade

cotrme ceux de François de Sales, et  de la même façon, i ls srr i -

vent  le  p lus normalement  du monde,  pour  un honrme d 'égl ise,  le  déroulement

du  cyc le  l i t u rg ique ,  où  1 ré te rn i t é  d i v i ne  s t i nca rne  dans  l e  t emps  pa r

1 'h is to i re renâprée et  cé lébre"" ! t?  s igni f ie  pas que les textes prononcés
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ne  so ien t  pas ,  e t  de  f açon  t rès  pe rsonne l l e  na lg ré  l eu r  s imp l i c i t é ,  l a

d i f fus ion de la  grande pensée érasmienne et  humanisËe qui  se montre,  sous

la forme d 'une synthèse,  parce que,  cornme chez saint  François de Sales

auss i ,  i l s  pos tu l -en t  t ou te  une  an th ropo log ie ,  ce l l e  de  g rands  t ra i t és

d  ' ascé  t  i que  .

Quan t  à  l eu r  l ongueu r ,  e l l e  ne  deva i t  pas  pa ra l t r e  i nsuppo rÈab le

à  des  hon rmes  pou r  l esque l s  1 ' annonce  de  l a  vé r i t é  passa i t  enco re  davan tage

pa r  l a  pa ro l -e  que  pa r  1  réc r i t .  Su r  ce  po in t  enco re ,  F ranço i s  de  Sa les

n 'au ra  r i en  à  env ie r  à  Lou i s  de  Grenade  (285 ) ,  non  pLus  que  pou r  son  goû t

pou r  l es  aud i t o i r es  " s imp les " ,  qu i  pa rce  qu t i l s  son t  composés  de  vé r i t a -

b les ' f auv res  de  YHMI "ou  de  ceux  des  Béa t i t udes ,  on t  l e  d ro i t  I e  p lus  enÈ ie r

d ren tend re  annonce r ,  ma is  pédagog iquemen t ,  à  l eu r  f açon ,  ce  qu t i l  y  a  de

p lus  é levé  e t  d r i nsondab le  dans  l a  f o i  e t  l e  mys tè re  de  D ieu .

Car  c  f es t  b i en  1à  l e  p lus  impor tan t  de  l a  p réd i ca t i on  de  Lou i s  de

Grenade  te l l e  qu re l l e  nous  appa ra î t  e t  t ou te  ma l  connue ,  ma l  ce rnée  enco re ,

q u ' e l l e  e s È .  E t  c r e s È c e r È e s l a m ê m e r a i s o n ,  q u i  l e  f a i t  s e  r a n g e r  d a n s  l a

f i l i a t i o n  é r a s m i e n n e  ( 2 8 6 )  e t  é c r i r e ,  m a l g r é  l f o p p o s i t i o n r o n  1 r a  v u ,  d t a u -

t res  cou ranÈs  d tEg l i se  de  son  temps ,  éc r i r e  e t  pe rsévé re r  à  éc r i r e  en  l an -

gue vulgai re et  non p lus en la t in .  l lumaniste et  chréÈien,  i l  ne pense pas

qutune cer ta ine forme de savoi r  so i t  réservée à quelques-uns,  à une é l i te  :

sans doute est-ce a ins i  de lu i  que date,  pour  le  sermon sous sa forme cou-

ran te  de  comnen ta i re  e t  d rhomé l i e  mora le ,  à  l r i n té r i eu r  du  Ca tho l i c i sme ,

le grand tournant  qui  f i t  que le sermon moderne dra lors se d i f férencie

du sermon nédiéval,  et  qut i l  ne pouvait plus se reconnaltre ent ière-

ment dans les violences ou les outrances, même expl icables ou expl iquées

et  ramenées à  leur  jus te  mesure ,  s i  I  ton  se  débarasse de  tou t  espr iÈ  po lé -

mique pos tér ieur ,  des  sermons de  1répoque de  la  L igue.

Tou t  ce la  mér i t e ra i t  d rê t re  l onguemen t  exp lo ré ,  ana l ysé  e t  démon t ré .
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On se  con ten te ra  de  ces  que lques  no ta t i ons ,  i c i ,  e t  de  l a  remarque  que

la même atÈi tude encore se ret rouvera dans les sermons de François de Sa-

l es ,  en  pa r t i cu l i e r  dans  ceux  (e t  c res t  l a  ma jeu re  pa r t i e  de  ceux  qu i  nous

res ten t ) ,  ad ressés  aux  V i s i t and ines  ;  o r  en  quo i ,  e t  on  y  rev iend ra ,  l a

V i s i t a t i on  f u t -e l1e  un  Ord re  révo lu t i onna i re  e t  v i s i onna i re ,  pou rquo i  f u t -

e l l e  na l  compr i se  f ondamen ta lemen t  ?  Pa rce  que ,  que l l es  qu ra ien t  é té  l es

m o d i f i c a t i o n s  q u e  l f h i s t o i r e  l u i  a  f a i t  s u b i r ,  e l l e  e s t  d r a b o r d  I t O r d r e

des t tpauv res t t ,  de  t ous  l es  pauv res ,  qu ron  t ra i t e  de  façon  pa r fa iÈemen t

éga l i t a i r e  conme les  seu l s  t t r i ches t t ,  auxque l s  un  ense ignemenÈ,  en  pa r t i -

cu l i e r  e t  pu i sque  c fes t  de  ce la  q . r r i l  s t ag i t ,  d i gne  de  ce  nom es t  donné  ;

non pas seulement  parce que ces pauvres y onÈ dro i t ,  mais parce que,  s i

l r on  écou te  l fEvang i l e ,  ne  pas  l e  l eu r  donne r  es t  un  vo l ,  e t  pa rce  que  l a

doc ta  ou  l a  sanc ta  i gno ran t i a  esË  b ien  au t re  chose .

I c i  es t  l a  g rande  sou rce  é rasm ienne  de  l a  pensée  de  F ranço i s  de

Sa les ,  eÈ  l e  po in t  l e  p lus  imporÈan t  où  se  pu i sse  dev ine r  I ' i n f l uence  de

Lou i s  de  Grenade  su r  l u i .  r l  ne  f uÈ  pas  l e  seu l  à  ê t re  marqué  pa r  ce t t e

fo rme  de  p réd i ca t i on .  Lou i s  de  Grenade ,  qu i  pa r l a i t  s i  vo lon t i e r s  aux

t t p e t i t e s  g e n s t t  ( e t  c e  n t e s t  q u t o r g u e i l  q u e

comprendre et  su ivre La Guide,  Le Mémor ia l ,

son t  pas  auss i  des  pe t i t es  gens ) ,

de cro i re que ceux qui  peuvent

ou  Le  L i v re  de  l  r o ra i son  ne

étant un humaniste, la pureté de sa langue devait  ajouter
un charme de plus à son éloquenee ;  on comprend la répuÈa-
t ion  grand issante  que sa  préd ica t ion  lu i  f i t  en  Espagne e t
en  Por tuga l .  (287)

11 en fut de nême ai l leurs grâce eux traduct ions et aux recuei ls

de sermons.

Saint  Char les Borromée est imai t  forÈ ces sermons et  a imai t
à  l e s  c i t e r .  ( 2 8 7 )

Ce t te  f açon  de  v i v re  I  rHuman isme  re l i g i eux  e t  de  l e  d i re  a l l a i t
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l o i n ,  auss i  l - o i n  qu re l l e  deva i t  l e  f a i r e  avec  F ranço i s  de  sa les .

Ayant  subi  l r in f luence de l rhumanisme, ht rmaniste 1ui -même,
f a n i l i e r  d e s  c l a s s i q u e s  p a î e n s ,  g u t i l  c i t a i t  v o l o n t i e r s
jusque dans ses ser :nons,  p lus fami l iar isé encore avec l tan-
t iqu i té chrét ienne,  recourant  sans cesse au ténoignage des
Pères  e t  de  l a  B ib le ,  gu t i l  conna i ssa i t  de  f açon  é tonnan te ,
t héo log ien  so l i de ,  Lou i s  de  Grenade  é ta i t  a rmé  pou r  l u t t e r
con t re  l f human isne  (288 ) ,  1e  p ro tes tan t i sme  eÈ  l f i l l um i -
n i sme  (289> .  Ses  l i v res  f u ren t  éc r i t s  en  pu r  s t y l e  d fhuma-
n i sme .  .  .

Au  po in t  de  vue  ascé t i que  e t  mys t i que ,  son  i n f l uence  fu t
cons idé rab le  :  l a  d i f f us ion  de  ses  éc r i t s ,  dans  l eu r  l angue
o r i g ina le  ou  dans  des  t raduc t i ons  su f f i r a i t  à  l e  p rouve r .

(2eo )

Le même ar t i c le  du  D ic t ionna i re  ae  f t reo togre  c .Èho sou l igne la

parenté qui

ascé t i ques

va  de  sa in t  r gnace  de  Loyo la  à  Lou i s  de  Grenade  pou r  ses  éc r i t s

pou r  abou t i r  à  l r l n t roduc t i on  à  l a  v i e  devo te , de même que I 'ou-

vrage cé1èbre de Pourrat

c e  e t  L o r e n z o  S c u p o l i ,  s i

tuant  uniquement ,  courne 1

t u a l  i t é  Q 9 l  )  )  .

des idées  e t  du  go t r  dès  l ran t iqu i té

frontant aux raisonnements du l ivre

sou l i gne  ce l l e  qu i  un i t  Ph i l i ppe  Ner i ,  sa in t  l gna -

impor tan t  pou r  F ranço i s  de  Sa les  (ma is  en  se  s i -

t i nd ique  l e  t i t r e ,  dans  l e  doma ine  de  l a  sp i r i -

11  es t  ce r ta in  qu 'une  pa ren té  vo i s i ne  auss i  un i t  l es  Jésu i res ,

Lou i s  de  Grenade  e t  b i en  d rau t res ,  en  pa r t i cu l i e r ,  on  v i enÈ  de  l e  vo i r ,

sa int  Char les Borromée,  même en la issant  de côté tout  problème né de que-

re l l es  oPPosan t  ou  l i an t  esÈhé t i que  e t  t héo log ie ,  don t  1  t époque  es t  f r i an -

de .  c res t  un  des  g rands  mér i t es  de  l a  t hèse  de  Marc  Fumaro l i ,  de  même

qure l - le  c la r i f ia i t  les  po in ts  de  vue en prenant  1  rh is to i re  ph i losoph ique

grecque ou  c icéron ienne,  en  les  a f -

IV  du  De Doct r ina  chr is t iana  de  sa in t

August in (292)rà ceux du Ciceronianus et d e  l r E c c l e s i a s t e s  d r E r a s m e  ( 2 9 3 ) ,

d'avoi r  montré Louis de Grenade coume un personnage centra l ,  au même t iÈre

que  sa in t  Cha r l es  Bo r romée  ou  tous  l es  Pè res  Jésu i t es  don t  j usqu ra lo rs  l es

noms plus que les doctr ines et  les arguments avaient  survécu,  dans la

"genèse  e t  l a  s i gn i f i ca t i on  des  que re l l es  de  rhéÈor ique  sous  l es  règnes
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d tHenr i  IV  e t  de  Lou i s  X I I ITT  (294 ) .  Depu i s  ce t t e  so rnme  aooa ra i ssen t  l es

éco les ,  vo i re  l es  c l ans ,  avec  l eu rs  sou rces  e t  l eu rs  ré fé rences ,  e t  une

c la r té  s té lève  au  m i l i eu  de  ce  qu i  j usqu 'a lo rs  appa ra i ssa i t  comre  l e  bou i l -

I - onnemen t  d ' i déoLog ies  con t rad i c to i res ,  don t  l es  mo t i f s  e t  1es  reg roupe -

menÈs  res ta ien t ,  pou r  I a  p lus  g rande  pa r t i e ,  obscu rs .

Louis de Grenade se révèle a ins i  cor f fne une sor te de p laque tournan-

te  dans  l es  rhé to r i ques  "bo r roméennes "  Q95) ,  ces  i nnombrab les  t r a i t és  qu i

au tou r  eÈ  à  I ' i ns t i ga t i on  de  1  ra rchevêque  de  M i l an  (Marc  Fumaro l i  pa r l e

d run  vé r i t ab le  a te l i e r  "bo r roméen"  de  rhé to r i que ,  en  I t a l i e  du  Nord  e t  en

Espagne  Qgû  ) ,  v i se  àse  fo rmu lË ren -e r l es ,  en  manue ls ,  qu i  l es  re l i en t  à

te l l e  ou  te l1e  fo rme  de  1  f an t i qu i t é ,  t an t  on  esË  souc ieux  de  l a  f i l i a t i on

des  i dées ,  l es  g randes  o r i en ta t i ons  du  Conc i l e  de  T ren te .

Les  Jésu i t es  son t ,  a i ns i  que  Lou i s  de  Grenade ,  au  p rem ie r  p lan ,  e t

ce r ta ins  des  p lus  cé lèb res  p ro fesseu rs  qu reu t  F ranço i s  de  sa les  quand ,  à

Padoue ,  i l  se  p répa ra i t  pou r  l e  docÈoraË  i n  u t roque  j u re  ,  pê r  exemp le

le  Pè re  Possev in  (297  ) .  Ma is  i l  f aud ra i t  c i t e r  pa rm i  eux  l es  noms  de  beau -

coup  d rau t res  t t r hé teu rs t t  qu tapp rocha  ou  connu t  F ranço i s  de  Sa les  :  t ou te

1 ratmosphère de ce pr intemps européen de 1 té loquence qui  naqui t  en I ta l ie

se ret rouve dans le  boui l l -onnement et  le  fourmi l lement  d ' idées,  de théo-

r i es ,  de  con t rove rses  que  connu t  ensu i t e  l fEu rope .  c resÈ  ce la r  l a  t o i l e

de fond sur  laquel le  se détache exactement ,  et  de façon contemporaine,  la

prédicat ion salés ienne :  une sor te df inrmense théâtre,  de scène cosmique

où 1 t -orator  devient  le  Chr is tus orator ,  jouant  le  seul  drame qui  importe

à  I ' hon rme ,  ce lu i  de  l a  Pa ro le  d i t e  (298 ) ,  Ch r i s tus  o ra to r  que  re jo ind ra

le  pe rsonnage ,  au  sens  théâ t ra l  du  t e rme ,  du  ' sace rdos -o ra to r  
Qgg) .

Si  Louis de Grenade paral t  dans cet te

qur i l  avai t  lu i -nêne réf léchi  aux problèmes

c o h o r t e  g i g a n t e s q u e ,  c r e s t

rhé to r i ques  e t  à  l a  f onc t i on
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sacrée du prédicateur,  en al lant dans

passer  des  Exerc ices  sp i r i tue ls  ren  ses

domaine plus ouvert  aux "pauvrestt .  On

de réf lexions rhétor iques pouvaient le

Sales (peu présent quant à lui  dans la

le  uême sens  que ce lu i  qu i  le  fa isa i r

p ropres  écr i t s  ascé t iques ,  vers  un

pouvaiÈ donc penser que ses ouvrages

rendre f rère du  F ranço i s  de

Ehèse de Marc Fumarol i  mais Ëous

B é r u l 1 e  n t y  f i g u r e n t

ne sont pas fausses)t+,^,,a)

pouvaient- i ls y être ? Les Alumbrados ou

qu 'à  pe ine ,  e t  pour tan t  les  perspec t ives  dégagées

de la  Le t t re  à  Mgr  Fréuryo t  (300) .

A p lus ieu rs  rep r i ses ,  e f f ec t i vemen t ,  Lou i s  de  Grenade ,  t ou t  à  f a i t

t r i bu ta i re  ence la  auss i  de  l r a tmosphè re  du  temps ,  a  rê fLêch i  su r  l r a r t

r hé to r i que .  Pendan t  que  se  cons t i t ua ien t  hu i t  r ecue i l s  de  ses  se rmons ,  pê -

rus  de  1575  à  1580  (on  remarque ra  dans  l e  re levé  qu ten  fa i t  1e  D i c t i onna i re

de  îhéo log ie  ca tho l i que  (30 l )  que  l es  rééd i t i o f iS9F" i t " "  f r éque rnen t  à  An -

ve rs ,  Rome e t  M i l an ,  ce  qu i ,  auss i  b i en  pou r  l a  p lace  de  l fE rasm isme  chez

lu i  que pour son appartenance au courant  susci té par  Char les Borromée a

son  impor tance ) ,  Lou i s  de  Grenade  éc r i va i t  auss i  un  ouv rage  de  p rem ie r  rang ,

l onguemenÈ é tud ié  pa r  Marc  Fumaro l i  :  Re tho r i cae  ecc les ias t i cae ,  s i ve  De

ra t i one  conc ionand i  l i b r i  V I ,  pa ru  à  L i sbonne  en  1576 ,  rééd i t é  à  Ven i se  en

en
1 5 7 8 ,  C o l o g n e / 1 5 7 8 , 1 5 8 2  e t  1 6 l l ,  M i l a n  e n  1 5 8 5  e t  p a r i s  e n  1 6 3 5 ,  a v e c

auss i  de  nombreuses  éd i t i ons  d rune  È raduc t i on  f r ança i se  e t  d tune  t raduc t i on

espagnole.  On juge Par cet te seule énumérat ion,  où ne f igurent  pas les t ra-

duc t i ons ,  de  l t i nc royab le  amp leu r  de  l a  d i f f us ion ,  su r tou t  s i  1 ' on  no te

qu r i l  f au t  a j ou te r  à  ce  t r a i t é ,  une  de  ces  oeuv res  don t  1 tépoque  es t  f r i -

ande,  une Si lva au t i t re  in terminable où en t ro is  grandes parÈies sont

rangées et analysés tous les loci  tcott-unorun omnibus verbi  concionator ibus"

per t inents ,  parue  à  Lyon en  1582,  rééd i tée  au  même endro i t  en  1586,  1587

eÈ 1592,  sans  compter  sa lananque en  1594,  qu t i l  fau t  a jou ter  auss i  des

" co l - l ec t i ons "  de  mora l i a  ou  apoph tegmes .
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Remarquons que ces oeuvres de technique ou ces réper to i res orato i -

res  son t  éc r i t s  en  l a t i n ,  même s r i l s  son t  rap idemen t  t r adu i t s ,  à  l a  d , i f f . ê -

rence  des  È ra i t és  d rascé t i que ,  éc r i t s  p lus  vo lon t i e r s  en  l angue  vu lga i re .

C e s t r a v a u x s u r 1 a r h é t o r i q u e s o n t d o n c m a r q u é s d è s 1 a c o m p o s i @

carac tè re  pa r t i cu l i e r  :  ce  son t  des  éc r i t s  f a i t s  pa r  e t  pou r  des  spéc ia -

l i s t e s .

On a déjà rappelé l -e contenu t r ident in et  borroméen de ces ouvrages.

Les canons du donci le ,  qui  en sont  la  source qute l le  ont  en coûmun avec

la LetÈre à Monseigneur Frémyot . ,  s ty  ret rouvent  b ien entendu à chaque page,

et  c  rest  b ien Louis de Grenade qui  a été important  pour  1e Èexte de Fran-

ço i s  de  Sa les ,  davan tage  que  Bo te ro ,  Va l i e r  ou  Pan iga ro la  ;  e t  ce la ,  dans

l a  l i g n e ,  d o n c ,  d u  ô o n c i l e  d e  T r e n t e ,  à  l r i n t é r i e u r  d e  s o n  r ô l e  s u r  1 ' a r t

o ra to i re  de  l angue  f rança i se r  gu ' i l  f t t  f r ança i s  ou  d ' une  au t re  na t i on ,

qu ' i l  f û t  r e l i g i eux  ou  même p ro fane  avec  l es  mag is t ra t s  ( i l s  é ta ienÈ  nom-

b reux  à  avo i r  é té  f o rmés  à  Padoue ,  e t  F ranço i s  de  Sa les  n té ta i t  pas  non

p lus  l e  seu l  à  ê t re  doc teu r  i n  u t roque  j u re )  ;  r ô l e  e t  i n f l uence  qu i  pa ra i s -

sen t  enco re  t r op  peu  connus .  A jou tons  en f i n  que  Le  Pè re  La jeun ie  (302 )  qu i

a t t i r a  à  nouveau  l r a t t en t i on  su r  l f impo r tance  peu t -êÈre  a lo rs  un  peu
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oub l i ée  de  Lou i s  de  Grenade  pou r  sa in t  F ranço i s  de  Sa les ,  sou l i gne ,  ou t re

Les sources que nous avons re levées pour Louis de Grenade (comne Erasme

eÈ sa in t  Augus t i n ) ,  l t impo r tance  pou r  l u i  de  Ph i l i ppe  Ner i  auss i ,  de  Savo -

narole,  sans par ler  de Thomas drAquin.  On voi t  devant  quel  inbrogl io  f ina-

- urtbi'
lement  on se r rouve et  combien fa l lac ieux i l  peut  êt re aàlà is i r  un seul

f i l  ou  que lques  f i l s  pa r t i cu l i e r s  pou r  recons t ru i re  des  éco les  de  pensée

t r o p  s t r i c t e s  ;  n o n  q u r e l l e s  n f e x i s t e n t  p a s ,  m a i s ,  s i  l t o n  o s e  d i r e ,  l e s

murs en sonÈ poreux,  eÈ souvent  contre Ëoute logique.  Le remarquer permet

de  m ieux  comprend re  I  r a tÈ i t ude  de  v ie ,  l  t ac t i on  ex i s ten t i e l l e  de  F ranço i s

de Sales :  sans théor iser ,  cor t r t re b ien des Jésui tes,  même pas corme Louis

de Grenade,  i l  prend son b ien parËout  où i l  se sent  lu i -même, eÈ parce

q u e  v i v r e  c r e s t  a g i r  e t  q u e  l t a c t i o n  o r a t o i r e  e s t  I e  p r o p r e  d e  1 r é v ê q u e ,

i l  pa r l e ,  à  t emps  e t  à  con t re temps ,  une  fo i s  que lques  g rands  p r i nc ipes ,

f i na lemen t  s i r r p l es ,  e t  comne  de  bon  sens ,  posés .

11 faut  cependant  remarquer dès maintenanÈ que s i

se igneu r  F rémyo t  c i t e  b ien  Grenade ,  c fes t  pou r  appuye r  un

r i t u a l i t é ,  o u  d ' a s c è s e ,  n o n  p a s  d e  r h é t o r i q u e  :

l a  Le t t re  à  Mon-

c o n s e i l  d e  s p i -

La préparat ion fa i t te  aupres du Saint  Sacrement  a grande
fo rce ,  d i t  G renade ,  e t  j e  l e  c ro i s .  ( 303  )

Pas  p lus  qu t i l  ne  l e  f a i t  a i l l - eu rs  F ranço i s  de  Sa les  ne  sépa ra

i c i  sermon e t  p r iè re  ;  e t  nous  aurons  1 'occas ion  de  d i re qu  ten

véri té le sermon même est pour lui  pr ière. l , la is i l  importe de noter

qu taucune des  au t res  ré fé rences  à  Grenade que I ton  Èrouve dans  l reouvre  de

1révêque de Genève (et i l  semble qutel les soient un peu plus nonbreuses

que les Tables du tome XXVII ne le laissent croire) ne renvoie à I  toeuvre

rhétor ique du Dominicain, mais toujours à son oeuvre ascét ique. Ce qui ne

s ign i f ie  nu l lement  que la  pensée rhé tor ique de  Franço is  de  Sa les  ne  so i t

imprégnée,  ma is  cor îme drune év idence e t  avec  l rappu i  de  beaucoup d tau t res
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sou rces ,  de  l a  ré f l ex ion  de  Lou i s  de  Grenade  su r  l a  rhé to r i que  sac rée .

Seu l  l e  con t ra i re  eû t  é té  é tonnanÈ ,  en  ra i son  de  l a  p rox im i té  géog raph ique

de  M i l an  e t  de  l a  Savo ie  e t  de  l a  dévo t i on  qu 'ava i t  F ranço i s  de  Sa les  pou r

char les Borromée oiSPÏË"oeler inage qu ' i l  f iÈ à son ronbeau :  pour  lu i  char-

les Borromée est  le  grand saint  du êonci le  de Trente,  des Èemps modernes,

l e  pa t ron  e t  l e  nodè le  de  tous  l es  évêques  de  son  temps ,  ce lu i  
1u i  

auss i ,

ava iÈ  su  vo i r  c l a i r  au  po in t  de  fa i re  l eve r  l a  m ise  à  l t l ndex  qu i  pesa i t

sur  Grenade (304).  Conrmenr ne 1 'etÈ- i l  pas admiré L; . Î , j ; t t  I ' imi ter ,  Iu i ,

1 ' évêque  de  Genève  qu i  deva i t  un  j ou r  éc r i r e  à  ses  p rê t res  de  con t i nue r  à

t rava i l l e r  i n te l l ec tue l l emen t ,  à  pa r fa i re ,  d ' une  pe . r f ec t i on  qu i  ne  se ra i t

paradoxalement  jamais achevéer leur  formaËion,  avec ces mots céIèbres :  , ,La

s c i e n c e r  a  u n p r e s t r e ,  c f e s t  l e h u i t i e s m e  s a c r e m e n t  d e  l a  h i é r a r c h i e , ,  ( 3 0 5 )  ?

Ce t te  con f i ance  en  I t i nËe l l ec t  huma in  qu ton  re t rouve ra  même dans  1a

fonda t i on  de  l a  v i s i t a t i on  ( l es  "pauv res "  de  yHWH,  des  Béa t i t udes  sonc

pauv res  d tune  au t re  pauv reÈé ,  i nve rse  de  l a  pauv re té  mauva i se  qu i  es t  auss i

p a r e s s e ) , c t e s t  l a  g r a n d e  i d é e  q u i  g u i d e  L o u i s  d e  G r e n a d e ,  à  l a  s u i t e  d , A u -

gusÈ in ,  de  Thomas  d rAqu in ,  d rE rasme ,  de  Savona ro le  (e t  b i en  d ' au t res ,  on

l  r a  d é j à  d i t ) .

Pu i squ ' i l  f au t  que  " l a  sc ience  fou rn i sse  un  a l imen t  à  l a  pa ro le , , ,

e t  que  " l a  sa in teÈé  sans  l a  sc ience  ne  peu t  ê t re  u t i l e  qu tà  e l l e -même, , ,

d tap rès  l e  De  T r i n i t a te  de  sa in t  H i l a i r e ,  co îme  l e  rappe l l e  l e  pè re  La jeu -

n ie  (306 )  (e t  nous  sonmes  1à  dans  un  cou ran t  op t i n i s te ,  cons tan t  ma is  t r op

n é c o n n u r d u  c h r i s t i a n i s m e ,  e t  e n  p a r t i c u l i e r  d u  e a t h o l i c i s m e ) ,  c r e s t  d r a b o r d

à cause de t ' la  sc iencet"  en Prenant  l -e  mot  dans son vaste sens ancien que

François de Sales va re jo indre Louis de Grenade dans ses idées sur  la  pré-

d icat ion.  crest  le  même mouvement qui  anime cet te sc ience ouver te au peupre

de  D ieu ,  à  t ous  donc  e t  qu i  an ime  l a  dévo t i on  e t  I  t o ra i son  ouve r tes  e l l es

auss i  à  t ous .  cou ran t  de  pensée  e t  a tÈ i t ude  t yp iquemen t  i t a l i ens ,  a - f -on
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d i t  ( en  oub l i an t  E rasme  ma is  en  sou l i gnan t  qu ra lo rs  M i l an  esÈ  sous  1 ,augo -

r i t é  de  I 'Espagne  q , r i  
" " t 1 ' t "PYâ :  

Lou i s  de  Grenade ) .  peu  i npo r re  ce  qu , i l

e n  e s t .  c e  q u i  e s t  f o n d a m e n t a l ,  c r e s t ,  d e  s r a r r ê t e r  à  e l l e  s e u l e  d e s

a r tes  rhe to r i cae  bo r roméennes ,  pu i sque  nême s i  e l l e  n res t  pas  un ique  ,  as -

surément  e l le  fut  une des p lus iurpor tanres pour François de Sales,  cer le où

con temp la t i on  e t  ac t i on ,  p r i è re  e t  pa ro le ,  ascéÈ isme  e t  p réd i caË ion  s  t un i s -

sa ien t  l e  m ieux  I  un ion  qu i  f u t  l e  bu t  eÈ  l r i déa l  de  1  t évêque  de  Genève  sa

vie durant  et  dans tous les domaines.

Que l l es  son t  donc  l es  ca rac té r i s t i ques

Louis de Grenade (307) l ln ,m"rr i "me c icéronien

1  ro ra teu r  ch ré t i en  chez

é rasm ien ,  où  I  tEc r i t u re

de

e t

accomp l i t  à  l a  f o i s  I a  révé la t i on  au  peup le  é lu  e t  aux  fen t i l s ,  se lon  une

bonne t radi t ion rnédiévale,  mais avec une prudence que renouvel lera saint

F r a n ç o i s  d e  s a l e s .  L e  r e l a f i e n È r e  l r E c r i t u r e  e t  l e  p e u p l e  n o u v e a u  n é  d e
p r i s

I 'Evang i l e  es t / b i en  en tendu  pa r  l es  Pè res ,  avec  une  p lace  remarquab le  f a i ce

aux Grecs et  aux auteurs du Moyen Age :  Is idore de Sévi l le  pour  res éÈymo-

log ies '  en  Pa rÈ i cu l i e r ,  sa in t  Be rna rd  de  C la i r vaux  pou r  ce  que  F ranço i s  de

sa les  va  appe le r  l e  " se rmon  apos to l i que t t ,  don t  l e  modè le  es t ,  conme pou r

l es  E rasm iens ,  su r tou t  sa in t  Pau l  ( u ra i s  auss i  l es  au t re "  dp i t r e "  sc r i p tu -

ra i res )  :  ces  ép l t r es ,  pau l i n i ennes  en  pa r t i cu l i e r ,  pa ra i ssen t  à  Lou i s  de

Grenade ,  t ou t  en  é tan t  dans  l tEc r i t u re ,  l a  p rem iè re  man i fes ta t i on  de  1 ' I n -

ca rna t i on  de  l a  Pa ro le  dans  l tEg l i se ,  gu i  con t i nue ra  j usqu tà  l r achèvemen t

de  l a  c réa t i on  à  l _a  f i n  des  temps .

Tout  cela expl ique qu 'on puisse en prêchant  c i ter  abondaurnent ,  mais

prudenment,  crest-à-d i re sans tomber dans les fabulae des Anciens,  pru-

demtent  co ' 'me Erasme re fa isa i t  dans ses fameux loc i ,  cornme à l  r inverse,

sans  j ama is  t ou t  à  f a i t  y  réuss i r ,  s  re f f o r ça i t  
de  ne  pas  re  f a i r e  l es  se r -

mons  de  sa in t  Augus t i n ,  avec  une  so r te  de  fasc ina t i on  cha rne l l e  e t  t r em-

blante pour le  paganisme, et  un lyr isme débordant  pour  l  tamour b ib l ique de
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YHI ' IH  (ce  qu ton  re t rouve auss i  dans  Les  Confess ions) ,  a lo rs  que Ie  De Doc-

t r ina  chr is t iana  rv  osa i t ,  l l t i  (na is  i l  y  a  ro in  de  1 'abs t ra i t  de  la  ré -

f lex ion  au  concre t  de  l rac t ion  ora to i re ) ,  par le r  des  choses  du  monde comne

"s ignes"  e t  d rune révê la t ion  passanÈ par  Les  t ro is  g rands  bu ts  de  tou te  la

rhé tor ique anÈique,  eu i  von t  encore  ê t re  v ra is  pour  des  s ièc les  :  p la i re ,

convaincre, émouvoir  ;  docere corme le peut le Doctor ;  delectare qui de-

vient pour August in non plus La fascinat ion et la jouissance paîenne de la

beauté, pour harmonieuse et fondamentale que Lrhonrme la sente (Delectare

dev ien t  ce  que 1e  Defensor  f ide i  ou  ver i ta t i s  a  pour  bu t )  ;  f lec te re  qu i

pousse à  l rac t ion ,  à  la  convers ion .

D ix i t  e rgo  qu idam eroquens,  e t  verum d ix i t ,  i ta  d icere
debere  e loquentem,  u t  doceat ,  uÈ de lec teÈ,  uÈ f lec ta t .  De inde
a d d i d i t  :  "  D o c e r e  n e c e s s i t a t i s  e s t ,  d e l e c t a r e  s u a v i -
t a t i s ,  f r e c t e r e  v i c t o r i a e  "  ( c i c e r o ,  D e  o r a È o r e ) .
Horum tr ium quod pr imo roco positum-;sthoc-Eit  aocenai
necess i tas ,  in  rebus  es t  consËi tu ta  quas  d ic imus ;  re l iqua
d u o ,  i n  m o d o  q u o  d i c i m u s . . . .  ( 3 O g )

Louis de Grenade manifesËe dans son exposé, autant que dans ses

Ëra i tés  d rascét ique une Log ique touÈe thomis te  de  la  déduc t ion  méthod ique ;

carac tère  que l ron  re t rouve auss i  dans  ses  sermons e t  qu i  lu i  permet  d rê t re

le  p lus  c la i r  e t  le  p lus  fami l ie r  qu ton  pu isse  imag iner  dans  les  mat iè res

les  p lus  obscures  :  tou jours ,  par tou t ,  son  ra isonnement  es t  l inéa i re  e t

déduct i f ,  d rune pédagog ie  minuËieuser  gu 'on  d i ra i t  vo lon t ie rs  a r is to té1 i -

c ienne (sans  que dans  les  t ra i tés  ascét iques  ou  les  sermons,  1 'é lan  du

coeur et de la plune en soit  br isé, ni  mêne freiné en apparence ;  mais la

v ig i lance es t  g rande) .



Tout  ce début  de I  roeuvre est  fondamental  :  avec le  parra inage de

sa in t  Augus t i n  e t  d tE rasme ,

la  doc t r i ne  du  D"_  j . . ! o t "  f de  C i ce ron / ,  l  t a l l i ance  de  l a
ph i l osoph ie  e t  d t l a  rhé to r i q , r . ,  r es t i a i sénen t  l i s i b l e .
El le  est  s inplement  métamorphosée en a l l iance de 1a théo-
l o g i e  e t  d e  l a  r h é r o r i q u e .  ( : O g )

c r e s t  l a  v o i e  n é c e s s a i r e  q u e  c e l u i  q u i  e s t  a p p e l é  à  p a r l e r ,  s e r o n

les  cha r i smes  pau l i n i ens ,  do i t  p répa re r  à  f  i nsp i ra t i on  d i v i ne ,à  l a  venue

de  1 -  rEsp r i t ,  t ou t  se rmon  é tan t  une  pen tecô te .  Le  V i r  bonus  d i cend i  pe r i t us

es t  devenu  un  V i r  Ch r i s t i anus  d i cend i  pe r i t us .

Le chemin du Seigneur

pr ie,  cornme le demande Louis

s a i n t  A u g u s t i n  e t  v i t ,  p a r  t

tyr ,  son sermon,  colnne i l  le
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ne  se ra  comp lè temen t  ap lan i  que  s i  1 ' o ra teu r

de Grenade à la  sui te de saint  Thomas et  de

texemple qui  en fa i t  é tymologiquement  un mar-

demande  à  l a  su i t e  de  sa in t  Be rna rd .

D i s o n s  t o u t  d e  s u i t e  q u e  s i  p o u r  c e r È a i n s  ( f t O ) ,  l t a c t i o n  o r a t o i r e

ch ré t i enne  ne  sau ra i t  a l l e r  sans  con f l i t  i n te rne  réso lu  d ' une  man iè re  pa r

l e s  J é s u i t e s ,  d r u n e  a u t r e  p a r  l e s  B o r r o m é e n s ,  l a  c o n t e m p l a t i o n  e t  I ' o r a i s o n

s t o p p o s a n t  à  l a  n a t é r i a l i t é  d e  l a  p a r o l e ,  c e  c o n f l i t  n t e x i s t e r a  p a s  c h e z

Franço i s  de  Sa les ,  en  ra i son  de  l a  p lace  eÈ  du  rô le  qu t i l  donne  à  1 ' I nca r -

nat ion et  à cause de sa concept ion de Dieu co e amour donc cosnle mouvemenË

sans  l eque l  i l  ne  sau ra i t  ex i s te r .  Ma is  l a  réponse  à  ce  d i l eme  ne  se  r rou -

vera pas développé chez lu i  dans la  Let t re à Monseigneur Frémyot  ;  e l le  se

l i r a  d a n s  l e  T r a i È t é  d e  l t a m o u r  d e  D i e u  ( g l t )  : l a  l e t t r e  n e  p o r t e r a  q u , u n

écho ,  don t  l a  va leu r  exac te  peu t  e t re  d i f f i c i l e  à  sa i s i r  s i  on  n ry  p rend

pas garde :  e l le  est  ouver te et  fermée (ou à peu près)  par  la  même formule:

11 nres t  r ien  d f  imposs ib le  à  l  ramour  G lz ) .

r L  n f e s t  r i e n  d ' i n p o s s i b l e  à  l t a m o u r . . .  1 1  s u f f i t  d e  b i e n
a y m e r  p o u r  b i e n  d i r e .  ( 3 1 3 )

Ce  qu i ,  s i  on  n ten  voya i t  pas  l a  va leu r  vé r i t ab le  qu i  es t  ce l l e  de  donne r
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une  so lu t i on  à  un  con f l i t  qu i '  pou r  F ranço i s  de  Sa les ,  es t  un  faux  con f l iË ,

en lève ra i t  t ou te  va leu r  à  l r en t re -deux ,  c ' es t -à -d i re  à  1a  l e t t r e  enÈ iè re

e t  à  t o u s  s e s  c o n s e i l s .

La  f i n  de  l a  rhé to r i que  de  Grenade  en t re  dans  des  dé ta i l s  t echn iques

beaucoup p lus préc is  ;  e l le  devient  vra iment  uru ars d icendi ,  avec 1 rétude

pa r  exemp le  de  f i gu res ,  de  tab1e" . r * , ?8 "  l r é l ocu t i on .  c ' esÈ  l à  que  se  vo iË

le mieux le  goût  et  le  choix de Grenade qui  le  poussent  vers une pauvreté

Èranspa renÈe  où  1 'o rnemen t  ne  cache ra  pas  I  r i dée  :  r i en  pou r  l es  images

n 'annonce  une  théo r i e  p lus  héb ra î san te ,  ce l l e  qu i  se ra  s i non  énoncée ,  f o r -

mu lée ,  du  mo ins  p ra t i guée  sans  cesse  pa r  F ranço i s  de  sa les  e t  qu i  l e  rap -

p roche  davan tage  des  théo r i c i ens  j ésu i t es ,  de  son  ma î t re  possev in  a in -

s i ,  e t  de  t ous  l es  au t res  que  p résen te  l e  t r ava i l  de  Marc  Fumaro l i .  C 'es t

que  F ranço i s  de  Sa les  n ta  pas  oub l i é ,  t ou t  en  su i vanÈ  Lou i s  de  Grenade ,  l es

l e ç o n s  d ' h é b r e u  d e  G é n é b r a r d ,  1  r a n t h r o p o l o g i e  
e t  l e s  c a r a c È é r i s t i q u e s  d e

Ia  l angue  héb ra îques ,  non  p lus  que  l es  homé l i es  de  son  b ien -a imé  F ranço i s

d rAss i se  ou  l a  pa ro le  débo rdan te  de  Ph i l i ppe  Nér i ,  même s i  ces  deux  de r -

n ie rs  t enden t  de  que lque  man iè re  ve rs  l e  dépou i l l emen t  abso lu  de  Ia  pa ro le .

Mais dans I  renÈourage de charres Borronée et sur son

rudesse ascét ique '  on  pra t iqua i t  un  s ty r .e  aus tère ,  souvent

moins  dans  ses  concept ions ,  du  rud is  sÈ i lus  ca lv in is te  dont

t ion, même si  cela peut sembler surprenant.

m o d è 1 e  d ' u n e

b ien  p roche ,  au

i l  a  é té  ques -

Pou r  t ous  ces  théo r i c i ens ,  Bo te ro  e t  va l i e r  compr i s r  gue  F ranço i s  de

Sa1es  n ta  pas  Pu  ne  pas  conna i t r e  na i s  don t  l r impo r tance  es t  mo ind re  que

ce l l e  de  Lou i s  de  Grenade ,  l a  f o rnu le  cen t ra le  qu i  j [ s r rms  tou t  I t i déa l ,

p resque  l a  max ime  du  p réd i ce teu r  es t  t i r ée  d rE rasme  eE  de  son  Ecc les ias tes :

Chr is tus  o ra to r  per fec t i ss iu rus  ,  Erasme dont  on  ne  saura i t  oub l ie r  qu ' i l

enseigne quelque temps à padoue ;  ainsi  janais ne sera-t-on assez simple,
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humb le ,  e t  dépou i l l é  pou r  ê t re  l e  p lus  sub l i ne ,  devan t  l a  pe r fec t i on  ache -

vée  d i v i nemen t  du  ve rbe .  C resÈ  a ins i  que  l e  s t y l e  dev ra  ê t re  de  p lus  en

p lus  t r ava i l l é  (on  c ro i ra i t  pa r fo i s  en tend re  Ma lhe rbe  b ien  à  l f avance )  pou r

être de p lus en p lus dépoui l1é :  paradoxalement  en apparence r rat t ic isme"

e t  l f c i cé ron ian i smer r  t endenÈ  à  se  re jo ind re  O l4 ) ,  pa rce  que  l e  " c i cé ron ia -

n ismett  tend vers ce qui  est  "décent t r  au sens for t  e t  la t in  du Èerme, comme

le  red i ra  l a  Le t t re  à  Monse igneu r  F rémyo t  (315 ) .

sa in t  cha r l es  Bo r ronée ,  gu i  vécu t  de  1538  à  1584 ,  f u t  donc ,  on  l r a

vu avec Louis de Grenade sur touÈ mais la  démonstrat ion pourra i t  ê t re écen-

due  à  1 ' a i de  a ' " * " rp Î l " t gâ l -o " tu  de  l r en rou rage  imréd ia r  du  ca rd ina r ,

, .  '  à  l a  f o i s  l e  moËeur  e t  l e  ca ta l yseu r  de  l t i n -ense  mouvemen t  de  l a

r é f o r m e  t r i d e n t i n e ,  e t  l f i n f l u e n c e  q u r i l  e x e r ç a  d é p a s s a  d e  b e a u c o u p  l r l t a -

1 i e  d u  N o r d .  C e t t e  r é f o r m e ,  i l  s u t  l a  s u s c i t e r  d e  f a ç o n  e c c l é s i a l e  e t  s u r -

t ou t  pa ro i ss ia le '  sans  nég l i ge r  l es  g rands  Ord res  rénovés  ou  ceux  qu i  na i s -

s a i e n t  a l o r s  ;  e t  c r e s t  l e  m i n i s t è r e  d e  l a ' P a r o l e  e x e r c é  d e v a n t  l e  t o u t -

venan t  qu tes t ,  d ' une  ce rÈa ine  man iè re ,  l e  pub l i c  remp l i ssan t  l e  bâ t imen t

d t rne  s imp leég l i se  de  pa ro i sse  qu i  f u t  sa  p r i nc ipa le  p réoccupa t i on .  Le  Con-

c i l e  ava i t  f o r t emen t  i ns i s té  su r  ce  po in t  e t  F ranço i s  de  Sa les  a l l a i t  avo i r

1à  une  de  ses  p lus  f o r t es  ra i sons  de  véné re r  e t  d r im i te r  l r a r chevêque  de

Mi lan ,  pou r  d i f f é ren tes  que  fussen t  l euæ pe rsonna l i t ê  :  I ' ascè te  de  M i l an

qu i  su t  dom ine r  l e  népo t i sme  régnan t ,  exe rce r  sa  l i be r té  "d ten fan t  de  D ieu "

pou r  pa r l e r  co f lTme  l r apô t re ren  se  fa i sanÈ  o rdonne r  sec rè temen t  p rêÈre ,  l u i ,

l e  ca rd ina l  su r  l eque l  l a  pu i ssan te  f an i l l e  f a i sa i t  p ress ion  en  1562  pou r

qu f i l  r en t râ t  dans  l e  monde  e t  se  mar iâ t ,  gu i  su t  f a i r e  repa r t i r  su r  de

bonnes  vo ies  un  Conc i l e  en l i sé ,  en  1560 ,  e t  l f acheve r  heu reusemen t  en  1563 ,

q u i  e n  s u r v e i l l a  e n  d é t a i l  I t a p p l i c a t i o n r a u  l o n g  d f u n e  g u e r r e , p a r u n e d o u c e u r

e t  une  pe rsévé rance  qu i  du rè ren t  au tan t  que  l u i ,  n tava i t  r i en  ren ié  de  sa

jeunesse  human is te  e t  voya i t  l a  f l eu r  don t  son  ponË i f i ca t  deva i t  ê t re  l e
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ava i t  consc ience  e t  l e

A m b r o i s e ,  1 ' a l l i a i t  à

vou la i t  a i ns i

sa in t  AugusÈ in

:  son  modè le  e t

e t  au  De  Doc t r i na

Prenan t  su r  ses  nu i t s  dès  sa  pé r i ode  roma ine ,  c  f es t -à -d i re  
avan .

qu t i l  ne  réuss i t ,  ma lg ré  son  onc le  l e  pape  p ie  rV ,  à  rés ide r ,  i l  r ése rva iÊ

une  l a rge  p lace  à  l a  t t sc ience t t ,  
couxme le  f e ra  sa in t  F ranço i s  de  Sa les ,

sans  sac r i f i e r  non  p lus  aucune  au t re  ac t i v i t é  ép i scopa le  (316 ) .  t  " ,Acadé -

m i e t ' q u t i l  a v a i È  f o n d é e  o ù  I t o n  d i s c u t a i t  à  l a  f o i s  d e  l i t t é r a t u r e  e t  d e

théo log ie  donna  na i ssance ,  sous  l a  s i gna tu re  de  sa in t  Cha r l es ,  à  un  recue i l

cé1èbre,  les Noctes vat icanae seu sermones habi t i  in  academia Romae in o"-

l a t . i o  Va t i cano  i ns t i t uÈa  (317 ) ,  don t  1 ' évo lu t i on  de  1 'Human isme  an t i que

ve rs  l  tHuman isme  
é rasm ien  eË  b ib l i que  es t  sens ib le  dans  l es  su jeÈs  rnêmes

abordés  success i vemenÈ pa r  1es  d i scuss ions .  On  sa i t  que  F ranço i s  de  Sa les

e t  An to ine  Fav re  deva ien t  f onde r  en  1606 -  1607  I  rAcadémie  F lo r imonEane

(qu i  ex i s te  t ou jou rs )  ;  on  d i t  t ou jou r f f i L ' e l 1e  l e  f u t  su r  l e  modè le  des

innombrab les  acadén ies  i t a l i ennes  eÈ  des  académies  qu i  en  F rance  l es  ava ien t

rap ideu ren t  im i tées  (3 l8 )  ,  
" r , . r u r t aé  

de  nu r re  au t re  e i l - e  ne  fu t  p rus  p roche

que  de  ce l l e  de  Char les  Bo r romée .

Lfarchevêque de Mi lan ne composa pas lu i -mêne de t ra i té  de rhéÈor i -

que mais l ranalyse donnée par  la  thèse de Marc Fumarol i  des Noctes Vat ica-

nae  e t  de  Leu r  évo lu t i on  mon t re  qu ten  pu i ssance  l t ouv rage  en  conÈ ien t  une .

Pr is  par  dr innombrables occupat ions qui  eussent  submergé tout  aucre que cet

ascé t i que  "a th lè te  du  ch r i s t t '  à  l a  man iè re  pau l i n i enne ,  i n fa t i gab le ,  p ré_

sen t  à  t ous  l es  c rénaux  où  1  t ég l i se  a  à  l i v re r  l e  , ' comba t  sp i r i t ue l , , ,  même

l a  p e s t e  n r e u t  p a s  r a i s o n  d e  s a  f a t i g u e  ;  s e u l  l r é p u i s e m e n t  l f é t e i g n i t , u s é

par unouvrage dont  i l  ne prenai t  jamais la  mesure,  devant  lequel  i l  ne re-

cula i t  jarnais ,  cor i lne i l  ar r iva à François de sares en 1622.
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Un des exerc ices de sa charge devant  laquel le  janais i l  ne se déro-

ba ,  f u t ,  pou r  sa in t  Cha r l es  ( comre  ce la  deva i t  1 tê t re  pou r  sa in t  F ranço i s ) ,

l a  p réd i ca t i on  :  t ou tes  assemb lées ,  réun ions ,  cé léb ra t i ons ,  t ous  o f f i ces

lu i  é ta ien t  bons -  Lo in  de  fa i re  de  son  se rmon  une  rep résen ta t i on  so lenne l l e

e t  d fune  pédagog ie  t héâ t ra le  ( ce la  d i t .  sans  aucune  nuance  pé jo ra t i ve ) ,  i l

avai t  une b ien d i f férente idée de la  façon convenable pour f rapper les fou-

l e s  :  c t é t a i t  l a  n a n i è r e  d e  L o u i s  d e  G r e n a d e .  o n  a  v u ,  e n  e f f e t ,  q u e  s ' i l

n ' ava i t  pas  l u i -même le  t emps  ma té r i e l  de  se  l i v re r  à  l a  spécu la t i on  e t  à

l a  ré f l ex ion  spéc ia l i sée  su r  r -  r a r t  o ra to i re ,  i l  ava i t  su ,  pa r tagean t  l es

r ô l e s  d a n s  c e t  i n m r e n s e  v i v i e r  d r i n t e l l i g e n c e s  h u m a n i s t e s  q u t é t a i t  I ' r t a l i e

d e  s o n  t e m p s ,  c r é e r  u n  v é r i t a b l e  " a t e l i e r "  ( 3 1 9 )  d e  r é f l e x i o n  r h é t o r i q u e ,

d o n t  l a  c l e f  d e  v o t t e  e s t  à  l a  f o i s  l e  D e  D o c r r i n a  C h r i s t i a n a  e t  l t E c c l e -

s i a s È e s .  L r u n i o n  d e  s a i n t  A u g u s t i n  e t  d ' E r a s m e ,  à  q u i  o n  d e v a i t  u n e  s o r r e

de  résu r rec t i on  des  Pè res  l a t i ns  ou  g recs ,  va  condu i re  sa in t  Cha r l es  à  une

p réd i ca t i on  où  s  t un i ssen t  ecc lés ia lemen t  sp i r i t ua l i t é  dans  l e  monde  e t  sp i -

r i t ua l i t é  en  re l i g i on ,  où  l a  pa ro le  un i ssa i t  savan ts  e t  s imp les ,  en  un  l o i n -

Èa in  écho  de  l a  devo t i o  moderna  qu i  ava i t  auss i  marqué  sa in t  r gnace  de

Loyo la ,  écho  âuco l  de  sa in t  F ranço i s  d fAss i se  e t ,  p l us  p roche ,  de  l r g ra to i re

de  Ph i l i ppe  Nér i ,  don t  l e  nom même d ro ra to i re  .  & i c  p r i è re  e t  p réd i ca r i on ,

Ph i l i ppe  Nér i  su r  qu i  nous  rev iend rons  ca r  l a  p lace  qu t i l  t i en t  pou r  F ran -

ço i s  de  Sa les  esÈ  à  un  rang  que  l e  p réd i ca teu r  des  pauv res  n fe tÈ  peu t -ê t re

pas  a iné  na i s  qu i  co r resPond  à  son  impor tance  dans  l f h i s to i re  ecc lés ia1e .

Franço is  de  Sa les  nreu t  pas  tou jours  les  moyens huna ins ,  sans  douÈe,

dans  la  savo ie  d ra lo rs ,  de  dé Iéguer  a ins i  La  ré f lex ion  théor ique à  drau t res

i l  en assuma dtune certaine manière le travai l  en personne, mais surtouÈ,

i l  f i t  s iennes les conclusions "borronéennes" de Louis de Grenade surrout,

de Botero aussi,  et  de val ier même (sans cependant que ce courant pr incipal

le  condu is l t  à  exc lu re  Possev in  ou  drau t res  Jésu i tes) .  Dans une aur re

le t t re  sur  la  p réd ica t ion  que ce l le  à  Monse igneur  Frémyot ,  adressée peu
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auparavan t  à  An to ine  de  Revo l ,  évêque  de  Do l ,  l e  3  j u i n  1603 ,  sou l i gnan t

l a ' r c o n v e r s i o n ,  q u f e s t  l r e n t r é e  e n  f o n c t i o n s  d r u n  é v ê q u e ,  i l  é c r i t  :

vous  en t rés  en  1  resÈa t  ecc res ias t i que  e t ,  t ou t  ensembre ,
en  l a  c ime  de  ce t  es ta t  . . .  ;  i l  f au t  que  vous  soyez  tou t
au t re  en  vos t re  i n te r i eu r  e t  vos t re  ex te r i eu r .  EÈ  pou r  f a i -
r e  ce t t e  g rande  e t  so lemne l l e  mu ta t i on ,  i l  f au t  r enve rse r
vosËre  esp r iË  e t  l e  remuer  pa r  t ou t .

pour  vous ayder a ce changemenÈ i r  faut  que vous emproyes
l e s  v i v a n s  e È  l e s  m o r t s .  ( 3 2 0 )

F ranço i s  de  Sa les  donne  a lo rs  t r o i s  noms  de  conse i l l e r s  poss ib les ,

à  son  co r respondan t ,  "b ien  sp i r i t ue l z ,  de  l a  conve rsa t i on  desque l z  / i t  pu i s -

sy '  se  p reva lo i r "  ( 321 ) ,  e t  l e  t r o i s i ème  des  conse i l l e r s  nomré  es r  un

honrme a qui  Dieu a beaucoup donné eÈ qur i l  est  i rnpossib le
d ' a p p r o c h e r  s a n s  b e a u c o u p  p r o f i t t e r ,  c r e s t  M .  d e  B e r u l l e  ;
i l  e s È  t o u t  È e l  q u e  j e  s ç a u r o i s  d e s i r e r  d r e s t r e  m o y  m e s m e . .

I 1  f auÈ  que  vous  ayez  une  pe t i t e  b ib l i o theque  de  l i v res
sp i r i t ue l z  de  deux  so r tes  :  l es  uns  pou r  vous ,  en tan t  que
vous  se rez  ecc les ias t i que ,  l es  auËres  pou r  vous  en tan t  que
vous  se res  Evesque .  De  l a  p rem ie re  so r te  vous  en  devez  avo i r
a v a n t  q u e  d r e n t r e r  e n  c h a r g e ,  e t  l e s  l i r e  e t  l e s  m e c t r e  e n
usage ;  car  i I  faut  cormencer par  la  v ie monast ique {G22)
avan t  que  de  ven i r  a  1 ' oeconomique  e t  po l i t i que .  Ayés ,  j e
vous  p r i e ,  G renade  tou t  en t i e r  ( 323 ) ,  e t  que  ce  so i t  vo t re
second  b rev ia i re  ;  l e  ca rd ina l  Bo r romee  n ravo i t  po in t  d ' au -
t re  t heo log ie  pou r  p resche r  que  ce l l e  l a ,  e t  neanmo ins  i l
p r e s c h o i È  t r e s  b i e n .  ( 3 2 4 )

Toute la prédicaÈion borroméenne est 1à, une grande part ie ( la plus

grande) ae la prédicat ion salésienne, une très importante part ie de la

préd ica t ion  pos t - t r iden t ine  en  généra l  auss i .

On remarquera dans ces dernières l_ignes deux

f o r t s ,  s i  b i e n  q u t i l  s u f f i t  d e  l e s  r e l e v e r  s a n s  l e s

e t  r r theo log ie t t .

Pour grande que soit  la place tenue par I

t ra i tés  de  rhé tor ique sacrée  qu ' i1  p rovoque,  ses

de Louisde Grenade, on ne saurai t  cependanÈ oubl

mots  pa r t i cu l i è remen t

comrnenter  :  t tbrev ia i ret t

ta rchevêque de  Mi1an,  les

propres sermons et ceux

ie r  que Franço is  de  Sa les
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f u t  t ou te  sa  j eunesse  un  é lève  des  Jésu i t es  e t  qu r i l  r es ta  Èou jou rs

ami.  Nfa- t - i l  pas recomtr landé,  beaucoup p lus tard,  aux v is i tandines,

sénÉi  .Fese des égards par t icu l iers pour  I -  rordre de saint  rgnace eÈ la

tual i té  ignacienne ? cela tout  en conf iant  à saint  v incent  de paul

l a  success ion  qu i  deva i t  ê t re  l a  s i enne  dans  l a  v i s i t a t i on .

l eur

d t  avoir

sp i r  i -

pourËant

Cres t  que  l t un ion  des  con t ra i res  n ta  j ama is  embar rassé  F ranço i s  de

Sa les  ;  j ana i s  pe rsonne  m ieux  que  l u i  n ta  su  que  chaque  sp i r i t ua l i t é ,  cha -

que  sysÈème théo log ique  n té ta i t  qu 'une  vo ie  un ique  eÈ  d i ve rse  (325 )  ve rs

l  tharmonie t ranscendant  tout ,  réunissant  Ëout .  On verra que Ià se t rouve

le  p r i nc ipe  de  sa  ré f l ex ion  dans  tous  l es  doma ines ,  ph i l osoph ique ,  t héo lo -

g ique  ou  l i t t é ra i re .  De  même qu tap rès  sa  c r i se  de  pa r i s ,  su r  I a  p rédes t i -

na t i on  (326 )  (qu i  f uc  su i v i e  pa r  une  au t re  c r i se ,  vo i s i ne  sans  dou te ,  à

P a d o u e ) ,  q , r . t . t *  d i s c u s s i o n  q u e  l e s  s p é c i a l i s t e s  a i e n t  à  c e  s u j e L  ( 3 2 7 )

(e t  l a  vé r i t é  a  éËé  connue  du  seu l  F ranço i s  de  Sa les ,  ses  con f i dences  ec

s e s  é c r i t s  n r a l l a n t  p a s  j u s q u r a u  t r é f o n d  d u  p l u s  i n t i m e  d e  l r ê t r e ) ,  i l

n thés i t e  pas  à  éc r i r e  une  magn i f i que  p r i è re  à  sa in t  Augus t i n  e t  sa inÈ

Thomas  pou r  se  sépa re r  d  t eux  à  p ropos  de  l a  g râce  (329  )  ma is  n  ren  dev ien t

pas  en t i è remen t  e t  i ncond i t i onne l l emen t  mo l i n i s te  pou r  ce la  dans  Ëous  l es

doma ines  (nous  a l l ons  l e  vo i r  È rès  souven t  t ou t  à  f a i t  t hom is te ,  vo i re

a r i s to té l i c i en ) ,  de  même son  é rasm isme  e t  son  appa r tenance  à  l a  f am i l l e

bo r roméenne  ne  l r enpêchen t  pas  de  su i v re  auss i ,  ma lg ré  des  imposs ib i l i t és

apParen tes '  l e  Pè re  Possev in  qu i  a  é té  son  p ro fesseu r  à  padoue ,  e t  qu t i l

a  p r i s  con rne  con fesseu r .  Pa r  l u i ,  t ouÈes  l es  rhé to r i ques  j ésu i t es  (e t  i l

connaissai t  déjà la  rat io  s tudiorum 3Zù pour en avoi r  grav i  les échelons

en  en t i e r  au  co l l ège  de  C le rmon t  l o r s  de  ses  é tudes  pa r i s i ennes )  l u i  de -

v iennen t  f an i l i è res .

I l l og i sne  que  ce t te  a t t i t ude  d fun ion  qu i  se ra  t ou jou rs  l a  s i enne  ?

Q u e  d e  f o i s  n e  l a  r u i  a - t - o n  p a s  r e p r o c h é e  !  c t e s t  à  c a u s e  d r e l l e  q u ' i l
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ar r i ve  qu ron  l u i  dén ie  enco re  l e  nom de  théo log ien ,  d i sons - l e  t ou t  de  su i t e

pu i sque  nous  l a  voyons  de  p rès  chez  l u i  pou r  l a  p rem iè re  f o i s .  I l l og i sme ,

ce r tes  s i  l t on  pense  l e  l ogos  huma in  comme inage  abso lue  du  l ogos  pa r fa i t

qu tesE  D ieu ,  ma is  l og ique  pa r fa i t e  s i  l r on  pense  que  ce t te  image  es r  pa r -

t ie l le ,  l imi tée,  vo i re embrumée ou déformée dans touÈ système humain qui

n tes t  pas  d i recÈemen t  l a  Révé la t i on .  A lo rs  l es  con t ra i res ,  même les  p lus

g raves '  peuven t  coex i s te r  sans  se  dé t ru i re  e t  même t i r e r  g randeu r ,  p ro f i . t ,

nob lesse ,  de  l eu r  coex i s tence  ;  c tes t  1à  une  no t i on  que  l r en t re -deux  s iè_

c les  où  v i t  F ranço i s  de  Sa les  conna l t  b i en  e t  admet  t r ès  vo lon t i e r s .

F ranço i s  de  Sa les  n ' au ra  donc  pas  de  pe ine  à  conc i l i e r  comme humb le -

m e n t  l r i n c o n c i l i a b l e ,  à  s e  s e n t i r  a u t a n t  l i é  e t  à  I t a i s e  a v e c  l a  R h é t o r i q u e

de  Grenade  qu tavec  l a  B ib l i o theca  se lec ta  de  possev in  (330 )  pa rue  en  1593 ,

a lo rs  que  l u i -même esÈ  dé jà  en t ré  dans  l a  g rande  con t . rove rse  e t  l a  campa-

gne  du  chab la i s .  D rau tan t  p rus  que  l e  t hème  du  M i l es  Ohr i s t i ,  che r  à  l a

sp i r i t ua l i t é  j ésu i t e  e t  f ondamen ta l  du  comba t  sp i r i t ue l  du  Théa t i n  Lo renzo

scupo l i  qu i  va  deven i r  son  " l i v re  de  poche" ,  l u i  pe rmeËt ra  de  se  reconna î -

t r e  u n e  a u t r e  p a r e n t é ,  s ' i l  e n  é t a i t  b e s o i n ,  a v e c  l a  f a u r i l l e  r e l i g i e u s e

de  sa in t  l gnace  de  Loyo la .

Ces  assoc ia t i ons '  ces  un ions  en  F ranço i s  de  Sa les  ne  v iennenÈ  n i

d ' une  i ncapac i t é  év idemen t  à  péné t re r  l es  p rob lèmes  re l i g i eux  ph i l osoph i -

ques  posés  pa r  l a  rhé to r i que ,  n i  d  t un  nép r i s  pou r  eux  e t  pou r  l a  t echn ique

au pro f i t  d rune insp i ra t ion  sp i r i tue l le  na l  dé f in ie  (e l le  ex is te ,  ma is

possède des  carac tér is t iques  préc ises)  :  la  Le t t re  à  Monse igneur  Frémyot

en ténoigne abondanment.  La raison en est beaucoup plus profonde et 1 téÈude

du s ty le  des  sermons devra i t  pouvo i r  1 réc la i re r  dé f in i t i vement .  S i ,  pour

reprendre  les  d iv is ions  que ! fu rc  Fumaro l i  é tab l i t  (e t  qu i  sou f f ren t ,  sous  sa

p lume mêmerque lques  except ions ,  tan t  les  f ronÈières  sont  i c i  perméabIes

par fo is  na lg ré  les  apparences) ,  les  théor ic iens  de  la  rhé tor ique sacrée
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Pensen t  se  d i v i se r  en  t 'A t t i c i s tes t t  
e t  t tC i cé ron ian i s tes t r ,  

t ous  se  réc laman t

p l u s  o u  m o i n s  d r a i l l e u r s  d e  t e l l e  o u  t e l l e  p a r t i e  d e  l t o e u v r e  d ' E r a s m e ,

cfest  sur tout  à propos des ornements du d iscours,  du fameux ornatus que

la  d i f f é rence  se  fa i t  l e  m ieux  reconna îÈ re .  o r ,  nous  l e  ve r rons ,  pou r  F ran -

çois  de sales ornatus ne sera pas pr is  dans re même sens que chez res

auÈeurs  d ta r tes  p raed i cand i  qu i  l t on t  p récédé  ou  l u i  son t  con tempora ins  e t

enco re  b ien  mo ins  dans  l e  sens  que  l e  mo t  ou  l  t i dée  au ron t  dans  l a  su i t e  du

sièc l_e :  i l  nrest  pas décoraÈion n i  même inst rument  de déuronstrat ion conme

s o u v e n t  d a n s  l e  s t y l e  j é s u i t e ;  i l  e s t  u n e  t e n t a t i v e  o u  p l u s i e u r s  t e n t a t i -

ves  j ux taposées  pou r  t en te r  de  sa i s i r  l a  vé r i t é  dans  son  en t i e r ,  I ' abs t ra i t

exp r imé  dans  l e  conc re t ,  se lon  des  no t i ons  f onc iè remen t  héb ra îques  qu i  1e

jusÈ i f i en t ; ce  se ra  1e  non -p la ton i sme  de  F ranço i s  de  Sa les  (p la ton i sme  re fu -

sé même sous sa forme néoplatonic ienne,  malgré l  top in ion courasglent  admise,

m a i s  r e f u s é ,  v o i r e  r e p o u s s é ,  à  p r o p o s  d e  c e r t a i n s  p o i n t s  t r è s  p r é c i s  u n i -

q u e m e n t ) ,  c e  s e r a  l a  p l a c e  d o n n é e  à  l r l n c a r n a t i o n ,  l r a c c e n t  m i s  s u r  e l l e

d a n s  l a  t h é o l o g i e  s a l é s i e n n e  d o n t  o n  s a i t  q u r e l l e  v a  i c i  j u s q u r a u  S c o t i s m e ,

q u i  j u s t i f i e r o n t l ' o r n a t u - c . L e  T r a i t t é  d e  l t a m o u r  d e  D i e u  n e  v a - t - i l  p a s  j u s -

qu tà  reconna lÈ re  en  l t homte ,  don t  t ouÈe  conna i ssance  connence  pa r  l es  sens ,

une  no t i on  de  p la i s i r ,  f ondamen ta le  à  1 tê t re  huma in  f a i t ,  dans  son  en t i e r ,

c tes t -à -d i re  co rps  e t  â rne ,pou r  l e  bonheu r  (331 )  ?

Dans ces condi t ions,  conrment  ne pas se sent i r  complètement  l ibre

devan t  ce  p rob lème  rhé to r i que  (e t  ce  n fes t  qu fun  exemp le ,  na i s  l e  p lus  pa r_

l a n t ) ,  e t  s u i v r e  à  l a  f o i s  l e  D o n i n i c a i n  e t  l e s  J é s u i t e s  ?  L e s  r i s t e s  d e

lec tu res  ou  de  sou rces  données  pa r  l t éd i t i on  d fAnnecy  aux  tomes  r  e t  r r

son t  s i gn i f i ca t i ves  à  ceÈ  e f f e t  auss i .

I1- faut en terminant ce qui

la  ré f lex ion  pos t - t r iden t ine  sur  1  r

ço is  de  Sa les ,  tou t  en  sachant  que

nfes t  qu 'un  survo l  du  bou i l lonnement  de

ar t  o ra to i re  sacré  pour  y  s i tuer  Fran-

b ien  des  omiss ions  peuvenÈ ê t re  pacentes
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dans ces pages,  revenir  sur  deux noms qui  ont  déjà été prononcés ic i ,  eÈ

qu i  a iden t  F ranço i s  de  sa les  à  avo i r  l a  p lace  o r i g i na le  qu i  esÈ  l a  s i enne

dans  ces  d i scuss ions  :  n i  à  pa r t ,  n i  au -dessus  de  l a  nê rée ,  n i  a i r l eu rs ,

ma is  en  p le ine  pâ te  huna ine  e t  pa r tou t ,  au  con t ra i re .  L ' un  e t  l r auËre

de  ces  penseu rs  re l i g i eux  l u i  appo rÈen t  l a  l i be r té  devan t  l es  p rob lèmes

p o s é s  :  l t u n  e s t  p a r f a i t e m e n t  1 i é  a u  c o n c i l e ,  e t  c r e s t  p h i l i p p e  N é r i  ;

I ' au t re  n tau ra i t  pu  l e  conna l t r e  r " i "  
" "  

pa ro le  résonne  tou jou rs  évangé l i -

q u e m e n t  d a n s  l e  c o e u r  d e  F r a n ç o i s  d e  s a l e s ,  e t  c r e s t  F r a n ç o i s  d ' A s s i s e .

E t  c o m r e '  e n  c e s  m a t i è r e s ,  i l  e s t  È o u j o u r s  d i f f i c i l e  d e  s ' a r r ê È e r ,  o n

pourra i t  a jouter  ceux de savonarole et  rgnace de Loyola,  rnais  on voudra

b ien  cons idé re r  que  I  r un  e t  I  t au t re  se  ra t t achen t  à  des  fam i l l es  don t  i l

a  é té  dé jà  ques t i on ,  même s i  l a  pa ro le  de  sa in t  r gnace  es t  t r ès  d i f f é ren te

d a n s  c e r t a i n e s  d e  s e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  c e  q u ' e s t  d e v e n u e  c e l 1 e  d e  s e s

f i l s  ;  q u a n t  à  s a v o n a r o r e  ( q u i  v é c u t  d e  1 4 5 2  à  r 4 9 g ) ,  o n  s a i t  q u ' i l

éta i t  le  g rand houme de sa in t  ph i l ippe  de  Nér i ,  I ' ami  de
sa inÈ Char les .  Le  ré fo rmateur  f lo ren i in  conpta i i  auss i  de
nombreux f idèles au couvent de Val ladol id où Grenade ( tsOS-
1 5 8 8 )  a v a i t  f a i t  s e s  é t u d e s .  L à  F r a y  L u i s  s ' é t a i t  r i é  a v e c
l e  g r a n d  C a r r a n z a  ( t S O : _ 1 5 7 ù  ( 3 3 2 )  q u i  s r é t a i t  i m p r é g n é
d ' E r a s m e  à  l r u n i v e r s i t é  d ' A l c a l a  e t  q u i  d è s  l 5 2 g  e n s e i g n a i t
les  a r ts  à  va l rado l id  où  i r  fu t  Régent .  A  ses  cô tés ,  G iena-
de'  épr is conme lui  drhumanisme, lut  Erasme et se nourr i t
de  Savonaro le .  (333)

Le Père  La jeun ie  cont inue en  c i tan t  Marce l  Bata i l lon ,  en  une phrase

qu i  va  nous  mont rer  la  sp i ra le  des  in f luences  e t  de  va-e t -v ien t  de  pensée

se dérou lan t  sans  f in ,  sans  qu tun  jour  on  pu isse  ê t re  absor .ument  cer ta in

de la  façon dont  une idée es t  passée drun  sys tène à  r rau t re ,  sans  qu ,on  Àt

pu isse  ê t re  abso lument  cer ta in  que d fune seu le  choser  gu i  es t  le  résu l ta t

de  ce  passage,  même s t i l  ne  s tag i t  pas  drune in f luence,  ma is  d rune rencon-

tre quton ne p"rra9"%rr"tater.  passionnante époque, parce qurel le-même pas-

s ionnée par  l tun  des  mystères  de  l tex is tence humaine ,  ce lu i  de  la  Erans-

m i s s i o n  d e  I ' I d é e .
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" r l  é ta iÈ  rése rvé  à  Lou i s  de  Grenade ,  éc r i t  Marce r  Ba ta i l -
l on ,  de  fond re  de  façon  p lus  déc i s i ve  1 ' hé r i t age  d r i n té r i o -
r iÈé  de  1 té rasm isme  avec  beaucoup  d fau t res  t r aà i t i ons  an -
c iennes  ou  récenÈes ,  ma is  su r tou t  avec  une  t rad iË ion  domi -
n i ca ine  d ' o ra i son  men ta le  qu i  vena i t  de  savona ro le .  Nu1  n 'a
é té  p lus  éc lec t i que  e t  p l us  hab i l e  à  soude r  ensemb le  des
joyaux de provenance d iverse" .  (334)

Après  avo i r  sou l igné les  l iens  des  deux  Frères  prêcheurs  que fu ren t

Lou is  de  Grenade e t  savonaro le  e t  leur  paren té  venue d ,Erasme,  La jeun ie

a j o u t e :

Grenade ,  à  l a  man iè re  du  MonachaÈus  non  es t  p i eÈas ,  réa_
g i ssa i t  donc  con t re  un  . * t@séchanÈ  eË
con t re  t t l  t e r reu r '  de  ces  t rp ré la t s  don t  t ou ie  1  ra f f a i r e ,  t ou -
t e  l a  f a ç o n  d e  d i r i g e r  e s t  d t i n s i s t e r  s u r  r r e x t é r i e u r  s e u r , , .
on  oub l i a i t  que  tou tes  l es  cé rémon ies  n ron t  pou r  f i n  que
d 'é leve r  l t esp r i t  à  D ieu  :  emproye r  t ou tes  ses  fo r ces  à  ma in -
t e n i r  1 ' e x t é r i e u r  s a n s  r e n o u v e l e r  l  r i n t é r i e u r ,  

n ' é t a i t - c e
pas  nav igue rpén ib lemenÈ sans  j ama is  a r r i ve r  , , - r  po . t  ?  (335 )

S i ,  conme 1e  rappe l l e

Sa les ,  chez  Lou i s  de  Grenade

( : ro ) ,  s i  ta

phrase  qu i  su i t ,  a i ns i  que  pou r  F ranço i s  de

t tdévoÈ ion t t  
un iÈ  t t con temp la t i on  

eÈ  ac t i on r t

1 a

1 a

dévot ion  n ' incurve  pas  le  chréÈ ien
in té r ieur  [ , " i J  e l le  p rend son é lan
pour al ler au service du monde e37)

en lu i -nême dans son
d a n s  1 e  c o e u r ,  m a i s
t

l es  mêmes  remarques  son t  v ra ies  pou r  1 ' ac t i on  pa r  exce l l ence  du  p réd i caÈeur

qu i  es t  l a  t r ansm iss ion  de  l a  pa ro le  :

I ' Le  j us te  v i t  de  l a  f o i "  ;  l a  f o i  se  nou r r i t  de  l a  pa ro le
( r :e)

Mais  con rmen t  ce la  se  p rodu i ra - t - i l  s i  ceux  qu i  po r ten t  ra  pa ro re ,

o u  d e v r a i e n t  l e  f a i r e ,  d é f a i l l e n t ,  s o i t  p a r c e  q u t i l s  s e  t a i s e n t ,  s o i t
h!.r

t ouÈ  bonnemen t \  qu t i l s  f t n tex i sÈen t  pas ,  pou r  une  ra i son  ou  l  f  au t re ,  so i t

Pa rce  qu t i l s  cachen t  1a  Pa ro le  de r r i è re  l es  t t o rnemen ts r r ,  
c tes t -à -d i re ,  d ,une

certa ine façon,  derr ière eux-mêmes ? Le danger est  le  même que celu i  qui

cons i sÈe ,  e t  l  t i dée  es t  dé jà  dans  sa in t  Thomas ,  à  con fond re  l a  , , dévo t i on , ,

e t  l a  t ' douceu r  de  coeu r  que  ressen ten t  pa r fo i s  ceux  qu i  p r i en t , ,  ( 339 )  ;
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les farneuses t tconsolat ionst t  
sont  dfune cerÈaine manière comparables aux

faux ornements des mauvai"  prédi"ateurs,  car  de la  vra ie dévot ion (conure

d e  l a  v r a i e  p r é d i c a t i o n )  i l  f a u t  q u t o n  p u i s s e  d i r e  q u t e l l e  n r e s t  a u t r e

qut  "une prompt i tude eÈ une v ig i reur  pour  b ien agi r  et  accompl i r  les conman-

. d e m e n t s  d e  D i e u  e t  c e  q u i  c o n c e r n e  s o n  s e r v i c e "  ( 3 4 0 ) .  D r o ù  n a î t r o n t , , 1 a

jo ie  e t  1 ra l l ég resse "  co rn  e  l e  d i sen t  sa in t  Augus t i n  e t  sa in t  Thomas  d ,A -

q u i n  ( 3 4  I  ) .

On  vo i t  pa r  que l s  déËours  t o r t ueux  passen t  t ou tes  ces  f i l i a t i ons ,

Ph i l i ppe  Ner i ,  Savona ro le  f a i san t ,  pa r  l eu r  concep t i on  e t  l eu r  p ra t i que  de

la  p réd i caÈ ion ,  que  l  t aus té r i t é  
bo r roméenne  re jo igne ,  même sans  l e  savo i r ,

l a  j ub i l a t i on  j ésu i t e  des  o rnemenÈs  du  d i scou rs ,  conme ceux  de  l , a r ch i t ec -

tu re  eÈ  de  l a  pe in tu re .  on  s rexp l i que  auss i  enco re ,  pâ r  une  ra i son  supp lé -

men ta i re ,  I  f évo lu t i on  
de  1a  que re l l e  du  C icé ron ian i sme ,  l onguemen t  ana l ysée

p a r  M a r c  F u m a r o l i ,  o ù  1 ' o n  v o i t  p e u  à  p e u  a u  c o u r s  d e s  t e m p s ,  l r i d é a l  j é -

su i t e ,  d fun  po in t  de  dépa r t  t ou t  au t re ,  t end re  ve rs  un  A tË i c i sme  vo i l é  ou

p r u d e n t ,  a v e c  p o s s e v i n ,  S t r a d a e t  d r a u t r e s  ( 3 4 2 ) ,  a l o r s  q u e  p h i l i p p e  N e r i

e t  Savona ro le  au ron t  usé  d rune  rhé to r i que  tou te  d i f f é ren te ,  t ou rnée  ve rs  1 ' émo-

t i o n ,  l e  s e n s i b l e ,  l e  f o n d  d e  I t a f f e c t i f r e t  j o u a n t  s u r  e u x  d e  È o u s  l e s  m o -

yens  poss ib les ,  mus ique  compr i se  pou r  Ph i l i ppe  Ner i .  Evo lu t i on  obscu re  e t

insais issable conrme la v iermais cer ta ine :  pour  tous,  conne cela sera pour

F ranço i s  de  sa les ,  l t a r s  rhe to r i cae  n ra  r i en  d ' une  f ro ide  Èechn ique  ;  e l l e

n resË  Pas  qu fun  i ns t rumen t  :  e l l e  es t  ou  veu t  ê t re  ce la  même qu ,e l l e  che r -

che  à  a tÈe ind re ,  l e  f ond  du  coeu r  huma in  ;  e t  nous  en t rons  a ins i ,  au -de rà

d e s  s y s t è m e s  e t  d u  r a t i o n n e L ,  d a n s  l r i n d i c i b l e ,  m ê m e  l o r s q u t i l  s t a g i t  d , e x -

p r imer  L tessence  de  I t a r t  o ra to i re ,  ce  qu i  n res t  en  r i en  une  dé fa i t e  ma is

l rexpé r i ence  du  nys tè re  de  1 fê t re .

sur fcharles BorromêeJ s'exerce fcrès 1563J l f inf luence de
Ph i l ippe  Ner i  qu i  depu is  r543 prêcha i t  1es-  pauvres  de  Rome,
avec  un  succès  qu i  a t t i ra  b ien tô t  à  lu i  gent i l shonmes e t
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d ign i t a i r es  ecc lés ias t i ques .  I n te rp reÈan t  dans  l e  sens  l e
plus af fect i f  1  té loquence 

du coeur recornmandée par  saint
August in,  i l  s fappr iquai t  à  énouvoir  par  une parole sans
recherche,  à la  fo is  s inple eÈ touchante.  Des L. r {_"É: j :
tua l i  a jouta ient  les ef fets  de 1a musique à ceui ïE-Tâ-îo i* ,
pou r  c rée r  dans  l e  pub l i c  une  so r te  d re f f us ion  pén i t en te  e t
dévo te '  avec  l a rmes .  R ien  de  p rus  é t range r ,  du  no ins  à  I ' o -
r i g i ne ,  à  ce tÈe  é loquence  q , t . r i  f r anc i sàa ine ,  en  rangue  vu l -
gai re,  et  dest inée à un publ ic  composi te et  ; ' ignor" . r l "  q . r "
l r a r t  néo - l a t i n  d tune  a r i s toc ra t i e  human is te  don t  I a  Cu r i e
pon t i f i ca le  ava i t  f a iÈ  ses  dé l i ces  v i ng t  ans  p rus  t ô t  e t
don t  I a  t en ta t i on  pe rs i s ta i t  dans  1 'acàdén i "  à . "  Nu i t s  va t i -
canes .  La  cong réga t i on  de  l rO ra to i re
rn i t i ppe  Ner i  ne  mér i t e  son  nom que  s i  on  1  r i n te rp rèÈe  à  ra
luu r i è re  du  De  Doc t r i na  Ch r i s t i ana  :  déd iée  à  l a  p réd i ca t i on
co rd ia le  e t@,  e l l e  se  t ou rna  auss i
v e r s  l r e x é g è s e  b i b l i q u e ,  l t h i s t o i r e  e c c l é s i a s t i q u e  e t  l r a r -
chéologie de la  Rome chrét ienne.  Mais e1le cher .h.  to , r5o,r . "
à  t r adu i re  1es  résu l t a t s  des  sc iences  sac rée  en  un  rangage
à  l a  po r tée  des  coeu rs  s imp les ,  e t  à  1 téca r t  de  t ou te  dé lec -
ta t i on  pu remen t  esÈhé t i que  e t  é rud i t e .  1G43)

on  sa i t  comb ien  pass ionnée  vo i re  pass ionne l l e  é ta i t  1  t é l oquence  
de

savona ro le ,  t ou t  é rasm ien  qu t i l  é ta i t .  Tous  l es  moyens  l u i  éÈa ien t  bons

pou r  re tou rne r  l es  âmes  e t  f a i r e  comprend re  que  " l a  s imp l i c i t é  ch ré t i enne

c o n s i s E e  e n  c e c i  :  q u e  1 ' h o n n e  p a r  r a  g r â c e  s o i t  a s s i m i r é  à  D i e u , ,  ( 3 4 ù .

En  face ,  e t  p l us  t a rd ,  l e  t r ès  c i cé ron ien  cou ran t  j ésu i t e  en  é ta i t

à  I  t i nve rse  a r r i vé  à  cec i .

Dans  sa  B ib l i o theca  se lec ta Possev in  rappe l le l e s  é t a p e s  e s s e n È i e l -

les de la Querel le du cicéronianisme (sans mentionner Erasme) ( :+s ) ,  au cours

de laquel le le cicéronianisme étai t  peu à peu devenu auÈre chose que ce

qur i l  é ta i t  dans  ses  débuts  august in iens .  Après  qu 'on  eu t  vu  na î t re  en t re

1528 e t  1575 un  premier  c icéron ian isme i ta l ien  où  sa in t  August in  é ta i t  donc

avec Erasme le garant dtune " juste mesurett  ornemenÈale née de Cicéron,

ce l le  où  se  t rouva ien t  rassemblés  à  la  fo is  le  D"  o ra to . " ,  le  De Doct r ina

Chr is t iana,  I  rEcc les ias tes
,  ê t  I  tEcr i tu re  evec  les  au t res  pères  de

I  tEg l i se ,  dans  laque l le  Franço is  de  sa les  ne  pouva i t  que se  sent i r  à  l ,a ise

(c tes t  la  g rande pér iode de  la  rhé tor ique bor roméenne où  t r io rnphe le
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Chr i s tus  o ra to r  ,  où  avec  p rudence  e t  l a rgesse  à  l a  f o i s  on  u t i l i se  l es

images,  les paraboles évangél iques apparaissant 'co, ,me une sor te d,accom-

pl issement  des ornements "c icéroniens" ,  malgré quelques réact ions espagno-

l es  assez  l im i t ées ,  conme ce l l e  de  Huar te ) ,  on  a  donc  vu  s ,é tab l i r  une

so rÈe  d  rA t t i c i sme  
G46) ,

Les  années  su i vanËes ,  au tou r  de  r590 ,  vo ien t  peu  à  peu  l es  rhé to r i -

q u e s  j é s u i t e s  f a i r e  g l i s s e r  1 e s  r h é t o r i q u e s  v e r s  l a , , d o u c e u r , , d e s  o r n e m e n t s ,

t ou jou rs  sous  l e  Pa t ronage  de  C icé ron  e t  d tE rasme ,  ce  de rn ie r  se rvan t  de

sa inË  pa t ron  à  deux  tendances  qu i  pou r  ê t re  i ssues  l r une  de  l f au t re  n ,en

son t  pas  mo ins  t r ès  d i f f é ren tes ,  devan t  un  oe i l  a t t en t i f .  Le  g l i ssemen t

con t i nue ra  chez  An to ine  Possev in ,  où  l e  s t y l - e  j ésu i t e  t r i omphera  en  exa l -

t an t  l e  c i cé ron ian i sme  en  l i a i son  avec  l a  ra t i o  s tud io run  des  co l l èges  de

Ia  compagn ie '  Dans  sa  B ib l i o theca  se lec ta . ,  on  1 i t  en  pa r t i cu l i e r  que rques

pages  révé la t r i ces  ;

Le P.  Possev in  se  l i v re  a  une compara ison en t re  C icéron  e tDémosthène qu i  les  met  à  éga l i té  e t  qu i  tend à  un  idéa l  o ra-to i re  fa isan t  fus ionner  leurs  ver tus .  Ma is  ce l res-c i  s ,e f -facent ,  s i tô t  qu ton  les  cornpare  au  sub l ine  de  I 'Ecr i tu re
Sa in te '  Auss i  fau t - i l  meÈt râ  au-dessus  de  tous  les  o rareurspaîens  1 'é loquence de  sa in t  Jean chrysos tome,  ao . r l  i ;= ; ; : ' -d è l e  é r a i r  s a i n È  p a u l .  ( 3 4 7 )

Malgré  les  apparences ,  le  g r issement  es t  b ien  grand depu is  Lou is  de

Grenade.  I1  va  s raccentuer  :

véhémence dénosrhénienne apparais-
a l l i ée  de  l a  f o i  n i l i r an re  que  l a

Déjà  chez  possev in ,  la
sait  come une mei l leure
rhétor ique august inienne

E n t r e  l e s  a n n é e s  1 6 0 0  e È  1 6 l O ,  l a

faire un pas de plus :

Désormais ,
s  rachevant ,

ment encore
De Doctr ina

du De Doct r ina  Chr is r iana.  (34g)

doc t r ine  jésu i te  de  I  ta r t  o ra to i re

1  tépoque des  guer res  c iv i les  e t  re l ig ieuses
l  thumanisme jésu i te  se  tourne  p lus  réso lu_

vers Cicéron, donnant le pas au De Oratore sur

va

Chr is t iana.  G49)
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Mais  a lo rs '  e t  depu is  longtemps Franço is  de  sa les  aura  passé 1 'épo-

que de  sa  fo rmat ion  rhé tor ique.  Evêque en  1602,  en  1610 i l  aura  pub l ié

l t rn t roduc t ion  à  la  v ie  devote ,e t ,  avec  Jeanne Franço ise  Frényot  de  chanta l ,

fondé la  v is i ta t ion  ;  i l  sera  en  t ra in  de  composer  son chef -d roeuvre ,  Ia

seconde et nagistrale part ie de la grande synthèse de sa pensée avec La

v i e  d é v o t e ,  l e  T r a i t t é  d e  l r a m o u r  d e  D i e u  q u i  p a r a î t r a  e n  1 6 1 6 .

cependanÈ i l  res te ra  tou jours  cur ieux  eÈ préoccupé des  res  rhe tor i -

cae .  Sa  co r respondance  en  pa r t i cu l i e r  en  fa i t  f o i ,  où  se  t rouven t  ses

g rands  tex tes  rhé to r i ques ,  e t  qu i  conse rve  auss i  p l us ieu rs  l e t t r es ,  su r

des  su je t s  b ien  d i f f é ren ts ,  au  pè re  An to ine  possev in  ( lSO) .

11 se sera a ins i  t rouvé au conf luent  de deux courants :  ce lu i  né de

Grenade ,  1es  p ren iè res  rhé to r i ques  j ésu i t es  (1  rensemb le  
é tan t  p ro tégé  pa r

l a  g rande  ombre  d fE rasme  don t ,  l u i  au  mo ins ,  i l  ose ra  pa r l e r  ( 35 r )  ;  ou

p ru tô t '  au  momen t  de  l a  mé tamorphose  d 'une  p rem iè re  concep t i on  en  une  se -

conde ,  mé tamorphose  donE  on  peu t  dou te r  qu ' i l  a i t  eu  consc ience  pu i squ , i l

l a  v i va i t '  Fo rmé  pa r  l es  rhé to r i ques  bo r roméennes  conÈempora ines  en  g ros

de  ses  années  de  Padoue ,  l i é  avec  l e  Pè re  Possev in  dès  l es  nêmes  années ,

son  é lève  pendan t  que  se  p répa re  l a  B ib l i o theca  se lec ta  (F ranço i s  de  sa les

su i t  d rau t re  pa r t  l es  cou rs  de  d ro i t  p ro fane  e t  sac ré  a ins i  que  l es  cou rs

de  théo log ie  de  I  t un i ve rs i t é  
de  Padoue ,  l es  p rem ie rs  pou r  f a i r e  p la i s i r  à

son  pè re ,  l es  au t res  pou r  se  f a i re  p la i s i r  à  l u i ,  r acon te - t - i l  en  subs tan -

ce quelque par t ) ,  ce lu i  qui  sera évêque de Genève ntaura aucun scrupule à

suivre à la  fo is  Grenade et  possevin,  pour  se L in i ter  à eux.  par  rà,

i l  un i ra  dans  sa  p réd i ca t i on  des  aspecÈs  qu i  nous  semb len t  con t rad i c to i res ,

une  t rès  g rande  ausÈér i t é ,  une  t rès  g rande  v ig i l ance ravec  un  l y r i sme  év i -

dent  et  un Humanisme qui  nous parat t  par fo is  déchalné,  1 rensemble 
créant

une  d i spa ra te  sens ib le  du  p rem ie r  au  de rn ie r  de  ses  se rmons ,  e t  qu ,on  a

un  peu  v i t e  f a i t  de  me t t re  su r  l e  comp te  de  1  res thé t i que  
ba roque ,  gu i
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en t re  ce r tes  en  j eu  ma is  es t  l o i n  d rexp l i que r  t ou t .

E t  pa rce  qu t i l  es t  avan t  t ou t  homme de  te r ra in ,  de  p ra t i que ,  un

" p r é d i c a n t ' l u i  a u s s i  p l u s  q u f u n  t ' p h i l o s o p h e "  
d e  l a  r h é t o r i q u e ,  s t i l  n e

cesse  de  ré f l éch i r  à  1  l a r t  o ra to i re ,  i l  va  l e  f a i r e  d  t une  man iè re  beaucoup

mo ins  t héo r i que  e t ,  pa r  ce r ta ins  cô tés ,  beaucoup  mo ins  p ro fonde .  I 1  éc r i r a

d e s  t e x t e s ,  n t a y a n t  p a s  d r  t t a t e l i e r r r ;  
m a i s  c e  s e r o n t  p r e s q u e  d a v a n c a g e

des  tex tes  de  sp i r i t ua l i t é  que  de  techn ique  de  1a  p réd i caÈ ion .

Cres t  que ,  pou r  f i n i r '  une  pa ro le  huma ine ,  une  façon  huna ine  de  d i re

la  pa ro le  d i v i ne  domine  tou t  pou r  l u i ,  l fEc r i t u re  m ise  à  pa r t ,  e t  que l l es

que  so ienÈ  l es  f o rmes  p r i ses  a lo rs  (on  l es  a  pa r t i e l l enen t  vues  p lus  hau t )

pa r  1e  se rmon  des  re l i g i eux  de  ce t te  f am i l l e ,  l a  pa ro le  de  sa in t  F ranço i s

d rAss i se  :  pou r  b re f s  e t  r a res  que  so ien t  ses  t ex tes  eS2) ,  i l s  son t  au

premier  . . r ry  oo.r l 'u" } :? la  personne même de son saint  patron par lant  eE

ag issan t  dans  l es  F io re t t i  :  F ranço i s  d rAss i se  peu t  chanÈer  l a  résu r rec -

t i o n  d e  t o u t e  c h o s e  s a n s  e x c e p È i o n  à  c a u s e  d e  l a  m o r È  t o t a l e  q u t e s t  l , a s -

c è s e ,  c o n d i t i o n  e s s e n t i e l l e  d e  c e t t e  r é s u r r e c È i o n  ;  s a  m é d i È a t i o n  d e  l a

Pass ion  esÈ  pe rpé tue l l e ,  ca r  l a  C ro i x  es t  v i c to i re ,  co rnme  l e  chan te ron t

auss i  l es  de rn ie rs  mo ts  du  T ra i t t é  de  I ' amour  de  D ieu  de  sa inÈ  F ranço i s  de

s a l e s  ( 3 5 3 ) .  A  s a  s u i t e ,  d a n s  t o u s  l e s  d o m a i n e s ,  e t  r a  r h é t o r i q u e  d e  l , é -

vêque  conme ce l l e  du  pove re l l o  pou r ra i t  se  résumer  à  ce la ,  s i  on  qu i t t e

Èout '  dans les mains de Dieu où tout  se ret rouve v ivant  et  achevé dans la

p e r f e c t i o n ,  t o u t  p e u t  s e r v i r .  L r a r s  r h e t o r i c a e  e 1 l e  a u s s i  c o n n a i È  l a , , t r e s -

sainte indi f ferencet t  du Pauvre de YHI{H et  du Pauvre des Béat i tudes (c ,est

l e  même) ,  l e  seu l  qu i  pu i sse ,  à  p le ines  ma ins ,  pu i se r  dans  tou tes  res  r i -

chesses,  même en apparence contradic to i res.

Et  omnia bona Domino Deo a l t iss ino et  sun' ,no reddamus et
omnia bona ips ius esse recognoscamus et  de omnibus e i
g raÈ ia  re fe ramus ,  a  quo  bona  cunc ta  p rocedun t .  E t  i pse
a l t i s s i nus  eE  sumrus ,  so rus  ve rus  Deus  habea t  e t  e i  r ed -
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dan tu r  e t  i pse  rec ip ia t  omnes  hono res  e t  r eve ren t i as ,  omnes
laudes et  benedict iones,  omnes grat ias et  omnem glor iam,
cuius est  omne bonum, qui  so lus est  bonus.  Et  quàndo v ide-
mus vel  audimus,  malum aic l -vef  f ier l  vet  b lasphemar i  Deum,
nos benedicamus et  benefaciamus et  laudemus Dominus,  qui  esË
bened ic tus  i n  saecu la .  Amen .  (354 )

Tous  l es  v i ces  e t  l es  péchés  qu i  son t  no t re  seu l  b i en  p rop re  (  qu ia

non  pe rÈ inen t  ad  nos  n i s i  v i t i a  e t  pecca ta  ( fSS) ,  son t  a ins i  conve r t i s ,

re tou rnés  en  b iens  pa r  D ieu  e t  l a  p réd i ca t i on  es t  j us temen t  d i re  e t  f a i r e

senÈ i r  ce t t e  en t rée  dans  1a  . r i " ?Ë i t  r ésu r rec t i on .  peu  impor ten t  l es  moyens

e t  l es  éco les ,  c res t  l e  mouvemen t  de  re tou rnemen t ,  de  renve rsemen t  des

va leu rs  qu topè re  l e  p réd i ca teu r  qu i  seu l  conp te ,  op in ion  qu i  n res t  pas  l o i n

de  ce l l e  de  sa inÈ  Be rna rd  de  C la i r vaux .  Sa in t  F ranço i s  e t  sa in t  Be rna rd  :

on  a  vu  au  dé tou r  d fune  de  ces  pages  que  l es  t héo r i c i ens  qu i rà  l a  f i n  du

XVIe et  au début  du XVIIe s ièc lesrvonÈ de p lus en p lus dans le  déta i l  de la

techn ique  o ra to i re ,  f on tque lque fo r tâ ru r " r r " "  à  eux ,  sans  aucune  accep t i on

d r é c o l e  o u  p é t i t i o n  d e  p r i n c i p e .  c ' e s t  q u e  p a r f o i s ,  l o i n  d e  s e  s e n t i r  d e s

so r tes  de  révo lu t i onna i res  ou  des  sec ta teu rs  de  l a  Rena i ssance ,  de  Èou tes

les  rena i ssances '  t ou t  conne  i l s  se  vo ien t  accomp l i r  C i cé ron  ou  DémosEhène

ou  Qu in t i l i en ,  i l  l eu r  a r r i ve  de  se  sen t i r  dans  l a  g rande  l i gne  ecc lés ia le

qu i  pa rcou r t  l es  s i èc1es  , t l o l " " r ' an t i qu i t é  vé té ro - tes tamen ta i re ,  dans  1e

prophét isme de laquel le  i ls  puisent  à p le ines mains conrme nature l lement ,

i ls  se sentent  b ier ,  leset t?"u.  deux hér i tages,  de deux Humanismes :  b i -

b l i que  e t  g réco - l a t i n .  E t ,  même sous -en tendu  l e  p rem ie r  l f empor te  t ou jou rs

su r  l e  second ,  don t  i l  un i f i e  l es  t endances  con t rad i c to i res .

RevenanÈ sur le problème du

Franço is  d rAss ise  écr i ra  encore ,  au

rant aux Psaumes XI,  6 eÈ XVII ,  30.

prédicateur dans

chap i t re  IX ,  La

sa  Seconde  Règ le ,  sa in t

Préd ica t ion ,  se  ré fé -

Moneo quoque et exhortor eosdem fratres, ut  in praedica_
t ioner  quam fac iun t ,  s in t  examinata  e t  cas ta  eorum e loqu ia ,
ad  u t i l i ta tem er  aed i f i car i ; ; ; ; -Ëpu1 i ,  ; ; ; î ; r iando e is  v i r ia
e È  v i r t u t e s ,  p o e n a m  e t  g l o r i a n . . .  ( : S O  )
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Prédicat ion autant  par  I  fexemple que par  la  parore,  se lon la  grande

t rad i t i on ,  gu i  Pe rme t  seu le  à  l r houme d ren t re r  dans  l a  sagesse  b ib l i que  e t

de  pa r t i c i pe r  au  conce r t  des  c réa tu res  de  sa in t  F ranço i s  d rAss i se  dans  son

Can t i que  cé lèb re  (357 ) ,  vé r iÈab le  psaume,  eu i r con rme  ceux  de  l a  B ib le ,  chan_

te  l a  conve rs ion .

or ,  quand François de Sales écr i t  à  Monseigneur Frémyot  sa fameuse

l e t t r e ,  c r e s t  l e  j o u r  d e  l a  s a i n t  F r a n ç o i s  d t A s s i s e ,  l e  5  o c t o b r e  1 6 0 4  ( l e

4  deva i t  t omber  un  d imanche ) .  ce t t e  l e t t r e  où  se  rencon t ren t  e t  se  f onden t

touÈes  l es  t héo r i es  qu i  l r on t  p récédéeou  l u i  son t  con tempora ines ,  sans

qu r i l  l es  app ro fond i ssen t  ou  l eu r  donne  v ra imen t  une  marque  pe rsonne l l e

au t re  que  de  l es  accep te r  ensemb le  e t  en  l es  j ugean t ,  nous  l e  ve r rons ,  com-

porte ces quelques l ignes z

saint  Paul  d i t  en un mot  à son Tiuothée :  praedica verbum.
I1 faut prescher_1? palote de Dieu. f lggglqr"T"""s"l i"_dit le Maisrre. S;hÈ François, duquËl âujouiârhuy nous
f aysons  l a  f es te ,  exp l i que  ce la ,  comnandan t  à  ses  F re res
d e  p r e s c h e r  l e s  v e r t u z  e È  l e s  v i c e s ,  1 ' e n f e r  e Ë  I e  p a r a d i s .
r1  y  a  su f f i sanmen t  dequoy  en  l tEsc r i t u re  sa in te  pou r  t ou t
c e l a  (  3 5 8 )

Transcendant  sans  les  mépr iser  tou tes  les  éco les  e t  Èous  res  moyens

humains ,  p réd ica teurs  e t  f idè les  pour ron t  a lo rs  p rendre  à  leur  compte ,  pâr_

c e  q u t i l s  e n  f e r o n t  p a r t i e ,  l e  d u  p s a u m e  ( : S g ) ,

en une jubi lat ion qui ne sera pas non plus sans parenté avec res pères

grecs '  co  e  sa in t  A thanase sur tou t  e t  auss i  sa in t  C lément  d fA lexandr ie ,

qu i  t in ren t  une te l le  p lace  pour  sa in t  F ranço is  de  sa les  :  théo log ie  ou

théologies du verbe dans le verbe, tous les travaux fai ts dans ces décen-

n i e s  s e  r e j o i g n e n t  P a r  1 à ;  m a i s  1 t . " " " r r f ; 3 " u r  l ' r n c a r n a t i o n  e t  l , a c c o m p l i s -

sement de la résurrect ion dans I  fachèvement de Ia créat ion les sépare gé-

néra lement  en  groupes d is t inc ts  ;  ce t te  révé la t ion  va  monter  de  l ,houune,

cho is i  par  l tEspr i t '  vers  D ieurou b ien  sera  seu lement reÈ de façon grand iose

et  fe rme, I tun ique t ransmiss ion  t tdescendanÈet t  d rune révé la t ion  à  Èransmet t re
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4) LA soRBoNNE.

On ne saurai t  oubl ier  que durant  tout  ce long temps qutoccupent  1es

d i f f é ren tes  t endances  i c i  pa rcou rues ,  l a  f acu l t é  de  théo loÉ l .P " f , l i i es ta i t  pas

s i l enc ieuse  :  Pa rce  qu te l l e  se  cons idé ra i t  co  a re  l a  ga ran te re t  l a  p r i nc ipa le

s inon  l a  seu le  ga ran te  de  l a  t r ad i t i on  e t  de  l r o r t hodox ie ,  l a  sauvega rde  de

la  pe rmanence  des  va leu rs  essen t i e l l es  dans  un  monde  en  bou leve rsemen t ,  e I I e

s ' o p p o s a  e n  F r a n c e  à  l a  p l u p a r t  d t e n t r e  e u x :  b i e n  e n t e n d u ,  e l r e  s r o p p o s a ,

avec  l e  nag i s tè re  roma in ,  à  l a  no t i on  de  p réd i ca t i on -sac r i f i ce  e t  auss i  su r

l e  p rob lèue  du  m in i s tè re  de  l a  pa ro le ,  e t  avec  v io lence ,  au  p ro tes tan t i sme ,

pou r  nous  l i r n i t e r  aux  po in t s  qu i  nous  occupen t .  E l l e  s topposa  auss i  à  1 'E ras -

m isme  :  l e  nom même d 'E rasme  r r "  r , r # i ae  ;  i l  f a l l uÈ  tou te  l a  l i be r té  d ,esp r i t

( e t  a u s s i  l e  f a i t  q u t i l  n t é È a i È  p a s  e n  F r a n c e )  d e  F r a n ç o i s  d e  s a r e s  p o u r  q u , i I

ag i sse  au t remen t  su r  ce  po in t ,  on  l  t a  vu .

E l l e  i ns i s ta  su r  l a  p lace  du  l a t i n  oo . r . t € Î r r r i ons  b ib l i ques  dans  l es

se rmons '  l e  l a t i n  qu i  deva i t  l ong temps  enco re  avo i r  dans  l a  t r ad i t i on  ca tho -

l i que  l a  p lace  que  I -  t on  sa i t  :  on  a  vu  p lus  hau t  queLs  ma lheu rs  f u ren t  ceux

de  Lou i s  de  Grenade  en  pa r t i cu l i e r  pou r  n tavo i r  pas  éc r i t  en  l a t i n  ses  manue ls

e t  ses  t r a i t és  d fascé t i que .  La  so rbonne  pa r i s i enne  rep résen te  b ien  un  cou ran t

d ' E g l i s e ,  d t a i l l e u r s à { à  c o n n u ,  a u  n o i n s  d e  r é p u È a È i o n  e t  p a r  o u î _ d i r e  :

a l l e r  r épé tan t  qu re l l e  es t  l a  c i t ade l l e  de  l r obscu ranÈ isme ,  en  ces  années  où

e l l e  es t  t ou jou rs  une  des  que lques  g randes  facu l t és  de  théo log ie ,  avec  ox fo rd ,

et  Louvain,  Padoue et  sa lamanque'  à se par tager  les étudianÈs qui  recherchent

l a  f o rma t i on  de  l a ' r p l us  g rande  des  sc iences "  co r r r rne  l t on  d i t  vo lonÈ ie rs  a lo rs ,

resso r t i t  p l us  à  l a  po lém ique  ou  à  l t a f f i rma t i on  t ou te  f a i t e  qu 'à  l a  conna i s -

sance  vé r i t ab le  de  l r h i s to i re  des  fa i t s .  On  a  vu  que  F ranço i s  de  Sa les  ava i t

é té  marqué  pa r  p lus ieu rs  de  ses  p ro fesseu rs .  I l  es t  év idemmen t  d i f f i c i l e

d 'avo i r  Èo r t '  que  ce  so i t  pa r t i e l l emen t  ou  g ravemen t ,  devan t  ce  qu ,a  é té  un

avenir  qui  est  devenu Pour nous du passé.  I l  est  donc impossib le de défendre
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Par  exemp le  Noë l  Beda  (360 ) ,  sans  r i sque r  de  fa i re  j uge r  de  ses  p rop res  op i -

n ions  ;  i l  esÈ  v ra i  qu t i l  en  es t  de  même dans  tou tes  l es  na t i è res  t r a i t ées  e t

pou r  Ëous  l es  auÈeurs  e t  t ou tes  l es  oeuv res  qu révoquen t  ces  pages  :  l t esp r i t

de re lat iv i té  et  la  tendance à 1 'object ivr??P*r  p lus que jaura is  davanrage du

doma ine  de  l r i déa l  que  de  l a  réa l i t é .

Non  qu ton  ne  pu i sse  a r r i ve r ,  en  l t occu r rence  pou r  Noë l  Beda ,  non  pas

à  rend re  l r honmre  synpa th ique  (e t  auss i  b i en  l e  p rob lène  n res t - i l  pas  l à ) ,  ma is

à comprendre connnent  fonct ionnent ,  dans la  personnal i té  qui  est  la  s ienne,

ra i sonnemen t  e t  t ac t i que  po lén ique  (361 ) ,  e t  coumen t  ndes  causes  nouve l l es . . .

ava ien t  c réé  une  nouve l l e  men ta l i t é "  ;  e l l es  a iden t  à  vo i r  eE  à  comprend re

a u s s i  q u t

un  co rps  doc t r i na l ,  j usque  1à  cé lèb re  pou r  sa  sc ience ,  sa
modéra t i on ,  l r au to r i t é  de  ses  membres ,  ouve r t  pa r  su rc ro î t ,
aux souf f les nouveâu*,  qui  [avai tJ  la issé paraî t re 1e Saint
Pau l  de  Le fèv re  en  1512 ,  p ro tes té  en  1516  con t re  l es  

"b , r s  

-au "

i nd , t l g . t r ces  e t  de  l a  p réd i ca t i on  . . .  ,  où  E rasme  compte  des
lec teu rs  e t  des  am is ,  qu 'un  te l  co rps  a i r  pu  se  ne t t re  à  l a
remorque  des  v io len ts  ou  des  néd ioc res .  ( 362 )

En fe rnée  dans  sa  l uÈ te  t héo log ique ,  i l  semb le  que  l a  So rbonne  ne  se

so i t  occupée  de  1 'a rÈ  du  se rmon  que  de  ce  po inÈ  de  vue  I  c  res t -à -d i re  
du  se r -

mon lu i -mêne p lus que de son "ar t "  (encore qur i l  reste cerËainement

des  découve r tes  à  f a i r e  de  ce  cô té ,  l e  doma ine  n rayan t  sans  dou te  pas  é té

suf  f  isarnnent  inventor ié )  .

On paral t  cependanÈ ne s toccuper sur tout  de la  prédicat ion que pour

voi r  s i  Ëel  sermon et  te l  prédicateur  sont  à censurer  ou non :  s i  on examine

assez  so igneusemen t  l es  l i v res ,  s i  on  ex t ra i t  l es  p ropos i t i ons  dou teuses ,  à

expl - iquer ,  à condamner,  s i  on convoque les t 'coupables" ,  
du moins quand , , i I

esÈ  expéd ien t r r ,

pour  I texamen des prédicat ions,  on prend moins de ménagements
enco re .  Des  rappo r t s  su f f i r on t  :  au  beso in  r rnos  ma î t res t t  i r on t
écou te r  l es  o ra teu rs  e t  no te ron t  l es  passages  subve rs i f s



or '  dès  1523,  ces  esp ions  abondent  dans  les  ég l i ses  e t  caro l i
aura beau jeu de désigner parmi ses auditeurs "ceux qui sont
d e r r i è r e  l e s  p i l i e r s "  ( 3 6 3 ) ,

pendant  que de s inples f idè les sont  encouragés à la  dénonciat ion.  CeIa,  dès

les débuts du I 'groupe de Meaux".  Car,  et  ce la au moins la  Sorbonne 1 ra b ien

compr is  :  i l  ne s tagi t  p lus de I  ta f f rontement  
"uniquement  de deux croyances

ma is  de  deux  cu l t u res "  Q64) .

On  l e  vo i t  pa r  l es  da tes  c i t ées  i c i ,  nous  sommes  b ien  avanË  Ie  Conc i l e

de Trente,  9ui  au moins Pour cer ta ins de ses membres,  et  peut-êt re sans que

tous  ceux - l à  en  a ien t  une  c la i re  consc ience ,  donna  ra i son  à  ce rÈa ins  po in t s

fondamen taux  de  l rE rasm isme .  Ma is ,  d tune  pa r t ,  i l  es t  év iden t  que  d run  po inÈ

de vue st r ic tement  dogmat ique,  la  d i f férence entre la  Sorbonne et  les canons

du  Conc i l e  de  T ren te  res te ra i t  à  p rouve r  i  de  I  r au t re ,  à  cause  de  ce tÈe  un ion

autour  du Credo (François de Sales devai t  b ien avoi r  le  même que Noël  Beda)

1es  p réd i ca teu rs  qu i  con t i nua ien t  à  t r ansmeÈt re  l es  po in t s  qu i  é ta ienË  l r ob -

j e t  de  l a  po lém ique  en t re  I a  So rbonne  eË  l es  au t res  ca tho l i ques  ne  pouva ien t

qu tê t re  nombreux  e t  Pou r  l ong temps  ;  e t  ce la ,  eux  auss i ,  avec  l a  rne i l l eu re  f o i

du  monde  e t  peu t -ê t re  pa r fo i s ,  sans ,  eux  non  p lus ,  en  ê t re  pa r fa i t emen t  cons -

c i e n t s .

On ne devait  pas oubl ier

l e s  s i è c l e s  ( a u  X V I e  s i è c l e ,  e l l e

d a n s  l a  s p i r i t u a L i È é  e È  l  f a s c è s e ,

1  ra r t  o ra to i re ,  mo ins  b ien

pages,du  paysage re l ig ieux  sur  le

de Sa les .
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ce t te  composanÈe  théo log ique ,  qu i  t r ave rse

v ien t  dé jà  de  l o i n ) ,  avec  ses  conséquences

bien connues,  avec ses conséquences sur

connues ,  dans  l e  t ab leau  d ressé rdans  ces

fond  duque l  va  se  dé tache r  sa in t  F ranço i s
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I 1  f a l l a i t  que  ces  pages  so ien t  assez  fou rn ies  e t  dé ta i l l ées  e t  assez

larges en même temps pour quton pt t  apercevoi r  le  boui l lonnement d 'époques

cons idé rées  j usqu ra lo rs  t r op  un iquemen t  du  po in t  de  vue  de  1 'h i s to i re  l i t t é -

ra i re  des  i dées ,  des  nen ta l i t és ,  de  l a  sp i r i t ua l i t é .  B ien  des  pe rspec t i ves

seconda i res  y  é ta ien t  nécessa i res  pou r  que  F ranço i s  de  Sa les  f t t  b i en

aperçu conrne par t ie  prenante de son temps,  le  f i ls  de son temps et  non pas

s fen  sépa ran t  ou  un iquemen t  se  dé tachan t  su r  ce  déco r  g râce  à  une  o r i g i na l i t é

don t  on  e t t  ma l  vu  l es  causes  e t  l es  l i u r i t es  vé r i t ab les ;  ce  qu i  n res t  en  r i en

1a d iminuer.

Encore t .oute une par t ie  du tableau manque-t -e l le  qui  eût  vra iment ,  
ïoO

a lou rd i  ce t  exposé ,  ce l l e  de  1 ' é loquence  p ro fane  ;  F ranço i s  de  Sa le "  f . # j ? *

es t  é tud ié  i c i  co r | tme  o ra teu r  re l i g i eux ,  b ien  en tendu .  E t  c res t  l a  ra i son  de

cette omission. ;  ce t te  é loquence e t  ses  théor ies ,  tou tes  vo is ines  souvenr
c>F.tLrb

de cel les que nous avons rappelées ic i ,  on-E\  leur  importance pour I  roraËeur

sac ré  que  fu t  1 révêque  de  Genève ,  doc teu r  on  l e  sa i t ,  i n  u t roque  i u re ,  gu i

f u t  ou  au ra i t  pu  ê t re  membre  du  Séna t  de  Chanbéry  eÈ  qu i  ne  se  dés in té ressa

jana i s  de  ce  doma ine .  Ma is  i l  es t  de  fa i t  que  son  oeuv re  o ra to i re  es t  d run

autre domaine.

Au  su rp lus r  ces  doc t r i nes  e t  ces  oeuv res  conce rnan t  l t é l oquence  p ro fane

pa ra i ssenÈ  m ieux  connues  que  ne  1  t é ta ien t  1  t é l oquence  re l i g i euse  e t  ses  Èhéo -

r i c i e n s .

On pour ra  es t imer  les  pages qu i  cons t i tuent  ce t te  par t ie  t rop  longues

et  t rop  cour tes  à  la  fo is ,  e t  t rop  inconp lè tes  donc ,  ou  encore  t rop  de  seconde

main ou trop gratui tes. El les ne pouvaient cependant être autres si  l  ton vou-

lai t  que puissent y être trouvés à la fois un état présent de la recherche

dans le domaine de la prédicat ion à l  tépoque (recherche qui v ient de faire

u n  p a s  i u m e n s e  p o u r  l r h i s t o i r e  d e  s a  t e c h n i q u e  a l o r s  q u ' o n  s , é t a i t  j u s q u , a l o r s

a t taché avanÈ tou t  à  son contenu) ,  e t  des  aperçus  draven i r  ou  des  hypothèses
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don t  l a  su i t e  seu le  de  l a  reche rche  sc ien t i f i que  d i ra  l a  va leu r .

Quo i  qu ' i l  do i ve  en  ê t re ,  on  ne  sau ra i t  concevo i r  que  sans  e l l es  eû t

pu  ê t re  é tud ié  "1  
ro ra teu r  se10n  sa in t  F ranço i s  de  sa les " .

x

x x



CHAPIÎRE II

L IORATEUR CHREÎIEN SELON SAINT FRANCOIS DE SALES



Préambule -  A/ Fiunt oratores : a) études ;  b) formation huma-

n is te  ou  "D rune  B ib l i o thèque  i déa le r '  ;  c )  l f o ra teu r  sac ré  se lon  F ranço i s

d e  s a l e s  d e v a n t  l a  B i b l e ,  1 r h é b r e u  e t  1 e  g r e c  ;  d )  l e s  L a t i n s  c h r é t i e n s  ;

e )  oeuv res  modernes  re l i g i euses  e t  p ro fanes  :  p rose ,  poés ie  e t  mus ique .
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LIoMTEUR CHRETIEN sELoN SAINT FMNcoIs DE SALES

On fonde  I ' i dée  que  I ' on  se  fa i t  cou rammen t  de  l a  p réd i ca t i on  se lon

Franço i s  de  Sa les  su r  un  tex te ,  essen t i e l l emen t  :  l a  Le t t re  à  Monse igneu r

Frémyot  ( l )  ecr i te  pour  le  nouvel  archevêque de Bourges,  en ju in 1604.  Disons

tou t  de  su i t e  qu t i l  es t  à  l a  f o i s  excess i f  eÈ  tendanc ieux  de  rédu i re  à  ces

pages ,  pou r  f ondamen ta les  qu te l l es  so ien t ,  t ou te  1a  Rhe to r i quae  ecc les ias t i -

cae selon 1révêque de Genève.  I1 convient  cependant  dren corr rmencer par  e l les

1 ré tude ,  pa rce  qu fe l l es  f u renÈ  (e t  son t  pa r fo i s  enco re )  cons idé rées  cou rme  un

vé r i t ab le  t r a i t é ,  b i en  qu re l l es  ne  l e  so ien t  pas .  I l  conv ien t  auss i  de  l es

s i tuer ,  avant  de voi r  leur  contenu,  dans le  vaste mouvement de réf lex ion rhéto-

r i que  qu i ,  en  ces  temps ,  dé fe r l e  su r  l  tEu rope ,  pou r  en  b ien  sa i s i r  l  t o r i g i na -

l i t é .  Ma is  i l  conv ien t  enco ie  b ien  p lus  sans  dou te  d ten  fa i re  su i v re  l t ana -

l yse  pa r  ce l l e  d tau t res  t ex tes ,  peu t -êÈre  mo ins  ca rac té r i s t i ques  quan t  à  l eu r

forme (ce sont  des sermons ou des passages de sermons,  et  non une espèce de

memorandum), tou t  auss i  impo r tan ts  pou r  comprend re  ce  qu tes t  pou r  F ranço i s

de  Sa les  l a  pa ro le  con f i ée  au  p réd i ca teu r  ;  pa rm i  t ous  ces  tex tes  I ' un  se ra

n i s  à  p a r t  : l e  s e r m o n  d i t  d e  S e y s s e L  Q ) ,  e t  I ' o n  p o u r r a  j u g e r  d e  s o n  p o i d s .

D tau t res  passages  mo ins  impor tan ts  en  vo lume  s ta jou te ron t  à  l u i  e t  à

l a  Le t t re r  e t  c res t  l eu r  ensembLe ,  sans  qu ton  éca r te  l e  mo ind re  d renÈre  eux ,

qu i  cons t i t ue ,  on  l e  ve r ra ,  l e  De  Ora to re  Ch r i s t i ano  se lon  F ranço i s  de

Sales.  Mais l rensemble justement  ne pourra en êt re vra iment  perçu que lorsque

l  t on  se ra  dé jà  en t ré  dans  l a  l ec tu re  des  se rmons ,  se lon  l eu r  con t i nu i t é  e t

selon aussi  les grands événements dont  i ls  sont  les témoins,  corme la miss ion

du Chabla is  par  exemple.

-o-o-o-o-o-o-o-
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A /  I I  F I U N T  O R A T O R E S  ' '

A) ETUDES

Indépendanrment  de ce que François de Sales peut  souhai ter  vo i r

êt re la  cul ture du prédicateur  chrét ien,  ce que furent  la  s ienne et  sa forma-

Ë ion  ne  peu t  qu tê t re  révé la teu r  d run  i déa l  qu t i l  ne  p réc i se ra  que  sonma i re -

mentr  en de rares textes.  on peut  donc considérer  que consciemmsng ou non,

i l  y  e u t  f u s i o n  e n t r e  c e  q u t i r  s o u h a i t a  p o u r  d f a u È r e s  e t  c e  q u r i l  f i t ,  c e

qu t i l  f i t  ne  l u i  ayan t  pas  tou jou rs  é té  imposé  pa r  l es  c i r cons tances  ma is

re levan t  de  p lus  en  p lus  d tun  cho i x  ra i sonné .

Deux  sé jou rs  on t  marqué  l a  j eunesse  e t  l t ado lescence  de  F ranço i s  de

Sa les  :  Pa r i s ,  où  i l  f i t  ses  Human i tés ,  Padoue  où  i l  é tud ia  l - e  d ro i t  eÈ  de -

v in t  docÈeur  i n  u t roque  j u re .

Les fa i ts  sont  b ien  connus,  e t  à  que lques  dé ta i l s  b iograph iques  près ,

comme l rexac t  i t inéra i re  d 'un  voyage i ta l ien  ou  la  da te  même du début  du  sé-

jour ,  n fon t  pas  posé de  graves  ques t ions  :  r ien  ne  semble  obscur  de  ce  qu i

impor te  aux  prob lèmes de  " l r ins t i tu t ion"  d run  fuÈur  p réd ica teur  s i  la  chrono-

log ie  même du sé jour  para î t  1  rê t re .  On rappe l le ra  donc  br ièvement  i c i  seu le -

m e n t  I t e s s e n t i e l  p o u r  q u e  l r a n a l y s e  s o i t  n e t t e m e n t  f o n d é e  p a r  l a  s u i t e  ( l ) .

F ranço is  de  Sa les  vécut  à  Par is  de  1578 à  1588,  é lève  au  co l lège de

Cl-ermont,  et  la prenière marque qui sera donnée à son éducat ion le sera par

les  Jésu i tes  qu i  d i r igen t  le  co l lège.  A  la  Sorbonne ensu iÈe,  les  mai t res  im-

portants seronÈ pour lui  Génébrard et Maldonnat,  le Bénédict in et le Jésuire

dont les noms reviennent sans cesse dès que I  ron parle de l  thistoire de

l rUn ivers i té  de  par is  à  1a  f in  du  XVIe  s ièc le .

Ce qu téËa i t  1 réduca t i on  que  l es  Jésu i t . es  donna ien t  dans  l eu rs  co t l è -

ges  es t  ma in tenan t  pa r fa i t emen t  connu  auss i  ( 2 ) .



- 249 -

On s taccorde à voi r  dans leur  concept ion de 1 téducat ion,  ce qui  va

pe rme t t re  l a  g rande  en t rep r i se  qu res t  l a  f o rma t i on  d run  Human is te  ch ré t i en .

Sans r ien renier  des découvertes du XVIe s ièc le qui  enivrèrent  la  Renais-

sance ,  en  pa r tagean t  l t en thous iasme  pe rs i s tanÈ  pou r  l es  Le t t res  an t i ques

"redécouvertes"  dans Le texte et  éperdument  comentées,  les Jésui tes décidè-

ren t  d tun i r  cu l t u re  p ro fane  e t  cu l t u re  re l i g i euse ,  e t  v i sè ren t  à  é tend re  aux

tex tes  sac rés  l es  mé thodes  d té tude  rése rvées  aux  tex tes  p ro fanes .  Les  p rob lè -

mes moraux ant iques,  par  exemple,  gui  passionnaient  les jeunes générat ions,

ceux  qu re l l es  l i sa ien r  chez  Sénèque  Àu r tou t  ma is  d rau t res  auss i ,  l es  d i scus -

s ions  ph i l osoph iques rné taphys iques ,  t e l 1es  qu 'on  l es  rencon t ra ien t  chez

P la ton  en  pa r t i cu l i e r ,  éÈa ienÈ ,  pou r  se  l i n i t e r  à  ces  po in t s ,  é tud iés  d tun

point  de vue nouveau :  l rant iqui té comporta i t ,  à  côté de 1a Grèce eË de Rome,

Juda Îsme  e t  Ch r i s t i an i sme ,  e t  l es  pe rspec t i ves  ch ré t i ennes  éc la i ra ienÈ  1es

découvertes ant iques,  leur  donnaient  une sor te de surnature eÈ répondaienË

au  reg re t  l a tenË  de  pense r  que  Èous  ces  g rands  esp r i t s  pa Îens  ve r tueux  n ra -

v a i e n t  p a s  c o n n u  l e t t s a l u t t t .  L e s  J é s u i t e s  n r é t a i e n t  b i e n  e n t e n d u  p a s  l e s

s e u l s  à  a g i r  a i n s i ,  e n  p a r t i c u l i e r  l e s  J é s u i t e s  f r a n ç a i s  :  i c i  e n c o r e ,  l t I t a -

l ie  avai t  ouver t  la  voie et  devancé tout  le  monde dans la profondeur de la

réf lex ion ;  i l  suf f i t  pour  le  reconnal t re de penser à l  toeuvre de Mars i le

F i c i n  ( 3 ) ; q u a n È i t é  d r a u t r e s  n o m s  p o u r r a i e n t  ê t r e  r a p p e l é s  à  c ô t é  d u  s i e n .

Ce t te  démarche  n té ta i t ,  ma lg ré  l es  appa rences ,  peu t -ê t re  pas  auss i

d i f f é ren te  qu ton  l r imag ine  pa r fo i s ,  dans  ce  qu i  en  cons t i t ua i t  l e  resso r t

essen t i e l ,  de  l r a t t i t ude  rnéd iéva le  b ien  connue  de  ch r i s t i an i sa t i on  géné ra le

du monde inte l lectuel  :  cer ta ins s ièc l -es du Moyen Age et  de La Renaissance

nfont- i ls  pes tous deux vénéré t 'sa int  Socraterr  ?

Mais une di f férence fondamentale demeurait  en touÈ cas entre les deux

époques,  en  par t i cu l ie r  en  ce  monent  de  t rans i t ion  en t re  la  f in  de  la  Rena is -

sance e t  le  p ré-c l -ass ic isme qu i  s  tannonce :  c 'es t  la  to ta l i té  des  conna is -
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sances humaines que cette nouvel le lecture chrét ienne veut intégrer,  et  non

certaines seulement,  et  dans une att i tude de progrès ent ièrement ouverte à

lravenir  eÈ à ses découvertes. Aucun "f ix isme" 
"9:?;r""  

sa place ic i ,  le mon-

de nres t  pas  t t te rminér r  e t  on  n ta  p lus  à  a t tendre  sa  f in  en  un  nouveau mi l lé -

nar isme.

Le rôLe joué par  l r impr imer ie ,  les  g randes découver tes ,  la  sc ience,

pour  ne  par le r  que dre l - les ,  es t  un  l ieu  cormun de l rh is to i re  l i t té ra i re  e t  de

ce l le  des  idées  a lo rs  :  eL les  fu renË à  la  fo is  la  cause e t  le  moÈeur  de  ce tce

révo lu t ion  in te l lec tue l le ,  où  l ron  sent i t  cornme vac iL le r  les  bases  e t  s ravan-

cer un avenir  tout autre dans tous les domaines. Une seule chose demeurait

certaine dans I  ratÈitude à prendre :  on se tournaiÈ vers I  tavenir  mais en

tenant fermement à la f i l iat ion qui re1- iai t  la réf lexion contemporaine à

ce l le  du  passé,  en  par t i cu l ie r  du  passé anÈique,  La t in  e t  g rec  au tan t  qu 'hé-

breu .  La  conf iance marquée a ins i  par  les  Jésu i tes  dans  le  p résent  e t  1 'aven i r ,

ava i t .  i c i ,  b ien  en tendu,  des  causes  e t  des  jus t i f i ca t ions  Èhéo log iques  e t

c ' e s t  e l l e  q u i  m a r q u e  l e u r  c o n c e p t i o n  d e  1 t é d u c a t i o n  ;  c r e s t  e l l e  a u s s i  q u e

l ron  re t rouvera  chez  leur  é lève  Franço is  de  sa lesr  lo rsque,  à  ceÈt .e  époque

où le  b ras  sécu l ie r  sa i t  ag i r ,  i l  p ro tègera  des  prê t res  suspec ts  pour  leurs

ré f lex ions  en  as t ronomie  (+) .  t ta is  i l  n t ignora  r ien  des  prob lèmes posés  par

l  ta t t i tude  des  Jésu i tes  :  i I  les  re t rouvera ,  c ruc iaux ,  à  padoue.

La théologie de la parole, dont nous avons vu plus haut qu'el le de-

vait  être le fondement de la rhétor ique pour François de Sales, leur étai t

famil ière et i l  semble hors de toute que ce soi t  chez eux quri l  la rencontra

pour  la  p remière  fo is ,  ne  sera i t -ce  que par  la  p lace  qu t i l s  fa isa ienÈ dans

leurs  é tudes  à  la  rhé tor ique an t ique,  e t  en  par t i cu l ie r  à  tous  les  t ra i tés  de

Cicéron,  de  sa in t  August in  e t  d rau t res .  A ins i  les  p rob lèmes de  fo i  c réés  par

1a chr is t ian isa t ion  de  1a  pensée an t ique ne  se  posa ien t  guère ,ou  se  posa ien t

au t rement ,  on  l  ta  vu  dans  la  par t ie  p récédente  :  i l  é ta i t  a isé  de  reconnaî t re
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dans La rhétor ique un out i l  per fect ionné,  gui  avai t  fa i t .  ses preuves et  quron

é ta i t  l i b re  d rapp l i que r  à  l r ob je t  de  son  cho i x .  E t ,  de  p lus ,  n ' ava i t - on  pas

dans ce domaine la protect ion puissante eÈ la garant ie de sainÈ August in jus-

tement  ? Pour le  reste,  à la  façon de saint  Basi le  dans sa Let t . re pour  le  bon

usage  des  l e t t r es  he l l én iques ,  on  ve r ra  dans  l es  "Pa îens "  des  so r tes  d ' é tapes

ou de re la israu demeurant  pathét iques,  dans la  quête humaine de la  vér i té ,

quête aveugle tant  qure l le  demeure en dehors du peuple éLu,  manière de p ierre

d ra t t en te  dans  un  éd i f i ce  qu i  ne  se ra  comp le t  qu tavec  La  venue  du  Chr i s t  eÈ

la  p roc lama t i on  de  l rEvang i l e  pa r  t ou t  I t un i ve rs .

C resÈ  donc  tou t  ce  qu i  va  deven i r  l a  cé lèb re  Ra t i o  S tud io rum des  Jé -

su i t es  (e l l e  ne  se ra ,  au  sens  p rop re ,  f i xée  qu ten  1599 ) ,  l eu rs  t héo log iens

et  leur  rhéteurs qui  forment  François de Sales pendant  ses années par is iennes.

Cres t  avec  eux  qu t i l  f a i t .  ses  Human i tés ,  t and i s  qu t i l  su i t  dé jà  à  l a  So rbonne

d e s  c o u r s  d e  t h é o l o g i e  e t  d ' E c r i t u r e  s a i n È e  s u r t o u t .  L e s  P è r e s  d e  I t E g l i s e

lu i  dev iennen t  f am i l i e r s  eÈ  l f on  sa iÈ  que  touÈes  ces  é tudes  se  révè len t  pou r

l u i  s i  v i vanÈes ,  qu i t t an t  l e  s t r i c t  doma ine  i n te l l ec tue l  pou r  en t re r  dans  ce -

l u i  de  I t ex i s tence  pe rsonne l l e ,  qu te l l es  déc lenche ron t  chez  l u i  1a  cé1èb re

cr ise par is ienne sur  la  prédest inat ion dont  i l  ne sor t i ra  que par  son fameux

acte "drabandonnement" ,  première mani fesÈat ion connue chez lu i  de ce qui  de-

v iendra dans sa pensée la non moins fameuse " indi f ference" act ive,  s i  mal

conp r i se  dans  l a  su i t e  de  l r h i s to i re  de  l a  sp i r i t ua l i t é  :  ce  son t  l es  bou le -

ve rsan tes  p r i è res ,  dans  1 tég l i se  de  No t re  Dame des  Grès  e t  ce l l e  qu t i l  ad resse

à  sa in t  Augus t i n  e t  sa in t  Thomas  (5 ) .

11 nfy a aucune ra ison de reprendre ic i  en déta i l  ce qui  a été d i t

p lus haut  ou a été anal -ysé par  le  Père Lajeunie dans ses deux grands volu-

mes  (6 ) ,  pa r  l e  Pè re  Rav ie r  (7 ) ,  de  f açon  p lus  succ inc te  ma is  en  une  syn thèse

magist ra le,  dans son int roduct ion aux Oeuvres de saint  François de Sales ou

encore par  Père L iu ima,  même s i  ce dernier  t ravai l  est  souvent  b ien contes-
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tab le (8) .  11 ne faut  que songer à une sorÈe de récapi tu lat ion :  à  Par is

ou à Padoue,  François de Sales a connu ou rencontré touÈ ce qui  dans son épo-

que comptai t  co l rme grands espr i ts ,  ou i l  a  été leur  é lève,  ou i l  en a entendu

pa r l - e r .  De  p rem iè re  ou  de  seconde  ma in r l a  cu l t u re  i ssue  de  l a  pédagog ie  qu ' i l

connalÈ apparal t  coune in 'mense ;  e l le  apparal t  a ins i  encore p lus quand on

se rend compËe que cet te culËure est  davantage de première main que de secon-

d e ,  e È  q u t i l  e n t r e t i n È  t o u t e  s a  v i e  c e t È e  c u r i o s i t é  d e  l f e s p r i t  c h e z  l u i ,  o n

se demande à quels moments de la  journée,  s inon en prenant .  sur  son so.nmei l

co  a re  i l  l e  d i t  l u i - nêne  (9 )  ;  i l  é ta i t  1e  p rem ie r  à  me t t re  en  p ra t i que  l e

conse i l  de  t r ava i l  i n te l l ec tue l  qu t i l  donna i t  aux  p rêÈres  de  son  d iocèse  :

êt re au fond de la  Savoie ne devai t  pas fourn i r  un prétexte à la  paresse in-

t e l l ec tue l l e ,pensa i t - i l .  C 'es t  b i en  1à  l r ho r rme  qu i  deva i t  éc r i r e  à  ses  p rê -

t res cet te phrase mémorable :  "La sc ience,  ce huict ieme sacrement  de la  h ie-

ra rch ie "  ( l 0 ) ,  d tau tan t  p lus  mémorab le  que  " sc ience "  y  es t  b i en  en tendu  p r i s

d a n s  s o n  a c c e p t i o n  a n c i e n n e ,  a u x  v a s t e s  l i m i t e s  I  c ' e s t  b i e n  1 à  a u s s i  1 t é t u -

d ian t  qu i ,  ma lade  e t  se  c royan t  pe rdu ,  l èg6ason  co rps  à  l a  sc ience ,  ma lg ré  l es

que re l l es ,  vo i re  l es  que re l l es  re l i g i euses  d 'a lo r s r  l e  j eune  évêque  qu i  deva i t

p ro tége r  un  Ba rnab i t e ,  en  dé l i ca tesse  avec  l es  au to r i t és  ecc lés ias t i ques  en

ra i son  de  ses  op in ions  sc ien t i f i ques  ( l l )  cope rn i c i ennes  ou  p réga l i l éennes .

Est-ce parce que I  raÈt i tude toujours résolument  u l t ramontaine des Jé-

su i t es  (12 )  ava i t  r e j o i nÈ  ce  que  sa  pos i t i on  d ' évêgue  ré fug ié  dans  une  so rÈe

d té ta t  Lampon  en t re  l a  F rance  e t  l r l t a l i e  deva i t  l u i  f a i r e  découv r i r  de  l r as -

pect  dér iso i re des f ront ières,  en même temps que de leur  grav i té ? François

de Sales,  cornme nous le verrons dans drautres domaines,  fu t  toujours 1à aussi

l  rhon-e de L funion et  de la  cur ios i té de l  rautre,  cur ios i té au sens noble du

terme.

A l- i re les ouvrages du Père

Fumaro l i  s i  souvent  c i tés  i c i  dé jà ,

Da inv i l l e ,  du  Pè re  La jeun ie ,  de  Marc

ép rouve  une  i nd i c i b l e  su rp r i se  l o r sque

de

on
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1 ron remarque devant combien de noms on se dit en écho : "François de Sales

l ta  lu ,  le  c i te ,  1 'a  rencont ré" .  On c ro i ra i t  à  un  appe l  des  grands  anc iens ,

mais des anciens qui seraient les maîtres de la cul ture contemporaine à Fran-

ço is  de  SaLes.  A  tous  les  noms dé jà  rencont rés ,  i l  faudra i t  en  a jou ter  b ien

draut res  ;  d isons ,  au  hasard  des  pages de  1 'é tude du  Père  La jeun ie  ( f  f  )p t rA

col lège de Clermont,  que François de Sales avait  souhaitércontre le voeu de

son père  de  le  vo i r  avec  la  g rande nob lesse au  co l lège de  Navar re  (14) ,  a

toujours fai t  montre dt indépendance ul tramontaine, même au grand déplaisir

des  ro is  de  France I  F ranço is  de  Sa les ,  dont  les  sermons,  par is iens  ou  au t res ,

eurent aussi  bien la cour que les grands et les pet i tes gens, tout conme en-

core ses rel igieuses pour auditeurs, ne put jamais faire abstract ion de I  tam-

b iance po l i t ique  de  son temps (e t  I teû t - i l  vou lu  qu tun  d iocèse cornme le  s ien ,

dépendant  à  la  fo is  un  peu -  ma is  c té ta i t  beaucoup !  -  du  ro i  de  France,  d i f -

f ic i lement de Genève, et pour sa très grande najeure part ie des ducs de Savoie

qui voyaient évidemlent les choses de Turin,  ne le lui  et t  pas perur is),  Fran-

ço is  de  Sa les  donc ,  dès  sa  jeunesse en tend i t  par le r  du  Père  Ednond Auger  e t

de  ses  démêlés  avec  Henr i  I I I  en  1583 à  propos  de  la  quere l le  du  rég ic ide ,

des plaintes d'Henri  I I I  au Père Aquaviva sur le nême sujet.  Or François de

Sa les  deva i t  ê t re  à  Par is  depu is  1578-1579 (15) ,  sans  doute  pour  la  ren t rée

1 5 7 8 ,  e È  n r e n  p a r t i t  q u ' e n  1 5 8 8 .

I l  y entendit  Maldonnat,  appri t  "  les Lettres " avec Jacques Sir-

mond (16)1  la  "  rhé tor ique "  avec  Bernard in  Castor i .  Après  ces  années de  co l -

lège,  "à  l tacadén ie t 'e t  à  l fun ivers i té ,  i l  appr i t  mathémaÈiques ,  Jéb . " , ,  
"a

théologie (c 'est alors que Génébrard pr i t  pour lui ,  à propos de la pensée hé-

braîque et du coumentaire en part icul ier du Cant ique des Cant iques l f impor-

tance que l ton  sa i t ) ,  sans  oub l ie r  " les  BeL les  Le t t res"  tou jours  e t  les  a rÈs

l ibéraux. En octobre 1585, Jérôme Dandini  et  François Suarez sont ses maîtres

de ph i losoph ie  (on  sa i t  qu ten  par t ie  les  cah ie rs  de  cours  de  1ré tud ian t  Fran-
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ç o i s  d e  S a l e s  o n t  é t é  c o n s e r v é s  e t  p u b l i é s  ( 1 7 )  ) .

On  sa i t  auss i  qu r i l  a ime  à  a l l e r  écou te r  l es  se rmons ,  que l s  qu t i l s

soient ,  tout  cot tme les gens de son temps,  eÈ qut i l  a  entendu l -es p lus grands

prédicateurs du Par is  dfa lors,  conne les p lus hunbles :  touË autant  que vér i -

f i ca t i on  des  cou rs  d té loquence  de  ses  ma l t res ,  a l l e r  au  se rmon  é ta i t  pou r

l u i  p r i e r .  Les  anecdo tes ,  i c i ,  abonden t .

0n sa i t  t rès  b ien  auss i  que Franço is  de  Sa les ,  gu i  s r inscr i ra  sur  le

reg i s t re  des  é tud ian ts  de

le  l i r e ,  se  pass ionne  pou r

Padoue comme Sabaudus Gal lus,  coîme on peut  encore

l a  l i t té ra tu re  e t  la  langue f rança ises ,  a lo rs  que

es t  tou jours  t rès  la t in  ;  i l  se  démarque a ins i ,

s ienne,  des  mal t res  les  p lus  appréc iés  de  lu i .

1 tenseignement  qu t  i l  reçoi t

avec  l a  l i be r té  qu i  se ra  l a

Cres t  1 tépoque  où  se  meÈten t  peu  à  peu  en  p lace  l es  é lémen ts  de  ce

q u i  d e v i e n d r a  e n t r e  1 6 0 9  ( I n t r o d u c t i o n  à  l a  v i e  d e v o t e )  e t  l 6 l 6  ( T r a i t t é  d e

l  tamour de Dieu)  son grand système de pensée.  Maldonat  y  aura joué un grand

rôle de nême qut i l  devai t  le  fa i re pour  Bel larur in et  Petau.  l , la lgré le  bénol

que  l e  Pè re  La jeun ie  me t  à  son  a f f i r na t i on  su r  l a  ressemb lance  en t re  E rasme

e t  F ranço i s  de  Sa les  ( tA ) ,  i l  semb le  b ien  que  dé jà  i l  a i t  cho i s i  ou  reconnu

sa  fam i l l e  d tesp r i t s ,  de  V i t o r i a  à  Sua rez  d rAv i l a  e t  Ma ldona t ,  avec  Géné-

brard et  les autres I  avec eux,  François de Sales va in tégrer  " l  
t l lumanisme

pro fane" ,  e t  avec  l u i  l a  rhé to r i que  "dans  sa  théo log ie t ' ( 19 ) ,  t ou t  auËan t ,

qut inversement ,  la  théologie va pour lu i  couronner et  achever l rHumanisme.

Si  1 fon songe maintenant  aux rencontres in te l lecÈuel les fa i tes à Pa-

doue,  on a encore davantage que pour Par is  l r impression de l i re  une table des

mat ières :  du dro i t  avec Panci ro le eÈ Minocchio ;  la  rencontre jur id ique et

spi r i tue l l -e avec Possevin (20)  ;  la  répuËaÈion de Char les Borronée et  de son

entourage ;  la  néthode expér imenta le d rAndré Vésale ;  le  rôIe de Louis Vivès

dans  I 'Human isme  ch ré t i en ; l a  rencon t f J f3 " t " " "  qu i  dev iend ra  I a  pensée  "1 i -
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berÈ ine r ' ,  c tes t -à -d i re  l es  "Padouans "  Pomponazz i  e t  C remon in i  ( J1 ) .  On  es t

s t r  d ' en  oub l i e r  s i  on 'Se  bo rne  à  éc r i r e  l es  noms  de  Ph i l i ppe  Ner i  eË  Lo ren -

zo  Scupo l i  ;  i l  f aud ra i t  en  a jou te r  cen t  au t res ,  don t  l es  l i s t es  de  l ecËures

dont  nous avons déjà par lé Èémoignent .

On  s  ra r rêÈera  i c i ,  s imp lemen t  pou r  l es  rappe le r ,  su r  l es  po in t s  p r i n -

c ipaux dont  les t races dans les sermons sonË peuÈ-être encore p lus net tes que

ce l l es  des  au t res  au teu rs  :  l es  t tPadouans t t ,  l es  manue ls  de  ph i l osoph ie  néo -

p la ton i c i enne  e t  l es  t r a i t és  de  rhé to r i que  p ro fane ,  l es  au teu rs  de  t ra i t és

de  c i v i l i t é .  Ce  son t  b ien  en tendu  des  cou ran ts  t r ès  b ien  connus ,  e t  don t

F ranço i s  de  Sa les  a  é té  l e  con tempora in .

Le couranÈ du rat ional isme padouan apparal t  cornme une résurgence,  s i

jamais i l  avai t  complètement  d isparurdu grand raÈional isme ant ique.  Favor isée

pa r  l a  Rena i ssance ,  l a  f o r ce  de  l a  pensée  d rEp i cu re  e t  de  Luc rèce  su rËou t

g r a n d i s s a i t .  A  s o n  c o u r s  à  l r u n i v e r s i t é  d ' A l g e r ,  d a n s  l e s  a n n é e s  4 5 ,  H e n r i

Busson rqu i  a  donné  Ëou te  l eu r  p lace  aux  i nnombrab les  oeuv res  e t  l i be l l es  qu i

véh i cu la ien t  ce t t e  pensée  pa r fo i s  sou te r ra ine ,  s  t amusa i t  pa r fo i s  à  comp te r  l es

I t anË i l uc ré t i ens t t p lus  ou  mo ins  avoués  qu ton  pouva i t  t r ouve r  j usqu tà  ce  qu t i l

appe la i t  l a  "È rans i t i on  du  XV I Ie  au  XV I I I es ièc l -es "e t  l r i n te rm inab le  oeuv re  de

ce  t i t r e  qu ry  éc r i v i t  l e  ca rd ina l  de  Po l i gnac  02 ) .  EnËre  l e  XV I I I e  s i èc le

et  la  t ransiÈion du XVIe au XVIIe s ièc les où François de Sales v iva i t  à  Pa-

doue rava i t  éc los ,  eE  avec  que l l e  g lo i re  e t  que l l e  réuss i t e ,  on  l e  sa i t ,  ce

qu i  deva i t  r ecevo i r  l e  nom de  t t l i be r t i nage  é rud i t t '  Qù .  C res t  ce  L ibe r t i n -

honnête honrme que voyai t  nalÈre François de Sal .es pendant  son séjour  à Padoue,

don t  l r i déa l  éËa i t  f avo r i sé  pa r  1 tém inen te  p lace  de  l a  sc ience ,  au  sens  mo-

de rne ,  dans  l a  g rande  un i ve rs i t é .  Ce  se ra  l e  f a i t  d run  au t re  de  l uÈ te r ,  on

sa i t  co r r rmen t ,  con t re  ceÈ te  t t honnê te té r t  r a t i onne l l e  e t  sans  douËe  dé i s te .

Pou r  l u i ,  F ranço i s  de  Sa les  emp loye ra  d tau t res  a rnes  :  on  a  dé jà  vu  sa  con -

f i ance  en  l a  sc ience ,  l t éÈude  des  se rmons  mon t re ra  ce lLe  qu t i l  ava i t  dans  l a
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ra ison,  La  dé f in i t ion ,  le  rô le  e t  la  g randeur  qu i  pour  lu i  son t  ce  qu i  l  tex -

p l ique 'e t  l -e lég i t ime :  ce  sont  cer ta ines  des  p lus  g randes pages du  Tra i t té

de 1 'amour  de  D ieu  qu ' i l  p réparera  ou  vu lgar isera  dans  sa  préc l i ca t ion  (24) ,

on  l - e  ve r ra  dans  l e  po r t ra i t  qu t i l  t r ace  de  L tho rnme .

Dans la rna issance des  ph i losoph ies  an t iques ,  sÈf ,c isme,  scept ic isme,

ép icur isme a lo rs ,  P la ton  e t  le  p la ton isme,  jouent  pour  Franço is  de  Sa les

mythe  de  l a  na i ssance  de  I ' amour  n fes t - i l  pas  rep r i s  dans  l e  T ra i t t é  de  1

( 1 e

t a -

mour de Dieu ? (25) )  un rôle prépondéranÈ, même quand i ls nront pas subi

cette vér i table métamorphose, voire conversion, que leur fai t  subir  le néqpla-

tonisme de Marsi le Ficin.  On verra que le platonisme de François de Sales est

plus formel,  plus du domaine du langage que de La phi losophie ou de la théo-

log ie  à  p lus  fo r te  ra ison .  Ma is ,  après  ses  "Humani tés t ' ,  c res t  à  Padoue qu ' i l

a  le  tenps  de  rencont re r  le  courant  de  Mars i le  F ic in ,  Bembo e t  les  au t res ,

drau tan t  p lus  que les  manue ls  de  ré f lex ion  rhé tor ique,  ou  de  ph i losoph ie  de

la  rhé tor ique,  normalement  1 iés  à  la  ré f lex ion  es thé t ique,  son t  souvent  1 iés

aussi au nouveau platonisme cortrne à I  rancien, même si  la pensée même de P1a-

ton  semble  b ien  lo in  t rès  souvent  QA) .

Nu l  n ' ignore  le  rô le  joué par  le  p la ton isme,  f i c in ien  en  par t i cu l ie r ,

dans  t ' f  ins t i tu t ion"  de  l  thonme,  dans  la  conpos i t ion  de  manue ls  de  c iv i l i té .

Pour  la  p lupar t ,  cor rme les  p lus  cé lèbres ,  le  Cor tegg iano,  le  Ga la teo  ou  le

De l la  Casa,  i l s  é ta ien t  i ta l iens  eÈ ent ra ien t  dans  la  fo rmat ion  de  1  rhoqme

po l icé  vers  leque l  les  années tendent .  Auss i  b ien  le  p la ton isme surÈout ,

donc ,  les  fonde,  qurauss i  b ien  le  ra t iona l i sme e t  la  ré f lex ion  ar is to té l i -
I

c ienne sur  Le  3Pot  
' l roh  t t rx iJqu 'es t  1 'honrme.  Df  une cer ta ine  man ière ,  parce

qut i l  connut ces manuels (qui,  surtout des jeunes nobles, ne l -es connais-

sa ien t  a lo rs  ? ) ,  F ranço is  de  Sa les  sent i t  que drau t res  ra isons  pouva ienE fon-

der  les  re la t ions  huna ines ,  e t  une par t ie  de  ce l les  qu i  fu ren t  à  I 'o r ig ine

de 1 ' In t roduc t ion  à  la  v ie  devote  v in ren t  de  son dés i r  d ren  chr isÈ ian iser

1e  mo teu r ,  s i  l  t on  peuÈ  d i re ,  en  l es  mon t ran t  co [m le  l  t exe rc i ce  s imp le  e t



- 257 -

par fa i t  de  l ramour  du  Chr is t  (27) ,  "1à  où  D ieu  nous  a  senés t ' ,  se lon  le  mot

apocryphe qu ton  lu i  p rê te .

Plus rarement  étudiés ont  été les rapports  que François de Sales en-

t r l t in t  avec les jur is tes de son temps.  Or à Padoue,  i l  devint  docÈeur in

utroque jure,  envoyé qut i l  y  avai t  é té par  son père de façon à recevoi r  la

fo rma t i on  nécessa i re ,  dans  l a  p lus  g rande  un i ve rs i t é  spéc ia l i sée  en  d ro i t

a lors en Europe,  à un futur  magist rat  du Par lement  de Chanbéry.  Lressent ie l

éta i t  pour  le  père,  Monsieur  de Boisy,  que son f i ls  aîné fût  savant  en dro i t

t t p ro fane t t ,  enco re  que  l es  deux  d ro i t s  f ussen t  ma l  sépa rés  a lo rs .  Dans  ce tËe

univers i té ,  où se côtoyaient  et  se succédaient  tous ceux qui  devaient  former

la magist rature européenne en général ,  f rançaise en parËicul ier ,  e t  qui  de-

vaient  dans leur  âge mtr  se ret rouver  par fo is  dans des camps opposé-s,  Fran-

ço i s  de  Sa les ,  en  p lus  des  théo r i c i ens  de  l r a r t  sac ré  qu t i l  l u t  ou  rencon t ra ,

pu t  conna l t r e  l es  oeuv res  ma jeu res  des  g rands  j u r i s tes  de  son  temps .  En  pa r -

t i c u l i e r ,  i l  s e n b l e  i n p o s s i b l e  q u ' i l  n r a i t  p a s  e u  l t o c c a s i o n ,  s a n s  q u e  I ' o n

s a c h e  s i  c r e s t  a l o r s ,  d e  l i r e  G u i l l a u m e . l u  V a i r  e t  q u e  l e  f u t u r  m a g i s t r a t

q u t o n  i n a g i n a i t  d a n s  s a  f a r n i l l e  q u ' i l  s e r a i Ë r n ' a i t  p a s  s u  s r i n È é r e s s e r  a u

"s t i l e  de  Pa r l emenËr r  (28 )  ;  l e  my the  de  l a  "g rande  é loquence  c i v i que " ,  ne

pouva i t  qu fa tË i re r  son  aÈ ten t i on ,  même s i  ce  n té ta i t ,  au  f ond  de  l u i -même

que  pa r  rappo r t  à  1 té loquence  sac rée ,  même s i  auss i  l es  que re l l es  d téco le  qu i

l tentouraienÈ ne pouvaient  le  passionner que modérément .  Mais dans 1a mesure

où Gui l laume !u Vair  éta i t  honrne drégl ise (et  évêque) autant  qu 'houme de lo i ,

où  chez  l u i  l r i dée  de  l r adm in i s t raÈ ion  de  l a  c i t é  re jo igna i t  t ou jou rs ,  de

près ou de lo in,  ce l le  de La Jérusalem terrestre,  ouver temenÈ ou non,  peu

semble avoi r  inpor té à François de Sal-es quton chois l t  le  genre t 'dé l iberaËi f "

prôné par  !u Vai r ,  ou "démonstrat i f t ' ,  opposi t ion qui  en passionnai t  p lus

d tun  à  l a  cou r  des  Va lo i s .  Pa rce  qu tauss i  L ro r i g i ne  de  ce  mouvemen t  remon-

ta i t  pou r  sa  cause  vé r i t ab te ,  aux  gue r res  c i v i l - es  de  re l i g i on  e t  que  l a  B i -

b le  au tan t  que  P la ton  ou  P luËarque  en  ga ran t i ssa i t  pa r  l es  c iËa t i ons  qu 'on
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en  fa i sa i t  La  démons t ra t i on  ra i sonnab le  e t  r a t i onne l l e  que  vou la i t  ê t re

I  r exe rc i ce  de  l a  pa ro le ,  F ranço i s  de  Sa les  ne  pouva i t  r es te r  i nd i f f é ren t  à

cet te grande et  austère é loquence.  Les images chez lu i ,  e t  leur  surabondance

cachen t  t r op  qu t i l  p ra t i que  auss i ,  eÈ  avec  que l l e  v i r t uos i t é r l a  " rhé to r i que

des c i ta t ions"  autant  que cel le  "des peinturesrr  (29) ,  en une souveraine union

des  con t ra i res  peu t -ê t re ,  ma is  avec  une  v i r t uos i t é  donc  qu i  l u i  se ra  b ien

u t i l e  dans  sa  conÈrove rse  an t i p ro tes tan te .  11  ne  vo iÈ  ex i s ten t i e l l emen t  pas

d ' imposs ib i l iÈé ,  l e  mo ind re  se rmon  l e  mon t re ,  à  un i r  ce t  "a t t i c i sme"  né  de

I ' an t i c i ce ron ian i s rne  des  mag is t ra t s

à  l r i n a g i n a t i o n  e t  à  l r a f f e c t i v é  ( a " J  p l u s  s é v è r e  a t È i c i s m e
august in ien ,  ce lu i  d run  Lou is  de  Grenade ou  d tun  Botero .  (30)

Cela peut  paraîÈre surprenant  et  paradoxal  à son sujet  :  la  lecture du

p lus  cou r t  de  ses  p lans  au tog raphes ,  de  l a  p lus  s i np le  de  ses  p répa ra t i ons  de

se rmons  monÈre  qu t i l  en  es t  b i en  a ins i  ;  i l  un i t ,  même s i  l a  l og ique  n ' y

t rouve  pas  tou jou rs  pou r  ce r ta ins  son  compte ,  l a  g rande  r i gueu r  abs t ra i t e  e t

s y l l o g i s t i q u e  e t  d é p o u i l l é e ,  a p p u y é e  s u r  l e s  s e u l s  t e x t e s ,  à  l a  j u b i l a t i o n

bou i l l onnan te  de  I t image  où  l r abs t ra iÈ  s t i nca rne  dans  l e  conc re t  qu i  ne  f a i c

p a s  q u e  f  i L l u s t r e r .  L a  r a i s o n  e n  e s È  l a  c o n c e p t i o n  q u t i l  s e  f a i t  d e  1 t ê t r e

huma in  eÈ  que  nous  ve r rons  a i l l eu rs ,  eE  l a  p lace  qu r i l  y  rése rve  à  I r i n te l -

l e c t .

Auss i ,  pour  lu i  (ma is  peut -ê t re  es t - i l  un  des  seu ls  a lo rs  parmi  les

p lus  grands) ron  ne  saura i t  éc r i re  ce  qu i  su i t rma is  t rès  exac tement  le  conÈra i -

re :  i l  y a chez lui  union et conplémentar iËé, voire fusion des tendances

que Marc Fumarol i  montre s 'excluant de façon rédhibi toire,  en part icul ier

chez ceux dont une part ie de l fenseignenent universi taire de Padoue devait

se faire I  técho .  Avec

c e t  r r a t È i c i s m e "  s é v è r e  . . .  l a  n é d i a t i o n  v e r s  l a  V é r i t é  n t e s t
p a s . . .  l t i m a g e ,  m a i s  l e  È e x t e ,  e t  I t i l l u m i n a t i o n  d o n t  i I  e s t
l e  l i en .  La  " rhé to r i que  des  c i t a t i ons " ,  aux  an t i podes  de  l a
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' r hé to r i que  des  pe in tu res " ,  s ra r t i cu le  à  une  sp i r i t ua l i t é  de
phi lo logues et  de jur is tes,  non de v is ionnaires et  de roman-
c ie rs  dévo ts .  La  Révé la t i on  n res t  pas  pou r  e l l e  un  réc i t  h i s -
tor ié  auquel  le  monde v is ib le est  une incessante a1- lus ion,
mais un i t t t -ense Digeste de sentences dont  les lumières sta l -
lumenÈ les unes les autres,  renvoient  toutes à la  même Lumière
a b s t r a i t e ,  L o i ,  R a i s o n  e t  O r a i s o n  d i v i n e s .  ( 3 1 )

Si ,  pour  François de Sales,  ce monde g lac6 vaguement p latonic ien au-

que l  on  abou t i t  a i ns i  n resË  pas  ce lu i  de  sa  Ëhéo log ie  n i  de  sa  sp i r i t ua l i t é ,

c fes t  pa rce  que  l a  Révé la t i on  es t  pou r  l u i  d run  auÈre  o rd re  de  ra i sonnemen t

e t  s r i nsc r iÈ  dans  l es  no rmes  de  pensée  héb ra îques  ;  c res t  auss i  que ,  ma lg ré

les  doc t r i na i res ,  i I  f e ra  f i na lemen t  mo ins  de  d i f f é rence  en t re  l e  doce re ,  l e

movere et  le  delectare que ne font  leurs t ra i tés.  La Let t re à Monseigneur

F rényoÈ  l e  monÈre ra  b ien  :  e l l e  es t  dé jà  l t oeuv re  d tun  homre  d rexpé r i ence ,

drun hon'me de terra in ;  les set : tnons qui laprécèdent  ou la  suivent  ne font

q u t a c c e n t u e r  c e  t r a i t  :  l e s  d i s t i n c c i o n s  d o i v e n t  e x i s t e r r m a i s  s a n s a v o i r  t r o p

d e  s u b È i l i t é  ;  i l  y  a  u n e  s o r Ë e  d ' h u m i l i t é  d e  l a  t e c h n i q u e  à  c h o i s i r  à  l a

fo i s  p lus ieu rs  vo ies  qu i  pa ra i ssenË  s ' exc lu re ,  à  ne  donne r  l a  p rédominance

aucun  des  cho i x  poss ib les  ma is  à  1es  fa i r J " J t . r i o i r r aemenr ,  i nd i sso lub lemen t

l e s  i m a g e s  n e  v o n t  p a s  t t h a b i l l e r t ' l e  t e x t e  :  e l l e s  v o n t  l e  t t d i r e t t .  c e  s e r a

la  l i gne  d i rec t r i ce  de  F ranço i s  de  Sa les .

On comprend que,  dans ces condi t ions,  i l  ne pouvai t  en aucune façon

se  dés in té resse r  de  Eu  Va i r ,  Pasqu ie r  ou  de  Thou  e t  de  b ien  d tau t res  :  i l

l eu r  f a i sa i t  p l ace  éga le  avec  des  théo r i c i ens  de  l r a r t  sac ré .  Ce  n res t  que

Parce  qu t i l  es t  honnne  d rEg l i se  e t  conpose  des  se rmons  que ,  l es  pe rspec t i ves

étant  faussées,  nous avons l r impression inverse.  Dans ce domaine encore,  la

fo rma t i on  de  l  t o ra teu r  sac ré  n resÈ ,  en  vé r i t é ,  j ama is  t e rm inée .

11  es t  à  remarque r  d ra i l l eu rs  que  souven t  Du  Va i r ,  t ou t  c i cé ron ien

q u t i l  é t a i t ,  e t  s a n s  " s u i v r e  l e s  J é s u i È e s "  q u i  " n t h é s i t a i e n t  p a s  à  d é p a s s e r "

Cicéron pour les ornements,  Du Vair  donc ne suivai t  pas un chemin qui  1 'é lo i -

a
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gnai t  te l lenenÈ de François de Sales,  Marc Fumarol i  le  reconnaî t ,  peuË-être

parce que tous deux éÈaient  hormes d 'Egl ise eÈ "de robe" (car  François de

Sa les  l e  f u t  p l us  qu ton  ne  c ro i t ) .  " L t i dée  sace rdo ta le  du  mag is t ra t "  ( 32 )

les habi ta tous deux,  et  i l  ne fa i t  aucun doute que François de Sales a lu

D e  1 f é l o q u e n c e  f r a n ç a i s e . . .  p a r u e  e n  t 5 9 5 ,  m ê m e  s t i l  n e  c i t e  p a s  l r o e u v r e  ;

i l  f au t  d ra i l l - eu rs  se  rappe le r  que  même pou r  l es  au teu rs  qu f i l  su i t  l e  p lus ,

i l  se  con ten te  l a  p lupa r t  du  t emps  de  s imp les  a l l us ions .

Même dans  sa  sp i r i t ua l iÈé  s to î c i enne ,  Gu i l l aume  J l , r  Va i r  su t  conc i l i e r

sa  f o i  d rhuman is te  é rud i t  ga l l i can ,  t ou rnée  ve rs  l tO r i g i ne ,
e t  son  souc i  de  régen te r  l e  Royaume pa r  1 té loquence .  ( : g )

C i cé ron  (e t  i l  l es  l i e  dans  une  Èo lé rance  comp lémen ta i re  qu ton  d i ra i t

à  l r avance  sa lés ienne ) ,  un i t en  sa  pensée  p la ton i sne  e t  que lque  peu  de  s to î -

c isme, rappel le  Marc Fumarol i ,  èÈl?"pa" le  fa i t  que

la  ve r tu  e t  l a  vé r i t é ,  pou r  demeure r  opé ran tes  dans  un  monde
q u i  l e u r  r é s i s t e ,  d e v a i e n t  s e  m o d u l e r . . .  E l l e s  p o u v a i e n t  m ê m e
se reconnander de la  beauté .  (34)

A  ce l -a ;  l es  Jésu iËes  ava ien t  a jou té  t ouËe  une  théo r i e  de  l r image ,  de

l  t o rnemen t '  que  F ranço i s  de  Sa les  a l l a i t  sanc t i f i e r  pa r  sa  p ra t i que ,  l  t é tude

de  son  s t y l e  e t  de  l r i n f l uence  héb ra îque  qu to r ,  y  re lève  l e  mon t re ra .  I l s  t ;

avaient  aussi  appr is  à t rsoumett ret t  le  monde et  à agi r  sur  lu i  par  1t  t téduca-

t i on  o ra to i re t t ,  " sans  s t y  compromet t re r r ,  con t i nue  en  subs tance  Marc  Fumaro l i

( 35 )  ;  i l s  poussa ien t  a ins i  à  son  ex t rême  l a  doc t r i ne  c i cé ron ienne .

chez  sa in t  rgnace,  les  Exerc ices  e t  1  téducat ion  ora to i re  pour -
vurent les Jésuites de ces l t rpon ts '  indispensables 

", ,  
p"""" i"

du  sacré  au  pro fane,  de  la  myst ique à  la  poL i t ique . . .

Du va i r  es t  lo in  de  su iv re  c icéron  sur  ce  te r ra in ,  où  les  Jé-
su i tes  n thés i ta ien t  pas  à  le  dépasser .  La  beauté  oraÈo i re  n res t
pour lui  que la t tsantétt  du vrai  qui  consent à s t  incarner pour
se  fa i re  connaîÈre .  (36)

t ' c icéron ien" ,  F ranço is  de  sa les  Ie  fu t  peut -êËre  sur tou t  dans  ceÈ ar t



-  2 6 1  -

d tun i r  des  pos i t i ons  appa renmenÈ peu  conc iL iab les ,  ma is ,  chez  l u i ,  c res t  une

manière de t ranscender des voies dtaccès d iverses vers une même vér iËé,  vue

à  l r i n té r i eu r  d t  "o rd res r t  d i f f é ren ts ,  pou r  pa r l e r  comme Pasca l  p l us  t a rd ,  gu i

l e  condu i t  à  ce t t e  a t t i t ude .  11  n res tpas  au -dessus  de  l a  mê lée ,  i l  ne  mépr i se

la  d i scuss ion  ;  i l  se  pass ionne  pou r  e l l e  ca r  " r i en  de  ce  qu i  es t  huma in  ne

lu i  es t  é t range r "  (37 )  ;  e t  dans  l a  l un iè re  de  l a  t héo log ie ,  t ou tes  choses

sonÈ  éga les  :  l a  man iè re  don t  i l  va ,  même à  son  co rps  dé fendan t ,  u t i l i se r ,  e t

' i l  
l e  f e ra  sa  v i e  du ran t ,  ses  conna i ssances  de  d ro i t  pub l i c ,  mon t re ra  I t im -

Po r tance  qu t i l  acco rde  à  ce t te  f o rme  de  cu lËu re  pou r  l e  p réd i ca teu r  e t  1e

pas teu r ,  t ou t  en  sachan t  b ien  qu 'e l l e  é ta i t  à  l a  f o i s  rése rvée  à  une  é l i t e

de  j eunes  nob l -es ,  gu i  pouva ien t  a l l e r  é tud ie r  t ous  l es  g rands  noms  de  I ' h i s -

t o i r e  d u  d r o i t  ( e t  i l  y  e n  a ,  o n  l e  s a i t ,  b i e n  d r a u t r e s  q u e  c e u x  c i t é s  i c i ) ,

e t  à  l a  f o i s  ouve r te  à  t ous  : l es  f emres  qu i  n ' app rena ien t  guè re  l e  l a t i n

pa r  exemp le ,  n rava ien t -e l l es  pas  souven t  p lus  qu tune  te in tu re  de  d ro i t  p ra t i -

que ,  pu i sque  t rès  souven t  l r adm in i s t ra t i on  f an i l i a l e  é ta i t  en t re  l eu rs  ma ins ,

même quand  e l - l es  n ré ta ienË  pas  favo r i sées  cou rmeJeanneFranço i se  F rémyo t  de

Chanta l  ,  née dans une fami l - le  de robe ? Comrent  a lors ne pas demander aussi

à  ses  p rê t res  de  d iocèse ,  pauv res  p réd i ca teu rs  s i  souven t ,  d tacqué r i r , dans  ce

domaine encore-un min imum de connaissances théor iques et  de prat ique rhétor i -

que '  venues  du  doma ine  j ud i c i a i r e  p ro fane  ?  L répoque  d ra i l l eu rs  l e  voya i t

d run  bon  oe i l  e t  se  rangea iË  vo lon t i e r s  à  ce t t e  i dée .

François de Sales,  en tout  cas,  fu t  donc inscr i t  au barreau de Cham-

bé ry  ap rès  de  b r i l l an tes  é tudes  en  d ro i t  ( l g ) ,  don t  i l  n roub l i a  j a rna i s  l es

mal t res qui  y  prés idèrent  :  de même qut i l  y  a tout  un échange de correspon-

dance entre Possevin eÈ lu i  (39) ,  de même i l  re t ient  fac i lement  sous sa p lume

ce r ta ins  noms  (+O) .  Même en  dépassan t  l es  douceu rs  i déa l i san tes  de  I ' hag io -

graphie donÈ i l  est  encore te l lement  encombré,  au point  que sa pensé vér i ta-

b le soi t  souvent  cachée ou mal  connue ou déformée,  on sai t  avec cerÈi tude



- 262 -

que le  jour  de  son doc tora t ,  l -e  5  septembre  1591,  fu t  un  jour  de  g lo i re  ;

les archives universi taires de Padoue en portent la trace, ainsi  que des su-

j e t s ,  a u s s i  b i e n  p o u r  l e  d r o i t  p o n t i f i c a l  q u e  p o u r  l e  d r o i t  c i v i l ; e t  t o u t

le monde a remarqué que, pour ce dernier,  examiné sur le Senatus consulte

ve l l é i en ,  F ranço i s  de  Sa les  a rgumen ta  en  dé fendan t  l es  d ro i t s  e t  l es  devo i r s

(ce qui  chez lu i  sera pour tous toujours l ié)  de la  fet rme,  devant  une d ispo-

s i t i o n  l é g a l e  q u i  l e s  r e s t r e i g n a i t .

Qu r i l -  a i t  con t i nué  pa r  l a  su i t e  à  f a i r e  s i enne  l a  cu l - t u re  j u r i d i que ,

on  en  a  p lus  d tune  P reuve  :  des  l eÈ t res ,  des  o rdonnances  eÈ  des  manusc r iËs

d i ve rs  ( rassemb lés  à  l a  f i n  de  1 réd iÈ ion  d rAnnecy  qu i ,  i c i  en  pa r t i cu l i e r ,

es t  une  rn ine ) ,  l es  i nnombrab les  p rocès  qu ' i I  eu t  à  sou ten i r  pou r  des  ra i sons

f a n i l i a l e s  o u  é p i s c o p a l e s  ;  1 r é p o q u e ,  o n  l e  s a i t ,  e s t  j u d i c i a i r e v o l o n t i e r s ,

e t  l es  b iog raphes  de  1  t évêque ,  l es  che rcheu rs  e t  é rud i t s  on t  i c i  éc la i r c i

b i en  des  po in t s ,  su r  l esque l s  I e  p résen t  t r ava i l  n ' a  pas  à  reven i r  :  l e  monu-

men t  h i s to r i que  é levé  pendan t  t r en te  ans  de  reche rche  pa r  l e  Pè re  La jeun ie

pou r  l a  b iog raph ie ,  en  pa r t i cu l i e r ,  l es  t r avaux  du  Pè re  Rav ie r ,  de  Roge r  De -

vos ,  ceux  qu i  on t  dé jà  é té  souven t  c i t és  eÈ  d rau t res  qu 'on  ve r ra  dans  l a  b i -

b l iographie générale,  sont  1à dans leur  douraine.  On ne saurai t  cependant  se

dispenser de rappeler  I  t  amic ié avec la  fami l le  FrémyoÈ et  sur tout  la  longue

ami t i é  qu i  f u t  l a  s i enne  avec  l e  P rés iden t  AnEo ine  Fav re ,  sa  pa r t i c i pa t i on

au Code appelé fabr ien,  du nom de son ami,  dans le  premier  Ëi t re duquel  i l

r appe l l e  ce  que  l r on  t rouve  dé jà  dans  ses  no tes  d té tud ian t  pub l i ées  dans

1 réd i t i on  d rAnnecy ,  on  I t a  d i t ,  e t  que  l r on  t rouve ra  enco re  en  1616  dans  Ie

premier  chapi t re du l ivre I  du Tra i t té  de l ramour de Dieu et  tout  au long

des  se rmons  :  c res t  l a  T r i n i t é  qu i  f onde ,  en  ra i son  de  son  mys tè re  d ' une  re -

l a t i on  en t re  Pe rsonnes  fondée  su r  1 ' amour  e t  ex i s tan t  pa r  l u i r&qu i  j us t i f i e

tou te  ac t i on  huma ine ,  t ouËe  pensée ,  donc  tou te  po l i f i que ,  t ou te  rhé to r i que ,

tou te  oeuv re  L i t t é ra i re  ou  a r t i s t i que ,  e t c .  ;  t ou t  ce  qu i  es t  ag i r ,  ca r  ag i r
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c r e s t  v i v r e ,  e t  a g i r  s e l o n  l a  j u s t i c e ,  c r e s t  v i v r e  e n  v é r i t é ,  s e l o n  l a  s e u l e

Vér i t é ,  venue  de  l a  T r i n i t é  " i n fa i l L i b l e ,  t r ès  d ro i t e ,  p rem ie re  eÈ  e te rne l l e

reg le  de  tou t  b ien  e t  de  tou te  j us t i ce "  (41 ) .  Le  Code  Fab r i en  da te  de  1606  t

iL  ne fa i t  a ins i  aucun doute que François de sales,  malgré son peu de got t ,

au  dépa r t ,  pou r  ces  é tudes ,  a  v i t e  vu  que  pou r  l u i ,  e l l es  ne  se  sépa ra ien t

g u è r e  e n  d r o i t  c i v i l  e t  e n  d r o i t  e c c l é s i a l ,  n i  m ê m e  e n  d r o i t  e t  e n  t h é o l o g i e :

l a  t héo log ie  empor te  t ouÈ ,  exp l i que  tou t ,  eng lobe  tou t  pou r  ] u i ,  un  peu  à  l a

façon  don t  l - a  ph i l osoph ie ,  pou r  P la ton ,  domine  " l es  Lo i s " .  11  ne  deva i t  a i ns i

j ana i s  se  dés in té resse r  de  tou te  I  r h i s to i re  j u r i d i que  des  i dées  e t  des  ouv ra -

p jes parus de son temps.

Donc ,  l t i nsc r i p t . i on  au  ba r reau  du  Séna t  de  Chambéry  a l l a i t  de  so i ,  avec

I  t examen  pou r  y  ê t re  admis ,  l e  se rmenË. . .  sans  dou te  ne  pa r l a - t - i l  pas  en

pub l i c ,  pu i sque  sa  v ie  s to rgan i se ,  on  l e  sa i t ,  au t remen t .  Ma is  i l  con t i nua

long temps  à  avo i r  "une  ac t i v i t é  j u r i d i que  . . .  auss i  cons idé rab le  que  fas t i -

d i euse "  Gz )  ;  même quand ,  ap rès  1597 ,  i l  ne  f i gu re  p lus  au  ba r reau ,  ce rge

ac t i v i t é  ne  cesse  Pas  :  F ranço i s  de  Sa les  f u t ,  à  cause  de  Padoue ,  un  honune

d e  l o i ,  e t  s t i l  n t a v a i t  é t é  u n  o r a t e u r  s a c r é ,  i l  e t t  é t é  u n  o r a t e u r  c i v i l  t

t ou t  1 ' ava i t  p répa ré  pou r  ce la  (+g ) .

Que  re ten i r  de  ce t te  f o rma t i on  qu i  f i t  l r o ra teu r  qu t i l  é ta i t  eË  qu i

ne pouvai t  que serv i r  de guide s inon de nodèle à ce qur i l  souhai ta i t  pour

I  forateur  en général  ?

I1 senble que les caractér ist iques essent iel les soient au nombre de

trois :  la théologie et la vie spir i tuel le dominent et comandent tout ;  à

cause de  leur  p rééminence,  e l les  n ive lLent  les  d i f fé rences  dréco les  en  les

transcendent sans en mépriser aucune, mais sans créer de disparate et en

permet tan t  des  coex is tences  ou  des  t tcoappar tenances t r ,  s i  1  ron  peut  r i squer

ce  néo log isme,  qu i  eussent  paru  le  comble  de  l r i l l og isme e t  de  l t imposs ib le
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à  un  honnne de  par t i  (F ranço is  de  Sa les ,  à  l r in té r ieur  d rune cer ta ine  v is ion

théo log ique opEimis te ,  n 'es t  d 'aucun parE i ,  même pour  la  rhé tor ique ;  i l  es t

de  tous  ceux  qu i  se  ra t tachent  à  ce t te  théo log ie ) .  E t rsur tou t  peut -ê t re rce t te

formaÈion est ouverte, sans f in :  f iunt oratores_ est un présent de f  indi-

cet i f  enployé pour François de Sales dans un sens durat i f  et  existent iel  fon-

damenta l .

b) FoRMATToN IilIMANTSTE ou I'D'UNE BTBLToTIIEQIIE TDEALE''.

Les  mêmes carac tér is t iques ,  sur tou t  1a  dern iè re '  se  re t rouvent

ic i  ;  vou lo i r  dé ta i l le r  les  lec tu res  de  Franço is  de  Sa les ,  sa  v ie  durant

surtout,  en Èenter la l iste exhaust ive, tournerai t  à la nonenclature ou à

l r imposs ib le  ;  peut -ê t re  même au r id icu le  :  n taura i t -on  pas  l t impress ion  de

voir  démarqué f  idéal,  fai t  pour une tête de géant,  métaphore drune science

humaine rêvée conme universel le qu'on l i t  sous la plume frénissante du père

de Pant .agrue l  écr ivan t  à  son f i l s  ?  Ne r i squera i t -on  pas  de  déc lencher  auss i

f  incrédul i té devant un lecteur dont le portrai t  tendrai t  à nouveau vers une

manière  d thag iograph ie  ou  para î t ra i t  ce lu i  d run  surhonrne ?  Ne c ro i ra i t -on

pas aussi toute cette science venue de ces recuei ls innombrables de fai ts

cho is is ,  de  ces  ex t ra i ts ,  de  ces  compi la t ions  que le  XVIe  e t  le  XVI Ie  auront

en passion ?

Cer tes ,  le  dern ie r  po inÈ es t  lo in  d rêÈre  faux ,  e t  F ranço is  de  Sa les ,

ho 'nme de son temps,  a  u t i l i sé  ces  recue i ls ,  de  même qut i l  s fen  es t  fabr iqué

( les  fameuses r rs imi l i tudes"  (44)  )  pour  lu i  tou t  seu l ,  dans  le  dés i r  de

nour r i r  sur tou t  ses  sermons e t  ses  t ra i tés .  Cependant ,  i l  n ren  res te  pas

moins vrai  que, cornme on 1 ra di t  ai l leurs, ses connaissances sont moins de

seconde main  qu t i l  n ty  para î t ,  car  i l  su t  tou jours  fa i rep lace  à la lec tu re  ou

à 1rétude dans son horaire, on se demande parfois conrment,  puisqut i l  ne re-

fusa i t  son  temps n i  sa  por te  à  personne,  n 'ayant ,  d isa i t - i l ,  souvent  que
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cela précisément à donner.

Au demeurant,  sa cul ture humaniste est exactenent cel le des houmes

de son temps et de sa classe qui furent les élèves des Jésuites. Essayons

donc de voir  quel le el le fut  dans son ensemble, eÈ de même que pour le ta-

b leau de  la  p réd ica t ion  de  la  par t ie  p récédente ,  sans  jana is  perdre  les  ser -

mons de François de SaLes de vue, crest-à-dire en tentant de ldtc conment

ce t te  cu l tu re  a  ê té  u t i l i sée  par  l ro ra teur ,  que l les  t races  e l le  a  pu  la isser

dans  sa  préd ica t ion :  ce la  seu l ,  assoc ié  à  ses  que lques  tex tes  théor iques  e t

parce qut i ls sont en très pet i t  nombre à nous rester,  nous permettra de com-

prendre  ce  qu 'é ta i t  pour  lu i  p rêcher .  Dans sa  thèse dé jà  c i tée ,  le  Père  An-

tanas Liuima (45),  dans le chapitre I  de la deuxième part ie,  beaucoup moins

cr i t iquab le  que la  p remière ,  a  mont ré  conment  Franço is  de  Sa les  t ra i ta i t  les

auÈeurs  c lass iques  qu t i l  cho is issa i t ,  ce  qu t i l  p rena iÈ chez  eux  e t  co t rmenE

c r e s t  l a  r e c h e r c h e  d r t t u n e  r é d a c t i o n  c l a i r e  e t  c o n c r è t e r r e t  u n e  t t r e c h e r c h e

d e  1 a  s u g g e s È i v i t é "  ( 4 6 )  q u i  1 e  c o n d u i s a i e n t  à  a g i r  a i n s i .  D e  m ê m e ,  l e s  l i s E e s

étab l ies  en  append ice  (e t ,  répétons- le ,  pour  le  seu l  Tra i t té  de  1 'amour  de

Dieu)  (47)  complè ten t  e t  recoupent  les  Tab les  du  tome XXVI I  de  1 'éd i t ion

d'Annecy, en comblant une de leurs défai l lances, puisque ces auteurs profa-

nes  sont  rangés  au  n i l ieu  de  b ien  drau t res  noms,  connus,  inconnus,  impor tan ts

ou seconda i res  dans  l f lndex  onômasÈique s imp lement ,  e t  que la  l i s te  e t  les

références nten sont guère complètes. On voit  mieux dans le Père Liuiua, les

mass i fs  cons t i tués  par  P l ine  l tAnc ien ,  Ar isÈote ,  P lu ta rque ;  on  n taperço i t

qu 'à  pe ine  P la ton ,  dont  la  fo rne  s inon le  sys tène,  on  l ra  d i t ,  Ëe in te  tou t

le l - ivre. Les références et les proport ions ne sont cependant pas tout à fai t

exacÈes,  le  seu l  V i rg i le ,  es t  donné une seuLe fo is  pour  le  Père  L iu ima dans  le

Tra i t té ,  a ins i  que pour  les  Tab les  drAnnecy ,  a lo rs  que sans  ê t re  c i té  au  sens

propre  du  te rme,  le  poète  laÈ in  es t  sans  cesse présent  à  p ropos  de  la  na ture

dans 1 'ouvragere t  non pas  le  seu l  P l ine  (48) .
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De toute façon, tout est di f férent pour les sertnons, en raison de la

di f férence de genre, bien entendu, entre les oeuvrêsrpênsê-t-on au premier

abord .  Ma is ,  en  fa i t ,  a lo rs  que le  poète  la t in  ava i t  é té  eÈ é ta i t  encore  sou-

vent lu myst iquement,  co are un prophète profane, et quton l tat tendait  donc

surtout dans le Trai t té,  cfest dans les sermons que nonrmément i l  domine.

A la sui te de relevés personnels,  et  toujours pour comprendre mieux

la  cu l tu re  de  l ro ra teur  se lon  sa inÈ Franço is  de  Sa les  e t  de  l ro ra teur  qures t

François de Sales, arrêtons-nous à ce qui apparal t  comrne 1e plus important

parmi les références ant iques que nous avons rencontrées. Seront examinés

dans l ro rdre  V i rg i le ,  P l ine  l tAnc ien ,  Ar is to te ,  P lu ta rque e t  P la ton  (ma is  on

p o u r r a i t  a l l o n g e r  l a  l i s t e ) .

V i rg i le ,  sau f  omiss ions ,  esÈ c i té  dans  les  sermons l5  fo is  (49) ,  dont

14  fo is  dans  les  au tographes,  c res t -à -d i re  dans  les  tomes VI I  e t  V I I I  de  1ré-

d iÈ ion  d tAnnecy .  Tout  se  passe donc  conme s i  les  V is i tand ines  qu i  recue i l -

la ien t  les  sermons n 'ava ien t  pas  reconnu V i rg i le  quand Franço is  de  Sa les  ne

le  nonrmai t  pas  expressément ,  ce  qu i  n resÈ pas  éËonnant  pu isque 1réducat ion

féninine ne comportai t  pas de lat in ;  1 raccès aux oeuvres romaines passait

pour les fenrmes par les traduct ions, parfois en i tal ien :  on sai t  que ce fut

encore le cas pour madame de Sévigné, par exemple.

S i  nous  regardons  de  p lus  p rès  ces  c i ta t ions  ou  ré fé rences ,  vo ic i  ce

que nous remarquons.

Le tome VII  est composé de sermons autographes ent ièrement rédigés,

e t  les  c i ta t ions  de  V i rg i le  qu i  s ry  t rouvent  sont  des  c i ta t ions  au  sens  pro-

pre  du  te rme,  écr i tes  de  la  ma in  de  Franço is  de  Sa les ,  e t  ce la  dès  le  p re-

nier sermon du volume, gui est un sermon pour la Pentecôte, où le tout jeune

orateur semble avoir  voulu enfermer de façon frémissante, corme en une pro-

fess ion  de  fo i ,  tou t  ce  qu i  pour  lu i  es t  1 'essent ie l  de  la  vér i té ,qu i  donne
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pr ix  à  la  v ie  e t  jo ie  à  la  parcour i r ,  en  par t i cu l ie r  à  p ropos  de  I 'Espr i t

Saint :  i l  est Amour-Personne (au sens

nitaire qui expl ique eÈ maint ient toute

t ion de l thottr .e,  et  toute l rexistence de

confins du monde :

théologique du terme) du Dieu tr i -

v ie,  tout mouvement,  donc toute ac-

l rEg l i se ,  un  jour  épandue jusqu 'aux

Sp i r i t us  Domin i  r ep lev i t
omnia sc ient ia  habet

. . .  Enco resque  l t ope raÈ ion  merve i l l euse  e t  puyssanEe  qu i  a
e s t é  f a i t t e  è s  c o e u r s  d e  l r E g l i s e  n a i s s a n t e  a  t e l  j o u r  q u t a u -
j ou rd 'h ry ,  aye  es té  f a i t t e  ega lemen t  pa r  l e  Pe re ,  l e  F i l z  eÈ
le  Sa in t  Esp r i t ,  nean tmo ins ,  On  ne  d i c t  pas  que  touÈe
la  T r i n i t é  so i t  venue  su r  l es  Apos t res ,  mays  on  d i c t  e t  on
ce leb re  l a  descen te  du  g lo r i eux  Sa in t  Esp r i t  :  a  l a  cha rge
que vous ne vous imagineres pas pour cela qut i l  aye changé
de  l i eu  pou r  descend re  ;  ca r  es tan t  D ieu ,  i l  es t  t e l l emen t
pa r  t ou t  pa r  t t essence ,  p resence  e t  puyssance t t ,  guê  es t  i n
mundo non inc lusus,  ext ra mundo non exclusus.  (50)

Cae lum e t  t e r ran  ego  imp leo  (51 )  ;
orbem terrarum. et hoc ouod conËinet
v o c i s  ( 5 2

" . . .  J o v i s  o m n i a  p l e n a  ( 5 3 ) , "

cont inue le texte iururédiatement,  où on l i t , iumédiatement aussi

" sp i r i t us  i nËus  a l i t ,  t o tamque  i n fusa  pe r  a r tus
rnens  ag i t a t  mo lem,  e t  magno  se  co rpo re  m isce  t t t .  ( 54 )

Vous scavez b ien que nostre ame est  par  tout  le  cors et
t o u t e  e n  t o u t e s  l e s  p a r t i e s  d r i c e l u y ;  a u t r e m e n t  e l l e  n e  s e -
ro i t  pas  sp i r i t ue l l e ,  ou  nos t re  co rs  se ro i t  mor t  en  l a  pa r t i e
en  l aque l l e  l r ame  ne  se ro i t  pas .  Tou t  de  mesme donques ,  D ieu
es t  pa r  t ou t  l e  monde ,  v i v i f i an t  t ou t .  (SS)

Et  vo i là  donc  V i rg i le  rangé avec  1 'Ange de  I  rEco le  e t  I 'un  des  pro-

phètes  les  p lus  g rand ioses .  On a  beau savo i r rcoune le  d i t  pud iquenenÈ 1réd i -

t ion dtAnnecy, conrme le veut 1-rétynologie aussi,  que "Jovis omnia plena" est

à traduire par t tTout est plein de Dieurf ,  i l  faut vraiment reprendre une âme

nédiévale ou humaniste pour exuLter de joie avec François de Sales chantant

V i rg i le  p rophète  du  Sa in t .Espr i t  t r in i ta i re .  Ma is  ce t  e f fo r t  ( i l  es t  m ince)

fa i t ,  i l -  es t  év ident  que la  jo ie  née de  ce t te  fus ion  des  révé la t ions  au  peu-

ple élu et aux nat ions esÈ aussi grande que son sérieux. Nous sommes bien

lo in  d tun  s imp le  o rnement  ob l iga to i re ,d run  bon é lève  des  rhé teurs  de  Par is
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ou Padoue,  même s i  en  1593,  Franço is  de  Sa les  nres t  pas  encore  prêÈre ,  à  pe i -

n e  p r é v ô t  ( i l  n e r e c e v r a  l r o r d i n a t i o n s a c e r d o t a l e  q u t à l a  f i n d e  l a m ê m e  a n n é e ,  e n

décembre :c res t  a ins i ,  d i ra  la  Le t t re  à  Monse igneur  Frémyot  que do ivenE ê t re

u t i l i sées  " les  fab les  des  poètes ' r .

La  seconde  fo i s  où  F ranço i s  de  Sa les  c i t e  V i rg i l e ,  c res t  l o r s  de  l a

première rédact ion de sa Harangue pour la  PrévôÈé :  i l  s 'ag i t  b ien 1à dfun

o rnemen t r t ou t  à  f a i t  en  s i t uaÈ ion  d fa i l l eu rs  dans  un  tex te  en  l a t i n  e t  auss i

b ien  en  s i t ua t . i on  pou r  l e  sens  ;  l a  d rô le r i e  de  l a  chose  v ien t  de  ce  qu tau

vers l0  de l  tEnéide IV que veuÈ c i ter  le  nouveau prévôt ,  i l  a joute un vers

de son cru :

"qu is  novus  h ic  nos t r i s  success i t
Inc ly ta  qu is  Pet r i  tec ta  superba

et  lo in  d tê t re  méf ian t  devant  ce  passage quand i l

d iscours ,  i l  conserve  ces  deux  vers .  V i rg i le  es t

dans  le  chr is t ian isme pour  lu i .

sedibus hospes ?
a d i t  ?  ( 5 6 )

remanie complètement son

b ien  un  poète  à  sa  p lace

En 1594,  Franço is  de  Sa les  prêche le  t ro is ième d imanche après  la

Pentecôte, sur le péché-naladie et le Christ-nédecin, qui  ne pourra agir  que

s i  nous  le  cho is issons  pour  nous  so igner  ;  F ranço is  de  Sa les ,  a  dé jà  a lo rs

beaucoup parlé,  beaucoup prêché, et crest le plus naturel lement du monde que

pour nous signi f ier que nous sonrmes à la croisée des chemins, i l  d i t  :

11  fau t  donques nous  la isser  t i re r ,  e t  i l  fau t  ressent i r
noÈre  miserab le  es ta t .

"H ic  locus  es t  par tes  ub i  se  v ia  f ind i t  in  ambas"  (57)

Sor tons ,  sor tons  de  ces te  Egypte  . . .  (58)

Les deux dernières ci tat ions que cont ient le tome VII  sont à meÈtre

à  par t  :  so lenne lLes  e t  g rand ioses  ( l tune d fe l les  n res t  au t re  que le  fameux

Arma virumque cano (59ù el les sont si tuées dans l  toraison funèbre du duc
t

de  Mercoeu r ,  e t  n fon t  d rau t re  rô le  vé r i t ab le  que  de  pa r t i c i pe r  à  l t hé ro î sa -
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Èion du personnage, François de Sales le proclane lui-même :

De vouloir  dire Èout,  ni  le tems, ni  ma voix,  ni  le l ieu ne
le  permet ten t  pas .  Ce sera  le  su je t  de  que lque grand mais t re ,
leque l  tou t  g lo r ieux  de  l rheureuse renconÈre  drun  s i  r i che
sujet, pourra, coîfme un autre Maron, dire au corirnencement de
son oeuvre :

" A r m a . . . "  ( 6 0 )

Le tome VII I  conrmence avec l 'année 1604 ;  or cette année est cel le

de La Lettre à l {onseigneur Frémyot.  Que François de Sales cont inue, pour Vir-

gi le ou pour les autres auteurs ant iques avec à la fois la même discrét ion

(par  rapporÈ à  cer ta ins  de  ses  prédécesseurs  ou  de  ses  conteupora ins)  e t  la

même constance, et le fai t  sera de grande valeur en même temps que part icu-

1 iè renent  s ign i f i ca t i f  :  1a  le t t re  sera  1  fexpress ion  d 'une expér ience person-

n e l l e  r é f l é c h i e .

Lo in  de  se  ca lmer  en  e f fe t  avec  1 'âge ou  l texpér ience,  I tamour  pour

1 a  c i t a t i o n ,  v i r g i l i e n n e  p u i s q u t i l  s t a g i t  d r e l l e  p o u r  l r i n s t a n t ,  s r i n s t a l l e

a lo rs  chez  Franço is  de  Sa les  préd ica teur  :  le  tome VI I I  qu i  conÈien t  donc

les  sermons auÈographes de  presque tou t  son  ép iscopat ,  ses  p lans ,  ses  ébau-

ches ,  de  1604 à  sa  mor t  en  1622,  es t  le  vo lume qu i  con t ien t  le  p lus  de  rê f .ê -

rences  à  l rau teur  des  Buco l iques  e t  de  I 'Ené ide ;  car ,  i l  fau t  le  remarquer ,

ce  sont  les  seu les  oeuvres  de  V i rg i le  c i tées ,  € t ,  s i  on  met  à  par t  1 'o ra ison

funèbre  du  duc  de  Mercoeur r  l 'Ené ide  es t  lue  ic i  dans  son chant  V I  ;  c tes t -

à -d i re  que ce  sonÈ les  parÈ ies  de  l roeuvre  de  V i rg i le  qu i  onÈ é té  le  p lus

l rob je t  d 'une in te rpré ta t ion  nys t ique qu i  son t  u t i l i sées .

Le tome VII I  fai t  pour la première fois référence à Virgi le à tra-

vers  l lo race ,  à  p ropos  de  1r  r rami t ié ' r ,  pour  i l l us t re r  ce l le  qu i  un issa i t

Marie au Christ  et  le Christ  à Marie, après quront été aussi appelés comme

témoins , l fEpoux e t  l rEpouse du  Car t t ique  des  Cant iques ,  Jonathas  e t  Dav id ,

et le saint August in qui au

"dimidium animae meae" :

l ivre IV des Confessions appel le son ami
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HoraÈius  es t ,  de  V i rg i l io  nav igante  :
t tBt serves animae dimidium neaett  (61)

On peut penser que ce sonÈ la force et la beauté de dimidium animae meae

qu i  on t  sédu i t  F ranço is  de  Sa les ,  e t  qu i  on t  à  deux  repr ises  a t t i ré ,  par

lrautomatisme de la mémoire, des souvenirs drétude sous sa plurne, nais auto-

mat isme mai t r i sé  ;  car  nu l le  par t  l texpress ion  n fappara î t  dans  le  Cant ique

de la  t raduc t ion  laË ine  de  la  B ib le  que Franço is  de  Sa les  u t i l i se  ( la  p lus

proche en est sans doute cel le qui exprime la séparat ion désolée et la quête

de son D i lec tus  par  I tAmica  courant  à  t ravers  la  v i l le  vers  1 'amour  qure l le

n ta  pas  reçu  :  An ima nea l ique fac ta  esË,  uÈ locu tus  es t  :  quaes iv i ,  &  non

i n v e n i  i l l u n  ( 6 2 ) , n a i s  l r i d é e  e n  e s t ' t o u t e  p r o c h e  d e  c e t t e  l i q u e f a c t i o

amor is ,  ce t te  fus ion  de  1 'âme de 1 'A imante ;Mar ie  avec  l tA iné-Jésus ,  magn i f iée

déjà à cette date dans le somptueux sermon sur 1 rAssomption de 1602.

La t ro is ième Bucol ique,  apparue une fo is  dans le  tome VI I ,  va se

rencon t re r  qua t re  f o i s  dans  l e  t ome  V I I I  ( 63 )  ;  l a  qua t r i ème ,  à  t r o i s  rep r i -

ses (0q) ,  et  la  neuvième une fo is  seulement ,  encore est-ce par  manière de

proverbe :

t ' Lup i  Moer in  v i de re  p r i o res  ; "
ant iquum proverbium (OS),

proverbe des t iné  à  conse i l le r  de  ne  pas  oub l ie r  la  pensée de  la  mor t  inév i ta -

b le  e t  lo i  coumune;  usage e t  au tomat isme qu i  n ron t  r ien  de  b ien  remarquab le .

Dans un  p lan  de  sermon pour  la  fê te  des  sa in ts  Innocents  1609,  c 'es t

l r image de  l tagneau qu i  amène la  c i ta t ion  v i rg i l ienne,  e t  on  a  le  sent iment

que François de Sales ett pu aisément en trouver une autre du même genre dars

les  Eg logues.

"Nesc io  qu is  teneros  ocu lus  n ih i  fasc ina t  agnos t t  (65)

En 1612,  pour  le  mercred i  des  Cendres ,  cornme en 1616,  sur  l th is to i re

de Jacob,  c res t  Ëout  na ture l lement  le  serpent  qu i  sera  ass imi lé  à  la  ten ta-
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t ion  e t  au  r i sque de  mor t  qure l le  en t ra lne  :

"Fr ig idus ,  o  puer i ,  fug i te  h inc ,  la te t  angu is  in  herba , ' ( 6 6 )

Là  non p lus ,  i l  n ry  a  r ien  de  b ien  ex t raord ina i re  dans  ce t te  u t i l i sa t ion ,

quanÈité de lectures synbol iques de Virgi le ayant habitué les houmes du temps

à ces rapprochements, même si  les textes rapprochés ne sont unis que par

l r idée  d fun  danger  caché,  p€u de  choses  év idenÈes rendant  paren tes  1es  pages

de Franço is  de  Sa les  sur  le  Mercred i  des  Cendres  e t  1  rh is to i re  de  Jacob e t

les chants amoebées de Damète et Ménalque, dont la peinture pastorale et la

lec tu re  a l légor ique appe l le ra ien t  p lus  vo lon t ie rs rsemblen t - i l ,  le  Cant ique-

des Cant iques que , les sujets dont François de Sales s toccupe, encore que Ja-

cob ai t  été un pasteur des plus habi les conrme le rappel le par ai l leurs l  tho-

n é l  i e .

Quant  à la  célèbre quatr iène Bucol ique,  on ne la  voi t  apparaî t re que

deux  fo i s ,  de  même qu 'e l l e  n té ta i t  c i t ée  qu tune  fo i s  au  tone  v r r  ;  i l  f au t

cependant  y  a jouter  la  référence donnée dans le tome IX,  mais avec prudence,

c a r ,  a i n s i q u e  I t i n d i q u e n t  j u d i c i e u s e m e n t  a l o r s  l e s  m a r g e s  d e  1 t é d i t i o n  d ' A n -

necy ,

l es  abe i l les  fqu iJ  cue i l len t  e t  ramassent  avec  leur  peÈi te
bouchet te  le  mie l  qu i  descend du  c ie l  avec  la  rosée Gl ) ,

n f impor te  que l  au teur  anËique u t i l i sé  vo lon t ie rs  par  Franço is  de  Sa les  (e t

même dfautres, et  même François de Sales lui-nêne)peut être ic i  la source de

I I image.

Les  deux  passages c i tés  dans  le  tome VI I I  son t ,  d rabord

la  Nat iv i té  de  la  V ie rge ,  en  1614,  Le  cé lèbre  vers  60  de  la  f in

1 ique,

à propos de

de la Buco-

' r lnc ipe ,  parve  puer ,  r i su  cognoscere  mat rem"  (68) ,

t r ansposé  d tune  l ec tu re  de  Noë l ,  à  l aque l l e  l e  Moyen  Age  e t  l a  Rena i ssance
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avaient habitué, à la naissance de la mère du chr ist  ;  on trouve enf in,  à

propos  drune au t re  na t iv i té ,  ce l le  de  Jean-Bapt is te ,  en  1618,  un  s imp le  " re -

gnum lugus t i ' r  (69) ,  q r i ,  p récédé d fune c i ta t ion  d ' fsa !e ,  r r  4 ,  rappe l le  b ien

la lecture messianique fai te souvent al"ors en rapprochant Virgi le d t  lsaîe

( d r a u t r e s  p a s s a g e s  i l  e s t  v r a i ,  p l u s  v o l o n t i e r s )  ( z o ) .

Que conc lu re  de  la  façon dont  Franço is  de  Sa l -es  u t i l i se  V i rg i le  dans

les  sermons '  c fes t -à -d i re  le  fa i t  en t re r  dans  la  fo rmat ion  eÈ la  p ra t ique de

I  fa r t  o ra to i re  ?

Les exemples étudiés ont été tous ceux qui proviennent drune ci ta-

t ion précise même brève. On peut rrès aisément Erouver,  plus ou moins objec-

t i vement ,  des  ré fé rences  d i f fuses ,  encore  p lus  d i f fuses  que ce  que I  ton  vo iÈ

dans le  tex te  d rHorace où  V i rg i le  se  t rouve présent .  Ma is  de  la  réa l iÈé  de

cet te  a tmosphère  v i rg i l ienneron nres t  guère  cerËa in  :  e l le  peut  auss i  b ien

proven i r  de  la  p résence,  vér i tab le  ce l le - là ,  eÈ t rès  vér i f iab le ,  de  tou tes

les  compara isons  buco l iques  nées  de  P l ine  1  rAnc ien  e t  qu i  se  prê ten t  à  tan t

dr images e t  Èant  de  synbo les .  Ce qu t i l  y  aura i t  de  v i rg i l ien  1à  sera i t  au-

tan t  redevab le  à  une a tmosphère  insa is issab le ,  née dans  l  tespr i t  de  Franço is

de Sales ou de son lecteur,  de façon vaguement confuse ou au moins indécise ;

ce  sera i t  p lus  la  marque drune personna l i té ,  où  on  rencont re ra iÈ  une sor te

de V i rg i le  rêvé ,  le  V i rg i le  de  Franço is  de  Sa les  (e t  qu i  d i ra  jamais  que l  i l

fut  vraiment ?) que la marque drune érudit ion ou même drune science très

profonde. Ce sont des images qui t ' font" v irgi l ien, mais à travers les Ale-

xandr ins  peut -ê t re ,  la  P lé iade sans  doute  ,  ê r  par t i cu l ie r  à  cause du  seu l

texÈe de V i rg i le  qu i  ne  so i t  pas  u t i l i sé ,  ce lu i  des  Géorg iques ,  c res t -à -d i re

à cause des rravettesrr et  du niel ,  à cause donc de tout ce que la symbo-

l ique  saLés ienne a  lu ,  vu ,  ou  mis  en  eux .

Les  c iÈat ions  préc ises  de  v i rg i le  qu ton  peut  en  revanche re lever
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dans le  tex te ,  comme ce la  v ien t  d rêÈre  fa i t  à  t i t re  d rexenp le  e t  dans  le  dé-

tai l ,  appel lent deux remarques :  el les sont peu nombreuses et el les sont peu

or ig ina les .

Leur pet i t  nombre est assez évident quand on pense au nombre des

sernons de François de Sales et au nombre considérable dtânnées quri ls recou-

vrent,  de 1593 à 1622 :  lorsque François de Sales parlera de mesure et de

d iscré t ion  dans  1  rusage de  1  rân t iqu i té  dans  ses  conse i ls  sur  la  p réd ica t ion ,

i l  prêchera dtexemple, et  se démarquera de certains contemporains par cette

discrét ion même.

Que ces images soienË peu or iginales est tout aussi  évident :  ce

sont cel les que tout élève ayant fai t  ses Humanités emploie quasiment auto-

mat iquement ,  co  e  s i  un  no t  su f f i sa i t  à  déc lencher  un  vers  ;  e t  i l  aura i t

pu  auss i  b ien  en  amener  un  au t re .  Ces  vers  sont  les  p lus  connus,  ma is  auss i

souvent leur ut i l isat iof ;sf ta plus simple, en même temps que la plus person-

ne l le  ou  la  p lus  g raÈu i te  :  i l  y  a  que lque chose de  presque Èransparent  ou

enfant in à voir  le dimidium animae meae servir  au Cant ique et à l  tamour

sacré ,  ou  le  Éarve  puer ,  r i su  cognoscere  mat rem é tendu à  tou tes  les  p lus

imporÈantes  na t iv i tés  évangé l iques ,  Noë l  n 'appara issant  que dans  le  lo inÈa in .

Tout  un  monde. in té r ieur  se  révè le  1à ,  un  un ivers  sp i r i tue l ,  où  les  fa iÈs  se

répondent en écho, s téclairenÈ cornme les miroirs les uns des autres eÈ mar-

chent vers 1a Révélat ion unique.

11  es t  auss i  t rès  iupor tan t  que tou t  en  acceptan t ,  on  le  vo i t  b ien ,

la lecÈure messianique de la quatr iène Bucol ique, François de Sales n'y in-

s is te  n i  ne  la  dé ta i l le  :  lu i  chez  qu i  l r image sera  par fo is  s i  fabr iquée e t

s i  con tournée,  où  tous  les  p lus  minuscu les  dé ta i l s  por te ron t  sens ,  esÈ ic i

d rune d isc ré t ion  exÈrême,  gu t i l  n fobserve  même pas  par fo is  devant  cer ta ins

t e x t e s  s a c r é s  ( 7  I  ) .
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Virgi le est vraiment de son univers presque inconscient,  conme un

des é lénents  de  sa  sÈruc ture  in te l lec tue l le ,  ce  qu i  peut  seu l  exp l iquer

parfois une ut i l isat ion surprenante :  pourquoi brusquement,  en 1609, dans

lfexorde préparé drun sermon pour l rEpiphanie, à propos des donsr gui conme

ce lu i  de  CaÎen ,  peuvent  ne  pas  ê t re  des  o f f randes  vér i tab les ,  ma is  en  l  toc -

curence sont  b ien  de  v ra ies  o f f randes ,  de  v ra is  sacr i f i ces  s lmbo l iques ,

d i re

I inreo Danaos eÈ dona ferentesr '  ? 02)

11  es t  fac i le  d ren  sour i re ,  ou  de  par le r  de  l taud i to i re  auque l  i l

faut plaire.  Regarder l -e texte de plus près va montrer que le sujet vér i ta-

ble du sermon est  le  "sacr i f icet t ,  l -e  sacrum facere ,  e t  non son faux sem-

b lan t  ou  sa  pa rod ie ,  l a  sanc t i f i ca t i on  vé r i t ab le  de  l a  c réa t i on  e t  non  l e

"pha r i sa î sme"  ou  ce  que  l t on  appe l l e  cou ra  en t ,  â  Èo r t  en  g rande  pa r t i e ,

o n  l e  s a i t ,  a i n s i .  E È  c ' e s t  b i e n ,  l e  j o u r  d e  l r E p i p h a n i e ,  I e  m o m e n t  d r a p p e -

l e r  l es  Gen t i l s  en  témo ins  ;  i l  y  a  m ieux  que  V i rg i l e  dans  ce  passage  en

e f f e t  :  q u e l q u e s  l i g n e s  p l u s  h a u t ,  c ' e s t  I t o v i d e  d e  l f A r t  d t a i m e r  q u i  e s t

c i t é

Hodie dies est donorum, nec unquam Christo donum tam magni-
f icum factum est.  Et quia et iam rnrrneribus placatur Deus, et
ins t i c tu  na tura l i  p lacamus,  tes te  Abe le ,  QZ)

"Munera, crede mihi ,  placant hominesque deos-que" (74)

(unde Ex. 23 (75) :  Non apparebis coram me vacuus I  Deute-
ron. 16 (76) :  Non apparebit  gu. ipguan corem me vacuus),
propEerea opere praei;um r-ueriffionoao ciona tacle*i" sunc Deo.
Id autem ex muneribus Magorriln cognoscemus ; nam primum in
unoquoque genere est mensura caeterorun (77).  Haec autem
atEendenda sunt.  Quis ? causa eff ic iens. Quid ? causa mate-
r ia l i s .  Cu i  ?  causa ob jec t iva .  Quare  ?  causa f ina l i s .
Quonodo ? causa formtlis.

Quis ? Donum enin aC iniquo profectum, ipsum propemodum
iniquum est.  Sic Cain, et  Abel :  Respexit  ad Abel et  ad
munera ejus (78).  Propterea labrum aeneum in quo lavabànt
sacerdotes  (79)  ;  unde tan ta  cura  sàcerdot ibus  an t iqu is  u t
mund i  essent  (80) .  Qu icqu id  id  es t

"Ti foreo Danaos et dona ferentesl  (8 l  )

Qu i  sun t  i s t i  ?  Mag i  (82) ,  non mag ic i  sed  sap ien tes
reges  ;  qu i  non c redendo c redebant . . .  (83)
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.  Certes, I tusage de composer des plans préparatoires de ser:rnons en

laÈin aidait  à l  r insert ion conrme spontanée des vers devenus famil iers dès la

jeunesse.  Ma is  la  façon dont  les  texÈes sont  t ressésr  l tun  avec  l rau t re ,  i r -

sérés l fun dans lrautre, chacun ref létant conme un miroir  eÈ en mêne Èemps

achevant I  rautre, est caractér ist ique de la façon dont fonct ionnent La rê-

f lexion et la déduct ion de François de Sales. ?rTout vrai  à tout vrai  con-

sonnet t  (84) '  comne ava i t  d i t  que lqu tun  qu t i l  n ta ima i t  guère  (ma is  pour  d rau-

tres raisons quron devine aisément et qui  ne sauraient étonner ;  on le serai t

plutôt de voir  reconrmander sa lecture puisque cfest à ce jeune éventé de

Celse-Bén igne de  Rabut in  Chanta l  qu ' i l  éc r i t  son  appréc ia t ion  cé1èbre  (85) ,

dont  les  perspec t ives  sont  a ins i  changées) .

Mais bien plus remarquable est ce terrain coume sédimentaire de Èex-

tes  que nous  avons  sous  les  yeux  :  i l  es t ,  répétons- le ,  de  1609 ;  F ranço is

de Sa les  prêche depu is  1593,  i l  a  écr i t  sa  cé lèbre  Le t t re  à  Mor - rse igneur

Frémyot  en  1604,  i l  es t  évêque depu is  1602:  ce  nres t  donc  pas  à  la  légère

q u t i l  é c r i t  e t  p r ê c h e  a i n s i .  1 1  a  p r a t i q u é  1 ' a r t  o r a t o i r e ,  r é f l é c h i  s u r  l u i ,

e n  a  a n a l y s é  I t e s p r i t  ( c e  q u r e s t  l a  L e t t r e  b i e n  p l u s  q u t u n  m a n u e l ) ,  e t  v o i l à

ce  qu ' i l  réa l i se  avec  la  fo rmat ion  cu l tu re l le  e t  d roraÈeur  qu i  a  é té  la

s ienne,  ce t te  sor te  de  fus ion  à  la  fo is  d isc rè te  e t  ins is tan te  de  Èoutes  les

tendances humaines dans une histoire en marche, cel l -e de l rhumanité. Nul ne

s té tonnera  a lo rs  que 1-es  c i ta t ions ,  La t ines  e t  au t res ,  a i l len t  c ro issant

eÈ que cependant  la  d isc ré t ion  dans  la  façon dont  e l les  sont  t i ssées  dans  le

texte,en un pet i t  nombre apparentf tsoi t  exemplaire ;  on ne sten étonnera pas,

même si ,  on a vu pourquoi,  on ne peut toujours les relever dans les sermons

recuei l l is par les Visi tandines ( les sermons recuei l l is par des honrmes du

monde à Paris donneraient plutôt quant à eux l r impression dren rajouter,

même dans les passages qui paraissent les plus authent iques).

Extraordinaire l {umanisme opt imiste et bibl ique que celui  de cet
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évêque, pour qui "r ien de ce qui est humain nrest étranger",  vrainent,  pour

qui tout "concourtr ' ,  Ëout a un sens, et qui  le conduit  à une sorte de lyr isme

visionnaire érudit .

Des analyses Ëoutes voisines peuvent être fai tes pour un grand nom-

bre  d tau teurs  g recs  ou  la t ins .  On ne  saura iÈ  tous  les  c i te r ,  sur tou t  à  p ro-

pos de la seule fornat ion de I  rorateur qui ic i  se confond avec 1 rhistoire gé-

n é r a L e  d e  1 r é d u c a È i o n  à  1 t é p o q u e .  D e  p l u s ,  c e  n r e s t  p a s  u n  d e s  p o i n t s  c h o i s i s

comme devant être spécialement trai tés dans le présenË travai l  que dtétudier

les  sources  l i t té ra i res  e t  ph i losoph iques  an t iques  des  sermons,  ce  qu i  mér i -

te ra i t  une é tude par t i cu l iè re .  I1  ne  semble  pas ' ,  d raprès  de  s imp les  re levés

et  sondages personne ls ,  a idés  par  les  Tab les  du  tome XXVI I  de  1 téd i t ion  d tAn-

necy  (86) ,  que les  résu l ta ts  auxque ls  on  ar r i vera i t  sera ien t  t rès  d i f fé ren ts

de ceux auxquels arr ivent les analyses du Père Liuima (encore que son travai l

pu isse  mér i te r  d rê t re  repr is  e t  appro fond i  :  i l  y  a  cer ta inement  p lus  à  d i re

sur  les  sources  pro fanes  du  Tra i t té  (87) ,  qu i  son t  cer ta inement  auss i  sources

de la  pensée en  même temps que sources  de  I  texpress ion) .  I1  faudra i t  auss i

ten i r  compte  du  fa i t  que le  Tra i t té  es t  l i t té ra i rement  écr i t ,  t rava i l lé ,  avec

une quant i té remarquable de var iantes, alors que les sermons, pour méticuleu-

sement  p réparés  qu t i l s  so ien t ,  on t  tou jours  ce  cô té  s inp l i f i ca teur ,  ana lyE i -

que dans Lfexposé eÈ vul-garisateur que nta absolument pas la grande synthèse,

Èrès  vo lon ta i rement  e t  consc ie rnment  cons t ru i te ,  pesée e t  équ i l ib rée  quresÈ

l tAmour  de  D ieu .  Quo i  qu t i l  en  so i t ,  on  re t rouvera i t  b ien  les  mêmes aureurs

avec le mêrne gott  pour "modif ier le textett  de façon à t t rendre le réci t  plus

expressi f"  (88) ;  quant à la ' lprédi lect ion pour les éléments fabuleux",  évi-

dente chez François de Sales de toute façon, dès la prenière lecture, en par-

È icu l ie r  à  p ropos  de  l - ru t i l i sa t ion  de  P l ine  l rAnc ien ,  i l  faudra i t  a l le r  beau-

coup plus loin que ne fai t  l ranalyse du Père Liuima pour comprendre conment

e l l e  n e  s t o p p o s e  p a s  d u  t o u t ,  e n  v é r i t é ,  d a n s  l r e s p r i t  d u  t e m p s ,  à  l r e x i g e n c e



- 2 7 7 -

de prudence et de sobriété rappelée par la Lettre à l {onseigneur Frémyot (89),

et correspond de façon quasi théologique à "1 
resthét ique borroméenne" que

tous les travaux les plus récents ci tés plus haut onÈ analysée.

Le cas de Pl ine 1 tAncien est tout à fai t  remarquable bien entendu ;

on saiÈ le gott  que la Renaissance et 1 tépoque qui suivi t  inrnédiatemenÈ eu-

r e n t  p o u r  l u i r  l e s  r e c u e i l s  d e  " c u r i o s i t é s "  d o n t  i l  e s t  l r o s s a È u r e .  L e  f a i t

n ' e s t  p l u s  à  d é n o n t r e r  ( 9 0 ) .

11 est bien exact que souvent,  comme son temps, et non pas unique-

ment  à  cause des  recue i ls  de  l " les langes ,  D ivers i tez  e t  au t resCur ios i ta tes .

Franço is  de  Sa les  c i te  de  seconde main  parce  que ' rson in te rméd ia i re"  es t

le  p lus  souvent  sa in t  August in .  C tes t  dans  La  C i té  de  D ieu
qut i l  puise fréquenrment les renseignemenÈs dont
A p lus ieurs  repr ises ,  i l  t rouve P l ine  chez  sa in t
de même que Cicéron et Ti te-Live .  (9 I  )

i l  a  b e s o i n .
Augus Ë in,

I I  e s t  b i e n  v r a i  a u s s i ,

a l l u s i o n ,  l r o r a t e u r  e n c o r e  p l u s

idée 1 ranecdote pour l  tamener à

dans son monde de synboles.

que c i tant  de mémoire,  et  souvenÈ par  s imple

que  1  t éc r i va in  se  pe rmeÈt ra  de  red i re  à  son

I u i ,  p o u r  f a i r e  e n t r e r  t e l 1 e  d e s c r i p t i o n

Mais  s i ,  en  par t i cu l ie r ,  pour  les  é lénents  Ies  p lus  fabu leux ,  on  peut

b ien  penser  peut -ê t re ,  avec  le  Père  L iu ima que Franço is  de  Sa les  "n 'esÈ pas

assez enfant pour les prendre au sér ieux f ,  gutJ iL ne cherche pas dans Pl ine

une documentat ion botanique" (92) ou autre, i l  ne faudrai t  pas tomber dans

l rexcès qui conduirai t  à voir  en François de Sales un honrme tout à fai t  hors

de son temps :  1rédit ion drAnnecy est plus proche de la réal i té quand el le

montre dans François de Sales un honrme de son temps, croyent à la science de

son Èemps, quel- le que soit  sa conf iance dans le progrès des connaissances

humaines. Paradoxalement,  ce que la science de son temps lui  montre cortr le

er roné dans  les  a f f i rna t ions  de  P l ine  I  fAnc ien ,  e t  qu i  es t  sans  douÈe moins
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abondant que nous ne l  t imaginons, lu i  paraît  respectable au nom même du pro-

grès de la connaissance :  1 rerreur est.  une étape de ce progrès ;  pendant un

temPs,  e l le  a  tenu le  rô le  de  la  vér i té  ;  non pasr 'qurabsurdement  e l le  so i t

devenue ou  a i t  é té  un  jour  la  vér i té ,  e l le  en  a  seu lement  rempl i  la  fonc t ion

et,  parce qurel l -e a été reconnue corme erreur,  a justement permis à la vér i-

té ,  ou  à  la  parce l le  de  vér i té  p résente  (dans  le  domaine  b ien  en tendu qu i

n tappar t ien t  pas  à  la  révé la t ion) ,  de  ven i r  au  jour  e t  de  s ra f f i rmer ,  p répa-

rant un autre dévoi lenent futur. '  r r  y a 1à bien plus que le respect de la

t rad i t ion ,  de  I 'an t iqu i té ,  des  grands  lnc iens  ;  i l  y  a  b ien  p lus  que I 'adage

selon lequel tout er ieur cache ou renferme une part ie de vér i té ;  i l  y a

bi-en plus que ce gott  pour I  f inaginat ion ou la fantaisie sur lequel insiste

tant le père Liuina (93) ;  i l_ y a plus et mieux, encore que cela soi t  beau-

coup p lus  impor tan t ,  qu 'une image au  serv ice  d tune idée (94)  :  cer tes ,  1 'h is -

t o i r e  c é l è b r e  d e s  " a p o d e s "  ( 9 5 ) ,  p r i s e  d r a i l l e u r s  à  A r i s t o t e  e t  n o n  à  P l i n e ,

et qui  aura une postér i té myst ique très grande (on la retrouve pour être ap-

p l iquée à  la  g râce  e t  à  ra  "convergence"  de  l thoume e t  de  la  g râce  chez

Mar ie  de  l r lncarna t ion ,  l rUrsu l ine  canad ienne (gO)  ) ,es t  recomposée myst ique-

ment '  s i  l ron peut dire et le Père Liuima montre admirablement,  par une lec-

ture paral lèle des deux texÈes, ce que François de Sales a fai t ,  et  cotrBnent.
(e7  )

Muta t is  muÈand is ,  F ranço is  de  Sa les  l i san t  L tAs t rée  de  son ami  H.  d tu r fé  non

seulemenË conme un manuel de courtoisie mais conme une Longue paraphrase mé-

ditat ive, inachevée coume toute vraie paraphrase, du Cant ique des Cant iques, et

H.  d rur fé  en  composant  son oeuvre ,  n tag issa ien t  pas  au t rement  (gg)

Cependant,  i l  ne faut pas oubl ier que si  une image ne doit  pas être

qutune i l lus t ra t ion  p lus  ou  moins  gra tu iÈe e t  pLus  ou  no ins  réuss ie  d rune

idée abs t ra i te  ma is  sa  man i fes ta t ion  concrè te ,  son  incarnat ion ,  sa  I ' s im i l i tu -

de",  en prenant le moÈ selon son ét lmologie et non selon le sens que la gïan-

maire lui  donne alors, étymologie dont use souvent François de Sales pour ses
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propres  "s imi l i tudes t ' ,  qu t i l  les  re lève  ou  les  fabr ique,  i l  fau t  que ces

deux é lénents '  l tabs t ra i t  e t  le  concre t ,  comprennent  tou t  ou  par t ie  de  la

vér i té ,  se  révé lan t  mutue l lement  l run  l rau t re rnême à  t ravers  Leurs  obscur i tés

ou leurs  l in i tes .  Dro i t  à  l re r reur  que Franço is  de  Sa les  reconnaî t ra  Ëou jours ,

à  tous ,  e r reur  de  ra isonnement  qu i  es t  la  t race  vér i tab le  du  péché or ig ine l ,

leque l  n ta  pas  tou t  dé t ru i t  de  l fho t t tme pu isqutavec  la  révé la t ion ,  la  rédemp-

t ion  eÈ la  g râce ,  dans  son obscur i té  i l  peu t  se  cor r iger .

CfesË pourquo i ,  quand le  po ids  de  tou te  une c iv i l i sa t ion ,  le  charme

de tou te  une éducat ionetd tune t rad i t ion ,  mères  de  souven i rs  inconsc ien ts ,

dont l  rauréole br i l le au fond de La mémoire corme dans la nuit  des temps où

i ls paraissent s tenraciner,  font resurgir  conrme spontanénent les grands thè-

mes ou les pet i tes images, les nobles mythes ou les légendes qui nous ont

formés' pourquoi alors,  avec à la fois prudence et audace, ne pas les accuei l -

l i r ,  pu isqut i l s  seron t  les  inËerprè tes  les  p lus  c la i rs ,  pour  nous ,  à  un  mo-

ment  donné de  l th is to i re  humaine ,  de  ce  que 1 té t .e rn i té ,  scanda leusemenr  pour

la  log ique e t  ses  l in i tes ,  en t rée  dans  le  temps,  aura  à  nous  d i re  ?

Vo i là  pourquo i ,  avec  tou tes  les  au t res  ra isons  données drhab i tude

pour  ce la  e t  a jou tées  au  goût  ou  à  la  personna l i té  de  Franço is  de  Sa les ,

P l ine  l fAnc ien ,  s i  g rave  e t  nob le  au  mi l ieu  de  ses  "h is to i res"  au jourdrhu i

enfant ines souvent,  aura sa place, eÈ el le sera grande dans la formation de

l ro ra teur  chré t ien ,  qu i  n taura  pas  à  ren ie r ,  pour  d i re  le  verbe  de  D ieu ,

1 r é c o l i e r  o u  1 r é t u d i a n t  q u ' i l  a u r a  é t é .

Et nous serons sans étonnement quand nous retrouverons Pline I fAncien

dans 1tétude de la I 'nature" ou dans cel le des images dans les sermons. Nous

saurons ,  corme le  d isent  les  Tab les  de  1réd i t ion  drAnnecy  (99) ,  que ses

t tdonnéesr t  en  sont  ' t fan ta is is tes t t  ma is  que t tque lques-unes  on t  é té  reÈenues. . .

en  ra ison  de  leurs  heureuses  app l ica t ionsr t  (na is  auss i ,  s i  nous  nous  repor -
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tons à la prenière référence donnée (100),  nous verrons qurel le nous renvoie

non au texte même de François de Sales, mais à une note, qui ,  en quelque
c e l a

so r te ,  Le  t ' dés inca rne " ,  e t r ' à  p ropos  de  l r ex t rao rd ina i re

pe r l es "  qu ton  t rouve  auss i  b i en  dans  l f l n t roduc t i on  que

dans les sermons, image qui a tel lement ehoqué certains goGts et certaines

pruder ies  ( l0 l )  ) .  Nous  saurons  auss i  que P l ine  1 'Anc ien  es t  b ien  p lus  f ré -

quenÈ dans  tou te  1  roeuvre  sa lés ienne que le  re levé  ne  le  la issera i t  c ro i re ,

de  t rès  lo in  le  p lus  p résent  des  au teurs  anc iens  pro fanes  t rès  cer ta inement

(e t  qur i l -  mér i te ra i t  une é tude par t i cu l iè re ) .

image des ttmères-

dans  l e  T ra i t t é  e t

Bien d i f fé ren t  es t

lerons que de quelques-uns

rhetor icae)  e t  tou t  d 'abord

le  cas  des  ph i losophes e t  mora l i s tes .  Nous ne  par -

(po in t  n fes t  beso in  de  re fa i re  tou te  une raÈ io

d t A r i s t o t e ,  d o n t  i l  v i e n t  d f ê t r e  q u e s t i o n  i n c i -

denmenÈ.

Ce  n tesÈ  que  pa r  rappo r t  ou  à  t r ave rs  du  seu l  sa in t  Thomas  d tAqu in

q u ' A r i s t o t e  d o i t  ê t r e  c o n n u  e t  c i t é ,  s i  I t o n  e n  j u g e  d t a p r è s  l r e x e m p l e  d e

François de Sales prêchant ,  mais,  même s i  sa int  Thomas lu i  confère comme une

lég i t i n i t é  supp lémen ta i re  e t  déc i s i ve ,  i l  do i t  1 têÈre  pou r  l u i -même.

O n  s a i t  l a  p l a c e  d r A r i s t o t e  e t  l e s  c o m r e n t a i r e s  d o n È  i l  é t a i t  I ' o b j e t

d a n s  l e s  c o u r s  e n  p a r t i c u l i e r  d a n s  l e s  c o l l è g e s  d e s  J é s u i t e s  ( 1 0 2 ) .  L f i n f l u -

ence du phiLosophe grec ntavait  pas disparu avec le Moyen Age, pas plus

qute l le  ne  deva i t  d ispara î t re  avec  la  Rena issance.  11  y  aura i t  que lque r id i -

cu le  à  ins is te r  sur  son rô le ,  tan t  i l  es t  connu,  même s i  la  façon de  le  l i re

avait  changé. Pour t  rorateur chrét ien, Ar istote lu par saint François de Sa-

les est important par tous ses ouvrages :  rhétor ique, po1-i t ique, phi losophie

et en part icul ier logique. On aura dans 1 rouvrage fondamental  du Père Lajeu-

n ie  que lqu taperçu  de  la  p lace  qu tAr is to te  ava i t  tenue dans  l tense ignenent  au

co l lège de  C lernont  (103L des  maî t res  qu i  1 'ense igna ien t  e t  de  ce  qu 'é ta i t

cet enseignement.
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Jamais François de Sales ne se sépara de quelques idées fondamenta-

les  p r ises  à  Ar is to te ,  d i rec tement  dans  sa  lec tu re ,  e t  qu t i l  re t rouva,  ce

qu i  sans  doute l ra f fe rmi tdans  son op in ion  sur  le  ph i losophe grec .  Nous re -

trouverons Aristote à plus dfun détour,  dans lranalyse des sermons où sont

reprises les grandes opt ions du Trai t té.  Retenons-en deux seulement qui se-

ronË fondamentales au penseur qut i l  fut  lu i-mêne et essent iel les à sa prédi-

ca t ion  :  La  grande leçon que le  p réd ica teur  chré t ien  do i t  d i re  à  son peup le

es t  que D ieu  "es t  un  ac te  t rès  pur  e t  t rès  s imp le"  (104)  e t  que parce  que

l rhonrme b ib l ique  es t  t rson  imaget t ,  l rhonrme en généra l  es t  t t c iv i l t t  parce  que,

co î rme le  d i t  le  S tag i r i te ,  i l  esÈ un  
5FoU Do) l ï t  X{ ,1 .  c 'es r  par  Ar is ro te

que le Dieu phi losophe des paîens rejoinc le Dieu dramour révélé dès la Ge-

nèse corme créa teur ;  parce  qu tAr is toËe a  su ,  pour  Franço is  de  Sa les ,  mon-

Èrer  que s i  D ieu ,  cause pren iè re ,  a  c réé ,  i l  es t  1 fé te rne l  f ' c réant " ,  ce lu i

par  qu i  1 té te rn i té  es t  en t rée  dans  l th is to i re  par  ceÈ ac t .e  " t rès  pur  eÈ t rès

s imp le" ,  gu i ,  s ' i1 -  dé f ie  la  log ique humaine ,  fa i t  que le  seu l  D ieu  log ique

es t  le  D ieu-ac t ,e ,  le  D ieu-amour  de  la  B ib le .  L r in rmob i l i té  ne  saura iÈ  êÈre  un

at t r ibu t  d iv in .  Cres t  la  g rande leçon que le  p réd ica teur  aura  à  d i re .  P Ius ,

vo i là  que l  sera  le  moteur  même de sa  préd icaÈion  :  1  rac t ion  ora to i re  sera

pr ise  au  p ied  de  la  le t t re  cormle  la  man i fes ta t ion  du  Verbe de  D ieu ,  qu i  es t

1e  rô1e,  1a  t tpersonnet t  que joue D ieu  ag issant ,  se  coumuniquant ,  s t incarnant .

On voit  au passage combien tout dans ce qui est l  tessence de la fonc-

t ion, le ministère même de l  thonrme-image de Dieu, nodèle et guide de tout

honrme qu i  se  re f lè te  en  lu i ,  en  un  jeu  de  mi ro i rs  à l r in f in i ,  combien  tou t

cela est marqué par saint Thomas dtAquin prolongeant Aristote. Pour François

de Sa les ,  Ar is to te  esÈ a ins i  corme achevé :  la  révé l -a t ion  qur i l  por ta i t  en

lui  sans la connaltre,  la fameuse révélat ion aux paîens, a connu en lui  son

about issement ;  i l  nér i te bien la vénérat ion que le Moyen Age des cathédra-

les ,  qu i  I  rhonora i t  de  sÈatues  où  i l  appara issa i t  courne l  tun  des  précurseurs
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exÈér ieurs  de  I tEg l i se ,  où  le  Verbe se  conËinue par  les  p réd icaÈeurs  en

p a r t i c u l i e r ,  l u i  p o r È a i t .

On voit  aisément conment stenracine ic i ,  autrement que dans AristoÈe,

tou te  une ph i losoph ie  e t  une théo log ie  des  re la t ions  humaines ,  qu i  du  S i rV
- l d r r

1o) lT t l lO /  passera  à  f  i ronnête  homé'chré t ien  de  1 ' In t roduc t ion  à  la  v ie  de-

vo te ,  l f ho rmer inage  d tun  D ieu -ac te  i n f i n i r ne  pouvan t  ê t re  l u i

vement  perpétuel  vers son semblable,  conme dans 1tA"" f "q et  le

Ee4t  l  tamour du prochain est  essent ie l lement  l ié  à I  ramour de

est  anour  dans  son essencer  âmour  man i fes té  par  le  rô le  qu ' i l

sona  tou jou rs ,  dans  l fEsp r i t -Sa in t

Dieu,  D ieu  qu i

joue,  la  per -

Cer tes ,  Théo t ime ,  l a  beau té ,  esÈ  sans  e f f ec t  ;  i nuÈ i l e  eË
Eor te ,  s i  l a  c l a r t é  e t  sp lendeu r  ne  l r av i ve  e t  l uy  donne  e f -
f i cace ,  don t  nous  d i sons  l es  cou leu rs  es t res  v i ves  quand  e l l es
ont  de l  tesc lat  et  du lust re.  Mais quant  aux choses animees
e t  v i van tes ,  l eu r  beau té  n ' es t  pas  accomp l i e  sans  l a  bonne
g race ,  l aque l l e ,  ou t re  l a  convenance  des  pa r t i es  pa r fa i t t es
qui  fa i t  la  beauté,  adjouste la  convenance des mouvemens,
ges tes  e t  ac t i ons ,  qu i  es t  comme l  t ame  e t  l a  v i e  de  l a  beau té
des  choses  v i van tes .  A insy ,  en  l a  souve ra ine  beau té  de  nos t re
D ieu ,  nous  reconna i ssons  I  t un ion ,  a ins  1  run i t é  de  l  t essence

en  l a  d i s t i nc t i on  des  Pe rsonnes ,  avec  une  i n f i n i e  c l a r t é ,
jo inte a la  convenance incomprehensib le de touÈes les per fec-
t ions des act ions et  mouvemens,  compr ises t res souverainement
e t ,  pa r  man ie re  de  d i re ,  j o i n tes  e t  ad jus tees  exce l l emren t  en
la  t r es  un ique  e t  t r es  s imp le  pe r fec t i on  du  pu r  ac te  d i v i n
qu i  es t  D ieu  mesme,  i nmuab le  eÈ  i nva r i ab le .  (  I 05 )

aussr que mou-

Nouveau Testa-

2  du  L iv re  I I  du  Tra i t té

i r remplaçab1es.

Et  encore  faudra i t - i l  c i te r  tou t  le  chap i t re

Contentons-nous de son t i t re et de quel-ques passages

Quren D ieu  i l  n fy  a  qu fun  seu l  ac te ,  qu i  es t  sa  propre
d iv in i té  .

11  n 'y  a  en  /D ieu /  qurune t res  s inp le  in f in ie  per fec t ion ,
e t  en  ce t te  per fec t . ionr  gu tun  seu l  t res  un ique e t  t res  pur
ac te  . . .  D ieu  es t  une seu le ,  t res  souvera inement  un ique e t
tres uniquenent souveraine perfect ion ;  et  cette perfect ion
est un seul acte tres purenent simple et t res simplement pur,
leque l  n res tan t  au t re  chose que la  p ropre  essence d iv ine ,  i l
es t  par  consequent  tous- jours  pennanent  e t  e te rne l .  (106)

La Genèse, pour nous aider à comprendre, raconte la Créat ion par
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étapes, parce que nous ne pouvons connaître quren divisant,  conme un discours

ne peut  ê t re  exposé que par  parÈ ies  success ives ,  e t  e l1e  rappor te

que Dieu repeta souvent cette toute puissante parole :
So i t  fa i t  (107) ,  es  journees  de  la  c rea t ion  du  monde,  nean-
moins, a proprement parler,  cette pa.role fut  t res unique ;
s i  que Dav id  I tappe l le  un  souf f le  ou  asp i ra t ion  de  la  bouche
d iv ine  (  108) ,  c  res t  a  d i re  un- l -eu l  t r  -
té ,  leque l  respand s i  pu iss"mmenÈ sa  ver tu  en  la  var ieÈé des
choses creées, gu€ pour.  cela nous le concevons conrme st i l
es to i t  nu l t ip l ié  e r  d ivers i f ié  en  auÈanÈ de d i f fe rences ,  comre
i l  y  en  a  en  ces  e f fec tz ,  Quoy qu ten  ver i té  i l  so i t  t res  un i -
que e t  t res  s imp le  . .  .  Le  g lo r ieux  sa in t  Jean I  ra  expr imé en
un seu l  mot ,  d isanË que par  le  Verbe,  c res t  a  d i re  par  ce t te
Paro le  e te rne l le  qu i  es t  le  F i l z  de  D ieu ,  tou t  a  es té  fa i t
(109) .  Cet te  paro le ,  donques,  Theot im. ,  es t " rË  t t . "  

" i rp lee t  t r e s  u n i q u e ,  p r o d u i t  t o u t e  l a  d i s t i n c È i o n  d e s  c h o s e s  (  t  t O ) . . .
lesque l les  tou tes  ensemble  s rappe l len t  un ivers ,  peut  esÈre
parce  que touÈe- leur  d ivers i té  se  redu iÈ  en  un i té ,  conmre qu i
d i ro i t  un id ivers ,  c res t  a  d i re  un ique eË d ivers ,  un ique avec
d i v e r s i t é  e r  d i v e r s  a v e c  u n i r é .  ( l l l )

A la  f o i s  t r ès  ressemb lan t  e t  t r ès  d i f f é ren tdevan t l ' homrne  d tA r i s to te ,

expl iqué par la fJF;c',f 
( | 12 ) ,

pe r fecÈ ion  de  1 'un i ve rs "  (  I  l 3 )

l  rhoume de saint François de Sales "est la

e È  t ' l a  t r e s s a i n t e  c h a r i t é t '  e n  l u i ,  c ' e s t - à -

de l  tamour de Dieu pour 1'horrr-e, "produitd i re  l t amour  de  D ieu  à  l r image

1 'amour  du  procha in"  ( l l4 ) .  11  faudra i t  auss i  c iËer  tou t  le  début  du  même

chap i t re  l l  du  L iv re  X ,  où  se  t rouve exposée la f inepensée présentée  d tun

seu l  tenant  p lus  haut .  On aura  a i l leurs  l toccas ion  d 'y  reven i r  souvent ,  pu is -

que toute la doctr ine salésienne trouve ic i  son enracinement humaniste et

b ib l ique ,  sur  leque l  sera  bâ t ie  auss i  tou te  la  théor ie  de  la  p réd ica t ion  qu i

lu i  es t  para l lè le .  Cres t  donc  b ien  ce  que do ivqnt  ê t re  la  fo rmat ion ,  la  cu l -

tu re ,  la  ph i l -osoph ie  e t  la  théo log ie  du  préd ice teur .

On aura remarqué au passage qutAristote (aussi  bien que saint Tho-

mas et Platon, quton a aperçu dans ces l ignes) sont dépassés par une sorte de

houle dans l-a réf lexion lyr ique et logique à la fois,  dont la puissance en-

vah i t  le  monde,  sou lève  e t  ba la ie  les  d i f f i cu l tés  e t  s r i l l un ine  d 'une man iè-

re  de  jo ie  poét ique e t  in te l lec tue l le  à  la  fo is .  B ien  au-de là  de  I 'Tnnur r i -
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t ion"ou de la"contaminat iorr t 'd" 
"o,rr"""  

certaines (rnais parfois di f f ic i le-

ment compatibles, on va le voir  avec Platon, eÈ réunies par la seule "union

des cont ra i res t ' ) ,  i l  y  a  c réa t ion  personne l - le  e t  na issance d tun  vér i tab le

sys tème sa lés ien .  L févêque le  sava i t  b ien  qu i  regre t ta i t  avec  une sor te  de

déso l -a t ion  douce,  ma is  p i toyab le  à  la  fa ib lesse ,  e t  tou t .  en  permet tan t  quron

le  f î t ,  qu ton  cornmençât  la  lecÈure  du  Tra iÈ té  après  " les  quat re  p remiers  l i -

v res t t  ( l l5 ) .  M ieux  va la i t  peu que pas  du  tou t ,  e t  le  mystère  de  D ieu  nous

res tan t  de  tou te  façon insondab le  dans  son en t ie r ,  l f in f i r rh i té  de  l tespr i t

n e  d o i t  s t o p p o s e r  à  " l a  s e u l e  p r a t È i q u e  d e  1 a  d i l e c t i o n "  ( l 1 6 ) .  C a r  i l  n e

fau t  pas  s  ry  Ëromper  :  ces  l ignes  sont  p lus  une concess ion  ré t i cen te  e t  aE-

t r i s tée  qu tune permiss ion .  Nu l  dés i r  d re f f i cac i té  ne  les  cause.  Au cont ra i re :

l re f f i cac iËé,  e t  en  par t i cu l ie r  ce l le  du  préd icaÈeur ,  dépendra  de  ce  tab leau

de lrhotnme, souvent repr is dans les sennons, eui sous-tend toute la Lettre à

Monseigneur Frérnyot,  de cette science de l thornme ic i  présentée, dans ces pa-

ges  qu i  son t  le  coeur ,  la  source  nême d foù  ja i l - l i t  la  v ie  de  la  pensée sa lé -

s ienne.

Le  préd icaÈeur ,  au  demeurant ,  gardera  de  sa  fo rmat ion  ar is to té1 i -

c ienne e t  thos t is te  b ien  drau t res  po in ts  e t  devra  en  appro fond i r  les  no t ions :

l e s  p a r t i e s  " i n f é r i e u r e s t ' e t  " s u p é r i e u r e s t ' d e  1 r â m e ,  l a  d i v i s i o n  e n  e s p r i t ,

mémoire, entendement,  volonté ;  de la rhétor ique, i l  gardera la r igueur de

1 ténoncé et de I  tenchaînement logique méËiculeux. Tout cela est bien connu

et  tou t  fu tu r  p réd ica teur  ne  pouva i t  l r ignorer ,  pu isque 1à  jus tenent  se  t rou-

va i t  l fessenÈie l  de  l fense ignement  qu t i l  receva i t  sous  une fo rme ou 1 'au t re

depu is  des  s ièc les .  Ma is  ce  n té ta i t  qu fune b ien  pâ le ,  bana le  e t  t rad i t ionne l le

l-eçon à côté de la puissance des prolongements que la pensée salésienne lui

donna i t .

Parce  qu t i l  a  app ro fond i ,  con t i nué  e t  t r ans fo rmé  l a  doc t r i ne  rhé to -

r i que  a r i s to té l i c i enne ,  a r rê tons -nous  que lques  i ns tan ts  su r  ce  que  chez  sa in t
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Thomas d'Aquin l rorateur chrét ien apprend de

rapidement (on devra en dtauÈres occasions y

savoir  de Platon. Nous retrouverons ai l leurs

portrai t  de L rhorrme que dressent les sermons

grandes l ignes du Trai t té,  gui  seront alors

lui-même, avanÈ de présenter

r e v e n i r  e n  d é t a i l )  c e  q u ' i l  d o i t

saint Thomas et Ar istoÈe dans le

de Franço is  de  Sa les ,  se lon  les

longuement et souvent présentées.

L fo raÈeur  se lon  sa in t  Thomas  d tAqu in  se r t ,  on  ne  l t a  j ama is  oub l i é ,

de modèle à ce que le Conci le  de Trente rappel lera de lu i  avec 1 ténergie que

l t o n  s a i t ,  e t  n t e s Ë  q u e  l e  r a p p e l  c l a i r ,  n é t h o d i q u e  e t  p r é s e n t é  a v e c  l e s  d i s -

cuss ions  e t  j us t i f i ca t i ons  hab iËue l l es ,de la  Some théo log ique .  Non  pas  que  l a

Sonrme cont ienne une analyse vér i table de la  rhétor ique,  encore moins un ma-

nue l -  ;  na is  les  é lénents  pour  les  éd i f ie r  s ty  t rouvent ,  en  par t i cu l ie r  dans

la  deux ième par t ie  de  l foeuvre ,  dont  le  su je t  es t  le  " re tourn  de  l thornme à

Dieu .  On  sa i t  que  l a  P r ima  Pa rs  va  de  D ieu  à  l t homme,  e t  l a  seconde ,  de  l t hom-

me à  D ieu '  la  t ro is ième qh l "  fus ion  de  ces  mouvements ,  s i  l ron  peut  d i re ,

en la personne du Christ  :  el le a pour t i t re De ipso omnium salvatore. Le

Chr is t ,  te l  que le  p résente  la  Pars  Ter t ia  es t  le  seu l  o ra teur  par fa i t  pu is -

qur i l  es t  le  Verbe de  D ieu  man i fes té  dans  le  peup le  é lu ,  corme I texposent  en

parÈ icu l ie r  les  ques t ions  40  -  45 ,  sur  la  v ie  pub l ique du  chr is t ,  p lus  par -

t i cu l iè rement  encore  Ia  ques t ion  42 ,  sur  son ense ignement  ( l l7 ) .

Tout

la Prima Pars

repose  i c i  b i en  en tendu  su r  l r l nca rna t i on ,  comme l rava i t  d i t

de la  Sol rme,  dans le  De Personis Div in is  :

Quest io XXXIV :  De persone Fi l i i  (de Verbo)

Art .  I I .  Utrun Verbum si t  proprium nonen Fi l i i :

Bggg+=êIL dam emanario-
nem inter lectus. Persona autem quae procedit  in div inis secun-
dum in te l lec tus ,  d ic i tu r  F i l ius  ;  e t  hu jusmodi  p rocess io
d ic i tu r  genera t io .

Art .  I I I .  Utrum in nomine Verbum importetur respectus ad
creaturam.

E B*$lE- 
-  

E:=gg! :  quia Deus uno actu er se er omnia inret-
IAgÏE-;-u;de t;idffi Verbum ejus esr expressivum non solum
P a t r i s ,  s e d  e t i a n  c r e a t u r a r u n  ( t t g ) .
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Ainsi  le Verbe de Dieu devait  se manifester dans la " l ignée" choi-

sie,  puisque cette Parole incarnée demandait  en toute logique une famil le

pour apparaître et une bouche pour la dire et lu i  répondre.

Quest io  XLI I  :  De Doct r ina  Chr is r i .

Ar t .  I .  U t rum conven iens  fuer iÈ  Chr is tum Judae is , .  e t  non
cent i l  ib

@onveniens fui t  praedicat ionem Christ i  tam

::: l';F":ï:ï.:::.'Ë::':ln :#:lïil'i;,;:li",i:3?::î":xhiberi
anËiquitus factas Judaeis,  non autem Genti l i l ibus feq/ ut
ejus adventus ostenderetur esse a Deo. Quae enim a Deo sunt,
ordinata sunt (Ron. XII I , l ) .  Hoc auËem debitus orEo-ËfÏÇT"t,
ut  Judaeis,  qui  Deo erant propinquiores per f iden et cul tum
un ius  De i ,  p r ius  doc t r ina  Chr is t i  p roponereEur ,  e t  per  eos
t ransmi t te reEur  ad  gentes .  (  I  l9 )

On remarquera, dans ces deux passages colment Dieu, parce qut i l  est

un  ac te  un ique ( t 'uno" ) ,  peut rse  man i fes tan t  par  sa  Paro le r l ie r  en  un  seu l

sens, lu i-mêmer en tant que Père, et  l  thott-e 
;  on remarquera aussi corment

c res t  par  une t ransmiss ion  ordonnée,  méthod iquer  guê passera  la  paro le  de  la

Promesse pour être transmise par qui de droi t . F ides  ex  aud i t u  d i sa i t  sa in t

Paul  (120) ,  dans  drau t res  perspec t ives  ;  ma is  la  fomule  vaut  i c i  auss i .

Cette montée de l  thornme et  de touÈe la créat ion vers Dieu par  la

Parole propagée est  par t icu l ièrement  év idente dans les passages de la  Somme

consacrés  à  la  p rophét ie ,  le  vér i tab le  p réd ica teur  é tan t ,  devant  êËre  un  pro-

phète ,  tou t  conme le  p rophète ,  à  I ' image de  son Maî t re ,  es t u n  p r é d i c a È e u r .

la  p rophét ie  dansC e r t e s ,  i 1  y

Ia Sonrme I

a bien des probLèmes et des aspects, concernant

celui  qui  nous concerne le plus ic i  est connu sous le nom de

t tchar isme du d iscours r t ,  qu i  reprend l thab i tue l le  t raduc t ion  des  "dons t ' ,  chez

saint Paul.  Le texte se trouve toujours dans la part ie t thunainett  de la Souune,

la deuxième, dans sa seconde subdivis ion, sous le sous-t i t re :  De his quae

per t inent  ad  de terminatos  s ta tus  e t  p r imo de prophet ia  ( l2 l ) .  Le  tex te  es t

fondamental  ;  le voici  donc presque en ent ier,  €t ,  pour plus de courrodité,

en  ra ison de  ce t te  imporÈance,  en  f rança is  pour  l ressent ie l  :
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Quest io  CLXXVI I  :  De Gra t ia  g ra t i s  da ta ,  quae cons is t i t  in
ser:rnone.

De qua d ic i t  Apos to lus  :  A l i i  da tur  per  Sp i r i tun  sermo

" .p i "n t i r " ,  " l i i  " . r ro  
r " i "  )

Ar t .  I  -  Le  d iscours  es t - i l  un  char isme ?  (  123)
piSglgglg a grâce en effer,
donne à l 'honrme ce qui dépasse les forces de la nature. Or
cres t  la  ra ison  na ture l le  qu i  a  inventé  l ra r t  de  la  rhé tor i -
guê,  laque l le  permet  à  l  rhomre l td f  ins t ru i re ,  de  p la i re ,  de
toucher ' f  ,  .coîrne le déclare S. August in (  lZ4).  Tout ceci ,
i n s t r u i r e ,  p l a i r e ,  t o u c h e r ,  n f e s t - c e  p a s  I t o b j e t  d e  l a  g r â c e
du discours ? 11 semble donc que cette grâce ne soit  pas un
don gratui t  ou charisme.

2. Tout don gratui t  se rapporte au règne de
Dieu.  0 r  1  rApôt re  d i t  aux  Cor in th iens  dans  sa  première  Epî t re :
"Ce n tes t  pas  en  d iscours  que cons is te  le  règne de  D ieu ,  ma is
e n  p u i s s a n c e "  ( 1 2 5 ) .

3 .  Nu l le  g râce  n tes t  donnée en  ra ison des  mér i -
tes  ;  car  I ' s i  e l le  vena i t  des  oeuvres ,  ce  ne  sera i t  p lus  une
grâce" l i t -on dans 1 fEpître aux Romains (  I  26).  Or le discours
est donné à chacun en raison de ses méri tes. Conmentant,  en
ef fe t ,  ces  paro les  du  psaurne l  18  (  127)  :  "Ne re t i rez  pas  de
ma bouche la parole de vér i té",  S. Grégoire écr i t  :  "Le Dieu
tout-puissant accorde la parole de vér i té à ceux qui la met-
t e n t  e n  p r a t i q u e ,  e t  i l  l a  r e t i r e  à  c e u x  q u i  1 e  f o n t  p a s " ( 1 2 8 ) .
Le  don du  d iscours  n 'es t  donc  pas  un  don gra tu i t .

4 .  E n  o u t r e ,  s r i l  e s t  n é c e s s a i r e  q u e  l e  d i s c o u r s
exprime ce qui relève du don de sagesse ou de science, de même
do i t - i l  exposer  ce  qu i  appar t ien t  à  la  ver tu  de  la  fo i .  Donc ,
adn is  que le  d iscours  de  sagesse e t  le  d iscours  de  sc ience
sont  des  dons  gra tu i ts ,  pour  la  même ra ison i l  fau t  auss i  ran-
ger  le  d iscours  de  fo i  parmi  les  char ismes.

!Cggg9gg! ,  on  l i t  dans  1 'Ecc lés iasr ique ( lZ9)  :  "Le  d is -
cours grat ieux abondera dans l  thonme vertueuxrt  Or la vertu de
l rho" 'me v ien t  de  la  g râce  (130) .  par  su i te  auss i  la  g râce  du
d i s c o u r s  ( l 3 l ) .

Qglglgqig! :  Les dons gratuiÈs sont donnés en vue de lrut i -
l i té co'nrnune Or la connaissance que l  ron reçoit  de Dieu
ne saura i t  serv i r  à  l ruÈ i l i té  d rau t ru i  qu tau  moyen du  d iscours .
E t  cornme le  Sa in t -Espr i t  n tomet  r ien  de  ce  qu i  es t  u t i le  à
l rEg l i se ,  i l  ass is te  auss i  ses  membres  dans  leurs  d iscours ,
non seu lement  pour  qu t i l s  so ien t  conpr is  de  tous ,  ce  qu i  ap-
par t ien t  au  don des  l "angues,  ma is  encore  pour  qur i l s  par len t
avec  e f f i cac i té ,  ce  qu i  re lève  de  la  g râce  du  d iscours  ( t :Z ) .

Cet te  g râce du  d iscours  a  un  t r ip le  e f fe t  :
l .  Ins t ru i re  l r in te l l igence des  aud i teurs .  -  2 .  p la i re  à  leur
coe,t : lTÏn qu' i ls écoutent voront iers la parole-de Dieu.
Ce lu i  qu i  par le  ne  do i t  pas  chercher  sa  propre  g lo i re ,  ma is
a t t i re r  les  houmes pour  qur iLs  enÈendent  la  paro le  d iv ine .
-  3 .  Toucher  (133)  leur  âme pour  qu ' i l s  a iment  la  vér i té  e t
la  met ten t  en  pra t ique.  Pour  ce  fa i re ,  le  Sa in t -Espr i t  se  ser t
de  1a  langue humaine  comme d fun  ins t rument ,  ma is  c 'es t  lu i -
nêne qui achève intér ieurement 1e travai l .  Aussi s.  Grégoire
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d i t - i l  dans  une honé l ie  de  la  Pentecôte  :  "S i  le  Sa in t -
Espr i t  ne  rempl i t  pas  le  coeur  des  aud i teurs ,  c tes t  en  va in
que la  vo ix  des  préd ica teurs  résonne à  leurs  o re i l les" .

$q lq ! ionq :  I .  D ieu  opère  que lquefo is  mi racu leusement ,  e t
d 'une façon p lus  exce l len te ,  ce  que peut  fa i re  auss i  lana ture  ;
a ins i  le  Sa in t -Espr i t  ag i t  par  la  g râce  du  d iscours  d 'une ma-
n iè re  p lus  par fa i te  que ce l le  de  l ra r t  o ra t .o i re .

2 .  Dans le  tex te  c i té ,  1 'Apôt re  par le  du  d is -
cours qui s tappuie sur 1 téloquence humaine sans le secours du
Sa in t -Espr i t .  Auss i  a - t - i l  éc r i t  d rabord  :  "Je  t iendra i  compte ,
non pas  du  d iscours  de  ces  orgue i l leux ,  ma is  de  leur  pu issan-
ce" (  134);  11 avait  di t  de lui-nême auparavant :  "Mon discours
et ma prédicat ion ne s tappuyèrent pas sur les paroles persua-
s ives  de  la  sagesse humaine ,  ma is  sur  la  man i fes ta t ion  de
I ' E s p r i t  e t  d e  s a  p u i s s a n c e "  ( 1 3 5 ) .

3 .  La  grâce du  d iscours  es t  donnée à  cer -
t a i n s  p o u r  l r u t i l i t é  d t a u t r u i .  A u s s i  e s t - e l l e  p a r f o i s  r e È i r é e
par  su i te  de  la  fau te ,  so i t  de  l faud iÈeur ,  so i t  du  préd ica-
teur.  Ce ne sont pas les bonnes oeuvres de I  run et de I  rauÈre

qu i  nér i ten t  d i rec tement  ce t te  g râce ,  ma is  e l les  en  écar tenË
les obstacles. 11 en va de même de la grâce sanct i f ianÈe :
on la perd par sa faute, mais on ire la méri te pas par ses bon-
nes  oeuvres ,  encore  que ce l les -c i  en  en lèvent  les  obs tac les .

4 .  Red isons- le ,  la  g râce  du  d iscours  a  pour
but  l ru t i l i té  coûmune.0r  ce lu i  qu i  conrmun ique sa  fo i  le  fa i t
par  le  d iscours  de  sc ience ou  de  sagesse.  Vo i là  pour -
quoi on l i t  dans S. August in :  "Savoir  les moyens que la foi
emploie pour secourir  les âmes pieuses et pour se défendre
contre les inpies, voi là ce que 1 rApôtre sembl-e appeler la
sc ience" .  Auss i  S .  Pau l  n fa - t - i l  pas  eu  à  ment ionner  un  d is -
cours  de  la  fo i  ;  i l  l u i  a  su f f i  d radmet t re  un  d iscours  de
s c i e n c e  e t  d e  s a g e s s e .  ( 1 3 6 )

Peu t -êÈre  n res t - i l  pas  i nu t i l e  de  rappe le r  que  sa in t  Thomas  d 'Aqu in

(come plus tard Louis de Grenade),  fu t  un "Frère Prêcheurt t  ?  On connaî t  en

tou t  cas  la  dens i té  s t r i c te ,  ser rée  de  son ra isonnement ,  d toù  on  ne  peut

guère  en lever  le  mo indre  mot .  Or  ce  sont  1à  pour  a ins i  d i re  les  seu les  pages

de la Some sur  la  p réd ica t ion ,  e t  dans  ces  c inq  pages tou t  es t  d i t  de  la

théo log ie  qu i  la  fonde,  tou t  en  es t  jus t i f ié  après  avo i r  é té  d iscu té .  La  pra-

tique nêne apparalt cormne la conséquence de cette théologie du sernon, dans

ses  pr inc ipes  essent ie ls .

1'Humanisme ant ique, où on rencontre tout naturel lementConfluent de

Ar is to te  (ma is  auss i

la  B ib le ,  ce  sont  ces

b ien  drau t res  e t  non pas

p a g e s  q u i  j u s t i f i a i e n t ,

seuler ' rent  des chrét iens) ,  et  de

dans  l  t ense ignemen t  t r ad i t i on -
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ne l  e t  encore  dans  I tense ignement  de  la  théo log ie  à  L tépoque de  Franço is  de

Sa les  (e t  b ien  p lus  ta rd) ,  depu is  qure l les  ava ien t  é té  écr i tes ,  tou te  la

ph i losoph ie  e t  tou te  la  p ra t ique de  la  rhé tor ique.  E l les  re laya ienÈ le  De

Doct r ina  Chr is t iana de  sa in t  AugusËin ,  auque l  les  t ravaux  drau jourd 'hu i  se

ré fèren t  tou jours ,  avec  ra ison,  ma is  en  les  la issant ,  e l les ,  t rop  dans  1 'om-

bre .  Dte l les '  au tan t  que de  sa in t  August in rparce  que la  Sonrme é ta i t  l rossa-

tu re  de  l tense ignement ,  sor t i ren t ,  en  d i rec t ions  d iverses ,  les  d i f fé ren tes

théor ies  des  ar tes  rencont rées  p lus  haut .  Nu l  n réchappa au  mou le  dans  le -

que l  e l les  fo rmèrent  les  espr i ts ,  d rau tan t  p lus  e f f i cacement  pour  la  rhé to-

r ique,  que,  pe t iÈ  î lo t  dans  l tocéan qu fes t  l toeuvre  de  sa in t  Thomas,  leur

marque eÈ leur  empr ise  res ta ien t  par fo is  auss i  inv is ib le  qu t indé léb i le  :  on

l -  ta  vu ,  sa in t  Thomas ne  t ra i te  pas  du  dé ta i l  p ra t ique de  1 'a r t  o ra to i re  sacré

mais  de  son espr i t .  L ressent ie l  s ten  re t rouvera  dans  la  le t t re  à  Frémyot ,

b ien  en tendu,  jusqurà  ce t te  sor te  de  préd ica t ion  con jo in te  du  prêcheur  e t  de

1 rauditeur,  même si  bien des intermédiaires aussi y trouveront leur place ;

c e l a  p a r c e  q u t e l l e  e s t  à  l a  f o i s  r é f l e x i o n  s u r  l t e s p r i t  d e  l a  r h é t o r i q u e  e t

aide-mémoire prat ique sommaire. l ' la is saint Thomas, encore une fois,  est aussi

fondamenta l  i c i  que sa in t  August in  à  cause de  ce t te  fus ion  des  an t iqu i tés

b ib l iques  e t  pa îennes ;  cependant ,  à  la  d i f fé rence de  sa inÈ August in ,  i l

é ta i t ,  encore  pour  1 tépoque de  Franço is  de  sa les ,  un  "moderne"  ;  ses  pages

nré ta ien t  pas  insérées  dans  ce t te  an t iqu i té  qure l les  assumaien t  e t  accompl is -

s a i e n t .

Nascuntur oratores , f iunt oratores ,  apport  humain s  ra jou tan t  au

1  râge  ba roque

e n  p a r È i c u l i e r

l a  v a l e u r  e t

don de Dieu qui est un acte "uni l

pouvaient se reconnaltre en ces

dans La discussion qui commande

le rôle comparé de la technique

, toute la Renaissance et touÈ

prob lèmes e t  b ien  drau t res ,  e t

les pages de saint Thomas sur

e t  d e  l f i n s p i r a t i o n .

La  dens i té  de  cer ta ins  passages,  le  fa i t  que la  sourne é ta i t  la
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mat iè redeb ien  des  cours  e t  qu te l le  fo rmai t  a ins i  les  théo log iens  e t  les

ora teurs  du  temps de  Franço is  de  Sa lesrcnÈçenf lu i t  les  g loses  e t  commenta i res

à  se  mul t ip l ie r .  Pour  les  passages qu i  nous  in té ressenÈ ic i ,  le  p lus  impor -

tant fut  celui  du Cardinal Cajetan, Dominlcain lui  aussi .  Les Pères Synave

et  Benoî t  l ru t i l i sen t  dans  leur  éd i t ion  (137) ,  e tq réc la i ren t  que lques  passages

part icul ièrement abrupts. Le conrmentaire de Cajetan ayant eu une audience

un iverse l le ,  i l  ne  para l t  pas  inu t i le  de  donner  i c i  1  ressent ie l  de  ce  qu i

in té resse le  p réd ica teur  :  touÈ co  e ,  pour  sa in t  Thomas,  "La  B ib le  fes t

oeuvre  de  deux  au teurs ,  l i v re  d iv in  e t  humain"  (138)  a  ta  fo is ,  la  Sonme,

avec  tou tes  ses  g loses ,  es t  l roeuvre  de  p lus  d run  au teur  e t  nous  aur ions

dé jà  en  re lever  b ien  des  t races  dans  les  théor ic iens  c i tés ,  s i  la  log ique

nre t t  pas  condu i t  à  p lacer  sa in t  Thomas à  cô té  d fAr isEoÈe.

v

I ,J

pu

Saint Thomas lui-même a parfois mis, quel le que soit  la r igueur géo-

métr ique et archiÈecturale du bloc qurest la Sonrme, quelques nuances dans

les  pages que nous  avons  c ru  devo i r  c i te r  dans  leur  en t ie r ,  pu isqute l les  fo r -

ment 1e prenier t 'manuel" i r remplaçable connu après la f in des temps paËris-

t i q u e s .  N o n  p o i n t  q u r i l  s e  c o n t r e d i s e  :  i l  n e  s a u r a i t ; m a i s  t r a i t a n t  a i l l e u r s

de su je tsvo is ins(corme la  sc ience,  dans  le  Cont ra  Gent i les  I I I  par  exemple) ,

i l  est amené à préciser davantage encore sa pensée.

Les notes de I  rédi t ion de la  Somre par  les Pères Synave et  Benoî t

s i gna len t  en  e f f e t  deux  po in t s  impor tan ts  (139 ) .

T o u t  d t a b o r d ,  i l s  s r a r r ê t e n t  s u r  I t e x p r e s s i o n : " L e  S a i n t - E s p r i t  a g i t

par  la  g râce  du  d iscours  d rune man ière  p lus  par fa i te  que ce l le  de  l fa r t  o ra-

to i re r r '  pour  p réc iser  le  sens  de  1  rexpress ion  la t ine  a ins i  t radu i te  :  Sp i -

r i tus Sanctus excel lent ius operator Der grat iam sermonis id quod potest ars

operar i  in fe r io r i  modo (140) ,  en  ra ison de  la  d i f f i cu l té  de  gra t iam ser -

monis :
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L rar t  o ra to i re  e t  la  I 'g râce  du  d iscours" ,  qu i  ser t  à  dés igner
par  abrégé le  "d iscours  de  la  sagesse"  e t  le  "d iscours  de  la
sc ience" ,  on t  le  même mode de procéder  :  ins t . ru i re ,  p la i re ,
toucher.  CependanË leur point de départ  et  leur f in ne sont
pas  les  mêmes :  dans  1  ra r t  o ra to i re ,  ce  sont  les  règ les  de  la
rhé tor ique même,  e t  la  f in ,  c resÈ ou le  ga in ,  ou  la  g lo i re ,
ou  la  pa ix ,  ou  la  guer re ,  e tc .  ;  dans  la  g râce  du  d iscours ,
le  po in t  de  dépar t  es t  un  mandat  du  Sa in t -Espr i t ,  e t  la  f in
es t  1  féd i f i ca t ion  des  membres  du  Chr is t .  De 1à  v ien t  que,  s i  le
prédicaÈerrr oubl ie son propre rroint de d6parÈ ou la f in porrr  la-
que l le  i l  par le ,  e t  met  tou t  son  e f fo r t  à  ob ten i r  de  prendre
la parole devanÈ une grande foule, i l  pose un obstacle aux
d i v i n e s  l a r g e s s e s  q u i  o n t  p o u r  o b j e t  u n  i n f l u x  d e  g r â c e s . ( 1 4 l )

Pour saint Thomasr lu dans sa fani l le dominicaine, i l  nty a aucun

doute  :  le  p réd ica teur ,  Ëout  en  u t i l i san t  1  ra r t  o ra to i re  e t  en  poursu ivant

les mêmes buts qurun autre, ne le sera pleinement quten recevant une dimen-

sion supplémentarre,

bl ier lu i-nêne, fera

les quelques autres

sente, la Sonnne et

ce l le  de  " la  g râce  du  d iscours" ,  qu i ,

de lui  cet humble prophète dont nous

l e  f a i san t  s  rou -

avons par lé par

ai l leurs, not ion coumune à Èout le chr ist ianisme, même dans ses membres qui

I t ignora ien t ,  e t  qu i  condu i t  sa in t  Thomas à  dépasser  Ar is to te  :  de  la  noÈion

de  D ieu  ac te  un  es t  b i en  née  l a  man i fes ta t i on  de D i e u  E s p r i t ,  c r e s t - à - d i r e

per fec t ion  de  1 'amour  ag issant ,  dans  la  t ro is iène Personne de  la  Tr in i té ,

ac t ion  nan i fes tée  en  per fec t ion  dans  la  Paro le  p ro fé rée  par  D ieu  dans  la  deu-

xième Personne de la Tr ini té.  Nous avons aperçu plus haut l t importance de

cet te  a f f i rmat ion  du  "Tr in tun"  (142)  qu i  fonde I 'a t t i tude  de  Franço is  de  Sa les

devanÈ la rhétor ique ;  en voi là une source, guê nous ne devrons jamais oubl ier,

car  d te l le  na issent  b ien  des  pages de  la  Le t t re  à  Monse igneur  Frémyot  e t

écr i tes  a i l leurs  sur  le  mêne su je t .  Inv is ib le  na is  p ré-

son préd icaÈeur -prophète  sont  tou jours  à  l  ta r r iè re -p lan

des sermons du missionnaire du Chablais ou de 1tévêque de Genève. peut-être

es t -ce  pour  I tavo i r  oubL iée  p lus  que de  ra ison que cer te ins  p réd icaÈeurs  de

son époque sont  s i  d i f fé ren ts  de  lu i  ;  peut -ê t re  es t -ce  auss i  la  ra ison  de

son humi l i té  lo rsqur i l  p rêcha i t ,  à  une époque où  pour  cer ta ins ,  aud i teurs  ou

préd ica teurs ,  on  1 'a  vu ,  le  p rêche é ta i t  une sor te  de  spec tac le  :  on  se
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rapPel le 1 ranecdote de son sermon à Paris,  prononcé si  platement,  avec un tel

dénuemenÈ que l ro ra teur  sembla i t  vou lo i r  deven i r  inv is ib le  ;  i l  n ten  fu t  que

mieux remarqué, au début seulement car seule fuË ensuite perçu un écho de la

Parole de Dieu, transmise par un de ses t 'prophètesr '  à la manière thomisËe
( t 4 3 ) .

La f in du bref passage de la Sonnne sur la prédicat ion et la prophé-

t ie  a  auss i  appe lé  que lques  conrmenta i res ,  dus ,  ce t te  fo is ,  au  Frère  Benoî t ,

qu i  ind ique (sans  au t re  p réc is ion  ( rcù ,  du  moins  à  ce t  endro i t  d tune noÈe

pourtant de première importance)r guê

s. Thomas précise auÈre parË que le discours de sagesse
instrui t  sur les mystères divins, tandis que celuïÏe-science
a  p o u r  o b j e t  l e s  c h o s e s  d e  l a  c r é a t i o n  ( l + S ) ,

divis ion de toute façon tradi t ionnel le depuis la Bible.

On peut discuter que le Frère Benolt  dise alors que saint Thomas "re-

jet te ic i  conrme superf lur '  le discours de foi .  Sans doute vaudrai t- i1 mieux

écr i re  qur i l  es t  d run  auÈre  "o rdre"  cormle  le  d i ron t ,  quo iqu tavec  querques

nuances  de  sens ,  Franço is  de  Sa les  inventor ian t ,  dans  son por t ra i t  de  l rhomme,

les  moyens de  conna issance qu i  son t  les  s iens  (146) re t  pasca l  dans  ses  l ignes

cé lèbressur  les  "g randeurs"  de  l  tho tnme.  Car ,  lo in  d tê t re  super f l_u  pour  sa in t

Thomas, même en raisonnant à propos de I  rart  oratoire simplement humain,

c  fes t  le  d iscours  de  fo i  qu i  in fo rme les  deux  auÈres  d iscours  de  la  sagesse

et  de  la  sc iencer  PâF drau t res  vo ies  que ce l les  de  la  rhé tor ique,  rnême "p .o -

phét ique"  ;  ce  qu i  permet  b ien  à  sa in t  Thomas,  de  1  r inc lu re ,  sans  se  cont re -

d i r e ,

à  l a  s u i t e  d e  S .  P a u l  ( I  C o r . ,  { I I , 9 ) ,  p a r n i  l e s  c h a r i s m e s ,
en plus des deux précédents, et  /ae r tenvisagerJ comre une
excel lence ou cert i tude part icul ière de la vertu de foi  qui
donne de discourir  sur Ies choses de la foi  avec une rect i tude
et  une capac i té  tou tes  spéc ia les  (147) ,

conrme di t  la même note très justement,  à laquel le on ne peut

quelque obscuri té dans la rédact ion. Le Frère Benoit  renvoie

que reprocher

a lo rs  à  un  po in t
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de la Sonnne qui montre bien que saint Thomas se plaçait  dans les deux cas de

deux points de vue di f férents mais non contradictoires :  dans le second, i l

s ' a g i s s a i t  D e  d i v i s i o n e  g r a t i a e  e t  D e  i p s a  f i d e i  v i r t u t e  ( 1 4 8 ) .  1 1  s u f f i t  d e

l i re  l -e  t i t re  des  deux  "a r t i cLes" ,  à  l r in té r ieur  des  deux  "ques t ions"  pour

vo i r  qu t i l  s tag i t  b ien  drun  tou t  au t re  domaine  de  cons idéra t ion  ;  dans  De d i -

vis ione grat iae, nous voyons :  Utrum grat ia grat is date convenienter et Apos-

to lo  d iv ida tur .

su ivent ,  énunérés ,  la  réponse a f f i rmat ive  e t  ses  exp l i ca t ionsr  gue

voici  dans le l -at in de saint Thomas réduit  par la Synopse :

Gra t ia  sermon is  sap ien t iae ,  sc ien t iae  e t  f ide i  ;  g ra t ia  san i -
ta tum,  v i r tu tum,  p rophet iae  eÈ d isc re t ion is  sp i r i tuÛ;  g ra t ia
generum l inguarurn et interpretat ionis sermonum. (149)

Droù la réponse drensemble résumée par le Synopse :

Quia grat ia grat is date ordinatur ad hoc quod homo, exter ius do-
cendo vel persuadendo, al ter i  cooperetur,  ut  reducatur in Deum.
Ad hoc autem tr ia requiruntur (ex parte docent is vel  persuaden-
t i s )  :  p r imo qu iden quod homo s i t  sor t i tus  p len i tud inem cogn i t io -
n is  d iv inorum, ; ru t  ex  hoc  ins t ruere  a l ios  poss i t ;e t  ad  hoc  c la tu r
f ides ,  qua qu fs  spec ia l iÈer  e t  f i rm i te r  c redat  ea  quae a l ios  do-
cere  des ideraÈ ;  sap ien t ia ,  quae es t  cogn i t io  d iv inorum,  e t  sc ien-
tia, quae est co$ïïI6-EInanarum, in oidine ad Deum ; securrdo]-îE
poss i t  con f i rmare  ve l  p robare  ea ,  quae d ic i t  ;  e t  ad  hoc  ord ina tur
gTat ia  san i ta tum,  opera t io  v i r tu tum,  p rophet ia  e t  d isc re t io  sp i -
r i tuum ;  quae a  Deo so lo  f ie r i  possunt ,  e  -
t i ss ime comprobant  ;  te r t io ,  u t  ea  quae conc ip i t ,  poss i t  conve-
nienter auditor ibus proferre ;  et  ad hoc ordinatur generum l ingua-
Sr  e t  g ra t ia  inËerpre ta t ion is  sermonum.  (149)  

-

A ins i  Sap ien t ia  e t  Sc ien t ia  sont  b ien  gra t iae  gra t is  da tae  mais  non

des dons  de  1 'Espr i t .  T rès  c la i res  a ins i  son t  la  p lace  eÈ la  na ture  de  Ia  fo i  ;

t rès  c la i r  auss i  Le  rô le  de  la  rhé tor ique e t  de  la  p rophét ie .  Ce que cor ro -

bore  1 'a r t i c le  V  de  la  seconde ques t ion  c i tée  dont  vo ic i  s imp lement  I t in t i tu -

1 é  :  U t r u m  f i d e s  s i r  v i r r u s  ( t S O ) .

Le modèle parfai t

to r ique sco las t ique qu i

du  préd ica teur  es t  donc  le  Chr is t ,

survi t  dans l  tenseignement tel  que

dans  ce t te  rhé -

Ie  reçu t  F ranço i s
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de sales, tel le que la vulgarisa alors Louis de Grenade, qui éprouvera

le besoin de lever les scrupules que des adeptes plus intran-
sigeants de sainÈ Thomas et du mq5lus scolast icus pourraient
éprouver à voir  la théologie co@ moyen de
l ra r t  o ra to i re ,  à  se  fa i re  en tendre  de  I t inper i ta  nu i t i tudo .

( rsr)

Car  ceLa a  é té  le  p ropre  de

ser à la fôule, des htrmbles aux plus

v i e  d e  p r i è r e ,

quence même de la venue du Verbe

gue de 1 févangiLe de Jean ;  pour

l a  p réd icaÈion  du  Chr is t  que de  s 'adres-

savants .  Sans  jamais  ren ie r  r ien  de  sa

l a  con temp laÈ ion  qu i  I  r en fan te  e t  dans  l aque l l e  e l l e

que François de Sales a joutera que la v ie cachée du

le chr isÈ a mené une vie de prêcheur :  ' rcontemplata al i is
t raderer r  (152) ,  l i v re r  aux  au t res  les  ver@
contemplées, tel  est,  pour S. Thomas, le mode de vie que le
C h r i s t  s ' e s t  c h o i s i  ( q u .  4 0 ,  a r t ; 2 ,  v o l .  3 )  :  v i e  n i i t e  o ù
la contemplat ion et 1 ract ion ont chacune leur place ;  v ie
qui est supérieure à la vie purement contenpl.at ive, car el le
suppose, chez celui  qui  prêche ou qui enseigne, une pléni-
t u d e  d e  c o n t e m p l a t i o n  ( a r r .  l ,  v o l .  2 )  ( 1 5 3 ) .

On vo i t  dé jà  l f impor tance qu taura  ce t te  concept ion ,  surv ivan t  dans

la pensée de François de Sales, mais, de façon révolut ionnaire appl iquée à

un Ordre féninin, la Visi tat ion. Non pas que leur fondateur ai t  bien entendu

jamais  pensé à  fa i re  p rêcher  ses  V is i tand ines ,  ma is  i l  a  tou jours  vou lu ,  à

t r a v e r s  l e s  d i f f é r e n t e s  f o r m e s  h i s t o r i q u e s  p r i s e s  p a r  l t l n s t i È u t ,  g u ê  1 ' a c -

t ion ,  sous  une fo r rne  ou  sous  l tau t re ,  fûÈ présente ,  ce tÈe ac t ion  qu i  n ta  de

valeur qurinformée par

s t incarne. Nous verrons

Chr is t  à  Nazare th  é ta i t  dé jà  une v ie  où  contempla t ion  e t  ac t ion  se  mêla ien t

en  une seu le ,  e t  non pas  sa  seu le  v ie  pubL ique.  r l  fau t  a jou ter  que,  b ien

entendu, pour saint Thomas drAquin, la contemplat ion pure, dans la vie du

Chr is t r  es t  ce l le  des  jours  de  la  Tenta t ion ,  les  quarante  jours  passés  au

d é s e r r  (  I S a ) .

ce t te  pLén i tude de  contempla t ion  connue par  le  chr is t  es t  la  consé-

dans  l e  monde ,  co  e  l e  rappe l l e  l e  p ro lo -

que  l e  Ve rbe  p t t  p rêche r  l e  pè re ,  i l  l u i
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fa l la i t  contempler le Père ;  mais i l  nrétai t  venu que pour prêcher.

Le chr is t  devaiÈ avoi r  un mode de v ie (conversat io)  conforme
au but de son Incarnation. pourquoi, en eG't-Eîâît-i l  venu
en ce monde ?

lo  Tou t  d fabo rd  a f i n  de  man i fes te r  l a  vé r i t é  :  " Je  su i s  né
et  je  suis  venu dans le monde,  d i t - i l  lu i -même en S.  Jean,
pou r  rend re  t émo ignage  à  l a  vé r i t é "  (  155 ) .Auss i  ne  deva i t - i l
pas  se  cache r  en  menan t  une  v ie  so l i t a i r e ,  ma is  se  p rodu i re
en publ ic ,  en prêchant  ouver tement .  A ceux qui  voula ienÈ le
reÈenir  i l  répondai t  :  t t l l  faut  que j  tannonce le règne de
D ieu  aux  au t res  bou rgades ,  ca r  c res t  pou r  ce la  que  j t a i  é té
envoyé" .  (  t 56 )

to.rr celafgtÊ'cnri"r recherche "1es brebis perdues,'

par la confiance", se fait rrtout à tous" ( convenientissimum

e t  t t l es  gagne

)  ( r sz ) ,  d i t

saint Thomas à deux reprises, ce qui sera une des sources les noins connues

de la "condescendance" saLésienne, du célèbre et s i  maL compris "ne r ien de-

mander ,  ne  r ien  re fuser "  (158) ,  e t  de  l t incapac i té  légenda i re  qu i  é ta i t  ce l le

de François de Sales à dire t 'non" quand on lui  demandait  un sennon, une ho-

m é l i e ,  q u e l q u e s  m o r s  (  1 5 9 ) . .  .

Le  préd ica teur  ne  le  sera  qu f  t to in t t t  coume un au t re  Chr is t ,  lu i  qu i

Ie  représente '  en  es t  le  dé légué,  Ia  vo ix ,  conrme le  Chr is t  lu i -même fuÈ pu-

r i f ié  au  Baptêm"  
" t? i "  

jeûne.  Pur i f i ca t ion  par  la  morÈ er  la  résur recr ion

que donne la pauvreté, s i  on veut annoncer le retournement des valeurs qurest

le royaume de Dieu, la conversion universel le qui 1e crée :

r1 convenait  que le chr ist  menât dans ce monde une vie de
pauvre  . . .  ce t te  pauvre té  é ta i t  ex igée par  le  bu t  même de sa
m i s s i o n ,  1 a  p r é d i c a r i o n .  (  1 6 0 )

S i  le  Chr is t  ava i t  possédé des  r i chesses ,  n taura i t -on  pas
at t r ibué  à  sa  préd ica t ion  un  mot i f  de  cup id i ré  ?  S .  Jérôme
écr i t  au  su je t  des  d isc ip les  :  "s r i l s  ava ien t  é té  r i ches ,  on
aurai t  pu croire quri ls prêchaient non pour le salut des hom-
mes, mais pour un rnot i f  de lucrer '  (  tOt).  La même remarque
vaut  pour  le  Chr is r .  (162)

On remarquera'  di t  1e Père Synarre admirablement,  dans ses nores,

reprenant  auss i  le  commenta i re  de  Ca je tan ,  que ce  qu i  inpor te ,  ce  nres t  pas
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la pauvreté ou l faustér i té ou toute autre manière de faire,  pour parfai te que

l r i n t e n t i o n  y  p a r a i s s e ,  m a i s  l a  r e l a t i o n  d e  t o u È e s  a v e c  l t a n n o n c e d u  R o y a u m e d e

D i e u  ;  l e  m o y e n ,  p o u r  n é c e s s a i r e  q u t i l  s o i t ,  n f e s t  p a s  u n e  r i n  ( t o l )  I  m a i s

on ne  do i t  "se  L iv re r  à  l fo f f i ce  de  la  p réd ica t ion"  (164)  qu 'après  avo i r

dompté ttl fhonrme charneltt de saint Paul .

Ce qui ne peut se cont inuer tout au long dtune vie, cortrme le montre

ce l le  du  Chr is t ,  sans  le  repos  nécessa i re ,  la  p r iè re ,  " l  tob l iga t ion  de  fu i r

les  faveurs  des  hommest t  (165) .

P r ê c h e u r  p a r f a i t ,  t e l  e s t  d o n c  b i e n  l e  C h r i s t .  S i  r i e n  n r e s t

moyens, ni  même de la légi t in i té de la rhéror ique dont saint August in

le  De Doct r ina  chr is t iana  s  res t  tan t  souc ié ,  tou t  es t  d i t  de  1  tespr i t

prédicat ion, tel  que nous le reÈrouverons dans sainÈ François de Sales

d i t  d e s

dans

d e  l a

Ne d i ra i t -on  pas  que S.  Thomas s tes t  p lu  a
du prêcheur" en étudiant la vie de Jésus ?
fai tement discerné . . .  [a 'oùJ son énouvant
prédicateurs, dans son conmentaire fde ces

dresse r  l a  t t cha r te

C a j e t a n  1 ' a  p a r -
appel  à Èous les
pages de la SorrneJ:

"Nota te ,  Domin i  Praed ica tores t ' .  (  166)

Encore  une fo is ,  ces  longs  déve loppements  é ta ien t  nécessa i res  pour

bien comprendre la posit ion de saint François de Sales par rapport  à saint

Thomas :  de  même qut i l  y  a  pour  sa inE Franço is  de  sa les  quat re  "o rdres , 'de

c o n n a i s s a n c e  c r o i s s a n t  v e r s  f  i n t i n e  e t  l r e s s e n c e  d e  l t o b j e t  ( l e s  s e n s ,  I ' i n -

t e l l e c t ,  l a  f o i r  l e  c o e u r  c o  e  l e  d i t  l e  T r a i t t é  d e  I ' a m o u r  d e  D i e u  ( 1 6 7 )  ) ,

i l  y a autant de paLiers que doit  ou peuÈ parcourir ,  faisant "descendre" son

d iscours  vers  ce lu i  qu i  L récoute  (e t  coopère  avec  lu i ) ,  le  p réd ica teur  :

1 révidence inÈime et nyst ique de sa connaissance amoureuse de Dieu, la révé-

la t ion  de  la  fo i ,  l r in te l lec t  e t  la  p ra t ique de  la  fo i  acqu ise  après  "conver -

s ion" ,  après  que l raud i teur  a  êcê  conva incu  ;  p rophét ie  e t  rhéÈor ique,  mues

par  1 'év idence nys t ique e t  la  fo i  du  préd ica teur  n fen t ren t  en  jeu  que pour

la  conv ic t ion  vécue dans  1  rac t ion .
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Cres t  l -a  leçon de  sa in t  Thomas que jamais  n toub l ie ra  sa in t  F ranço is .

11  l rense ignera  modestement ,  en  comnençant  par  la  p ra t ique e t  l t inÈe l lecq  à

ses  prê t res  les  p lus  s imp lesr  leur  demandanÈ de Èrava i l le r  à  la  "sc ien"e . . . f " "J

hu i t ieme sacrement  de  la  h ie rarch ie"  (168) ,  se lon  son mot  dé jà  c i té ,  sans  i I -

lusions sur ce que pourra avoir  été la formaÈion de certains des "pauvres"

prêtres de son diocèse, même quand iL les aura recrutés par concours, mais

sachant bien aussi que drautres'  corme Monseigneur Frémyot,  auraient dû avoir ,

auraient pu avoir ,  les connaissances théologiques et la formation qui eussent

pu  leur  donner  le  sens  pro fond de  ce  qures t  la  p réd ica t ion .

Saint Thomas drAquin représente semble-È-i l  un cas l in i te de trans-

cendance drun système phi losophique sol idement charpenËé par la théologie

chré t ienne tou t  auss i  so l idement  charpentée  e t ,  i c i ,  bâ t ie ,  ancrée ,  sur  re

système ant ique.

La  chr isÈ ian isa t ion  des  mora l i sÈes  an t iques  para î t  p lus  s imp le  e t

a l le r  co tme de so i .  De p lus  leur  p résence dans  tou te  1 réducat ion  e t  la  pensée

du XVIe et du XVIIe siècles européens est bien connue. On se contentera donc

de ment ionner  que Franço is  de  Sa les  connaî t  b ien  P lu ta rque ;  les  Tab les  d 'An-

necy  re lèvent '  au  tome XXVI I ,  24  eL ta t ions ,  ou  a l lus ions ,  dont  l0  dans  les

sermons où  i l  semble  qu ' i l  fa i l le  au  moins  en  a jou ter  une ( t6g)  eÈ peut -ê t re

p lus ,  car  de  s imp les  a l lus ions  dans  les  tex tes  inéd i ts ,  pâr  exemple ,  peuvent

rester peu visibles. Conrme tout son siècle, François de Sales reconnaît  en

Plutarque la vertu paîenne raisonnable. 11 le l i t  t rès naturel lement dans

Amyot,  êt ,  sans trop se poser de quest ions sur le moral iste mêne, un peu à

l-a manière dont i l  ut i l isai t  pl ine I  rAncien mais sans lui  faire subir  les

métamorphoses myst iques quton a vues pour ce dernier,  i l  l tut i l ise conrme un

manuel que les prédicateurs auront à consulter f réquemment pour leurs dis_

cours .  P lu ta rque es t  a ins i  une n ine  d tanecdotes  mora l i san tes ,  Qu i  p rennent

un  peu le  re la is  des  exempla  du  Moyen Age,  eÈ i l  es t  b ien  uÈ i le  pour  les
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" s im i l i t udes " .  11  esË  c i t é ,  ou  on  peu t  l e  c i t e r ,  auss i  b i en  à  p ropos  des

grands hornrnes que de la  v ie courante,  et  par fo is  c les deux à la  fo is .  11 a

l ravan tage  d fê t re  connu  de  Èous  (ou  p resque ) ,  sa  p lace  dans  l f éduca t i on

d fa lo rs  n ré tan t  pas  des  mo ind res  e t  f ac i l emen t  adap tab le .  11  fa i t  pa r t i e  de

l  tarsenal  de culÈure obl igato i re de tout  honnête honnne a lors,  a ide puissam-

ment  à fa i re comprendre une idée un peu absÈrai te,  a joute par fo is  aux choses

une  noÈe  d rhumour  vo i re  de  cocasse r i e ,  se  p rê te  à  t ous  l es  rapp rochemen ts  :

l e  f o n d  d u  d i s c o u r s  n ' e n , e s t  q u e  p l u s  s é r i e u x  ( l 7 0 ) .

Ma is  on  ne  peu t  s rempêche r  a jou rd rhu i

dans un recuei l  préparé pour des "s imi l i tudes"

d fê t re  i n te r l oqué  quand  on  l i t

ce t  exemp le  p r i s  de  P lu ta rque  :

Archelaus a son barbier  :  I tconrment  voules vous que je vous
f a c e  l a  b a r b e  ?  ( l 7 l )  -  S a n s  d i r e  m o t " .

Studieusement '  les Visi tandines dfAnnecy ont indiqué en marge 1a

source :  t 'PluEarque, in opus De nimis loquendo circa medium ; de Archelao"

(172) .  o r  le  t i t re  de  ce  recue iL  de  "s imi l i tudes"  composé sans  doute  vers

1 6 0 2 -  1 6 0 4 ,  d ' a p r è s  1 ' é d i t i o n  d ' A n n e c y  ( e t  l f a s p e c t  d u  m a n u s c r i t  l u i  d o n n e

r a i s o n )  e s Ë r t s i n i l i t u d e s  e t  n o t e s  s u r  l a  s a i n t e  V i e r g e " .  D e  f a i t ,  l a  m ê m e

note  marg ina le  ind ique d i l igemnent  où  ce t te  "s imi l i tude"  t i rée  de  p luËarque

a éÈé ut i l isée :  on la trouve dans un plan autographe de sermon pour le mardi

après  le  t ro is ième d imanche de  Carême,  da té  du  18  févr ie r  1617 (173) ,  donr

le  su je t  généra l  es t  le  péché e t  la  "cor rec t ion  f ra te rne l le " .  11  nry  es t  pas

du tou t  ques t ion  de  la  V ie rge ,  ma is  la  dern iè re  façon de  pra t iquer  la  "cor -

rec t ion  f ra te rne l le r ' ,  la  rne i l leure ,  parmi  les  t ro is  p résentées ,  es t  le  s i -

lence :

0  n i r a  c h a r i t a t i s  ? r s  !  B e n i g n a  e s È ,  p a t i e n s  e s t  ( 1 7 ù .
Archelaus, vel  Agesi laus, tonsori  garruto petent i  :  "Quomodo
radem" vel Èondebo ? "Si lendo', .  Opt inus et faci l is modus
cor r igend i .  sanc tus  Franc iscus  praed icav i t  tacens ,  e tc .

L e  " e t c . "  m o n t r e  q u t à  L t o r a l ,  F r a n ç o i s  d e  s a l e s  s e  l a i s s a i t  1 a  p o s -
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s ib i l i té  d ru t i l i se r  pour  la  V ie rge  peut -ê t re  ce t te  t 'p réd ica t ion  du  s i lence"

ou de  l rexemple ,  courme i l  I ta  fa i t  b ien  souvent .

La  p réd i ca t i on  du  s i l ence ,  de  l r exemp le ,  en  e f f e t  n res t  pas  oub l i ée

dans  l a  t r ad i t i on  ch ré t i enne  :  c res t  b i en ,  ce r tes ,  ce l l e  de  sa in t  F ranço i s

d r A s s i s e '  m a i s  c t e s t  a u s s i  c e l l e  d e  1 a  V i e r g e ,  { u i  e n  e s t  l e  m o d è l e  p a r f a i t .

Sa in t  Thomas  l t ava i t  p réc i sé  l o r squ rap rès  l es  ana l yses  de  l a  p réd i ca t i on  e t

de la  prophét ie que nous avons vues p lus haut ,  i l  se demandai t

Utrum rat ia  sermon is  sa i en t i ae  e t  sc ien t i ae r t i nea t
et iam ad mul e r e s  (  1 7 5

e t  réponda i t  " ou i ,  semb le - t - i l " r  pâ rce  qu tà  ce  cha r i sme  du  d i scou rs  de  l a

s a g e s s e  e t  d e  l a  s c i e n c e  l r e n s e i g n e m e n t  e s t  l i é ;  p o u r  a j o u t e r ,

. . .  docere  conpet i t  nu l ie r i  :  d ic i tu r  en im prov .  4  (v .  3 -4)
"U"ig"" i t i  f " i  

"or 
Ergo haec_

gra t ia  compet i t .  mu l ie r ibus .

Prae te rea ,  ma io r  es t  g ra t i a Ëiae quam ra t i a  se rmo-
n i s  :  s i c u t  m a i o r  e s t  c o n t io  ver i ta t i s n-
r i a r i o .  ( l l 0

On a vu p lus haut  que pour lu i  la  conÈemplat ion coumande ]e devoi r  de prédi -

ca t i on .  I 1  conc luÈ  donc  ce  po in t  de  son  a r t i c l e  a ins i  :

Sed  p rophe t i a  conced i t u r  mu l i e r i bus

apPuyant  son asser t ion  sur  une sér ie  d rexemples  b ib l iques  qu i  about issent  à

c e t t e  a f f i r m a t i o n :

Ergo videtur quod multo magis g]at ia sermonis competi t
t

Arr iven t  a lo rs ,  b ien  en tendur  les  asser t ions  de  sa in t  pau l ,  dans  la

Première  Ep l t re  aux  Cor in th iens  e t  la  Pren iè re  Ep l t re  à  T ino thée ( l78) .

Saint Thomas isole le  fa i t  que c res t  pour  la  paro le  dans  " l rassemblée"

que les  ré t i cences  de  l tapôt re  sont  expr inées .  Au te rme drune longue d iscus-

sion (  i l  y rappel le au passage, cormle le réaff i rmeront le Conci le de Trente
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et  tou te  la  t rad i t ion  ca tho l iq r r " l } ! "u ls  les  évêques sont  hab i l i tés  à  p rêcher ,
.  que

par  "min is tè rer ' r ' /1es  au t res  préd ica teurs  ne  le  sont  que par  une dé légat ion

de fonct ion),  où se reÈrouvent les arguments les plus habituels lorsquron dis-

cute ces paroles de saint Paul,  iL soul igne avec opt imisme que lrun des obs-

tacles à la parole des fenrmes en Egl ise est que ' rgénéralement,  
fel les/ ne

sont  pas  assez  ins t ru i tes  en  sagesse pour  qur i l  so i t  poss ib le  de  leur  conf ie r

sans  inconvén ien t  un  ense ignement  pub l i c "  (179) .  R ien  ne  s toppose cependanË

à la  poss ib i l i té  de  leur  ins t rucÈ ion ,  dans  le  tex te  de  sa in t  Thomas,  qu i  sou-

l igne  que ce  qu i  peut  met t re  sa in t  Pau l  d raccord  avec  les  passages de  l tAn-

cien Testament ci tés auparavant et qui  semblent le contredire (saint Thomas

t ra i te  tou jours  les  p rob lèmes au  n iveau essent ie l  e t  généra l ,  non pas  en  se

p laçant  dans  le  cas  par t i cu l ie r  d rune s i tua t ion  h is to r ique par t i cu l iè re  p ré-

c ise) ,  c res t  que l tBcr i tu re  ne  re fuse  jamais  aux  fenrmes l rense ignemenÈ pr ivé ,

leur en fait nême un devoir, cornme mères ou supérieure de comrunauté (ou

chargées  drun  au t re  enp lo i  vo is in  en  re l ig ion) .

Dans  l a  g râce  de  l a  p rophéÈ ie ,  e t  l t on  a  vu  p lus  hau t  l a  h ié ra rch ie

que  sa in t  Thomas  éÈab l i t  en t re  p rophé t i e  e t  p réd i ca t i on ,

c r e s t  I t e s p r i t  q u i  e s t  i l l u m i n é  p a r  D i e u .  O r  s o u s  c e  r a p p o r t
de  l t esp r iÈ ,  i l  n f y  a  pas  pa rm i  l es  hou rmes  de  d i f f é rences  de
s e x e s ,  s e l o n  c e t t e  p a r o l e  d e  l f E p î t r e  a u x  C o l o s s i e n s  ( t g O )  :
t tVous avez revêÈu l  rhonrme nouveau,  gui  se renouvel le  selon
l t image  de  ce lu i  qu i  l r a  c réé .  Dans  ce  renouve l l emen t ,  i l  n ' y
a p lus n i  honrme ni  femre".  Mais la  grâce du d iscours a pour
ob je t  l r i ns t ruc t i on  des  ho rnmes  ( "pe rÈ ine t  ad  i ns t ruc t i onem
hominum")  et  1à se ret rouve la d i f férence de sexe.  La ra ison
n r e s t  d o n c  p a s  l a  m ê m e  e n  l f u n  e t  l r a u t r e  c a s .  ( t g t )

Crest donc bien ic i  une quest ion qui se rapporte au problème des

"min is tè resr r  en  Eg l ise ,  e t  à  r ien  drau t re .

Conclusion déf ini t ive de saint Thomas dans le même passage :

Cfes t  donc  de  man ière  d i f fé ren te ,  e t  se lon  sa  cond i t ion
part icul- ière que chacun met au service des autres le don
qut i l  a  reçu  de  D ieu .  Auss i  les  femnes qu i  on t  reçu  le  don



-  301  -

de sagesse et de science peuvent-el les en faire usage pour
l fense ignement  p r ivé ,  ma is  non pour  l tense ignement  pub l i c .

Cet te  conc lus ion  nres t  pas  une concess ion  qu ton  en tendra iÈ  sous  les

mots "peuvent-el les en faire usaget '  ("possunt eam administraret ' )  ;  i l  est évi-

dent  que 1  fexemple  eÈ la  fonc t ion  s i lenc ieuse de  la  V ie rge  dans  1  rh is to i re  de

J é s u s  ( p r é d i c a t i o n  p r i v é e  d e  L r é d u c a È i o n ) , e t  c e l l e  d e  1 ' E g l i s e  n a i s s a n t e

(préd ica t ion  sans  mots  qu i  es t  ce1 le  de  l rexemple) , re jo ignent  par fa i tement

le thème du sermon sur la "correct ion fraternel le" où Plutarque devait  être

u t i l i sé ,  a ins i  que la  fonc t ion  e t  l rexemn"L" toT b ien  drau t res  sa in rs  dans  le

chr is t ian isme,  en  par t i cu l ie r  ceux  de  sa in t  Joseph,  sur  leque l  sa in t  Thomas

conrme saint François de Sales écr ivent des pages adnirables, de facture di f-

fé ren te  mais  d 'une sp i r i tua l i té  tou te  p roche,  dans  la  g rande t rad i t ion  chré-

t ienne qu i  t raverse  1es  s ièc les  (182) .

R ien  dans  tou t  ce la  n resÈ t rès  é tonnant  pour  1 répoque,  nême s i ,  en

par t i cu l ie r  pour  les  "s imi l iÈudesr '  ,  le  goût  deva i t  assez  v i te  changer  de  to -

nal i té.  Nous retrouverons ces problèmes à propos aussi bien des sources des

sermons que de  la  compos i t ion  e t  du  s ty le  de  Franço is  de  Sa les .  I1  ne  fa i t

aucun douÈe '  pour  le  po in t  qu i  nous  in té resse en  ce t  ins tan t ,  gu€ sans  qu ' i l

s r ins taure  en  modè le ,  l fusage qu i  es t  le  s ien  f in i t  par  êÈre  ressent i  comme

en étant un Pour ses auditeurs et amis ;  on sai t  que Cauus essaya de f  imi-

te r ,  e t  non pas  seu lement  pour  la  vo ix ,  le  ton ,  le  déb i t  ( lS3) .

A  cô té  des  mora l i s tes  g recs  ou  laÈ ins ,  dont  Franço is  de  Sa les  cons i -

dère l rut i l isat ion connne acquise, comme tous les honrmes de son temps, dans

tou te  oeuvre  de  ré f lex ion  (que l ton  songe à  Monta igne) ,  l ro ra teur  se  fo rmera ,

avec ses Humanités, à la connaissance des grands systèmes phi losophiques an-

t iques .  Scept ic isme e t  S to Îc isme joueront  pour  lu i  le  rô le  qu ton  sa i t ,  chr is -

t ian isés  sous  des  fo rmes souvent  d i f fé ren tes  de  ce l les  qu t i l s  ava ien t  à  1 'o -

r igine ;  on a pu dire que ce renouveau donnait  des néo-stoîcismes, des néo-
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scep t i c i smes  don t  1es  rappo r t s  avec  l t an t i qu i t é  n ré ta ien t  donc  p rus  t ou jou rs

t rès nets.  Les t ransformat ions ne furent  cependanÈ pas de l r importance de

cer le que connut  Ar is tote repensé par  sainÊ Thomas drAquin.

La  p lace  de  P la ton  dans  ce  mouvemen t  géné ra l  de  ch r i s t i an i saË ion ,

que  l t o ra teu r  va  a ide r  à  vu lga r i se r  es t  l a  u r i eux  connue .  I 1  es t  év iden t ,  à

l a  l ec tu re  de  l a  mo ind re  page  de  F ranço i s  de  sa les ,  gu€  p la ton ,  au  mo ins  dans

le  vocabu la i re  e t  pou r  t ou te  une  ph i l osoph ie  du  "beau"  e t  de  , , 1 ,ha rmon ieux , , ,

t i e n t '  c o r r m e  à  1 ' é p o q u e '  u n e  p l a c e  p r é p o n d é r a n t e  ( 1 8 4 ) .  n t l e  l i v r e V r d u T r a i t -

t é  d e  l r a m o u r  d e  D i e u  ( 1 8 5 )  n t u t i l i s e - t - i l  p a s ,  e n  1 t é c r i v a n t  à  n o u v e a u ,  r e

mythe de la  naissance de 1 ramour du BanqueÈ ? Mais justement  François de Sa-

les 1técr iË à nouveau et  le  cor f lnente en en fa isant  tout  aut . re chose que ce

que  P laÈon  en  ava i t  f a i t .  Ca r ,  u ra lg ré  l f a f f i r na t i on  cou ran te ,  i l  n r y  a  pou r

ains i  d i re pas de Platonisme chez François de sares et  beaucoup moins de néo-

platonisne quton ne le  cro i t .  on y rev iendra longuemenË en ce qui  concerne

les  se rmons .  D i sons  cependan t  t ou t  de  su iÈe  que ,  ma lg ré  enco re  l r op in ion  re -

çue '  ma lg ré  auss i  l f au to r i t é  de  Mars i l e  F i c i n ,  de  Benbo ,  de  nombre  de  ses

ma l t res  i t a l i ens ,  ma lg ré  son  go t t  pou r  l e  ph i l osophe ,  p la ton  l u i  pa ra î t ,  sans

dou te  avec  ra i son ,  beaucoup  mo ins  " ch r i sÈ ian i sab le "  que  d rau t res  ph i l osophes ,

e t  que  l e  f ond  de  sa  pensée  l u i  esÈ  non  pas  i nconnue ,  ce r tes ,  ma is  é t rangè re ,

au sens ancien du terne :  i ls  sont  de deux mondes d i f férents.

ce qu i  n tempêchera  pas  l to ra teur  auquer  i l  pense e t  lu i -nême de

s 'app l iquer  à  connaî t re  e t  d  uc i l i se r  I  toeuvre  de  p la ton .

R ien  n fes t  o r ig ina l  v ra iment  dans  ce t te  fo rmat ion  dr l luman is te  :  c res t

ce l le  d run  théo log ien ,  d fun  écr iva in  e t  d run  ora teur  de  son temps,  ma is  qu i

do i t  garder  le  go t t  de  la  par fa i re ,  de  la  cont inuer ,  de  l rappro fond i r  e t  de

1 rac tua l i ser  
;  à  cond i t ion  auss i  que 1  ro ra teur  sacré ,  gu i  do i t  sans  cesse

t r a v a i l l e r '  e n  d e  s t u d i e u s e s  v e i l l e s ,  n r o u b l i e  b i e n  e n È e n d u  p a s  l a  B i b l e .
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C) L'OMTEUR SACRE SELON SAINT FRANCOIS DE SALES DEVANT LA BIBLE
LIHEBREU ET LE GREC.

Dans la  B ib le ,  1es  l i v res  de  l  tAnc ien  Tes tament  qu i  on t  le  p lus

dr impor tance pour  l fo ra teur  sacré ,  s i  l ton  en  juge d taprès  ce  que Franço is  de

Sa les  fa i t  lu i -même,  sont  d fune par t  les  deux  premiers  l i v res  du  penta teuque,

la  Genèse e t  l rExode,  de  l rau t re  les  Psaumes,  les  l i v res , ,poét ique"1 , t4 " "  au* -

tes sapient iaux, parmi lesquels,  au premier rang on trouve le Cant ique des

cant iques ,  de  1  rauÈre  encore ,  dans  les  p rophètes ,  rsa îe .  pour  le  Nouveau

Testament '  on  ne  saura i t  fa i re  de  cho ix  ;  la  p lace  tenue par  l fApoca lypse

est cependant remarquable. I1 esÈ de toute façon inpossible de faire un poin-

tage p lus  p réc is ,  on  1 'a  d i t  à  un  au t re  su je t  a i l leurs ,  à  la  su i te  du  père

L i u i m a  ( 1 8 6 ) .  L a  B i b l e  e s t  à  l a  f o i s  n o u r r i r u r e  s p i r i t u e l l e  e r  o b j e r  d ' é r u d e ,

pour  le  p réd ica teur '  e t  les  ind ica t ions  c i -dessus  ne  sont  que des  appréc ia -

t ions  g loba les ,  a l lus ions  p lus  ou  moins  év identes  e t  p lus  ou  moins  c la i res  se

mê1ant eÈ se recouvrantr se nouant et se t issant en une t tcontaminaÈion,,  et

une " innut r i t ion"  perpé tue11es,  avecdç  c i ta t ions  par fo is  t rès  ne t tes ,  par fo is

à  pe ine  esqu issées ,  vo i re  avec  de  s inp les  numéros  de  ré fé rences .

Le  texÈe  qu ru t i l i se  F ranço i s  de Sales  esÈ souvent  ce lu i  de  la

par fo is  avec  une par fa i te  l iber té  au

que ce ne soit  le contraire, couune le

Vetus L a t i n a ,  o n  1 t a  d i t ,  g u t i l  c o r r i g e

La B ib le  es t  lue  chez  lu i  de  deux  man ières  :  h is to r ique,  d idac t ique,

i n t e l l e c t u e L l e ,  e x p l i c a t i v e ,  d ' a b o r d ;  c ' e s t  c e l l e  q u i  s e r t  à  l a  p o l é m i q u e

cont re  la  p réd ica t ion  pro tes tan te ,  p réd icaÈion  qu i  I  ta  sans  doute  in f luencé :

i l  1 'a  beaucoup lue  (187)  e t  a  beaucoup re tenu de  sa  méthode qu ' i l  sa i t  fo r t

bien employer.  Les mandements rédigés durant son épiscopat (  I88) nontrent ou

sous-enÈendent  souvent  qu t i l  souha i te  que ses  prê t res  pu issent  à  l foccas ion

en faire autant '  surtout dans les régions proches de Genève.

moyen

d i t  l a

de la Version clémentine, à moins

pré face  du  Tra i t té .
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Si  ce t t e  f o rme  de  l ecÈure  e t  de  p réd i ca t i on  se  t rouve  essen t i e l l e -

ment  dans les sermons de controverse de la  pér iode du Chabla is ,  dans les Con-

t roverses ProPrelDent  d i tes et  dans la  Défense de l  tEstendart  
de la  SainÈe

Croix,  controverse qui  dans son ensemble a encore été mal  étudiée,  on la

t rouve  auss i  a i l l eu rs  Èou t  au  l ong  des  sennons  de  1  t ép i scopa t  :  e l l e  se  con -

fond p lus ou moins (1 'aspect  polénique ou de controver" l "U moins)  avec le

p rem ie rs  sens ,  l e  sens  l i tÈé ra l  de  l a  l ec tu re  que  F ranço i s  de  Sa les  p ra t i que

le  p lus  vo lon t i e r s ,  ce l l e  des  I ' qua t re  sens " ,  i s sue  de  l a  t r ad i t i on  méd iéva le ,

l es  qua t re  sens  qu i  son t  devenus  assez  s t r i c temen t  f i xés  ( l a  Le t t re  à  Mon-

se igneu r  F rémyo t  l e  mon t re ra ) ,  peu t -êËre  davan tage  qu rau  Moyen  Age ,  s i  l r on

en  j uge  d 'ap rès  I ' ouv rage  du  Pè re  Hen r i  de  Lubac  (189 ) .  11  es t  v ra i  qu 'on

a r r i ve  avec  1  t époque  de  F ranço i s  de  Sa les  ve rs  l a  f i n  de  I  t h i s to i re  du  ra i -

sonnement analogique,  et  que la LeÈtre à Monseigneur Frémyot  veut  par  a i l leurs

ê t re  l e  p lus  s impLe  poss ib le .

François de Sales recormande (et  i l  en montre par  son exemple I  tu t i -

l i sa t i on )  pa r t i cu l i è remen t  dans  1a  B ib le  1 ' usage  de  1 'é t ymro log ie  a r Iégo r i que ,

p o u r r a i t - o n  d i r e .  C r e s È  l e  s e n s  d u  f a m e u x  " v i d e  a d  c a l c .  b i b l . "  ( l 9 O )  q u ' o n

l i t  s i  souven t  dans  l es  marges  de  1 réd i t i on  d tAnnecy  e t  qu i  r envo ie  s imp le -

menÈ à  l a  l i s ce  d fé t ymo log ies ,  d i t es  "héb ra îques "  l e  p lus  souven t ,  qu 'on  È rou -

ve au début  ou à la  f in  de chaque édi t ion de la  Vulgate :  Hebraîcorum Chaldae-

corum Graecorumque nominum interpretat io  en est  le  t i t re  vér i table 1e p lus

courant .  I s idore  de  Sév i l le  e t  ses  Etyno log ies  achèveronË de pousser  1 'évêque à

cetÈe lecture, gui  lu i  senble fondamentale à la prédicat ion.

voi là qui nous amène à la quest ion souvent posée :  qurest-ce que

Franço is  de  sa les  sava i t  de  l thébreu,  qu i  re jo in t  ce l le  qu ton  peut  se  poser

de4sa connaissance du grec.

r1  es t  à  pe ine  beso in  de  rappe ler  r rhégémonie  qu i  es t  ce l re  du
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l a t i n ,  en  pa r t i cu l i e r  du  XV Ie  s i èc le  au  règne  de  Lou i s  X I I I  compr i s ,  non  seu -

l emen t  con t rne  l angue  d fég l i se ,  l angue  de  l a  mag is t ra tu re ,  de  1 ' ense ign . r " *a t f gP

des t raduct ions innombrables ,  mais encore corme langue d isant  spécia lement  1e grec

(que  I t on  pense  au  seu l  Mars i l e  F i c i n )  ;  vé r i t ab le  l angue  un i ve rse l l e ,  c res t

l u i  qu i  exp l i que  que  l es  é tud ian ts  de  tou tes  l es  o r i g i nes ,  de  tou t  pa r -

1e r ,  pu i ssenÈ  se  réun i r  dans  te l l e  ou  Èe l l e  un i ve rs i t é  d tEu rope ,  spéc ia l i sée

d a n s  t e l l e  o u  È e l l e  p a r È i e  d e  l a  s c i e n c e  d e  1 r é p o q u e r e t  y  r e c e v o i r ' u n  e n s e i -

gnement  coumun.  Cet te hégémonie expl ique aussi  b ien les correspondances entre

savan ts  ou  l e t t r és  réd igés  en  l a t i n ,  ou  même les  co r respondances  en t re  am is ,

coume le Président  Favre et  François de Sales,  où i l  y  a b ien p lus que Ie

souvenir  at tendr issant  dtétudes cormunes eÈ une ord inai re passion humaniste

( l 9 l )  : l e  l a t i n ,  e n  p a r t i c u l i e r  I ' e n s e i g n e m e n t  e n  l a t i n ,  a v a i t  c r é é  d e  t e l s

automat isnes,  notanrnent l o r s q u t i l  s ' a g i s s a i t  d e  c o m p o s e r  u n  d i s c o u r s ,

q u ' i l  n t y  a  r i e n  d r é t o n n a n t  à  v o i r  F r a n ç o i s  d e  S a l e s ,  j u s q u t à  l a  f i n  d e  s a

v ie ,  p réparer  ses  sermons en  la t in ,  en t remêlé  de  f rança is ,  ma is  en  propor t ion

bien moindre, eE dont les phrases sonÈ souvent inachevées, tombant sur un etc.

mo ins  f réquent  dans  les  passages la t ins ,  gu i  para issent  p lus  p réc is  e t  so l i -

des  (192) .  Ces  no tes  que sans  nu l  doute  i l  eurpor ta i t  en  cha i re  pour  p rêcher

quand i l  ne  réd igea p lus  ses  sermons in  ex tenso,  eu i  fo rment  I  rossa ture  de

son d iscours  touÈ en lu i  la issant  tou te  l iber té  pour  les  déve l -oppements  conve-

nab les ,  lu i  donnant  s imp lement  g randes idées ,  ré fé rences  scr ip tu ra i res  e t

exemples ,  son t  la  marque la  p lus  é tonnante  de  l rhér i tage qu t i l  a  fa i t  de  Ia

grande rhétor ique lat ine. Car,  bien entendu, i l  prêchait  en français sur un

tex te  pensé en  la t in .

Un exemple remarquable de

est celui  que nous avons rencontré

ses t rs imi l i tudes"en f rança is  (ou  en

pour 1 fexemple t i ré de Plutarque qu

cet te  fus ion  des  langages in te rchangeab les ,

plus haut :  François de Sales rassemble

la t in ) ,  peut -ê t re  de  mémoi re  en  tou t  cas
Plu tarque

t i l  rapporte en françaisrt tqr.  précisément
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i l  l i t  dans AmyoÈ ; mais quand i l  I  rut i l ise dans sa préparaÈion de sermon,

i l  l e  f a i t ,  o n  1 ' a  v u ,  e n l a t i n  ( t q g ) .

.  Conrme touË houme culÈivé de son temps, François de Sales parle et

écr i t  p lus ieu- rs  langues :  sa  langue na ta le  (  Sabaudus Ga lLus ,  ê t . i l  y  t ien t ,

o n  1 ' a  d é j à  d i t ) ,  l e  l a t i n ,  l e  d i a l e c t e  p a r f o i s  d e  s a  p r o v i n c e  ( i f  y  a v a i È ,

d i t -on ,  que lques  t races  de  savoyard  dans  ses  d iscours ,  sur tou t  lo rs  de  ses

v i s i t e s  d e  s o n  d i o c è s e  ( 1 9 4 ) ) e È  l r i t a l i e n ,  m ê m e  s i ,  à  f  i m a g e  d e  c e  q u i  s e

passe pour  l fensemble  de  la  pén insu le  dans  son par le r  usue l ,  m is  à  par t  les

Èrois grands noms de Boccace, Dante, Pétrarque (auxquels on pourrai t  ajouter

l e  c a s  p a r È i c u l i e r  d e  F r a n ç o i s  d r A s s i s e ) ,  l t i t a l i e n  q u t i l  u t i l i s e ,  s t i l  l e

fa i t  courarnment  eÈ avec  a isance,  es t  ma l  f i xé  e t  par fo is  b izar re  :  i l  éc r i ra

aux  personna l i tés  re l ig ieuses  ou  po l i t iques  t ransa lp ines ,  du .duché de  Savo ie

ou du Vat ican, en i tal ien ou en lat in avec la mêne faci l i té et le même natu-

r e l r a l o r s q u e  l t e s s e n t i e l  d e  s o n  o e u v r e  e s È ,  d e  t r è s  l o i n ,  é c r i t  e n  f r a n ç a i s ,

b ien  év idemment  .  I l  su f f i t  de  feu i l le te r  les  I  I  vo lumes de  sa  cor respondance

dans 1 tédi t ion d rAnnecy pour s ren rendre compte.

Le  cas  du  grec  e t  de  1  thébreu es t  touÈ aut re  :  ce  sont  pour  lu i  à  la

fo is  des  langues de  ré fé rence e t  de  cu l tu re  I  i l  l es  a  é tud iées  conme i l  a

é tud ié  la  mora le  ou  la  théo log ie  ou  le  d ro i t ,  corme des  ' rmat iè res"  e t  les

oeuvres  ne  lu i  en  o f f ra ien t  pas  a ins i  le  même accès  que ce l les  en  la t in ,  car

i l  les  t radu isa i t .  11  fau t  p rendre  garde à  ces  d i f fé rences  de  perspec t ives ,

qui expl iquent aussi  ce que, le plus naËurel lement du monde, est 1 roraEeur

p o u r  l u i .  0 n  a  t r o p  d i t r u n  t e m p s r q u t i l  c o n n a i s s a i t  l a t i n ,  g r e c  e È  h é b r e u  ( 1 9 5 ) ,

un peu à la façon dont Gargantua souhaite que son f i ls,  dont les capacités

cérébra les  sont  auss i  g igantesquesrsymbol iquenent  a lo rs rque 1a  ta i11e,  1es

conna isse  ,  eux  e t  b ien  drau t res  langages.  On a  ensu i te  p r is  garde  que dans

des textes que nous al lons voir ,  François de Sales marque lui-nêne la di f fé-

rence qu t i l  y  a  pour  lu i  en t re  le  laÈ in ,  langue materne l le  p resque comnepour
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Monta igne ,  b ien  qu tapp r i se  d rune  au t re  man iè re ,  e t  l e  g rec  e t  I t héb reu ,  e t  on

en  a  conc lu  hâÈ ivemen t  qu ' i l  n ten  conna i ssa i t  pas  g rand  chose  (196 ) .  La  vé r i -

té  para l t  touteautre,  et  sur tout  dtun tout  autre donaine.

Cer tes ,  i l  d i t  b ien  ne  savo i r  que mal  ees  deux  langues mais  le  tex te

auque l  on  se  ré fè re  tou jours  (c tes t  le  seu l )  se  Èrouve dans  les  Cont roverses ,

e t  sa  tona l i té  po lén ique nedevra i téchapper  à  personne :  i l  s 'ag i t  de  dé fen-

dre  la  Vu lga te  de  sa in t  Jérône qu i  serva i t  de  l ien  à  l tun i té ,  e t  non pas  te l -

lement  d raÈtaquer  les  t raduc teurs  en  langue vu lga i re  (du  moins  dans  la  ver -

s ion  dé f in i t i ve  du  tex te ,  sa  première  fo rne  sou l ignant  b ien  cer ta ins  cont re -

sens des "r imes françoises Marottees" du Psaume 8, eË cont inuant par I  tavis

qut  " i l  vaudro i t  b ien  mieux  se  ta i re  en  la t in  que de  b lasphemer  en  f ranço is "

( 1 9 7 )  ) . C ' e s t ,  d i t  l e  t e x t e  d é f i n i t i f  u n  p e u  p l u s  l o i n  ( 1 ' o e u v r e  a  ê t é  p r o f o n -

dément transformée dans son organisat ion),

un  espa is  b rou i l la r t  de  l fespr i t  de  tournoyement  (198) ,
leque l  a  te l lenent  esb louy  ces  regra teurs  de  v ie l les  op in ions
qui ont couru cy-devant,  guê chacun a voulu tourner,  qui  drun
cos té  qu i  de  l tau t re ,  e t  chacun au  b ia is  de  son jugement ,
ce t te  sa in te  sacrëe  Escr i tu re  de  D ieu  . . .  La  por te  es t  ouver te
à  la  temer i té  :  cars i  Lu ther  l rose  fa i re ,  e t  pourquoy  non
Erasme ?  e t  s i  Erasme,  pourquo i  non Ca lv in  ou  Melanchton  . . .
et  le reste du monde ? pourveu que l  ton sache quelques vers
de P indare ,  e t  quat re  ou  c inq  mots  d tHebreu,  au  pres  de  que l -
q u e s  b o n s  T r e s o r s  d e  l t u n e  e t  l f a u t r e  l a n g u e .  ( 1 9 9 )

EË poussant son attaque, François de Sales conÈinue un peu plus loin

en sous-entendant  qur i l  pour ra i t  tou t  auss i  b ien  en  fa i re  au tan t  ;  ma is ,

a jou te- t - i l ,  ou t re  que le  Conc i le  de  Tren te  a  rec t i f ié  b ien  des  er reurs ,

ce  sero i t  fo l ie  a  moy de  par le rde  la  na i fve té  des  t raduc t ions ,
qui ne sceuz jarnais bonnement l i re avec les pointz en I tune
des langues necessaires a ceste connoissance, et ne suys guere
p lus  sçavant  en  l rau t re .  (200)

Qui ne voi t  que la polénique change touÈ à fai t

de  te l les  phrases  prononcées dans  d fau t res  c i rcons tances

1 a

2

por tée  qu 'aura i t
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A la vér i té,  mêne si  François de Sales savait  moyennement de grec

e t  d r h é b r e u ,  s i  l a  v i e  l u i  e n  a v a i t  f a i t ,  à  l a  d i f f é r e n c e  d u  l a t i n ,  o u b l i e r

la prat ique, i I  en savaiÈ ou en avaiÈ su assez pour que le grec, mais ernployé

sans pédant isme e t  à  bon esc ien t ,  lu i  parû t  appar ten i r  à  la  cu l tu re  de  l ro ra-

Èeur idéal,  de 1i 'horrrrête homme" cul t ivé idéal et  même de 1tévêque - idéal,  côrune

le  mont re  l rexemple  de  sa in t  August in  ;  e t  s i  ce t  exemple  nres t  c i té  que

conrme ce lu i  de  l fhumi l i té  dans  l -a  sc ience e t  de  la  s incér i té ,  i l  n ten  es t  que

p lus  probant .

Sa in t  August in

possedoit  asseurement plus de science que nul autre Docteur
car  i l  es to i t  le  phoen ix  ;  cependanË son humi l i té  es to i t  p lus
grande encore I1 avoit  une tare dans son sçavoir ,  i l
i gnoro i t  la  Langue grecque ;  car  b ien  qu fe l le  so i t  p lus  noë l -
leuse en  son sens  que la  langue la t ine ,  s i  es t -ce  que le  s ty le
n fen  es t  pas  s i  dé l i ca t ,  e t  pour  ce la  sa in t  August in ,  qu i
s rar res to i t  p lus  au  s ty le  qu tau  sens ,  ne  la  vou lu t  pas  appren-
dre  lo rs  qu t i l  es tud io i t .  Or  i l  ne  cache po in t  cecy ,  a ins  le
confesse ingenuement et f ranchement,  disant qut i l  se regardoit
pour  le  mo indre  de  tous ,  d rau tan t  qu t i l  ne  sçavo i t  r ien  de  la
langue grecque laque l le  es t  pour tan t  la  p lus  r i che  de  tou tes .

Et  1e  tex te  cont inue :
Oh D ieu ,  que l le  hun i l i té  e t  que l le  s incér i té  es t  ce l le -cy  !

Cer tes ,  i l  sçavo i t  [du  grecJ  b ien  un  peu,  na is  i l  es t iu ro i t
c e l a  n r e s t r e  r i e n ,  e t  i l  e s t o i t  b i e n  a i s e  d e  l e  r e c o n n o i s t r e
e t  con fesser  pour  donner  p lace  à  l ramour  de  son ab jec t ion  (201 ) .
S ' i l  n r e u s È  a v o u é  q u t i l  i g n o r o i t  c e t t e  l a n g u e ,  g u i  l f e u s t
dev iné  en  oyant  ses  d isputes  ou  en  l i san t  ses  escr i t s  p le ins
d t u n e  s i  p r o f o n d e  s c i e n c e  ?  E t  s t i l  n e  l r e u s t  d i t ,  q u i  1 ' e u s t
onques sceu ?  Personne,  car  chacun eus t  c ru  qu t i l  y  es to i t
versé  corme en 1a  la t ine .  Ma is  son humi l i té  es to i t  Èrop  grande
pour  cacher  ce  de fau t  . . .  Voyons  main tenant  s i  nos t re  sa in te té
es t  semblab le  à  ce l le  de  ce  Sa in t .  O non cer tes ,  car  en  ce
temps, ceux qui sçavent deux ou trois mots de grec ne veulent
point enployer drautre langue, et nos praedicateurs, conure le
di t  t res a propos N (g!g),  pour peu qut i ls en sçachent, ,  le
c rachent ,  pour  a insy  par le r .  (2O2)

Au-de là  de  l r idéa l  o ra to i re  eÈ de la  pér iode c icéron ienne d 'une per -

fec t ion  rêvée que sou l ignent  sans  doute  ces  l ignesre t  nous  aur ions  àyreven i rà

propos du style de François de Sales lui-nême dans ses sermons, ce qui paraît

t rès  i r rpor tan t  dans  ce  passage c res t  le  mot  " ta re" ,  gu i  es t  app l iqué au  non

he l lén is te ,  eÈ la  sa t i re  des  faux  savants  dont  la  conna issance du  grec  nres t
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qurhypocr is ie  s t ignat isée .  La  Le t t re  à  Monse igneur  Frémyots fa t tacheauss i  àces

not ions  de  décence e t  de  mesure ,  d rabsence de  pédant is rne  e t  de  na ture l  dans

l a  p é d a g o g i e  v i s i b l e  d e  l r e x p o s é  d e  1 ' o r a t e u r .

11  es t  év ident  que le  g rec  qu i  pour  Franço is  de  Sa les  esË essent ie l

à  la  fo rmat ion  de  l to ra teur  esË avant  tou t  le  g rec  d tAr isËote  e t  de  P la ton ,

Ëransmis et connus à travers bien des intermédiaires qui furent parfois d'évi-

dentes transformations de leur pensée or iginale, même si  au cours de ses étu-

des ,  i l  l u t ,  b ien  enÈendu,  eË é tud ia  que lques  grandes oeuvres  de  1 tHe l lén is -

me ;  i l  rencont ra  auss i ,  év idement  encore ,  le  g rec  b ib l ique ,  e t  en  t ra i ta

coîTme un étudiant en théologie pouvaiÈ alors le faire.  Peu de choses sont

or iginales dans ce domaine chez lui ,  mais r ien ne permet de le ranger parmi

les ignorants ou Les rnédiocres connaisseurs de la langue. Car,  ce qui esÈ re-

marquab le ,  encore  na l  é tud ié  e t  t rès  d i f f i c le  à  cerner ,  c res t  la  p lace  que

pr i ren t  pour  lu i  les  Pères  grecs .

Les  V is i tand ines ,  seu les  responsab les  de la  f in  de  1  réd i t ion  d tAnnecy ,

dans ces volumes dr0puscules qui sonË des nines de renseignements de tous or-

d res  sur  Franço is  de  Sa les ,  écr iven t ren  pub l ian t  des  tex tes  de  jeunesse se

rappor tan t  à  ses  é tudes  e t  à  sa  v ie  personne l le  (manuscr i ts  de  cours  de  ph i -

l o s o p h i e ,  r é f l e x i o n s  s u r  l a  p r é d e s t i n a t i o n ,  e s s a i s  d e  p o é s i e ,  e t c .  e t c . ) ,

qu tau  momenÈ de la  g ranr le  c r ise  sur  t t le  sa lu t t t  qu t i l  t raversa  à  Par is ,  on

1 ' a  v u ,  c r i s e  t e r r i b l e  q u i  I e  m i t  a u x  p o r t e s  d u  d é s e s p o i r ,  f a i l l i t  l  t e m p o r -

ter en ruinant sa santé eÈ connut peut-être une manière de récidive l -ors des années

de Padoue :  les

doc t r ines  fsur  la  p rédes t ina t ionJ  . . . , ! ^  p ren iè re  de
saint August in,  1 fautre de saint Thomas .  .  .  /d, t  moins/ alors
enseignées sous le nom de ces deux Docteurs fbouleversèren!7
François :  ainsi ,  lu i  qui  ainai t  Dieu de tout son jeune
c o e u r  . . .  ,  é t a i t  p e u t - ê t r e  p r é d e s t i n é  à  l a  d a m n a t i o n  ?  . . .
Que l le  au tor i té  pouva i t - i l  opposer  à  ce l le  de  ces  deux  grands
maî t res  de  la  théo log ie  ?  On l i sa i t  peu a lo rs  les  Pères  grecs
qu i  aura ien t  pu  le  rassurer ,  e t  Mo l ina  ne  deva i t  pub l ie r  sa
C o n c o r d i a  q u ' e n  1 5 8 8 .  ( 2 0 3 )
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Plus tard donc sans doute,  mais profondément,  François de Sales se

nou r r i t  des  Pè res  o r i en taux  au tan t  que  des  Pè res  l a t i ns  (204 ) .  Les  p r i nc ipaux

fu ren t  chez  l es  S recs  pou r  l u i  Jean  Chrysos tomer  l e  Pseudo -Denys  l rA réopag i t e ,

A thanase ,  Bas i l e  (dans  des  oeuv res  p lus  ou  mo ins  apoc ryphes  pa r fo i s ) ,  G régo i re

d e  N y s s e ,  C l é m e n t  d r A l e x a n d r i e . . .  ( Z O S ) .

Ce  son t  so i t  des  modè les ,  p réd i ca teu rs  i n faÈ igab les ,  so i t  des  méd ia -

teu rs  en t re  l e  P la ton i sme  e t  l a  d i cho tom ie  qu i  l e  f onde ,  e t  l a  B ib le  (e t  i l s

lu i  montrent  avant  et  souvent  mieux que le néo-platonisme de la Renaissance

co 'nen t  v i v re  des  deux  docËr ines  (2 } r r )  ) ,  so iÈ  des  ma î t res  de  j o i e  ;  l a  t ona -

l i t é  géné ra le  de  l a  l i t t é ra tu re  ch ré t i enne  o r i en ta le ,  c fes t  b i en  connu  QOI )

est  une l i t térature de 1 rhonrme t ransf iguré,  la  résurrect ion du Chr is t  ayant

permis à cet  honrme de tendre de p lus en p lus par fa i tement  à devenir  l t icône

du  Chr i s t ,  seu le  i cône  vé r i t ab le  de  D ieu ,  Pè re  de  tou te  bon té .  C tes t  à  sa in t

Athanase et  à saint  ClénenË dfAlexandr ie que François de Sales dut  ce qui  est

le  coeur même de sa théologie,  "Dieu srest  fa i t  honrme pour que l rhonme soi t

f a i t  D ieu "  (208 ) .  Av idenen t ,  F ranço i s  de  Sa les  rapp roche  d teux  tou t  ce  qu ' i l

vo i t  l eu r  ressemb le r ,  co tm le  I r énée  de  Lyon ,  avec  son  cé lèb re  " l a  g lo i re  de

D i e u ,  c r e s t  l r h o r m e  v i v a n t  e t  l a  v i e  d e  l r h o r m e ,  c t e s È  l a  v i s i o n  d e  D i e u "  Q O g ) .

Des Pères  grecs ,  i l  chér i t  donc  ceÈÈe l ibéra t ion  de  l  thomme devant

le  mystère  de  la  vo lon té  d iv ine ,  gu i  ne  peut  a l le r  sans  le  respec t  in tégra l

du mystère de Dieu ;  appuyé sur la seule lumière de la foi ,  le monde bâËi au-

tour  de  la  résur rec t ion ,  qu t i l  re f lè te ,  d i t  e t  accompl i t  ( inage,  p réd ica t ion

et act ion en sont les trois grandes composantes à reconnaltre qui conduisent

à  la  conÈempla t ion  du  nys tère  t r in iÈa i re ) ,  ce  monde ru isse l le  de  bonheur ,  de

jo ie ,  de  p la is i r .  0n  c ro i t  dé jà  en tendre  le  Tra i t té  de  I  famour  de  D ieu ,  les

sennons e t  les  le t t res  de  sa in t  Franço is  de  Sa les .  Ce sont  b ien  auss i  les

mêmes accents que ceux dtAthanase dtAlexandrie dans son trai té colr io sous son

t i t r e  l a t i n  s u r Ë o u t  :  D e  I n c a r n a t i o n e  Q n ) .
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Aux Pères grecs, François de Sales a certainemenÈ donc dt de pouvoir

jo indre  1  fan t iqu i té  c lass ique eÈ 1  ran t iqu i té  b ib l ique  :  eux-mêmes mont ra ien t

ce t te  un ion  poss ib le ,  d tune au t re  nan iè re  que les  Pères  la t ins \ouva ienÈ 1a

laisser deviner :  pour saint August in i l  y avait  sans cesse choix déchirant

e t  rup ture  perpétue l le ,  tou t  à  fa i t  dans  la  l igne  du  "combat  sp i r i tue l "  pau-

l in ien :  et  les Confessions en portent la marque, en même temps que cel le

d tune sor te  de  " ra t iona l i sa t ion  ly r ique"  des  prob lèmesrp la ton isants  sur tou t ,

serai t-on tenté de dire si  les mots ne semblaient jurer,  unis ensernble ;  et

pour tan t  que l le  es t  1 'a tmosphère  des  Confess ions ,  s i  souvent  p résentes  chez

Franço is  de  Sa les ,  s i  pante l -an tes ,  s inon ce l le - là  ?  Pour  les  Pères  grecs ,  i l

y avait  une sorte de façon de transcender les problèmes, non pour les ignorer

ou les nier,  mais pour non pas non plus les voirrmais lesvivre dans le mys-

tè re  de  D ieuroù Trans f igura t ion ,  Résur rec t ion  e t  Ascens ion  on t  fa i t  pénét re r

1 thott-e.

Cela  l  thébreu,  dont  les  Pères  grecs  sont  souvent  t rès  p roches  r l ra

permis. Et même si  saint François de Sales ne savait  pas non plus beaucoup

d ' h é b r e u ,  s i  l e s  s i g n e s  d i a c r i t i q u e s  l u i  o n t  t o u j o u r s  p o s é  d e s  p r o b l è n e s  ( 2 t l ) ,

i l  es t  év ident  quer là  encore ,  sa  sc ience es t  p lus  g rande que nous  ne  l t ima-

g inons ,  e t  qu ' i l  por te  b ien  auss i  la  marque de  son temps (2 lz ) .  I1  fau t  y

ins is te r  :  1 répoque es t  nour r ie  d rhébreu (au tanË que de  grec  e t  de  la t in  pour

la  pensée) ,  de  no t ions  hébra îques  fondamenta les  pour  l ran t tppo log ie  d 'a lo rs ,

d 'é tymolog ies  (souvent  fan ta is is tes ,  souvent  exac tes  auss i ,  à  t ravers  1e  fa -

meux lexique hébraîque de la Vulgate dont i l  a déjà été quest ion, 1e les

nons hébreux de saint Jérône, ci té eu Èome XXVI de François de Sales (213)

par exemple, ou encore Is idore de Sévi l le,  universel l -ement présent).  Ce sont

tout un systèrne de pensée, une démarche du raisonnement,  une concept ion phi-

losoph ique généra le  (où  domine le  fa i t  que I  rabs t ra i t  n res t  jamais  connu de

Ithomre que dans le concret et  quf i ls sont donc normalemenÈ coexistanÈs, non

pas opposés ou hiérarchisés connqe dans le PlaËonisme) qui sonÈ alors les
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famil iers

b ib l  ique ,

chaque ré f lex ion .  Le  heur t  de  ces  f i l i a t ions  gréco- la t ine  e t

ces  deux  grandes sources  de  l rHumanisme,  l fh ia tus  qu i  s touvre

ent re  e l les ,  Franço is  de  Sa les  en  vo i t  donc  la  so lu t ion  dans  l rexemple  des

Pères  grecs  qu i  on t ,  pour  cer ta ins  sur tou t ,  hébra îsé  P la ton  au  po in t  d 'en

fa i re  l run  des  leurs  (Grégo i re  de  Nysse e t  le  Pseudo-Denys  en  par t i cu l ie r ) ,

même s i  d rau t res ,  comme Athanase ou  C lément  par len t  mo ins ,  s tappu ien t  mo ins ,

f inalement eÈ malgré les apparences, sur Platon que ne le font quelques-uns

de leurs  homologues la t ins .  11  senb le  que so i t  t ransposée ic i  ce tÈe a t t i tude

qu i  cons is te  à ,  en  que lque sor te ,  t ranscender  les  p rob lènes  en  un issant  les
a t t i tude

voies contraires qui se fondent en Dieurr'que nous avons vue il y a peu à un

aut re  su je t .  A ins i  " l r image"  p la ton ic ienne pour ra  re jo indre  1 'g 'Lx /> t  b ib l i -

que, sans r isque de devenir  un Citr , l lor;  f  'état normal de 1'honrme sera la

v i e ,  c r e s t - à - d i r e  l r u n i o n  d u  c o r p s  e t  d e  1 t â m e ,  e t  n o n  l e u r  s é p a r a È i o n ,  c e

que Ia Transf igurat ion nrest pas non plus. Le monde hébreu apparaît  à Fran-

çois de Sales et à ses contemporains conme l tachèvement dtune prophét ie

paÎenne des  grands  ph i losophes,  qu i  sans  lu i  e r re ra i t  ou  dév ie ra i t  a isément .

Un essa i  pour  re lever  les  a l lus ions  à  1  rhébreu dans  Franço is  de  Sa-

les ,  au  monde hébreu,  ten té  à  1 'occas ion  du  présent  t rava i l ,  n ta  pu  donner

que des  résu l ta ts  approx imat i fs ,  b ien  en tendu.0n  en  t rouvera  une par t ie

a i l leurs ,  pu isque la  sp i r i tua l i té  de  l r lncarna t ion ,  mys tère  qu i  es t  dans  1a

log ique même de la  c réa t ion ,  pour  la  B ib le ,  e t  de  la  Résur rec t ion ,  mys tère

qui est 1tétat nêure de l  rhosme t 'parfai t" ,  dans la créat ion achevée, accom-

p l ie ,  nous  ob l igera  à  reven i r  souvent  sur  ces  no t ions .

Les références à 1rhébreu seront donc, et t rès normalernent,  beau-

coup plus nombreuses que les références au grec. En les juxtaposanÈ, Fran-

ç o i s  d e  S a l e s  s a u r a  t r è s  b i e n  q u t i l  " d é f o r m e "  P l a t o n  e l 4 ) ;  i l  s a u r a  a u s s i

que vivre lans eÈ de ces not ions hébraîques, à cause du Livre, parole de

Dieu  d i te rPu is  écr i te ,  es t  beaucoup p lus  inpor tan t  que connaî t re  à  fond

de

de
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grarmat ica lemenÈ 1a let t re.  Sur  son exemple,  le  prédicateur  apprendra avant

tou t  de  l r héb reu  à  ra i sonne r ,  e t  ce  ra i sonnemen t  j ux taposé  à  1a  l og ique  a r i s -

t o È é l o - t h o m i s t e ,  s e r a  l a  v o i e  r o y a l e  v e r s  D i e u ,  p a r c e  q u ' e l l e  c r e s t  c e l l e  q u e

lui-uêne a parcourue.

Voi là  la  g rande leçon cu l tu re l le  e t  re l ig ieuse du  grec  eÈ de 1  rhé-

breu  assoc iés  dans  la  fo rmat ion  du  préd ica teur ,  se lon  sa in t  Franço is  de

Sa les ,  s i  on  en  juge d taprès  son exemple  personne l .

d) LES LATINS CHRETIENS.

On ne s tétendra pas sur ce point ;  disons que tous les Pères

sont  p résents ,  avec  une prédominance pour  sa in t  August in  qu 'on  a  dé jà  pu  re -

marquer et qui  est cornnune à François de Sales et à tout le chr isÈianisme

occ identa l .  Ma is ,  red isons- le ,  tous  les  au t res  f iguren t  dans  son oeuvre  :

dans  leurs  écr i t s  ou  dans  des  exÈra i ts  de  seconde main ,  i1  les  a  tous  rencon-

È r é s .  E t  l e s  r e c u e i l s  d e  t e x t e s  c h o i s i s  q u t i l  p o u v a i t  u t i l i s e r ,  s e s  p r ê E r e s

pouvaient ,  devaient les avoir  aussi .

11 faut quand rnême ajouter que parmi les grands norns de Ia paÈrolo-

g ie ,  quand i l  ne  s 'ag i t  pas  de  sys tème théo log ique à  exposer ,  ce  sont  les  por -

teurs  ou  les  sources  dranecdotes  qu i  le  rav issent ,  conme Is idore  de  Sév i l le

e t  ses  Etymol -og ies ,  sans  cesse présentes ,  sans  cesse c i tées ,  auxque l les  i l

a jou te  de  son c ru ,  sur  le  même modè le ,  qu t i l  nod i f ie ,  complè te ,  a r range,  jo . r -

anÈ,  ma is  g ravement ,  avec  les  noms qut i l  touche,  écoute ,  goûte ,  parce  qu t i l s

sont porteurs du Verbe nourr ic ier.

A ces grands ânciens, i l  convient à ses yeux drajouter de plus mo-

dernes, et en part icul ier saint Bernard de Clairvaux, surtout pour sa

lec ture  mar ia le  nys t ique du  Cant ique des  Cant iques  e t  pour  ses  sermons (Z tS)
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Si  un  t rava iL  res te  à  f a i r e  su r  sa in t  F ranço i s  de  Sa les  l ec teu r  de

sa in t  Be rna rd ,  l es  sou rces  l a t i nes  de  sa  pensée  en  géné ra l r  pa t ro log iques  ou

méd iéva les , son t ,  cependan t r ce  qu i  a  é té  1e  m ieux  é tud ié .  On  se  bo rne ra  donc

à  ces  que lques  l i gnes .

C) OEWRES MODERNES RELIGIEUSES ET PROFANES : PROSE POESIE ET

MUSTQIIE.

Le mieux étudié parmi tout ce qui fut  la culÈure de François de

Sa les  e t  par  là -même de l ro ra teur  se lon  sa in t  Franço is  de  Sa les ,  a  é té  b ien

entendu ses  parentés  sp i r iÈue l1es  :  sa in te  Thérèse d tAv i la ,  Scupo l i ,  Grenade,

Ph i l ippe  Nér i ,  les  F lamands e t  tanÈ d fau t res  ;  ces  pages en  onË dé jà  vu  auss i

passer  que lques-uns ,  conme Franço is  d tAss ise ,  d 'un  au t re  po in t  de  vue Q16) .

On n ty  rev iendra  donc  pasrmême s i  cer ta ins  de  ces  para l lè les  n ron t  encore

été  qu tesqu issés  :  ce  sera i t  d rau t res  su je ts  de  thèses .  On ne  rev iendra  pas

non p lus  sur  tou te  ce  qu f i l  pu t  l i re  des  oeuvres  des  Réformés.

Mais  on  sa i t  qu t i l  f onda  l rAcadémie  F lo r i non tane  avec  An to ine  Fav re ,

d t U r f é ,  C a m u s ,  e t  q u e l q u e s  a u t r e s  ( 2 1 7 ) ,  e n t r e t i n t  q u e l q u e  c o r r e s p o n -Honoré

dance avec  La  Ceppède  (218 ) ,  l i sa i t  L 'As t rée  de  façon  mys t i que  comne  une

sorte de conrmentai re du Cant ique des CanÈiques (219)  autant  que cof lme un ma-

nue l  de  " cou r to i s i e t ' ,  a ima i t ,  conna i ssa i t  b i en ,  vo i re  co r r i gea i t  Despo r tes ,

e t  app réc ia i t  Mon ta igne .

H .  d rUr fé ,  cu r i eusemen t  absen t  des  Tab les ,  es t  cependan t  b ien  p résen t

dans  l a  co r respondance  de  F ranço i s  de  Sa l -es ,  enco re  qu ton  n 'a i t  pas  conse rvé

de letËres échangées entre les deux honrmes ;  nais on connaît leurs  ren-

contres avec leurs amis dans le pet i t  pavi l lon de Bel ley, rencontres dont on

a dé jà  par lé  p lus  haut  ;  les  échanges éÈa ien t  sans  doute  auss i  p lus  o raux

q u ' é c r i t s .  E n  Ë o u t  c a s r  l a  f a n i l l e  d r U r f é  é t a i t  d e s  a m i s  i n t i m e s  d u  P r é s i -

dent  Favre ,  l iée  à  lu i  so i t  par  Jacques,  le  f rè re  a îné  drHonoré ,  so i t  par
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I l ono ré  l u i -même (22O) .  A  deux  rep r i ses ,  en  1617  e t  en  1620 ,  on  vo i t  l e  P rés i -

dent ,  1  révêque et  les Urfé engagés dans des démarches soi t  de s imple ami-

t i é ,  so i t  conce rnan t  une  a f f a i r e  p lus  dé l i ca te .  Les  re la t i ons  f r a te rne l l es

ont  donc b ien duré Èout  au long de la  v ie cormune de ces quatre amisrF.d 'Ur fé

(que François de Sales nonme le marquis de Valromey,  mort  en 1625),  le  Pré-

s iden t  ( c tes t -à -d i re  An to ine  Fav re ,  mor t  en  1624 ) ,  Jean -P ie r re  Canus ,  1 ' évê -

que de Bel ley et  1 révêque de Genève Lui -même, mort  en 1622.

On voi t  conment  tout  ce la condui t  à  apprécier  d 'une façon assez

d i f f é ren te  de  ce l l e  qu i  es t  cou rammen t  admise  l r a t t i t ude  de  F ranço i s  de  Sa les

devan t  l a  l i t t é ra tu re  en  géné ra l ,  l es  romans  en  pa r t i cu l i e r ,  e t  l es  conse i l s

donnés à son ami Camus dtécr i re des oeuvres convenables,  et t -on d i t  à  une

ce r ta ine  époque .  11  s tag i t  d ' une  l e t t r e  ad ressée  sans  dou te  à  P ie r re  Jay ,

da tée  v ra i semb lab lemen t  des  années  1620 -1621 ,  donc  de  l a  f i n  de  l a  v i e  de

Franço i s  de  Sa les .  11  impor te  de  vo i r  qu 'e l - l e  n res t  en  con t rad i c t i on  n i  avec

la  cu l t u re  de  F ranço i s  de  Sa les ,  n i  avec  son  am i t i é  pou r  H .  d 'U r fé  (e t  Camus

év ideumen t ) ,  n i  avec  son  go t t  pou r  l tAs t rée ,  n i  avec  l a  cu r i os i t é  pou r  son

époque  qu ' i l  r ecosmande  à  son  p réd i ca teu r .

La conno issance que je  p rens  tous  les  jours  de  l thumeur  du
monde me fai t  souhait ter passionnement que la divine Bonté
insp i re  que lque s ien  serv i teur  d rescr i re  au  gous t  de  ce  pau-
vre  monde.  Je  veux  d i re ,  i lons ieur ,  guê s t i l  vous  p la iso i t  de
de su iv re  vo t re  po in te  e t  t ra i t te r  des  choses  p ieuses  eÈ
sa in tes  d tune façon aggreab le ,  h is to r ique e t  qu i  charmast  un
peu la  cur ios iÈé des  espr i tz  du  temps,  ce la  les  re t i re ro i t ,
ou  au  no ins  les  d iver t i ro i t ,  de  la  pes t i len te  lec tu re  des
Amadis ,  des  romans eÈ de tan t  d rau t res  so tÈ ises ,  e t  i l s  ava-
leroyent insensiblement I  raggreable hameçon qui les ret i re-
ro ien t  de  la  mer  du  peché dans  la  nace l le  de  la  ver tu .

En f in,  Monsieur,  nous sornmes pescheurs, et  pescheurs des
honrmes Qzl). Nous devons donq enployer a cette pesche non
seulement des soins, des travaux, des vei l les, mais encore
des  appas,  des  indus t r ies ,  des  amorcesr  ouy  mesme,  s i  je
I tose  d i re ,  de  sa in tes  ruses  . . .  Prenez  donq courage,  Mon-
sieur,  suives les mouvemens de ce grand et grat ieux genie
qu i  vous  an ime.  e22)

P i e r r e  J a y ,  s t i l  s t a g i t  b i e n  d e  I u i ,  c e  q u i  e s t  t r è s  v r a i s e m b l a b l e ,
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ne suivi t  pas sa | tpointett  ni  t t les mouvemens de ce grand et grat ieux geniett

qu i  I 'an ima i t  e t  fu t  en t iè rement  absorbé par  le  rn in is tè re  paro iss ia l .  Ce fu t

Jean-Pierre Camus qui combla ic i  les voeux de François de Sales, mais les con-

se i l s  e t  les  o r ienÈat ions  qu i  fu ren t  ceux  de  1  révêque de  Genève res tèren t  les

mêmes Q23) : l-e roman se trouve considéré conme un proche parent de la pré-

d ica t ion  s i  on  sa i t  le  cons t ru i re  de  façon qu tun  sens  a l légor ique e t  mys t i -

que lu i  pu isse  ê t re  donnér  lu i  év i tan t  a ins i  de  sombrer  dans  la  "pes t i lence"

d 'anecdotes  gra tu i tes ,  désordonnées,  "d iver t i ssantes"  au  sens  pasca l ien  du

mot ;  mais composer ainsi  ne se peut faire que si  on a un don qui le permeL,

e t  s i  on  su i t  le  "gousÈ"  e t  la  "cur ios iÈé"  de  1répoque ;  auÈre  man ière  d 'ê t re

dans le monde mais non pas du monde, selon la parole évangél ique, qui  ne peuË

se pra t iquer  s i  l tau teur  s té lo igne des  au t res  e t  ne  se  sent  pas  leur  sembla-

b le  :  conrme l ro ra teur ,  auque l  i l  ressemble ,  i l  es t  le  f rè re  de  ceux  à  qu i  i l

s r a d r e s s e  p a r c e  q u t i l  e s t  c h a r g é  d e  L e u r  d i r e ,  à  s a  f a ç o n  e t  à  l a  l e u r ,  l a

Paro le  de  D ieu .

Quant  à  la  poés ie ,  e l le  t inÈ Èou jours  une t rès  g rande p lace  dans  la

v ie  de  Franço is  de  Sa les .  Lu i -nême f i t  que lques  essa is  dans  sa  jeunesse (224) ,

assez  peu conc luanÈs,  i1  le  reconnaî t ra  b ien  vo lon t ie rs  dans  1e  Tra i t té  de

l tamour  de  D ieu  e25) .  Ma is ,  inséparab le  de  la  nus ique (des  anecdotes  sur  1es

premiers  temps desav ie  rappe l len t  combien  i l  a ima i t  chanter  e t  danser  (226) ) ,

e l le  es t  pour  lu i  l  ten t rée  d i rec te  e t  na ture l le  dans  le  monde de  1 'év idence

imréd ia te ,  pâr  des  vo ies  qu i  ne  s topposent  pas  à  ce l les  de  la  ra ison  mais

sont  au t res .

I1 lut Jean de Sponde, mais davantage à cause de la campagne du Cha-

ra isons
b la is  eÈ des  ProÈestan ts  que pour  d tau t rés '1é t t -ê t re  (227) .  11  lu t  eÈ a ima

les Centur ies de son ami le PrésidenÈ Favre Q28). La Ceppède lui  f i t  tenir

ses Theoremes qut i l  a ima à cause de

ceÈte sçavante pieté qui nous fai t  s i  heureusement trans-
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payennes  en  ch resÈ iennes ,  pou r  l es  os te r  de
Parnasse et  les loger  sur  le  nouveau sacré

Cet te  ex t raord ina i re  jux tapos i t ion  du  Ca lva i re  e t  du  Parnasse,  l tun

t rans formant  e t  accompl issant  l rauÈre ,  exËraord ina i re  s i  I ' on  songe au  chant

pass ionné du  Ca lva i re ,  "mont  des  amants" ,  qu i  c lô t  le  Tra i t té  de  1 'amour  de

Dieu ,  en  p le ine  rédac t ion  a lo rs ,  s i  l  ton  songe auss i  à  la  V is i ta t ion  fondée

en 16 l0  "sur  le  mont  Ca lva i re"  (230) ,  es t  b ien  dans  la  l igne  de  ceE Humanis -

me évangél iste que nous avons déjà rencontré chez François de Sales, et  de

cet te  chr is t ian isa t ion  de  1  rAnt iqu i té  qu '  a iment  au tan t  une cer ta ine  Rena is -

sance que 1 'âge baroque.  E l le  1 'amène à  une ré f lex ion  drensemble  sur  1 'u t i -

l i té  pédagog ique de  la  poés ie  :

C r e s t  m e r v e i l l e
lo is  des  vers  on t  de
su je t t i r  la  memoi re .

Usés ,  a ins  jou issez
r iche  e t  bon espr i t
ce tÈe v ie  tempore l le
janais,  contemplant
mysteres ,  en  la  v ie

combien  les  d iscours  resser rés  dans  les

. :onro t r  
pour  penet re r  les  coeurs  e t  as-

tous- jours ainsy saintement de ce beau,
que la divine najesté vous a conféré en
,  a f f in  que vous  vous  res- jou iss ies  a
et chanÈant glor ieusement les mesnes
e È e r n e 1 1 e .  ( Z l t \

Sur tou t  Despo rÈes  a  une  p lace  de  cho i x  dans  l a  cu l t u re  de  F ranço i s

de  Sa les  eE  i l  au ra ,  avec  sa  t raduc t i on  des  Psaumes ,  souven t  l  t occas ion

d tê t re  c i t é  dans  l es  se rmons  co rme  i l  l r es t  a i l l eu rs ,  pâ r  exemp le  dans  l e

T ra i t t é  ;  u ra i s  ce  se ra  sans  se rv i l i t é .

J t a i  s o u v e n t  c i t é  l e  s a c r é  P s a l m i s t e  e n  v e r s ,  e t  Ç r a  e s t é
pour  recr " " t  &on espr i t  e t  se lon  la  fac i l iÈé  que j  ten  ay  eu
par  la  be l le  t raduc t ion  de  Ph i l ippe  des  Por tes ,  abbé de  T i ron ,
de laquel le neanrnoins je me suis quelquefois depart i  :  non
certes cuydant de pouvoir  faire rnieux les vers que ce fameux
poete, car je serois un grand impert inent si  nrayant jamais
seu l -ement  pensé a  ce t te  sor te  d rescr i re ,  je  p re tendo is  d ry
reusc i r  en  un  aage e t  en  une cond i t ion  de  v ie  qu i  m 'ob l igero i t
de  mten re t i re r  s i  jamais  j  ry  avo is  es té  engagé ;  mays  en
que lques  endro i tz  ou  i l  y  pouvo i t  avo i r  p lus ieurs  in te l l i -
g e n c e s ,  j e . t a y  p a s  s u i v i  s e s  v e r s  p a r c e  q u e  j e  n e  v o u l o i s
p a s  s u i v r e  s o n  s e n s . . .  :  c r e s t  p o u r q u o y  j t a y  f a i t  1 a  t r a d u c -
t ion  a  mon gré .  (232)
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Despor tes ,  à  cause  de  ce t te  t r aduc t i on ,  pa rue  chez  Raphaë l  t r u  Pe t i t

Va l  en  1594 ,  eu t  d ra i l l eu rs  l a  f aveu r  de  tous  ceux  qu i  se  reg roupè ren t  au tou r

de  l a  sp i r i t ua l i t é  de  1 révêque  de  Genève . :  pendan t  ses  voyages ,  à  cheva l  ou

en  ca rosse ,  l a  Mère  de  Chan ta l  I  t ava i t  t ou jou rs  dans  sa  poche ,  eÈ  i l  a r r i va i t

qure l le  le  chanÈâÈ à p le ine voix ,  pour  charmer la  longueur du chemin (sans

que  ce la  remp laçâ t  l a  l ec tu re  l a t i ne  de  I  rO f f i ce )  (233> ieÈ  tou t  1 'O rd re  a i -

ma i t ,  conme ses  fonda teu rs r  l a  poés ie ,  e t  qu i  p l us  es t r  l a  poés ie  chan tée ,

conne  à  l a  Rena i ssance ,  e t  souven t  se lon  l a  t echn ique  du  conÈra fac tum (234 ) .

Les poètes aimés de François de Sales ne se l imitent pas aux noms

c i tés .  S i ,quand i l  par le  de  Despor tes ,  i l  se  d i t  p ro fane en  tan t  que poète ,

ce  n tes t  n i  mensonge n i  fause modest ie  ;  a - t - iL  oub lé  ses  essa is  de  jeunes-

se  ?  Sans doute  que non.  En tou t  cas ,  i l  n ra  cer tes  pas  oub l ié  I 'ouvrage

qu i  fa i t  en  que lque sor te  su i te  aux  Cont roverses ,  la  Defense de  l  tEs tendar t  de

la  sa inte Croix ,  dont  le  t i t re  montre à lu i  seul  dans quelLe ambiance de

po lémique an t ip ro tes tan te  i l  se  s i tue  ;  une vér i tab le  ba ta i l le  de  pamphle ts

se  l i v re  a lo rs  en  par t i cu l ie r  en t re  lu i -même eÈ le  min is t re  Anto ine  de  la

Faye (235) .  P lacards ,  réponses ,  t ra i tés  se  succèdent ,  en t remêlés  de  so len-

ne l les  cérémonies  ( Ies  Quarante  Heures  drAnnemasse,  le  7  e t  le  8  septembre

1597) ,  de  cons t i tu t ion  de  conf ré r ieJ ,  d 'essa is  de  conférences  cont rad icÈo i -

res ;  François de Sales compose son deuxième ouvrage polénique et de contro-

verse  dans  ces  c i rcons tances  carac tér is t iques ,  e t  ce t  ouvrage,  i l  y  t iendra

au point de le publ ier deux ans et demi après la plus violente des attaques

du pas teur  La  Faye.  I1  n 'es t  dé jà  p resque p lus  Ie  miss ionna i re  du  Chab la is  ;

dans  deux  ans  i l  sera  évêque.  Cres t  pourÈant  a lo rs ,  en  1600 que para î t  I ' oeu-

vre à Lyon, qui connaltra plusieurs nodif icat ions et,  rêédit ions, dues au

L ibra i re  e t  non à  l rau teur .  L iv re  à  succès ,  donc ,  essez  cur ieusement  mis  à

par t :  i l éc la i rage donné par  1 'é lévaÈion  de  Franço is  de  Sa les  à  1  rép iscopat

et peut-être 1 técho de ses premiers sermons paris iens en sont sans doute les

c a u s e s .
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Pourquoi ces détai ls ? Parce que ceÈte oeuvre trop négl igée des

lecÈeurs  modernes ,  gu i  esÈ tou te  p roche par  b ien  des  aspec ts  de  la  p réd ica-

t . ionrrenfer:rne au moins deux parÈicular i tés :  une théorie du langage sur la-

que l le  nous  rev iendrons  longuement  en  drauÈres  c i rcons tances  (236) ,  e t ,  pêr -

mi  les  p reuves  pa t r i s t iques  ou  scr ip tu ra i res  ou  t i rées  de  la  t rad i t ion  oppo-

sées  aux  t ro tes tan ts ,  l ru t i l i sa t ion  de  poètes  la t ins  chré t iens ,  guê Franço is

de Sales traduit  longuement lui-mêrne en vers français,  les transformant ainsi

presque en contemporains. Saint Paul in de Nole et saint Fortunat surtout sont

a ins i  é levés  à  la  d ign i té  de  sout iens  du  s igne de  la  Cro ix ,  marque de  la

v ic to i re  du  Verbe (mais  i l s  ne  sont  pas  les  seu ls )  Q37) .

A ins i ,  la  conna issance e t  1  rexpress ion  poét iques  vont  fa i re  par t ie

de 1 rarsenal de 1 rorateur et non pas à t i t re de simple ornemenË : la poésie

re jo indra  1a  fus ion  du"s ign i f ian t r re t  du ' rs ign i f ié 'parce  qu te l le  sera  conne 1e

s igne,  l  texpress ion  d i recÈe,  iméd ia te  e t  incarnée de  l  f  essence connue sans

la  démarche log ique.  On ne  s té tonnera  p lus  a lo rs  de  sa  présence dans  tou te

1 'oeuvre  sa lés ienne,  e t  en  par t i cu l ie r  dans  les  sermons,  même s i  a lo rs  i l  ne

s 'ag i t  p lus  guère  de  c i te r  des  poèmes mais  de  la  poés ie  du  langage (Z lg ) ,  le -

que l  es tune des  fo rmes de  l rharmon ie  cosmique où  D ieu  se  d i t ,  une de  ses

formes pr iv i lég iées  avec  la  mus ique,sa  tou te  p roche vo is ine  :  le  langage du

préd ica teur  es t  mus ique eE poés ie .

On ne saurai t  terminer ce survol de ce que devait  être I 'orateur

pour  Franço is  de  Sa les  à  t ravers  ce lu i  qu t i l  é ta i t  lu i -mêner  gu t i l  es t  deve-

nu peu à peu tout au long de sa vie,  sans rappeler la s5rnpathie qut i l  avait

pour son presque contemporain Montaigne. Bien des ressemblances de style,

de démarche de la pensée les unissent.  Et Montaigne paraît  un bon défenseur

de la  fo i  ca tho l ique dans  les  Cont roverses  où  i l  f igure  à  p lus ieurs  repr i -

ses  (239 ) .  Les  Es_Eg fq  appa ra i ssen t  une  fo i s  dans  l es  se rmons  au tog raphes

o40)  eÈ dans  les  opuscu les  (J4 l )  ;  1 réd i t ion  drAnnecy  1 'appe l le ,  sans  le
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savoir  presque, à son aide, dans 1 téËude de Dom Mackey sur "saint François

de Sales prédicateur",  quand el le reprend 1'abbé Sauvage montrant que Fran-

ço is  de  Sa les  cho is i t  e t  d i t  le  mot  qu i  "va"  à  la  chose e t  à  f  idée  Q42) .

Ce nres t  i c i  qu tun  s imp le  rappe l ,  Ia  paren té  de  Franço is  de  Sa les

et Montaigne ayant déjà été souvent remarquée Q+Z) ;  i l  faudrai t  plus de mi-

nu t ie  pour5ro i r  s i  on  nren  es t  pas  res té  un  peu au  n iveau des  impress ions

c e l u i
non analysées, ce qui nrentrerai t  pas dans notre propogVtié voir  un orateur

devenu vér i tab lement  te l  peu à  peu e t  sans  cesse au  long de  sa  v ie .  I1  res te

que pour  Franço is  de  Sa les  l ro r thodox ie  de  Monta igne n ta  r ien  de  douteux :  i l

ne lu isemble  f idé is te  qu tau  sens  nob le  e t  pos i t i f  du  te rme e t  non au  sens

pé jora t i f  d run  ra t iona l i sme gu idant  la  v ie  courante  e t  réservant  à  la  fo i  un

domaine à  par t ,  mys tér ieux  e t  peu man i fes te ,  n t in fo rmant  guère  la  v ie .

Vo i là  une sor te  de  por t ra i t  donc  de  l ro ra teur  que Franço is  de  Sa les

forma en lui-nême. 0n aura remarqué que les textes ci tés Èraversent toute sa

v ie  :  la  Le t t re  à  Monse igneur  Frémyot  a  peu de  chances ,  a ins i  qu ton  l ra  t rop

cru, dfêtre à cause de cela un prograrme ou une réf lexion préalable ou une

conc lus ion  :  sa  seu le  daÈe de 1604 cont red i ra i t  tou tes  ces  hypothèses .  Ma is

l fon  ne  s té tonnera  pas  de  t rouver  en  e l le ,  en  même temps que la  t race  des

grands  maî t res  de  1a  préd ica t ion ,  ce11e,  sous- jacente ,  na is  qu i  I 'o rgan ise ,

la  sout ien t  e t  la  fa i t  v iv re ,  de  tou te  la  cu l tu re  de  Franço is  de  Sa lesr  €û-

t revue 
' i c i .

GiganÈesque formaÈion, dira-t-on, rêve réal isé dr l fumaniste aux dons

part icul iers.  Non, si  nous considérons que nous embrassons ainsi  I  fensemble

dfune vie, s i  nous savons que nous eff leurons sinplenent ce qu'a pu être la

culture de François de Sales au moment de sa mort.

T o u t  c e l a  n r e s t  p a s  p r é a l a b l e  à  l a  p r é d i c a t i o n  o u  à  l f a c t i o n .  U n e

bonne  e t  so l i de  p ren iè re  f o rma t i on  (Pa r i s ,  Padoue )  s t impose ,  l ongue ,  appuyée .
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C e  q u t i l  f a u t ,  e n s u i t e ,  c r e s t  t r a v a i l l e r ,  n e  j a m a i s  s ' a r r ê t e r .

Ce que ces pages ont  voulu montrer ,  en mêlant  systémaÈiquement " la

b ib l i o thèque  i déa le "  e t  l a  cu l t u re  de  F ranço i s  de  Sa les  (e t  en  l a i ssan t  en -

core de grands v ides,  i l  faut  en êt re convaincu,  en ne fa isant  qutà peine

touche r  à  b ien  des  po in t s ) ,  c res t  que ,  p réa lab le  à  t ou t  a r s  d i cend i  i l  f au t ,

s i non  tou t  l e  res te  se ra  à  j ana i s  i nu t i l e ,  r ecue i l  de  rece t tes ,  asse rnb lage

de t rucs et  de moyens,  i l  faut  donc la  convict ion que la format ion de Èout

houune  n res t  j ana i s  f i n i e  ;  e l l e  es t  t ou jou rs  en  cou rs ,  en  marche .  S i  ne  p lus

a g i r r c f e s t  m o u r i r ,  p o u r  F r a n ç o i s  d e  S a l e s ,  t o u t  a u t a n t ,  n e  p l u s  s e t t c u l t i -

ve r t ' ,  c t es t  ne  p lus  ex i sÈe r ,  pu i squ f  ex i s te r  c res t  marche r .  Coumen t  l e  f a i r e  ?

Simplement ,  répond François de Sales,  ex igeant  le  t ravai l  inÈel lectuel  de

s e s  V i s i t a n t i n e s  Q I A )  :  l a  l e c t u r e  s p i r i t u e l l e ,  a v a n t  d f  ê t r e  " s p i r i t u e l l e "

es t  i n teL lec tue l l e .  S t y  asÈre ind re  auss i  r ad i ca lemen t  e t  de  façon  auss i  i né -

b ran lab le  qu tà  I t o ra i son  ou  à  l t o f f i ce rcondu i t  en  une  v ie rà  avo i r  beaucoup

parcouru de chemin dans les l ivres :  i l  en est  le  mei l leur  exemple.

Ce t te  cu l t u re  réso lumen t  t tmoderne r t  t ou t  au tan t  que  t t t r ad i t i onne l l e t t

es t  une  cu l t u re  donc  ouve r te ,  en  marche  :  c fes t  chaque  j ou r  qu ron  dev ien t

p r é d i c a t e u r  a l o r s  q u ' o n  I ' e s t  d é j à .  F o r m e  o p t i m i s t e  d e  l a  c u r i o s i t a s  a n c i e n -

t rê ,  ce tÈe cu l tu re  nécessa i re  à  l ro ra teur  es t  la  marque drun  opÈimisme fon-

c ie r  e t  d 'une conf iance tou te  humanis te rà  la  fo is  dans  la  sc ience e t  1 'homme.

Nous verrons que cette conf iance vient aussi  et  surtout du fai t  que le

Chr is t ,  Paro le  de  D ieu ,  s tes t  incarné  en  l thoume.  S i  par le r ,  p rêcher ,  c 'es t

a ider  à  l rachèvement  de  la  c réa t ion  en  cont inuant  l r lncarna t ion ,  un  des

moyens les plus strs de cet achèvement est la cul ture intel lectuel le,  parce

qute l le  es t  (e l le  do i t  ê t re )  une des  p lus  sûres  vo ies  pour  s touvr i r  à  1 'au-

t re ,  à  ce  qu i  es t  au-de là  des  l im i tes  de  chacun,  de  chaque époque,  de  cha-

q u e  c i v i l i s a t i o n . Homo sum et a me nihil humanum alienum Duto

Franço is  de  Sa les  à  son tour  (245) .

répète
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Ains i ,  les  in f luences  con juguées d 'une fo rmat ion  ju r id ique doub le ,

de la prédicat ion contemporaine, cathol ique conme protestante, de 1a grande

t rad i t ion  chré t ienne b ib l ique  e t  pa t r i s t ique ,  d 'une ex t raord ina i re  so i f  de

lec ture  qu f i l  fau t  en t re ten i r ,  Èout  ce la ,  s i  l fon  es t  marqué du  char isme de

l ro raÈeur ,  s i  le  v i r  bonus  (que tou te  la  cu l tu re  p résentée  ic i  suppose

auss i )  sa i t  o rgan iser  e t  maîÈr iser  ceÈte  perpétue l le  quête  e t  ce  per -

pé tue l  e f fo r t  d 'a t tenÈion  en  s 'appuyant  sur  une t rès  p réc ise  théo log ie  de

la  paro le ,  a lo rs ,  ma is  a lo rs  seu lement ron  pour ra  se  souc ie r  de  techn ique

o r a t o i r e .



B/ Ars dicendi :  Analyse de La letËre à Monseigneur Frémyot ;

Louis de Grenade ;  quelques autres théoric iens et l -a let tre ;  f  idée cen-

t ra le  de  la  le t t re  à  Monse igneur  de  Revo l .
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B /  , I  A R S  D I C E N D I  ' '

La Lettre à Monseigneur Frémyot et quelques-unes de ses parentés.

Les nêmes exigences rel igieuses, norales et teehniques que lron

doit attendre de lrorateur 
""""Ë?l"tr""tr?"t, 

à propos d.u sernon de seyssel

ailLeurs vont se retrouver constannent dans tous 1es textes où saint

François de Sal-es réftéctrit sur 1e ninistère du prédicateur, nêne au

détour drune phrase simplenent.

Br effet, la Lettre à Monseigneur Frényot pour être Itensenble fe

plus long sur ce sujet qutait écrit Irévêque de Genève, 1e plus connu ou

au noins celui  dont 1e t i t re,  s i  cren est un, est le plus ci té aussi ,

nra pas êt6 et ntest pas r .mique dans lroeuvre salésienne. E11e nra pas

,6té Ie seul texte nis en forne et développé puisquron sait que fut conposé

par Itévêque une sorte dtaide-ménoire destiné r pour 1es aider à la prédi-

eation, aux prêtres d.u diocèse et qurune lettre à Monseigneur de Revo1,

évêque de Do1, du 3 juin 1603 ( I  )  nravait  pr6cédé que dfun peu plus drun

an la Lettre à Monseigneur Frényot (  2 ) ,  datée, el1e, du 5 octobre 160/, , .

Mais Ia différence de longueur entre les deux textes (la lettre à Monsei-

gneur de Revol nra que quelque sept pages, ce1Ie à André Frényot oceupe

Ies pages 219 à 325 d,e l tédi t ion dtAru:ecy),  1e nonbre var i-é de sujets abor-

dés dans la prenière, qui. ne voit traiter de la prédication qutà Ia fin

(nais de fagon irnportante), font que r i -en, dans lroeuvre de François de

Sales, sauf la seconde, ne pouvait de près ou d.e loin être assimilé à un

nanuel pour orateur rel ig ieux ;  répétons que erest ce quron f i t ,  à tort ,

pour cette lettre, gui fut nêne éditée à part et en latin pendant long-

tenpsl c€rr eLle ntest pas un nanuel, un aide-nénoire ou une réflexion

théologique et philosophique sur Ia rhétorique : i1 y a de tout cela en

e1Ie, plus ou noins sonnairement,  nais el le est,  nous lral lons voi4 bien

autre chose. Surtout sa pensée et Ia doctrine à 1aque1le elle se réfère
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ne sauraiôLse conprendre sans 1es innonbrables autres textes, donc, où

1e problène de la prédieation est traité ou effleuré. Ellerne sauraiUr!

surtout se eonprendre dans les sernons eux-nênes : erest surtout en prê-

chant que François de Sales analyse 1a prédication et lrexplique.

11 nry a aueun espoi-r cependant de faire un relevé exhaustif de

tous 1es textes salésiens qui se rapportent au sujet, nais une tentati-ve

pour regrouper et analyser les prineipaux dtentre erl-K sera faite après

lrétude de la Lettre à Monseigneur Frényotr gui reste de toute façon le

texte essent iel .

La Lettre à Monseigneur Frényot nrest pas construite conne un trai-

té systénatique : crest avant tout une lettre anicale et une exhortatj-on.

f1 ne sragit pas pour François de Sales cle justifier Ia rhétorique, une

certaine rh6tor ique, des règ1es, des usages, en reprenantrpour les i11us-

trer drexenples chrét iens, les grandes divis ions du discours ant ique ;  on

nry saurait, en si peu de pages, trouver quelque équivalent tte lfanalyse

nise en place à Ia fin du De Doctrina Christiana par saint Augusti-n pour le

style,  part icul ièrementappuyée sur des nodètes al lant de saint Paul_ à

saint Anbroise qui relaient les grands orateurs antiques. Frangois de Sa-

les ne nanifeste pas 1e souci de christianiser une tradition qui, conne

tel ler 1ui  senble indiscutable :  cette chr ist ianisat ion est fai te pour lui ,

e11e lui  paraît  al ler de soi ,  sans réclaner de just i f icat ion. Indiscutabl-e

donc, e11e lrest conme une expérience de vie traversant l -es siècles.

La Lettre ntest pas un traité véritable non p1us, parce que si des

eonsei ls techniques et des exenples sty trouvent bien (surtout de ce quri l

ne faut pas faire, d.tailleurs, il lustré par une esquisse caricaturale de

certains prédicateurs du temps... ou par les erreurs de tr"rangois de Sales

lui-nêne), les pages ne visent nullenent à être un relevé eonplet de tous

les cas possibles. Les grandes l ignes 1es plus tradi t ionnel lesr les plus

universellesr les plus connunes à tous les théoriciens 1es plus célèbres
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passés en revue ailleursret aussi aurnoindrejdrentre euK, y figurent seu-

Ies. Ces pages ont eu peu lrair dtune réduction à un connun dénoninateur,

dont 1a caraetéristique principale serait la vie pratique, fonctionnelle

au sens propre du terne, des longues analyses subt i les quron trouve end'autres

l ivres,des systènes ninut ieux construi ts par drautres.

Quant à la réflexion théologique qui fonde la prédication, sur

lressence de lrart  de 1a parole, s i ,  eertes, on la sent sous-jacente, pré-

sente sous chaque not de 1a Lettre qui ne prend que grâce à eIle sa pleine

valeur,  ce ntest pas ic i  qutel le est exposée :  el le est s inplenent aff i r -

née parce qurel le est nontrée en act ion.

Car Ia Lettre est avant tout une lettre justenent, et adressée à un

honne particulier. Bien souvent, au milieu dtautres denandes de conseil-s

dtordres divers, François de Sales avait  à aider ses prêtres et ses anis

dans le chenin de l-a prédication à Ia fois en une application fidèle du

Concile de Trente, en une résurreetion de Ia tradition et en une ouverture

à ltEglise de son tenps. Et si l-a Lettre à André Frémyot est si longue et

uniquenent consacrée à Ia prédication, cfest que ltarchevêque de Bourges

(frère de Madane de Chantal avee qui, six ans plus tard, François de Sales

allait fonder Ia Visitation et quril venait de rencontrer grâce au fameux

Carêne prêché à  D i jon  en  160/ *  exac temenÈ,  à  cause auss i  d 'un  d i f fé rend qu i

lropposait à André Frényot et qutil lui fallait régler) présentait une

sorte de cas l in i te dans Ia kyr iel le des prédicateurs qut i l  fa l la i t  aider

à prêcher, voire eonvaincre de prêcher. Les autres étaient, si on peut

ainsi parler, du tout-venant.

Pour eux, dès son aceession à l tépiscopat,  et  fort  de son expérien-

ce en Chablais où lrexercice de la parole avait été sa vie quotid.ienne,

nâne quand il- lui avait fal1u ltécrire sur les faneuses feuilles devenues

les Controverses pour 1a faire entendre, le principal souci de François de

Sales avait été de les rendre dignes et eapables de porter Ia parole de
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Dieu, avec eelui ,  qui  1ui  est 1ié,  de catéchiser les enfants.

Innonbrables sont 1es ténoignages que les divers proeès de béati-

f ieat ion et canonisat ion, les écr i ts dranis,  les souvenirs de famil iers

rapportent ( 3 ).

Contentons-nous iei de signaler Ie ténoignage de Jean-François de

Blonay, lors du prenier procès rénissorial dtAnnecy, qui rappelle le

Itdirectoireil conposé par lrévêque de Genève pour les prêtres de son dio-

cèse et qut i l  leur faisai t  passer à tous, dont le dessein étai t  justement

de créer les conditions n6cessaires à un renouveau de la prédication ( 4 ).

Le Père Lajeunie, en rapportant Ie fait, comne 1a plupart des biographes

de saint Frangois de Sales, t ient que ce directoire nrétai t  sans doute

qutun sonnaire des conseils quril devait donner en 160/+ à maré Frényot.

l ' ta is aucune trace nra, hélas, été retrouv6e de ce directoire, et ,  après

tout, on ne voit pas pourquoi iI nfeût pas été plus général et détaiilé,

noins particulier et personnel que 1a lettre qui, au eontraire, pourrait

fort  bien le résuner.  Mais cela est dr inportance ninine.

Dr tout cas, 1a let tre,  écr i te drun trai t ,  sans l ivres ni  documents,

fut composée à Sales pendant quelques jours de repos quty prenait l-tévê-

que parni  les siens. 11 di t  lu i-nêne qut i l  est rraux chanstr (  S )  et  on

nra nul le raison de croire ic i  à une sorte de coquetter ie de grand sei-

gneur : toutes les reconstitutions les plus ninutieuses de son journal et

de sa biographie nontrent qutalors il était bel et bien au château de Sa-

1es I  lesrrusuelst t  de sa bibl iothèque dtévêque étaient,  eux, à Annecy.

Cette souveraine liberté inposée donc par les cireonstances, nontre

quel1e naîtrise François de Sales avait du sujet, conbien iI avait dû

ltétudier de près et longuement I el1e explique aussi que Ia lettre prenne

une certai-ne hauteur généraIe, doni-nant de loin la ninutie habituelle des

nanuels : aucune hésitation ne se dessine, point de retours, de retraeta-

tions, dtaffirnations atténuées en ce qui concerne 1e sernon ; au contraire
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1e style est earré, af f i rnat i f r  les verbes sont volont iers à l t indicat i f

présent, 1e ton celui de ltévidence et de lrexpérience pédagogiquenent

exposées au lecteur par des voies rat ionnel les et néthodiques. Ce nrest

pas un code gratuit ; crest un tableau dtensenble, une sy.nthèse précise

et anple

Les seuls .passages où apparaissent ces sortes de retour en arr ière,

si faniliers à la phrase de Trançois de Sales,sont ceux qui ne sont plus

l texposé nais l texhortat ion. 11 ne stagit  plus alors dtenseignenent nais

dtanitié et drencouragene'nt. fI est vrai qurAndré Frényot paraît en avoir

eu bien besoin.

TI a 31 ans. .Entré dans Ies Ordres aux envirors de 1599, après avoir

lui aussi étuaié Ie droit à Padoue avec Pancirole, nais après Frangois de

Sales, i1 a exercé quelques fonctj-ons au Parlenent deBourgogne où, drune

vieille fanille de robe, son père, Bénigne Frényot, a 6t6 un Président cé-

1èbre pour sa science, sa just ice, 1a rect i tude d.e sa vie,  personnerre et

off ic iel le,  son héroisne Ioyal,  lors de la Ligue, ce qui sauva la vi l le.  on

sait bien connent, veuf, il éleva lui-nêne ses enfants, 1a future sainte

chantal, son plus jer:ne frère André et Marguerite, 1taîn6e, puis velLla

sur son petit fi ls Celse-Bénigne, eelui qui devait être le père de 1a Mar-

quise de sévigné, resté près de 1ui et aé;à uien installé dans 1a vie et

1es affaires du teups quand sa mère partit pour la Savoie fonder la Visi-

tation, nalgré 1a scène théâtrale quril erut bon de rui jouer, prenière

extravagance connue drune vie qr.li ne devait pas en nanquer. Etait-ce 1e

départ de sa nère pour au-delà des frontières quril réprouvait ? Peut-être;

ou son désir  de se faire rel ig ieuse. f I  est vrai  que son enfance éerasée

après lraccident de chasse où nourut le baron de Chantal par 1a vie que

fit uener à toute la fanille d.e son fils, le grand-père paternel Guy de

Rabutin-Chantal, devait ltavoir préparé, une fois sorti de ce vieux châ-

teau écrasant de Monthelon ( 6 ), aux nouvenents inpulsifs et excessifs.
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En tout cas, i1 ttéfigura pour toujours senble-t-iI lrinage de sa nère

dans la légende, de fagon tout à fait nensongère.

Fidè1e, bienvei l lante, at tent ive, anicale, cel le-ci  lo in i ldraban-

donnertr ses enfants, attendit leur établissenent et, pour 1a dernière

fi1le, de pouvoir lrennener avee elle, pour prendre Ie chenin drAnnecy.

Une fois religieuse, e11e revint dans sa famille (crest 1a grande tradi-

tion visitandine depuis 1es origines), chaque fois que sa présence fut né-

cessaire, débrouiIla héritages et successions, et prit spirituel-lenent

en charge son frère André, dont Ia qualité prenière nrétait pas lténergie

qui lrhabitait, e11e. Sa correspondance, eonnue par une édition désas-

treuse ( 7 ) ,  est en passe de reparaître,  grâce aux soins dtune pet i te

troupe de Visitandines (8) et nontrera tout le côté généreux, au sens an-

cien et au sens nodernerde ce caractère, toute sa dél icate tendresse

pour chacun aussi ( 9 ).

La correspondanee qurelle échangea avec son frère laisse d.eviner,

avec celle de saint Françoi-s de Sales, lrhonne que tlevait être André

Frényot, tinide et obstiné, pusillanine et velléitaire, ainable et agréa-

ble en nêne tenps. Crest une véritable conversion qutentreprit d.e ttMonsei-

gneur son frèrett, de trson très cher Monseigneur lfévêquetr (et réussit du

nieux possible),ce11e qui était devenue 1a Mère de Chantal, Jeanne-Fran-

çoise Frényot de Chantal- conne parfois e11e ainait signer.

André Frényot était né en 1573 et était donc plus jeune de 6 ans

que Frango is  de  Sa les ; i1  aa ins i3 l  ans  au  nonent  de  Ia  le t t re .  Les  con-

seils lui faisaient en effet bien besoin : après quelques fonctions

sans grande inportance exercées au Parlenent de Bourgogne, iI nrest encore

que sous-diaere quand 1e pape C1énent VII fait de lui lrarchevêque de

Bourges et Iui confie aussi. la responsabilité drun innense territoire,

son archidiocèse où ne se trouve pas Ie seul Berry, étant un des plus éten-

dus de lrancienne France. f l  nra bien entendu janais prêché et ses seules
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expérienees de 1a parole senblent être al-ors celles de lfétudiant qutil fut.

Stil nrest pas honne de grande envergure (et qui ne paraîtrait bien or-

dinaire dalrle voisinage de personnalités eonne eelle du Président Frényot,

de la baronne de Chantal et de 1révêque de Genève),il est honne de scru-

pule et drune certaine ninutie, sans doute tatil lonne. 11 se prépare avec

soin à son rôle,et longuenent :  sr i l  est saeré en décenbre de Ia nême an-

née, i I  ne di t  sa prenière nessequele Jeudi-Saint 160l+, assist6 de Fran-

gois de Sales. Sr i l -  a déjà i lpr is possession d.e son diocèse par procureur

Ie 2/+ décenbre 16O3n, iI nty entrera que Ie 2/r octobre suivant, d.onc bien

après l -a let tre de François de Sales, s ignale l tédi t ion drAnnecy à la f in

du  tex te  de  la  le t t re .

Crest donc un honne qui a peur qui sradresse à François de Sales et

qui veut apporter à son devoir de prédicateur un soin extrêne, devoir qutil

aborde avee crainte et trenblenent.

J ra i  escr i t  a  course  d .e  p luner . . . ,  por té  du  seu l  des i r
de vous estre obeissant . . .  Je ne suis aI legué noy nesne ;
nais crest,  Monsieur,  parce que vous voulez non opinion et
non ce11e des autres .  (  lO)

La lettre est bien une réponse urgente, personnelle et de pre-

nière inportanee aux yeux de Frangois de Sales.

11 ne faut pas perdre de vue ce que lron sait du caraetère du des-

t inataire, ce que Ia let tre en fai t  apereevoir  aussi  ( i I  devait  être assez

susceptible et naladroit avec bonne volonté),pour bien conprendre toute

une partie du texte de François de Sales et ne pas dorurer à certainsr in-

sistances précises qui sont avant tout des argunents ad honinen une val-eur

uniquenent généraIe ou plus générale qutelle ne lrest, nêne si la connunion

hunaine leur donne valeur pour tous. Répétons-Ie : i1 sfagit dtabord dtune

lettre privée et drune exhortation.

Face à André Frényot, François de Sales est déjà un prédicateur très

connu : 1e Chablais et Paris en 16O2, Dijon en 160/* pour ne pas parler
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drAnnecy et du diocèse lront rendu céIèbre. 11 a alors 37 ans ;  i l  prê-

che depuis 11 ans, son prenier sernon ayant été probablenent celui de

l-a Pentecôte 1593 ( I  l ) ,  et  i l  prêche souvent,  t rop (et t rop fani l ière-

nent) au gré de Monsieur d.e Boisyrson pèrer eui trouvait qutil galvau-

dait un peu ce que Iui-nêne eonsidérait conne une nanifestation solen-

n e 1 l e : t r P r e v ô t ,  t u  p r ê c h e s  t r o p  s o u v e n t n  ( 1 2 ) ,  d i s a i t - i l  à  s o n  f i 1 s ,

dont l t idée et la prat ique du sernon étaient déjà ce qurel les seront tou-

jours, et  qur i l  va essayer de connuniquer à l rarchevêque de Bourges ( t :  ) .

Le ton,part icul ier done,de 1récr i t  stexpl ique ainsi  ;  encourage-

nents à 1a fois énergiques et affectueux, faniiiers et sinples, précis

mais non pesants. Doigté et rigueur vont devoir aller de pair. François

de Sales ne dira pas tout de Ia prédicat ion, nai-s l ressent iel ,  car ce nresr

mêrne pas un aide-nénoire que 1a lettre, un archevêque ancien étudiant

en droit de Padoue nren ayant guère besoin : parfois des allusions suffi-

ront à ce qui est bien connu de 1ui ; Ies plus longs développenents por-

teront sur ce qui est Ie plus utiler le plus probant, pour d6gager lres-

prit du ministère de J-a prédication et pour lril lustrer drexenples à sui-

vre ou à repousser. Pl-utôt que dtintituler cette lettre ittraité de 1a pré-

dieationrr ou sinplenent nêne rrepistre sur l-a pred.icati-onfr, ce que l-ton fit

longtenps en le diffusant dans sa traduction latine, diffusion à laquelle

l tarchevêque de Bourges nrest peut-être pas étranger,  i l  eût nieux valu

l rappe ler  r rDe l - respr i t  de  1a  préd ica t ion  "  (  14  ) .

Au registre d.e l -rexhortat ion amicale, à 1a fois pressente et péda-

gogique appartiennent plusieurs aspects : Ie ton drune sinplicité pleine

de bon..sens et dthunour pour encourager pédagogiquenent et aniealenent Ie

presque noviee qurest Monseigneur Frényot alors qutil denande des conseils,

le ton de lrexpérience, rapportée conne personnelle et qui conduit à des

sortes de 1ois,  Ie ton enf in de l respérance et de 1a foi  joyeuse données

par la confiance absolue mise dans le Verbe de Dieu.
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Frangois de Sales parle dtéga1 à éga1 à l farehevêque, 1ui,  évêque

seulenent, nais, i1 le sait sans aucun orgueil, prédicateur qui retient

l rat tent ion des foules. Devant la parole à porter,  nission part icul ière

de lrévêquer aucun argunent de tinidité ou de nodestie, vraie ou fausse,

ne t ient :  ne vous laissez, lu i  di t - i l ,

enporter a nulle sorte de consideration qui vous puisse
enpescher ou retard.er d.e preseher ;

il ajoute clrôlenent : rrplus tost vous eonnenceres, plus tost vous reus-

eiresfr  ;  et  dt insister :  rr i l  nry a que cela pour d.evenir  naistreft  (15 ) .

0n dirait drun enfant qui apprend à narcher :

Connencés, Monsieur, une foi-s aux Ord.res, une autre fois
a quelque connunion : dites quattre notz, et puys huit,
et puys douze, jusques a deni heure ; puys nontes en chaire.

Nrattendez pas, ajoute-t- i l ,  dtavoir  des

n;rrobolans dreloquenee ! Laissés dire a qui alleguera la
suffisance de Monsieur vostre predecesseur : i-1 connença
une fois conne vous. (  16 )

11 st inquiète et presque sragiter lu i  s i  paisible,  en poussant vers

1a chaire son ani, dont il sent qurune autre inquiétude le tient,et avec

que11e inertie pesante et apeurée i1 freine les efforts faits pour quril

avance vers son devoir ; toute la fin de Ia lettre nrest qufencouragenents

dranit ié pressante, insistance répétée :

Hé, que ne ntest- i I  loysible de courir  jusques Ia pour
vous assister,  comne jreus l rhonneur de faire a vostre
p r e n i e r e  M e s s e  (  t Z ) ,

si bien que, de ce ton, conne la longueur de la nissive, qui ett

pu ineonnod.er un destinataire si délicat, Frangois de sales ajoute en

post scriptun : ttJtay eu honte relisant eette lettre, et si- erl-e estoit

plus eourte je la referoisn (  I  I  ) .

ftrtièrenent au présent de lrindieatif, écrite donc drun trait, si

bien que lrévêque denande à son eomespondant de le lui pardonner, 1a

lettre a 6lê écr i te rrsans aucun soin de paroles ni  drart i f ieestt .  VoiIà

qui doit rassurer André Frényot : le prédicateur expérinenté ne va pas lui
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faire un cours théorique, mais conne il le 1ui a été ctenandé, dire ce

quri l  fa i t  lu i-nêne, à l t intér ieur dtur le tradi t ion ni l lénaire et solen-

nelle dont on a vu la conplexité. Fil dtAriane dans ce.nonunent - laby-

rinthe, voici lrexpérienee drun ani qui répond aussitôt à une sorte de

cri- de détresse :

Je nfay point cité les autheurs que j ray a11egués en
certains endroi tz ;  erest que je suis aux chans, ou je
ne les ay pas.. .  Et quand je. . .  pratt ique .Fo+ opinioq/
Eloy nesne, pourquoy ne 1e diray-je pas ? ( l 9 )

Lraspeet inpératif de certaines phrases peut ainsi ne pas choquer

André Frényot. Pourtant, autant que Ies conclusions d.tune expérience per-

sonnel le,  ce sont bien des ordres quri l  l i t  :

fl faut prendre garde a ne pas faire des descriptions vai-
nes et f lacques, conne font plusieurs escoI iers. . . .  f1 faut
aussi se garder de faire des introductions de colloques en-
tre les personnes de l thistoire,  s inon qutel les soyent t i -
rees des parol les de lrEcr i ture, ou tres probabIes.. .

Les exemples des Saintz sont adnirables.. .
11 y a un secret en ceci qui est extrenenent proufitable

au pred ica teur  . . . .  (  20  )

Ce prédieateur nrest pas ainsi  un nodèle inaecessible, ou nême

seulenent idéal ; la lettre est une sorte de node drenploi pour le deve-

nir : parler, en public, d.ans une église, voire dans une cathédrale,est

possible pour tout un chacun qui en a regu le ministère, nêne si Ies

consei ls de ce node dtenploi  vont plus ou noins à l rencontre de la node

oratoire du tenps ou d.es nodes oratoires des différents systènes 3

Cfest icy ou je desire plus de creanee qurai l leurs, parce
que je ne suis pas de lropinion connune, et neannoins, ce
q u e  j e  d i s  c r e s t  l a  v e r i t é  n e s n e .  ( 2 1  )

La lettre entière est, conme périodiquenent, coup6e par ces réfl-exions

anicales et drôles ou par ces objurgations répétées. En voici un dernier

exenple généraI, nais on pourrait les nultiplier, car on 1es a jusqurici,

trop passés sous silence ; Frangois de Sales rappelle la lecture exégéti-

que faite au noyen des quatre sens et son utilité, ces rrquattre nanieres

que les Anciens ont renarqueesrr (ZZ) pour l i re l tBcr i ture. I l -  réci te une
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fornule nnémotechnique faite de deux vers latins eéIèbres dans le nonde

étudiant dralors, et  ajoute :

f1 nry a pas trop bonne quantité, nais i1 y a de 1a rine
et  encor  p lus  de  rayson.  (23)

Idais il y a plus que ces sourires qui il luninent lrexposé : loin

de se draper dans la toge de ltorateur idéa1, François de Sales souligne

quril est, Iui conne un autre, tout à fait capable de se tronper ou de

nal faire , nêne à ltégard de sa propre trnéthodetr qutil est en train

drexposer : ces rrchoppenensrr, comne il dira en parlant du péché inhérent

à la vie hunaine, nais toujours capable dtêtre corrigé, le sont aussi d

Ia vie de lrorateur :

fl est toujours nieux que 1a predication soit courte que
longue, en quoy j tai  fai l l i  jusques a present.  Que je nta-
nende. Pourvu qufelle dure deni heure, e11e ne peut estre
trop courte. ( z+ )

0n appréciera lrhunour de Ia renarque

des excès où nlrabondance de son coeurrr  (25)

lorsquril prêchait et quril rapporte Iui-nêne

en se rappelant quelques-uns

portait Frangois de Sal-es

d.ans ses sernons :

et ferneray ce ni-en discoursJe f inis ear Ie jour sfen va,
par une histoire (  Z0)

dit-il d.ans son sernon pour la Cireoncision de 1622, alors qutil connence

1e connentaire de la seconde partie de lrEvangile du jour, qui a bien dû

1ui prendre une deni-heure encore. fl en est de nêne pour Ie sernon de la

V is i ta t ion  1618.

l , Iais je vois que lrheure sren va passer,  ce qui ne fera
f inir  et  parachever Ie peu de tenps qui reste . . .  (  27 )

Après quoi, le sernon continue sur quatre bonnes pages ; ou encore d.ans le

sernon pour Ie 2e Dinanche de lrAvent 1620, où it dit tranquillenent :

f rJrachèven (28 ),  et  connence non noins tranqui l lenent la trcbiène part ie,

qui serar il est vrai, plus courte que chacune des deux prenières. Et tout

1e nonde connaît lranecdote qutil racontait en riant de lui-nêne à l-a fin

de la let tre,  de ce sernon si  long quron dut sonner l fof f ice pour lui  s i-
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gnifier, respectueusenent, que finir sri-nposait I ce qui 1e ni-t bien en

ncholeren 3

I l -  ne faut point tesmoigner de mescontentement,  sr i l  est
possible ; nais au noins point de cholere, conne je fis 1e jour
de Notre Dane quand on sonna avant que jtesse achevé. Ce
fut une faute, sans doute avec plusieurs autres. (29 )

Cet hunour pernet à François de Sales 1e plus grand sérieux quand

il caricature Ies prédicateurs à rtlractionrt inconvenante ; grâce à Iui, i1

peut changer de registre et durcir Ia critique :

J ra i  d i t  qu t i l  fau t  une ac t ion . . .  nob le ,  con t re  l rac t ion
rustique de quelques uns qui font profession de battre des
poings, des piedz, de l restonach eontre 1a chaire, cr ient
et font des hurlenens estranges, et souvent hors de pro-
pos .  (  so  )

0n sait que eette peinture de quelques prédicateurs excessifs nta-

vait  r ien df inprobable, que, nêne, François de Sales y est part icul ière-

nent discret.

Pourtant, si elle fait sourire, ou rire, elle doit ranener André

Fr6nyot à lressentiel de lresprit qui pour Frangois de Sales anine 1a pré-

dieat ion :  i1 ne sragit  pas tant de décence, de discrét ion ou drélégance

dans ce quri l  souhaiter eue dtune prat ique de l tespérance, drune vie de Ia

foi dans la transnission du Verbe par 1e verbe.

Et nous voici dans un tout autre donaine : lrexhortation personnelle

adressée à lndré Frényot encadre 1a longue réflexion que Frangois de Sales

organise autour des grands principes et drun sonnaire de la pratique de l-a

prédication, drune affirnation deux fois répétéer gui ouvre et ferne le

texte ; la prenière phrase en est :

I l -  n res t  r ien  dr inposs ib le  a  l ranour .  ( :  t  )

Trois paragraphes avant 1a signature, alors quril vient de dire à

Monseigneur Frényot de dire rrquattre motz, et puys huit...rr eonne nous

ltavons vu, ayart 1e geste sacré et définitif de nonter en chaire, lrévê-

que de Genève écr i t  à nouveau :  I t I l  nrest r ien dr inpossible a l ranourrr ,

ajoute quetr-ques nots sur saint Pierre à qui l-e Christ nfa pas denandé
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stil 6tait itsçavant ou eloquent fr/ pour 1ui dire : Pasce oves neas ; nar_s

Anas ne ? " , et r6sune toute son exhortation en cette sentenee : rrll- suffit

de bien aymer pour bien direrr ( 32 ).

Si  ni l  nrest r ien dr inpossible à l ramourtr ,  est conne un écho loin-

tain de la célèbre devise ( ff ) de Jacques Coeur, dont 1e palais est un

des ornenents de la vi11e dont André Frényot était lrarehevêque, 1e sens

que donne François de Sales à cette sorte de devi-se aussi qutil offre au

nouveau pontife, est éclairé par rril suffit de bien aJnner pour bien direfr,

si lton rapproche Ia phrase du début du Traitté de ltArnour de Dieu (34 )

qui sera éerit douze ans après nais qui ne fera que fi-xer une pens6e quron

voit peu à peu se forner à travers les prenières lettres et les preniers

sernons, très proche de 1a théologie des Pères grecs sur la Tr ini t6,  let

rôleldu Verbe Fi ls de Dieu et de l rEspri t -Amour.

Ce nrest donc pas du tout que lranour de Dieu doive donner une

sorte drinspiration nystéri-euse et conne nagique, ou automatique. Quel

sens eela aurait-il après tous les paragraphes ordonnés où Frangois de

Sales décri t les direct ions essent iel les de sa néthode ? A quoi correspon-

drait cette faeilité passive ?

ï1 sragit  de bien autre chose :  ainer,  ctest agir  et  l ract ion par-

faite de Dieu est son Verbe avec lequel il ne fait qurun par lrAnour

quri ls sont à la fois l run et 1tautre. Jouant sur Ie not | tact ionrr dans

la technique oratoire et sur les nots rrverberr, ou trparolett, stappuyant

sur 1es nots trcoeuril (dans la devise de Jacques Coeur, et prenant ainsi

le not dans tous 1es sens que la langue peut 1ui donner alors),  et t tay-

nerrr, dans sa propre fornule, Frangois de Sales établit une équivalence,

que nous avons déjà vue chez drautres avant lui ,  mais qut i l  pousse à l rex-

trêne, entre Ie prédicateur et le Fi1s, pour indigne que puisse être ee

pr,6dicateur. Toute Ia technique oratoire nfaura pour but que de pallier

1e plus possible cette indignité, de faire de lrorateur un prophète, un
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nédiateur ou un interprète Ie noins iuparfait possible I ce qui ne pourra

se produire que si  l rorateur travai l le et agi t ,  ctest-à-dire prêche. Alors,

en une action réeiproque, frEsprit se nanifestera et le peuple de Dieu

suivra lrorateur :

Les navires donques qui chonnent au port, si tost que le
vent propice les saysi t  aux voi les et qur i l  les enpl i t  et
fai t  enf ler,  el les singlent.  Et certes, ainsy le peuple.
Lhors que Ie vent favorable du Saint Esprit entre dans no-
tre coeur, nostre ane court et single dans la mer des con-
nandenens. Et eertes, qui observera cecy fera fruetueuse-
nent beaucoup de belIes sini l i tudes. ( fS ;

Voi là qui change eonplètenent,  sans doute, l t idée que l ton se fai t

de cette lettre : néd.itation théologique, traditionnelle nais approfondie,

sur le nystère de la prédicat ion à I toccasion drune denande d.e eonsei ls,

encouragements donnés à André Frényot, conpte tenu de sa personnalité,

nais à travers 1ui à tout préd.icateur, encouragenent6 nêne, par 1e biais

de cette néditation, que baint Frangois de Sa1es se donne à lui-nêne, e11e

est prière autant que néthode, et néthode parce que prière : la pr6dica-

t ion  va  deven i r  f r l ro ra ison v i ta le  t t  (36  )  e t  t t l rex tase  d tac t ion t t  ( :Z  )  au

prédicateur.

Car si  ce nrest guère un trai té,  au sens propre du terne, ctest bel

e t  b ien  uner rné thoder rque ce  tex te  (e t  le  no t  y  rev ien t  sans  cesse (38  ) ) .

Ni réflexion philosophique, ni analyse esthétique, conne lrest un traité,

ni  exposé didact ique conplet dans le détai l ,  le corps en esr const i-

tué par Itapplieation aux plus grands principes traditionnels de Ia pratique

rhétor ique,de cet espri t  de pr ière né d'une vision théologique. Ce nrest

pas une dissertat ion ou un exposé drensenble, conne l teût été un trai té,

nais une nanière de faire,  d.onc une rrnéthoderr,  un noyen dragir  dansuncertain

espri t  ,qui  éclaire 1es nênes techniques drune toute autre lunière, 1es

fait participer à une spiritualité précise et stintégrer à r:ne visi-on du

nond,e partieulière qui est ce1le de saint Frangois de Sales. Les conrenpo-

rains ne sty sont pas tronpés qui traduisirent ( 39 ) et éaitèrent à part ce
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texte :  drune certaine façon, i1 représentai t  une espèce de l ibérat ion, en

dépassant'drun seul trait de plune toutes les querelles de rhétorique, pour

graves et sér ieuses qutel les fussent,  et  justenent parce qutel les 1rétaient.

Avant draller plus loin vers le coeur nêne de eette lettre, on peut

srarrêter quelques instants sur ce qutest Ia nanière pédagogique (40 ) de

saint François de Sales : nu11e part on ne Ia voit aussi bien que sur un

texte court ,  resserré et complet conne celui- là,  alors que l tensenbl-e des

sernons conduit à une étude plus éparpi1lée.

Le prenier principe en est cette sorte de connunion affectueuse

entre eelui qui enseigne et celui qui apprend, eonnunion que Frangois de

Sales saura si. bien établir entre les Visitandines et 1ui, certes, nais

aussi entre 1e peuple drAnnecy et 1ui ,  ou 1es auditeurs de Paris,  Di jon,

Grenoble, ete. et  Iui .

Cette faniliarité qui sait rester nesurée (chacun d.eneurant d.ans

son rô1e) est fai te de plusieurs conposantes :  tout dtabord, l fauditeur

sait et sent, parce que Frangois de Sales l-e lui nontrer eue François de

Sales est honner eonne lui, avee ses faiblesses, nais d.onc aussi sa gran-

deur ;  dans ce donaine, l rhunour,  le sourire de lrévêque jouent re prenier

rôle. rrFaniliaritétt prend ainsi une résonance particulière, proche de 1té-

tynologie du mot.  rrUnique et diversrt ,  conme le dira 1e Trai t té de l rAmour

de Dieur au chapitre 2 du livre rr , chaque être hunain, qui conpose

ainsi  l tunivers, est éga1 à tout autre, avec ses propres d.ons, ses propres

charisnesr sa propre vocation qui le rendent à la fois universel et irren-

plagable. Le surplus de science de lrun par rapport à lrautre est dû aux

circonstancesr et aussi à 1tâger gui a laissé plus de tenps pour apprendre

à  1 ' u n  q u t à  l r a u t r e .

Tous Ies progrès sont donc possibles et pernis, à Ia seule eondition

dragir ,  de travai l ler,  dtoser.  I tProgrèsrr aussi  aurai t  aisénent une résonance
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étynologique, ee not dont 1tidée sous-tend toute la lettre : chaeun a à

en faire, la rrnarcherr est lfexpression exacte de l-a condition hunaine,

tout eonne Ia spiritualité salésienne est en grand.e partie fondée sur

e l le  (  a  l ) .  t ' l i  l ro ra teur ,  n i  l raud i teur  n r  en  sont  d ispensés  e t  nu1 n ta

janais fini, avant 1a nort, de se construire.
t

Sous cette faniliarité et ce sourire srexprinent (i1s nJ&cachent

nullenent, faniliarité et sourire ntétant pas artifieiellenent ou arbitrai-

renent plaqués sur eux) la plus grande rigueur et Ie plus grand sérieux,

puisque r ien nfest plus grave que lrhunour.  Ltexposé doctr inal  et  techni-

que que nous al lons voir ,  nêne sr i l  nrest qurune sorte de table des nat iè-

res étoffée de quelques exenples, aura aisénent à cause de lui en grande

part ie,  le poids que l fon sai t  dans lrhistoire de la prédicat ion.

l{ais rigueur et gravitér pas plus que sourire et faniliarité, ntôte-

ront à lrexposé cette chaleur hunaine, ce frénissenent qui caractérisent

tout écrit salésien ; à cause dreux lecteur et auteur, auditeur et orateur

srunissent dans une connunion hunaine qui est pour Frangois de Sales lrin-

carnation dernière de 1tEg1ise, 1a connunion des saints. Bien entend.u, le

faneux style salésien, quron lraine ou quri l  agaee, avec ses inages et ses

adject i fs,  y est pour beaucoup ;  nais surtout, la raison en est que jamais

lrécr i ture nrest du seul donaine du rat ionnel seul,  même dans un

exposé conne celui  que cont ient la let tre :  Ies sens, l -e coeur et la " f ine

po in te" ,  pour  reprendre  touÈ ce  po in t  qu i ,  pour  Franço is  de  Sa les ,  cons t i tue

lrhonne (42),  y jouent leur rô1e, associés au tradi t ionnel intel lect avec

I ten tendenent ,  Ia  néno i re  e t  1a  vo lon té  (43) .  S i  b ien  que l rad .hés ion  es t

enportée non seulenent par lrévidence et la déduction logique, nais par une

synpathie de tout ltêtre, devant un tel enpressenent, un te1 intérêt, un

tel anour fraternel. Pour François de Sal-es conne pour Thérèse drAvila,

comne pour bien drautres, t t i l  nry a pas de pet i tes fautes quand on ainerf  ,

i l  nrest pas de détai ls ni-neurs ou drêtres indi f férents :  l -e Christ  est bien
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Ainsi peut sans doute srexpliquer que

1e eharne et 1a rigueur quron lui reeonnaît,

pl iquer ses réussi tes.

cette pédagogie ai t  à la fois

ainsi  peuvent peut-être srex-

- 340 -

*** ***

Ni condeseend.ance (44 ),  ni  barr ières séparatr ices, ni  dénagogie,

respeet de 1r i-nter locuteur conne lrun des autres possibles dans l-es inf i -

nies possibi l i tés i rrenplagables de lrhunanité,  désir  passionn6 de son

bonheur, tel est lresprit de l-a pédagogie salésienne, parfois très pro-

che de ce1le de Montaigne, nutatis nutandi-s ; par une certaine tonal-ité

d.ans la fagon dtensei-gner, Frangois de Sales est bien le fil-s de 1a Re-

naissance, de ce1le aussi qui cultive ses parentés italiennes et pour qui

l ropt inisne est 1a narque de 1a volonté.

Le contenu de la rhétorique présentée à André Frényot est en nêne

tenps traditionnel et novateur 3 on a vu à quels naÎtres se rattachait

Frangois de Sales ; certains vont être nonnénent présents dans 1e texte,

nêne si leurs tendances rhétoriques ne convergeaient pas toujours. 11

sera eependant évident, à Ia lecture, que 1a pensée salésienne est ici toute

proche du courant tridentin sous la forne que lui ont donnâ surtout Char-

les Borronée et avec l-ui Louis de Grenade.

La lettre précise Ies quatre parties qurelle eontiendra après une

très brève introduction où est annoneée la réussite de son entreprise à

André Frényot ;  1a joie est l ressence nêne du chr ist ianisne :

Je parle a la chrestienne, et ne treuvés pas estrange que
je vous pronette des eaux et des roses ; car ee sont des
epithetes a toute doctrine catholiquer pour na1 ageancee
q u r e l l e  s o i t .  (  4 5  )

Une très brève protestat ion dthuni l j - té,  eel1e de l touvr ier naladroi t ,
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qui nfa plus rien de conventionnelle si on se rappelle ee qui vient drêtre

dit de Ia pédagogie de François de Sales, une très brève prière, conne

dans un sernon à la fin de ltexorde(ttDieu y veuille nettre sa bonne

n a i n f r  ( 4 6 )  ) ,  e t  v o i c i  l e s  g r a n d e s  q u e s t i o n s  :

Pour parler avec ord.re, je considere 1a predieation en ses
quattre causes :  . . . .  ç lui  doi t  prescher,  pour quel le f in l ron
doit  prescher,  ee que crest que l fon doit  prescher et la
façon avec laquel le on doit  prescher.  (46)

0n reconnaît tà Ies grandes questions traditionnelles et que nous

renconËrerons encore dans 1e sernon de Seyssel.  El les vont,  ic i ,  être

traitées de façon plus sèche et noins personnelle, de fagon que ltarchevê-

que de Bourges retrouve ce quril connaît d6jà bien.

La lettre a 6t6 souvent présentée mais dans des perspeetives assez

différentes de celIes de ce travail-ci, et peut-être noins dans le dé-

tai l  (  +Z).  11 inporte donc de reprendre son contenu.

Qui doi t  prêeher ? La réponse est,  bien entendu, l tévêque ;  on doit  le

savoir ,  v ir  bonus et arné dfune bonne doctr ine ( f lsuff isanterr naist t i l  nrest

pas  requ i -s  qure l le  so i t  exce l len ter t  (48  ) ) .

Ainsi, à son prêche par la parole, Ie pasteur ajoutera le prêche de

lf  exenpler tout proehe de Ia l tpredicat ion de la roserf  (49 )  dont par le l t ln-

troduetion à la vie dèvote ou de Ia ttpredication des pigeonstr dont parlent

les let tres (  SO ) :  réal isant ou srefforçant de réal iser en lui  la créa-

t ion selon 1e plan de Dieu sur le nonde, i1 réal i -sera par 1à mêne l t image

de Dieu dans sa vie, tout conne la création Ia reflète, selon 1e psaune

Itcaeli enarrant glorian Deirr. Point de petite tâehe chez lui : i l faut

q u r i l

ne soj-t pas vicieux de peché nortel, nays de plus qutil
esvi te certains pechés venielz,  voire mesme certaines ac-
t ions qui ne sont pas peché . . . .  f ,nais qui s i  _/  en un
Evesque,en un predicateur fellesJ ne sont assaysonnees de
cent ni l1e circonstances . . . . ,  sont scandales et grans
scand.ales
Jrexeepte eertaines occasions que 1a prudenee et chari té
sgavent bien discerner.  (5 I  )
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La deuxiène conséquence à tirer de 1a réponse faite à 1a première

question, est que si rrla doctrinerr peut se contenter drêtre rrsuffisanterl

sans être rrexcel l -entert ,  cela ne signi f ie pas quri l  fa i11e se conf iner

dans Ia nédiocrité, au sens moderne d.u terme :

Un grand honne de lettres (et crest Erasne) a dit que le
nei l leur noyen dfapprendre et de devenir  sgavant ctest dren-
seigner ;  en preschant on devient prescheur.  (SZ)

C e  s i  d o c e s  d o c e r i s ,  h a b i t u e l  e È  p r o v e r b i a l , signifie au

eontraire qutil va falloir beaucoup travailler pour prêcher, et que ja-

mais on nraura f in i  de travai l ler.  Evi ter le pédrnt isme ,  certes oui i

par ler avant dravoir  l rorguei l leuse et i l lusoire inpression d.ren savoir  en-

f in assez ,  eertes oui,  nais non pas se laisser al ler à l r ignorance pares-

seuse, gui nrest pas la"sainte ignorancet ' :  l - tef fort  cont inu denandé au pré-

dicateur ne sera que trop clair dans 1a suite de Ia lettre, un effort de

fornati-on qui peut prendre plusieurs fornes 3 trle bienheureux Cardinal

Borronéerr,  c i té en nêne tenps qurErasne,

nravoit  de seience que bien fort  nediocrenent.  Toutefois
i l  fa isoi t  nervei l les. (  53 )

Le cardinal, si cher à saint François qui 1e nonne plus drune foi-s d.ans la

Iettre, dont 1e rôle pour la rénovatj-on de la prédication fut si grand.,on

lra vu, savait  surtout bien srentourer,  bien sr inspirer :  ses l iens avec

Iroeuvre de Louis de Grenade en font foi .

A la quest ion de savoir  quel est le but de La prédicat ion, la let-

tre répond :  faire agir  l rhonne pour qut i l  fasse

ce que Nostre Seigneur est venu pour faire en ce nonde.. .
La fin donques du predicateur est que les pecheurs nortz
en lriniquit6 vivent a Ia justice, g!__W. 1es justes qui ont
Ia vie spirituelle lrayent encores plus abondaunent. ( 54 )

Crest donc très exactenent rrenseigner et esnouvoirrr :

Cfest,  tout en sonne ,  donner cle la luniere a l rentende-
nent et de Ia chaleur a la volonté (55 ),

en une sorte de Pentecôte continuée ; or lron sait bien que pour François

de Sales, selon toute une tradition aussi, où i1 se rencontre avec saint
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Bernard et  dtautre,  i lvoulo i r t r  c f  est  i la inetn,  et  r la inerr l  c test  i lag i rn (  56 ) .

Quant à ttdelecterrr, qui est 1e troisiène point de Ia réponse tra-

ditionnelle, Frangois de Sales nuance très délicatement 1e delectare

qui naît de Ia connaissance du Dieu et ltaction qui en découle (ttet

pour cette delectat ion el le doit  estre procuree ;  nais eIIe nrest pas dis-

t incte de 1tenseigner et esnouvoir ,  cfen est une dependancerr (57 )) ,de la

déteetation, quril faut rejeter, tout eonne ailleurs 1e pédantisne ou la

fausse science, délectat ion venue de faux ornenents. Voi là bien l raustér i-

té de Charles Borronée et de Louis de Cerenade ; Ies nots les plus 6nergi-

ques rejettent cet ornatus gratuit :

Crest un certain chatoui- l lenent drorei l les, qui  provient
drune certaine elegance seculiere, nondaine et prophane,
de certaines euriosi tés, ageaneenens de trai tz,  de paro11es,
de notz, bref,  qui  depend ent ierenent de l rart i f ice :
je nie fort et ferne qufun predicateur y doive penser ; i1 Ia
faut laisser aux orateurs du nonde, aux charlatans et cour-
t isans qui sfy anusent.  ï Is ne preschent pas Jesus Christ
cruci f ié,  nais i lz se preschent eux nesnes. (SA ;

Chez Frangois de Sa1es, conne dans le réci t  bibl ique ,  le synbo-

lisne des langues de feu ( 59 ) est absolunent indubitable, et pour langue

et pour feu, et il ltapplique étroi-tement à ltardeur clu prédicateur :

. . .  af f in quri lz sceussent que la langue de lrEvesque doit
esclaircir lrentendenent des auditeurs et esehauffer leurs
vo lon tés .  (  60  )

0n arrive alors aux parties les plus longues et les plus ctétaillées

de l-a let tre :  Ie sujet de 1a prédicat ion et connent Ie trai ter.  Le sujet

va être envisagé de deux points de vue : quel il doit être et ce quril faut

y lirer par quoi se fera naturellenent 1a transition vers l-a nanière.

Sujet unique nais aux niIle visages, crest l-e Verbe de Dieu dont

le sernon doit  être à 1a fois le niroir  et  l r inage :

Praedica verbun. 11 faut prescher la parole de Dieu.
Praedicate Evangeliun ... 11 y a suffisannent de quoy en
l rEscr i tu re  sa in te . . . , i I  n ten  fau t  pas  davantage.  (  6  I  )

Tout autre sujet apparent, à noins de devenir r:n prétexte à paroles

profanes, nrest un sujet de sernon quren référence à l tEcr i ture. Les
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rDocteursr ?

Mais qurest-ce autre chose Ia doctr ine des Peres de
lrEgl ise que lrEvangi le expl iquér eue l tEcr i ture Sainte
exposee ? (  62)

Les tfsaintztt ? François de Sales a alors à leur sujet eette réponse cé1è-

bre et admirable :

Qurest autre chose la vie des Saintz que lrEvangi le nis
en oeuvre ? fI nry a non plus de difference entre lrEvan-
gile escrit et la vie des Saints qurentre une nusique no-
tee et une nusique chantée. ( 0f )

VoiIà donc revenue 1a ttpredication de la roserr et la rrpredi-cation des

pigeons",  êt ,s i  on y réf léchit  bien, ainsi  sera évi tée Ia tentat ion de

nettre sa fanille spirituelle à 1a plaee de l-rEcriturer la tentation de

la |tehapellert : chaque explication donnée par les Pères, chaque exenple

d.onné par 1es trSaintsil ne sera que Ie reflet, linité par 1es linites nênes

de lrhonne, de l f inf ini  de Dieu révélé dans la seule aet ion de son Verbe.

Mais crest par l ract ion toute rr inparfai terr  de sa créature disant de son

nieux, en relais,  à l técoute de l f  Ecr i ture, 1e Verbe, que se prod.uira Ia

dernière des incarnat ions de cette Parole, idée fani l ière à 1'évêque,

celle du Verbe srincarnant dans ltEglise eneore inachevée (tout cornme Ia

Créat ion l rest,  par Ia faute de lrhonne),  l rEgl ise qui ne naquit  vraiment

que de Ia pr6dieation à Ia Penteeôte. Seule lrlnearnation du Christ fut

parfaite, avee celle du Verbe nanifesté dans l-rEcriture, nais pour cel1e-04

encore inconplètenent connue et eonprise de Ithornne

En ordre décroissant dt inportance, du sacré

çois de Sales exanine alors à Ia fois brièvenent et

rents autres sujets possibles.

vers le profane, Fran-

en détai l  les di f fé-

Des histoires prophanesr euol ? Elles sont bonnes, nais il
faut sren servir  conne lron fai t  des chanpignons, fort  peu,
pour seulenent revei l ler 1rappet i t r . . . .  les faire ent ierement
servir  a l rEvangi le et a la vraye vertu chrest ienne, . . .  et
faut, conne dit la sainte Parolle ( 64), separare pretiosun
a  v i I i .  (  o s  )

0n voit conne François de Sales continue à nanier lthunour dans 1a
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matière la plus sérieuse : Ie sujet peut être tiré de Ia rév,6lation ,diffuse

ad gentes qui se 1it d.ans les oeuvres profanes, à condition que 1'esprit

de discernenent anine 1e prédicateur. Ce qui ne signifie pas quton puisse

prendre dans ces oeuvres quoi que ce soit qui touche à 1a religion paien-

ne, à la ilfableil '

Je nten ay janais rencontré en pas un sernon des Anciens,
sauf une seule drUlysse et des sJrrenes enployee par saint
Anbroyse en un de ses serrnons (00 ).  Crest pourquoi je dis,
ou du tout point, ou si peu que rien. 11 ne faut pas mettre
I t ido le  de  Dagon avee l f  Arche d ta l - l iance (  O l  ) ,

nêne si il les verstr des rrfables des poëtesrt sont rutilesfl et si on en trou-

ve chez saint Bernard et sai-nt Paul : voilà saint Frangois partagé entre

une positi-on assez proche de celle de Platon, excluant 1es poètes de sa

République , et son goût personnel passionné pour la poésie (qui chez 1ui

ne se sépare pas de 1a nusique, de ce quril appelle aussi avec tout son

tenps rr l rharnonier).  On a vu ôonnent i1 en trai te avec Desportes et Ie

rô1e quri l  reconnaît  à 1a poésie quand i l -  en parle avec La Ceppèd.e (68 ),

et l-ton sait eonnent il sut faire partager aux Visitandines son goût pour

1a poés ie ,  ce  qure l les  f i ren t ,  d ta i l leurs ,  spontanénent  e t  avee jo ie  (69  ) .

Le neilleur donaine droù peuvent être pris des sujets profanes est

celui  des l lh istoires naturel lesr l ,  que nous al lons souvent rencontrer

d.ans ce travai-l- :

Le nonde fait par la parole de Dieu, ressent de toutes pars
cette parole ; toutes ses parties chantent l-a louange de
lrOuvrj .er.  Crest un l ivre qui cont ient la parole de Dieu,
mais en un langage que chaeun nrentend pas. Ceux qui lren-
tendent par la neditat ion font fort  bien d.e sren servir . . .
fi lJest bon pour les sinilitudes, pour 1es conparaysons a
minori  ad na. ' ius et pour ni1le autres ehoses. (70 )

Le paragraphe est appuyé sur Ie Psaune IVIII, bien entendu, ltEpî-

tre aux Ronai-ns ( Zl1, le récit de la vie de saint Antoine qurécrivit

saint Athanase et trnille endroi-tzrr de lrEbcriture, ttet eent mille senbla-

blesrr,  conne si  François de Sal-es avait  peine iei  à naÎtr iser sa plume.

Crest que ce donaine est pour lui ,  crest bien connu, celui  de 1a prédicat ion
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universeI le,  ouverte à tous, dans tous les tenps ;  crest celui  où le mi-

crocosne reflète le macrocosne, on 1ra renarqué au passage, conne 1a Re-

naissance et 1tâge baroque, en part icul ier sous 1réclairage néo-platoni-

cien ou proprenent platonicien, ainèrent à 1e faire.

IIn trait de plune rejette alors dans Ie néant tous 1es sujets nen-

songersrrrdes faux niracles, des histoires r idicules, courne certaines vi-

s ions t i rees de eertains autheurs de basse 1igne, choses indecentesrr (72)

qui atteignent Ie ninistère même ; ltattaque est violente et brève contre

un certain aspect de la prédicat ion populaire ou tradi t ionnel le :  vér iÈé eE

ildécenceil, au sens ancien du terne sont les guicles infaill ibles et obliga-

toires de tout choix de sujet.

Voilà donc ce que dit lfla natiere en grosrt du sujet, /es su;ets dans

leur ensenble. Frangois de Sales exanine alors ce quril appelle les trparties

de la nat iere du sernontt  (  73),  crest-à-direcette nat ière dans Ie détai1,

ce quri l  faut l i re surtout dans cet ensenble de sujets,  et  l fEcr i ture re-

vient au prenJ-er rang, rrcar enfin nous preschons la paroletr (7 4 ). Parce

que ctest Ie donaine où la prédication catholique a 1e plus besoin draf-

firner sa continuité et ses particularités, François de Sales va se faire

plus détai l Ié,  donc.

SeLon la tradition patristique et nédiévale la plus solidenent éta-

bI ie,  les quatre sens habituels de l - texégèse seront les quatre éclairages

que 1e pr6dieateur portera sinul-tanénent sur 1e passage de l-rEcriture, Ie

fai t ,  le personnage, I tobjet scr ipturaires quri t  étudiera, tout en exposant

son raisonnenent bien évidennent en séparant chacun des sens clairenent.

Littera facta docet ; quid cred.as, allegoria ;
Quid speres, anagoge ;  quid agas, tropologia (ZS ),

disaient les étudiants anciens dans une des fornules nn6notechniques dont

i ls avaient Ie secret.

Frangois de Sales précise, en 1es limitant, en serrant bien leur

définition, les quatre sens l-ittéraire, allégorique, anagogique et tropo-
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logique ; i1 ne laisse aucun de ces flottenents que lron peut parfois re-

narquer dans lrut i l isat ion de cette leeture au Moyen Age (76),  en part i -

culier,il évite eette sorte de flou qui pernettait parfois à 1ra1légorie

de recouvrir lranagogie et la tropologie : cette dernièrer gui est 1a nè-

re de lraction par où srexprine la rrconversionrr drr:n audj-teurra pour 1ui-

la plus grande inportance, bien entend.u, nais cfest surtout Itallégorie qui

va ic i  dans la let tre recevoir  tous ses soins. Si  el le est parfois devenue en ef-

fet  presque un vér i table genre l i t téraire de sinplett f igurerr qurel l -e 6tai t

à l tor iginer crest au pr ix souvent dtenf lures et de défornat ions, et  sur-

tout de fautes eontre la rrdécencerr, de nanques au prlncipe de rrconve-

nancell .

Le nêne pr incipe, nais cela a été vi te di t ,  guide la manière d'expl i -

cat ion de texte qurest Ia recherche du sens l i t téral ,  drune façon qui

ntest pas sans rappeler la prédicat ion protestante :  crest un not à mot

pédagogique où lron cherche la plus grande préeision et 1a plus grande

profondeur de signifieation (quoique ltexenple sur 1equel stappuie ici

l févêquer une étynologie de saint Thonas drAquin (77) rapprochant di l igere,

et donc ttdilectionrr, de eligo qui net lraccent dans la dévotion sur l-e

choix,  donc l tact ion, eût sans doute surpr is 1es Réformés).Le point le

plus inportant est qut

i1 se faut abstenir drapporter des opinions qui doivent
estre refuseesr car on ne monte pas en chaire pour disputer
contre les Peæs et les Docteurs cathol iques. (  78 )

La controverse interne est donc rlineonvenanterr conne certains usa-

ges forcenés de lral légorie.  11 faut

birer un sens allegorique qui ne soit point trop forc6,
conne font ceux qui- allegorisent toutes choses ; mais il
faut qut i l  soi t  nal fvenent t i ré,  sortant de 1a let tre.(79 )

Les lecteurs du XXe siècle qui trouvent que cependant Frangois de

Sales est de ceux qui rfallegorisent toutes ehosesrt ferai-ent bien en effet

de lire quelques-uns des sernonnaires présentés dans les prenières parties
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de ee travail ; i ls verraient que, loin quril y ait un écart entre sa

théorie et sa pratique, i1 nontre drabord une discrétion certaine par

rapport à nonbre d.rentre eux (Protestants et Evangél-istes érasniens nis

à part  évidennent),  et  qutensuite son al légorie personnel le, loin drêtre

gratuite et dtavancer au hasard, en ordre dispersé, selon l-es rencontres

ou la fantaisie de ltinagnisation, a toujours deux guides auxquels il se

tient fernenentr parce que par eux il se relie au nystère de lrlncarna-

tion du Verbe : les étynologies (quoi que nous en pensions aujourdrhui i

lrécart que nous relèverions volontiers ici entre 1a théorie et Ia pra-

tique naîtrait de notre Inanque d.e sens de 1a relativité historique ; ef,

ees étymologies ne sont drai l leurs pas toutes fausses ou extravagantes),

et la nature (1es nênes renarques, ou presque, pourrai_ent être faites à

son sujet). ce que la n"$"t"%li"t""3irtrt François de sales écrivain dans

1es sernons de'rait prouver prus loin. rr a paru bon d.e Ie rappeler dès

naintenant, pour ne pas faire croire que 1es eonseils de Frangois de Sa-

1es avaient dt paraître à André Frényot conne une vue de lresprit toute

gratuite : ni lui ni ses contenportainsr eui publièrent la lettre et Ia

f i rent c irculer dès 1 626, ne sry tronpèrent :  Frangois de sales disai t

bien ici ee quril avait eonsci-ence de faire et qui correspondait à 1a

fois à son goût et à sa théologie, ai-nsi qurà ceux de tout un nonde à la

jonct ion des deux siècles

La rrconvenancerr connande la discrétion et la vraisenblance d.ans

1tal Iégorie 3

Ou il nry a pas une tres grande apparence que lrune des
choses ayt esté 1a figure de lrautre, il ne faut pas trait-
ter les passages lrun conne f igure de l fautre, nais sin-
plenent par nanière de conparayson. ( gO )

Ainsir trsinilituderrr ttconparaysonrr, et rtfigurer ne sont pas syno-

nJmes, ce dont on verra ailleurs aussi lrinportance.

Bien entendu, Ital1égorie, à 1a différence de certains

pour ne citer qureux, sera décente au sens noderne du terne (

exenples

8 l ) r  e l - 1e
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devra être assez courte pour ne pas sentir rtlraffectationrr ( g l ) et elle

doit être claire pour être presque autonatiquement conprise, pour ra raison que

1e prédicateur aura fait ttrapporter dextrenent les parties aux par-

t i e s f r  ( 8 1 ) .

Parce que 1es nênes règ1es vont servir pour lranagogie et Ia tro-

pologie, Frangois de sares utilise alors un exenple pédagogique, qui,

sortant de lrabstrait, nontrera que ces nênes règ1es font lire sinul-tanément

et di f férenurent I  thistoire df Esai i  et  Jaeob rren Genese, xxv'  (g2 ) .

Dans le nêne ordre que lorsqutil exaninait ftl-a matiere en grosrt

du sernon, Frangois de Sales passe alors fraux Peresrr auxquels iI ajoute

les rrconci lesrt .  11 l -eur réserve aux uns comne aux autres, drêtre des

sources de ttsentenees"(alors que plus haut il parlait de ttpassagesr ( g3 )

de l f  Ecr i ture),  les plus eourtes possibles pour çlurel les nrt tal languissentrt

ni la frferveurtr ni ttlrattention de l-a pluspart des auditeursn ( 84 ) ,l"t^

pourroit eonduire 1r orateur à nanquer d.e nénoire (c test toujours la

mêne attitude devant Monseigneuï Fr6nyot, faite à la fois drhunour, de

conpl ic i té et de bon sens),  ou bien pourrai t  conduire, ce que Frangoi_s

de sales ne fait ici que sous-entendre, à sortir du sujet. Renarquable

est la règ1e qui est donnée alors, conforne à la fois au Coneile de Tren-

te et aux usages cathol-iques qui se nettent donc en place pour long-

tenps :  le rat in doit  af f i rner l runiversal i té du langage de lrEgl ise,

nais ne doit pas être un obstacle ; ainsi les sentences rrayantrr été

rf  c i tees en lat inrt ,

i I  fau t . . lesd i re  en  f rango is  avee e f f i caee,  e t  les  fa i re
valoir, 1es paraphrasant et deduisant vi_venent. (95 )

De nêne, 1a puissance drune rsentencer ne doit pas être

ele : iI faut se nettre au niveau de lrauditoire et nfenployer

teurs, partieulièrenent saint rhonas drAquin (dont Frangois de

seiIle à André Frényot dtutiliser la Table pour sforienter d.ans

un obsta-

les  Doc-

Sales con-

Ia Sonme )
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9o'af in dexploi ter l -asentence d.e façon rrquron puisse fort  c lairenent se faire

entendrer aux noins aux nediocres audi- teurstr  (86 ) .  Si  l ton songe au sens

de rrned.iocrerr alors, on voit que la prédication telle que Ia conçoit

Frangois de Sales ne conduira pas à un pauvre nivellenent intellectuel-

par le plus bas niveau, 
".#i:1::resse 

uniquenent cependant à eette sor-

te drar istoerat ie de l respri t  que const i tuent ceux qui seront bientôt

1es rrhonnêtes gensrr : 1es trned.iocres auditeursrt sont ceux qui écoutent

de leur nieux, avec l-a plus grande vol-onté, nais qui ne nanqueront ni de

trous dans leur attent ion, ni  de fai l les dans leur cul ture ;  ctest l ras-

senblée conmune et nêlée drune ég1ise qui est ltauditeur nornal du pré-

dieateur, et lrun de ses efforts les plus grands, 1e travai-I peut-être le

plus inportant ou le plus di f f ic i le qur i l  aura à aeconpl i r  sera d'ordre

pédagogique. (0n verra plus loin en étudiant le plan et 1a rédaction re-

cueillie dun unique sermon à quoi pense Frangois de Sales iei, et conment

ce souei pédagogique lranène à des redites, à des bouleversenents, à d.tau-

tres transfornations encore, nêne devant un auditoire qufil connaît bien

mais qui reste toujours inprévisible, eonnent aussi eela le eonduit à des

plans de plus en plus succincts, à nesure que la vie passe et que sa naî-

t r i s e  c r o î t ) .

0n comprend que traiter de Ia nnatièren fasse peu à peu glisser

Frangois de Sal-es vers 1a trnanièreil. La suite de la lettre est encore plus

nette sur ce point : l-es exenples avaient fini, d.ans une certaine prédica-

tionr par tenir presque 1a place du sujet ; 1e morceau d.e bravoure et le

pittoresque tendaient à renplacer l-a néditation de lt$criture expliquée.

Frangois de sales a déjà,pIus haut,  on Ira vu, rejeté ceux qui ne sont

qurinaginat ion. Le voici  naintenant t levant ceuK quron t i rede l fEcr i ture; mê-

ne à leur sujet, il reconnande la ri-gueur : nqurilz soyent propres, bien

proposés et nieux appliquéstt ( 87), eonne iflaonn" lui-nêne Ie nodè1e en

langant l t i l lustrat ion de son propos du sacr i f ice drAbrahan, sans lrachever,
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bien entendu (1e paragraphe se terni.ne par ileteil). Cette il lustration doit

ne pas céder au goût de lfinagination (ajouter rrd.es deseriptions vaines et

t lacquesfr est le fai t  des trescol ierst t)et  stoppose au pr ineipe de eonvenan-

ce, d.e nêue qut inventer des rencontres donnant l ieu à des

col loques entre 1es personnes d.e l rhistoire,  s inon qurer les
soyent t i rees de l tEseri ture, ou tres'problables

est rrinpertinenttf

De toute façon, exenples et eolloques doivent être courts, surtout

le colloque rrear cela refroidit et le pledicateur et l-tauditeur,, ; lfexen-

pre doit  être 1ui dans 1e juste mi- l ieu: rni  s i  court  f rur i lne penetre

Pas r ni  s i  long quri l  ennuyerf  (gg ) ,  ce qui,  pour les habitudes de lrépo-

Q u e r  s i g n i f i e  q u ' i l  d o i t  ê t r e  b r e f .

La let tre revient alors,  puisque François de Sales a di t  qur i l  re-

voyait en détaiI la natière du sernon, vite sur les frsaintzrr qui sont

les mei l leurs des exenplesr êtr  puisque André Frémyot est de Di jon, gl isse

un not sur saint Bernard : parler du saint du pays touche nieux les habi-

tants d.e ce paysr dit-il, en une nouvelle application de sa pédagogie du

principe de eonvenance.

Reprenant enfin Ie problène des ttsinilitudestr, Frangois de Sales

nontre eonnent elIes fonctionnent : nous sonmes 1à au secret nêne de ce

qurest sa propre façon de raisonner (encore quril nrignore null-enent l-e

sy l log isne)  ;  na is  la t rs in i l - i tuder r  ( i l  n tes t  pas  1e  seu1,  avant  l fâge  de

Descartes surtout) a sa faveurr car eIIe établit une série dréquivalences

organisées néthodiquenent selon 1e principe qui fait que 1e nicroeosne et

le nacrocosne se répondent ;  ces t fs ini l i tudesrf ,  ron ]es t i re des act ions

hunainesrfr êtr pour eela, trelles ont une effieaee ineroyable a bien es-

clairer lfentendenent et a esnouvoir la volontérr. Ainsi le raisonneuent

"analogique!' si"lréquivalence"est parfaite, pernet-iI de passer du berger

à l tévêque-pasteur et au Bon pasteur (gg).  crest la nanière de r-a para-

bole évangélique, partant, avec Ie christ, de frchoses trivialesrr Dour
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aboutir au Royaune. Les rrhistoires naturellesfr (et on voit ainsi pour-

quoi i1 ne se soucie pas de savoir si el1es sont encore rrraies ou eïro-

nées : elles ont un jour pour certains porté la vérité) auront l_à leur

donaine privilégié.

La rts ini l i tudeft  a donc un rô1e prépondérant :  el le est le support ,  ainsi ,

du raisonnenent analogique, lequel ne peut rester dans les rinites de

ltexact i tude que si  t iéquit .1"rr""""st  parfai te.  Connentalors être sûr de

1a perfection drune'6quirr.1"rr""'? La réponse est fondanentale pour toute

1a théorie du langage de saint François de Sales :

11 faut considerer les motz, sril-s sont point netaphori-
ques ; car quand ilz 1e sont, tout aussi tost il y a 'ne
sini l i tude a qui les sçait  bien decouvrir  . . .  (  90 )

crest donc 1a nétaphore qui est re support  de la"sini l i tude";  i l

est bien visible que François de Sales prend 1e not rrnétaphorefr dans son

sens technique sans oublier son étymologie : 1a nétaphore est proprenent

ee frpassagert drun ordre à lrautre, passage dont iI a parlé plus haut,

(berger, évêque-pasteur, Bon pasteur) qui est le signe que 1es ord.res,

1es donaines considérés, se ref lètent,  
,se 

répondent,  srexpl iquent l_run

l rau t re .  0n  le  vo i t  b ien ,  la "s in i l i tudd tn tes t  pas  qu tune compara ison chez

lu i ,  eoune chez  d . tau t resrà  son époquere l le  l fes t .

s i  nous rapprochons ees l ignes, dont on voi- t  l r inportance, de
- 6lplirudo

phrasesr  dé jà \  i  t i rées  de  1a  Defense de  1r  s@oix ,

nous voyons apparaître non seulenent toute 1a théorie stylisti-que de 1ro-

rateur ou de l técr ivain, nais encore (et selon res voies du raisonnenent

analogique) toute sa théologie du sacrenent, ou de l-ffncarnation, ou d.e

la Résurrect ion :

11 y a deun sortes de signes : car les uns representent
et signifi-ent naturellenentr par Ia depend"tr""l appartenan-
cer rapport ou proport ion quri lz ont a lrendroit aes choses
representees par iceux... Drautre part, i1 y a des si_gnes
qui ne representent ni signifient aucune chôse naturell_enent
nais par lr insti tut ion et volonté des personnes... Je ne
dis pas que ces signes ayent esté institué" sans raison ni
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nisteres, nais je dis que de,reur nature ilz nravoyent aucun
rapport  a ee quri lz s igni f ioyent,  et  qur i l  a esté besoin
quer par l r inst i tut ion hunaineri lz ayent esté assignés et
contournés a eest usage ; la ou les signes natureli, sans
lrentrenise draucune inst i tut ion, par Ia naturel le l ia i-
son et proport ion quri lz ont avee leurs objetz,  i lz les
signif ient et  representent.  (g f  )

Ces lignes de 1a Defense sont de quelques années seulement antérieu-

res à la Lettre à Monseigneur Frényot, et datent drun nonentroù en plein

exercice de la prédication de controverse, à la fin de Ia canpagne du

chablais,  Frangois de sales ar par la force des ehoses, réf léchi à la pré-
en sénéral

dicat iorf  face à la prédicat ion protestante conne i l  1rétai t  :  ce sont

bien des raisons théologiques qui séparent Ies deux manières de l-a prédi-

cation chrétienner conne elles séparent deux des grandes voies de christia-

n isne;  tou te  1a  théo log ie  du  i l s igne i l  es t  en t re  e l les  deux ,  on l 'adé jà rappe lé .

La nétaphore sera alors 1a reeonnaissance d.e ce signe, 1e signe

fait par le signe ; lrexpression du signe sera la"sinilitude'j

crest pourquoi un prédicateur protestant, si par inpossibre il y en

avait eu qui voulût prêcher ou écrire conne Frangois de Sal-esrne lreût pu :

les "sinilitudes"eussent été pour 1ui des conparaisons ou de sinples ima-

gesr f ixées par l rarbi traire de lrauteur,  nrappartenant nêne pas à la se_

conde catégorie de signes que décrit ici 1e texte tiré de Ia Defense er

qui possède une certaine universalité.

La prenière catégorie des nsignesn est

Ia matière verbale, se caehe nnaturellenentrr

1es signifie toujours, conne chez saint pau1,

sion surnaturelle conprise) le Verbe de Dieu,

phore et exprinable à travers la 'binil_itude'j

ce1le où dans le not, d.ans

(ce qui pour François de Sa-

1rêtre dans son tout,  dimen-

visible à travers la néta-

La seconde catégorie des rsignesrr est celle où dans 1e mot, dans ra

natière verbale, nêne dans celle de lrEcriturer p&r une sorte de révéla_

ti'on eaehée, lrhonne a conventionnellenent enferné un sens surnaturel

t teonvenablett .
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0n se peut servir de lrEscriture par application avec
beaucoup drheur,  encores que bien souvent ce quron en
t ire ne soi t  pas le vray sens. (gù

Si Dieu est l - tauteur de la prenière nétaphore (cel1es de l-rEcr i-

ture, cel1e qutest la créat ion),  l rhonne, anarogiquenent à Dieu est

l rauteur de Ia seconde, eui,  el le aussi ,  srexprinera en, 's ini l i tuded';

au pluriel, ear, al-ors, lrapproxination inhérente aux linites hunaines

conduira l rhonme à juxtaposer les"si_ni l i tudes, 'et  les' ,s ignes' f  alors que 1a

"sini l i tudd'parfai te née de Dieu est uniquer eurel le soi t  parole (parole,

Verbe de Dieu, Fils de Dieu) ou saerenent.

Dans la prédication, et ailleurs, nais surtout dans la prédication,

parce qurel les appart iennent au domaine du verbe, 1es"si-ni l i tuded, de toutes

catégories se reneontrent,  sfaeeunulent,  se eonplètent et analogiquenent,

el- Ies se donnent sens lrune à l rautre, parfois,  en un inmense, voire cos-

n ique,  jeu  dr icônes .

Lreffort denandé au prédieateur est ainsi innense, bien plus grand

que celui qui consisterait à accunuler les eonnaissanees avant de connen-

cer à prêcher. Au vrai, crest un effort conparable à eelui du Dieu créa-

teur qui ne saurait être acconpli que dans et par 1a prière et grâce à

e11e :

"3ii:{"::%3"ir 
Par la neditation ont rencontré des

seront les nênes que cerD( qui_ sauront

faire des sini l i tudes t i rees de 1 'Eseri ture, 
de certains

lieux ou peu de gens les sçavent renarquer ; et ceci_ se faitpar la neditat ion des paroles .(94 )

Etr de mêne quril dira aiIleurs, conne saint rhonas

trouve bien que lton dise la messe avant de se préparer au

et que lron prêche à la nesse (1e sernon avait souvent lieu

lraprès-nidi ,  pour Ies Vêpres, par exenple (96 )) ,  François

liant prière et préparation de 1a prédication :

d r A q u i n ,  q u t i l

s e r n o n  ( 9 5  ) ,

alors dans

de Sales écr i t ,
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Pour Ia preparation du sernon, j rappreuve qurerre se fasse
des le soir, et que l_e natin on neàite porrr roy ee que lron
veut dire aux autres. La preparation faitte 

"rrp.", 
du saint

Sacrenent a grande force, di t  Grenade et je fe croy. (g7)

De ee coeur de la lettre va découler tout l-e reste, eui est beaucoup

plus sinple, nais ne prend son vrai sens que de ee qui précède : r_a prati_

que nrest que Ia réal isat ion de lr idée, conne I tact ion est la réal isat ion

de Ia foi ,  l tanour du proehain cel le de rfanour de Dieu.

rr l ,a fagon avec laquel_le on doit  prescherrf  (gg ) ,  aussi ,

sera divisée en deux parties : De 1a disposition de la natière et De La
' forne, 

crest-à-dire conne i I  faut presqher (ou eneore l rd.e l raet ion ora_

toire ' ! )rs i  l ton reprend les t i t res donnés en narge par l rédi t ion drAnnecy

et qui viennent sans doute de divisions introduites par 1es preni-ers édi-

teurs (99 ). Nous sonnes naintenant en effet prêts à entrer dans le do-

naine de l fexpression, et  on conprend connent on a pu y passer insensible-

nent, quoi que tout ce qui concerne 1a ttsinilitudett fût encore du donai-ne

dert la nat ièrer,  dans Ies perspeet ives salésiennes, tout en étant déjà de

celui de la nanière.

Les problènes rrde Ia disposition de la natièrer ( t0O) semblèrent sans

doute faniliers à Monseigneur Frényot : la grande tradition, on pourrait

presque dire la plus ordinaire de la rhétorique ancienne, sry retrouve,

appuyée sur d'es exenples pédagogiques, eonme tous Ies professeurs de rhé-

tor ique de Cicéron (et avant lui)  à saint August in (et après lui)  l ,ont

fai t .  Lressent iel  est pour Frangois de Sales de

tenir  nethode sur toutes choses. f1 n,y a r ien qui aydeplus Ie predicateur, qui rend,e sa prediôation prus utire
et qui  aggree tant a l rauditeur ( t t i t  ) ,

dit-il, reprenant en sous-nain 1es grands buts de la rhétorique qui no_

tivent lrorateur.

trMéthodeil est sans cesse répété ; insistanee révélatriee et tradi-

tionnelle : lraudlteur doit savoir où i1 va

Jrappreuve que la nethode soit claire et nanifeste, et
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null-enent cachee, conne font plusieurs qui pensent que cesoit un grand coup de naistre de faire q"" rroi-ne eonnoisse
leur nethode. Dequoy, ie vous prie, 

"""i 
1, nethode si onne la voi t  et  que lrauditeur ,rè t .  connoisse ? (  102)

La fin de la lettre va reprendre en un domaine voisin, cette exi-

gence de elarté

Jrappreuve que lron die prenierenent,  au prenier point,
?t "99^ol$enent, 

au seeond, affin q,r" i" peuple voye lf or_d r e . ( 1 0 3 )

un sernon nrest pas fondé sur ra surpr ise ;  i1 nrest pas di t  pour

exercer 1a sagaeit6 de l tauditeur ou juger d.e sa subt i l i té :  i l  srad.resse

à tous, et  pour enseigner.

François de sales sera d run avis différent pour 1es ouvrages écrits

lrannonce du plan doit y être ]égère ; nais re problène posé par la litté-

rature orale est bien différent, dit-il, ce qui narque à quel point il a

rértéchi sur toute forne droeuvre littéraire, d.u traité au sernon, et

conbien son expérience nra pas été,pour ainsi  d. i rerpassive :

Mon opinion seroi t  que vous retranehassiés, tant qu, i1
vous seroi t  possible, toutes 1es parol""  r" ihodiques,
lesquerles bien quril faille enplôyer 

"r, "rr""ignant, 
sont

Ï':3:iÏJTt?ifrtTes, 
si je ne '" L"o'p", et i.f,fortunes

aurait-i1 écrit re 15 novenbre 1617 à un religieux Feuirlant, conposant

un ouvrage de théoIogie.

rr est vrai que 1es tomes de la eorrespond.anee consur_tés ne
portent pas traee de la l_ettre, à la date indiquée, ni ailleurs, et
qurelle ne figure pas non plus dans 1a l_iste des faux étuaiés par André

Ravier et Albert Mirot ( ros). 11 nrinporte guère, en fai.t ,  car tel_l_es

sont bien lt idée et 1a pratique de Frangois de sares à I,écrit ,  conne

1 l i nd iquec1a i renen t1ap ré faceduTra1 t t éde1 '@,aJ -ns ique

Ita bien noté Don Mackey :

Je nray pas tous-jours expriné Ia suite des chapitres,
nais si tu y prens garde, tu treuveras aysenent l_es noeud.sde leur l iaison. En cela et plusie*, 

",rîr"s 
choses, j ,ay eugrand soin dtespargner non lôysir et ta patience (idoj,*"
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dira l révêque à son lecteur en 1616.

Mais lrora1 est un donaine conplètenent différent, et toute sa

vie, reconnaissabl-e nêne dans les sernons recuei l l is où 1es redites pé-

dagogiques nasquent parfois les grandes lignes d.e 1.'srb:gt kÀôrr_, Fran_

gois de sales prendra soin de narquer, et nêue fortenent, son pIan.

Suivent alors dans la Lettre à Monseigneur Frényot un épais ensen-

bIe de nodèles de plarr, ddsortes de topiques, le tout extrênenent varié,

coutne si Frangois de Sales se souei-ait 1ui aussi de fournir Ie prédica-

teur non pas peut-être drun Dorni secure, nais au noins drrrn guide et mê-

ne drun peu plus :  i1 sragitdeconduirel-rorateur dans la conposit ion de

son sernonr non de le lui  faire,et 1es nodèles, répétons-le,  sont bien des

nodèles de plan, non des nodèles d.e sernon tout faits. Quel-les questions

faut-il done se poser et dans quel ordre faut-il ensuite les poser devant

Ie publie, suivant le genre de ce que rron a à prêeher, genïe, non pas au
t

sens de'genre l i t térair""d."rr"  l raccept ion exacte du terne, nais selon p1u-

tôt l fespèce, si  l ron peut dire,  à 1aque11e appart iend.ra 1e sernon, d,a-

près le sujet qui est le sien, sa natière 3 une tthistoirerr ou un rrnystè-

rerr, ce qui dans le texte est 1a nêne chose ; une nsentencen et l_a trvertu'

à 1aque1le ttelle se rapporterr i run Evangilerr, erest-à-dire un groupe de

pages de lrEvangi ler ou un passage assez 1ong, avee tplusieurs sentences'

quri l  va fal lo ir  ordonner en les groupant pour unif ier l ranalyse, (mais i l

vaut encore nieux dans ce cas choisir ,parni_ les sentences, lrune d,e11es,

car rrpasser sur tout un Evangile senteneieux est noins fructueuxr) ; Ia

vie drun"sai-nt"(et sur ce point François de sales renvoie à ce quri l  f i t

pour lroraison fi:nèbre du due de Mercoeur et pour un panégyrique de saint

Bernard qui paraît perdu ( Ioz)(ra table générale d.es sernons du tome x

non plus qutaucun des tones nren font nention ( log)?

on retrouvera ces différentes trnéthodestt dans la prédication per-

sonnelle de Frangois de Sales.
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si Ie not tnéthod.er abonce dans ces pages, 1es inpératifs ou les

tours inpérat ' i fs aussi  ;  i1 stagit  d. fun conpte rendu drexpériences réus-

sies, rapportées sans aucune fausse nodestie, expérienees qui sont remarqua-

blesparceci :  r ien de l-a préparat ion nrest la issée au hasard de l_r inpro-

visation. Le prédicateur sera drautant plus libre quril aura devant lui

un plan plus net, ce plan qui finira très rapidenent (srest déjà souvent

1e cas en 160/+ et cera ira croissant) par être la seure chose que Fran_

çois de Sales 'trédigeratt de son sernon et emportera avec lui en chaire.

Le nonbre des t tnéthodesrt  of fertes nontre qutel les ne sont pas des

trucs :  i I  nty a pas un plan-type, nais prusieurs, selon res cas trai tés

et 1es personnalités de celui qui parle et deceux qui écoutent, selon les

circonstances- r l -  ntest pas de système infai ] l ib le,  nais des noyens di-

vers drarr iver au nêne but :  rrpal  bon ordrett  (109),  en réduisant rrvostre

sernon a nethoden ( i lO),  en mettant rchaque chose en son l i_eurf  ( i l  r ) ,

vous arriverezr répète Frangois de sales, au movere des Anciens, en ayant

vous-nêne trouvé votre néthode personnelle :

Voyla bien asses de nethodes pour conneneer ; car apres
un peu drexercice, vous en feres dr autres, q; i  vous se_
ront propres et nei l leures. (  t  IZ)

La liberté que Frangois d.e sar-es raisse à son ilélèvetr ne dispa_

raît  que lorsquf i l  sragit  de l tauditeur :  le but étant de le convaincre,

un seul ordre est efficace pour ee1a, erest un lieu conngn nais pourtant

i l  faut le répéter (eneore le fai t - i l  à l taide drune aff i rnat ion atténuée,

al-ors quri l  va donner l rordre 1e prus préeis qui soi t  et  peut-être re

seul véritable de toute la partie technique de Ia lettre (ilJe nettrois

v o l o n t i e r s n  ( t  t 3 ) )  :

Je nettrois volontiers Ies passages de lrEscriture respreniers ( i la;, Ies raysons Ë"conàen"nt ( I  rsir- i"" sirnit_i_
tudes troisiesnenent ( Iro ), et quatriesneneni t"u exen-
pJ""  ( l l7) ,  s t i lz  sont  sacrés ;  

"ar  
s f i lz  sont  prophanes,

lrz ne sont propres a ferner un discours : iI fàut-que 1é
discours sacré soit terniné par une ehose sacrée.
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Ainsi  l rEcr i ture ouvrira et fernera le sernon, srexpl iquant et,

pour ainsi  dire,  se réal isant el Ie-nêne. Et le nêne texte cont inue:

Iten, fa methode veut que 1e connencenent du sernon jus_
ques au nilieu enseigne lrauditeur, et que despuis le ni_
l ieu  jusques a  la  f in  i l  l resneuve.  ( l  fA  )

11 sragira ensuite de rrrenplir les pointsrr prévus pour 1e sernon,

et Frangois de Sales nontre connent poser et organj-ser une nouvelle série

de questions. Mais surtout, iI montre où trouver d.es idées et de la na-

tière pour développer, et il est pour nous d.e ra plus grande inportance

de le voir ainsi citer des instrunents de travail_ et ses sources.

Les preniers sont La Sylva allegoriarun de Lauretus (crétait un

Bénédict in),  run Espagnol qui  a fai t  un gros l ivre . . .  requel est t res

utile a qui Ie sçait bien nanierr (i1 sait Ie titre d.e ce qui_ est pour

lui  un recuei l  de docunents, nais a oubl ié le non de lraute,, , .  . . . ) ,

rrcomne aussi les Concordanees de Benedict i t t  ( l  rg )  qui  nfest,  conne 1e di t

1rédj- t ion dtAnneey où tous Ies l i .vres sont di l igennent répertor iés en no-

te dans ltédition la neilleure pour avoir été celle que connut François

de Sales, rrqurune sorte de Tabler par laque11e lrauteur indique connent

on peut trouver dans son livre lrinterprétation norale de tous les Evan-

gi les de carênen (120) ; Ie l - ivre d.e ee Frère Mineur srappel le La sonne

des pechez et les reæès dr iceux. voi là pour Ies usuels,  1es répertoires,

Ie prenier élagage du travail.

Les seconds ouvrages, ceux qui sont les sources où lron se réfère,

sont bien entendu ra sonne de saint rhonas drAquin, les Oeuvres spiri!r:,er_-

les de Grenade ( l2l)  qui  conportent certainenent 1es sermonsr ,rHylaret et

ses sernons...,  saint Grégoire fq"i/  entre les Anciens exceIle, et saint

chrysostone avee saint Bernard.r (r2r). Mais on est plus étonné de voir

dans la liste saint Antonin, Gullraune péraurd (ou pérarde) évêque de

Lyonr Ste11a, Diez,Osorius, Salneron, BamaÙas. Un examen rapide d.e ces

derniers noms pernet de renarquer que cependant leur présence srexplique
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bien : ce sont des prédicateurs tridentins, sauf lrévêque de Lyon qui,

au IfIIe siècle, écrivit une Sumuula Confessionalis qui devait paraître

à saint François de Sales une sorte de conplément des Tables thonistes

quri l  eonsei l la i t  drut i l iser,  on l ra vu. Les Doninieains sont représentés

par J6rône Osorius, un Portug.-ais proche des conceptions de Grenade. Les

Franciscains, toutes fornes de lt0rdre eonfondues, sont trois : philippe

Diez, Maurice Hylaret et Diego de Estella (122) I  1es Jésuites, d.eux :

Alphonse Salneron et Sébastien Banalhs. Tous ont pratiqué une prédica-

tion tendant vers Ia prédication |tapostoliquerr ou Ia prédication nfani-

Liererf cottlne dira ailleurs Frangois de Sales, nous le savons : l-oin des

grandes solennités, loin aussi des propos 6nergiques de tel ou tel_ des

conpagnons de Frangois de Sales en Chablais, lesquels nrétaient pourtant

pas toujours occupés à 1a controverse ; or il nren nonne aucun, soit fau-

te dtédit ion, soi t  hâte de la let tre ;  cettemission cependant senble bien

ne pas être r:n oubli : Lrarehevêque de Bourges se sentira sans doute nieux

en conpagnie de prédicateurs nesur6s et ouverts, tendant vers la sin-

plicité et dtune néthode proche d.e Grenad.e, tout conne il se sentait bien

Iui-nêne avec eu)c. Les raisons quril donne de son goût pour Diez et Osorius

sont elaires, à ce sujet :  aucun nfa toutes les qual i tés quri l  voudrai t  voir

André Frényot acquérir, unissant le ton de eelui-ci et de cel-ui-là, nais rous

deux narchent dans une mêne direct ion (123).

Cette l iste conplète recouvre parfois cel_lerdonnée tout à l_oi_

sir ,  ce11e-1à, dans la let tre à Antoine de Revol (  I24 ) ,  écr i te drAnnecy

juste un an auparavant, en juin 1 603. La personnalité de lrévêque de Do1

ntétai t  pas ce1le dtAndré Fréynot,  et  l rexhortat ion nta pas 1a nêne tona-

lité. Si Bérullelfigureravec les Confessions de saint Augustin, traduites

par rrMonsieur Hennequin, Evesque de Rennestt  ( t25),  avec rtJan Avi larr  ( tZO)

et dfautres moins connus ouron retrouve dans la lettre à Monseigneur

Frényot, crest que la lettre à Antoine de Revol ne porte que pour une
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toute petite partie sur la prédication ; 1e destinataire vlent de deve-

nir  drEgl ise et évêque tout ensenble :  crest Ia rrconversionr de toute sa

vie que lui enseigne Frangoi_s de Sales :

vous entrés en lrestat ecclesiast ique et,  tout ensenble,
en 1a cine de cet estat. Je vous diray ee qui fut dit a
un berger choisi pour estre Roy sur Israijl : Mutaberis in
virun alterurn ; i1 faut que vous soyes tout affiEGE
tre interieur et en vostre exterieur. Et pour faj-re eette
grande et solennelle nutation, il faut renverser vostre
espri t  et  Ie renuer par tout.  ( lZ7)

Cfest essent iel lenent sa bibl iothèque drévêque que lraide à cons-

tituer François a" safeS{lïe sa seul-e bibliothèque de prédicateur, mêne

si eI les se recouvrent et se eont iennent l turte l tautre, eonne 1es fonc-

t ions drévêque et dtorateur rel ig ieux. 11 sragit  ie i  de former toute 1ne

vie nouvelle et avant dtagir, i1 y a un nininun à posséder ; autant i1

faut presser André Fr6nyot de parler sans attendre drêtre parfait, autant

il faut convaincre Antoine de Revol de

connence? par la vie nonastique ( I28) avant que d.e venir
a l roecononique et pol i t ique ( 129).

Le deuxiène nonent de la dernière partie de la Lettre à Monseigneur

Frényot, bien que la plus courte de tout Irécrit, contient ee sur quol

François de Sales insiste avec Ie plus de vigueur : rrla fornerr, sur 1a-

quel le,  di t - i l ,

je desire plus de creance qutai l leurs, parce que je ne suis
pas de lropinion connuneret que neanrnoins ce qu" je dis
c r e s t  I a  v e r i t é  n e s n e .  (  1 3 0 )

Car erest naintenant que va se dessiner la figure de la rtpred.ica-

tion fanilierert, voire faniliale, drun père enseignant ses enfants qui,

tout nis à part  qut i l  est par sa fonct i -on drévêque, nren est pas noins

1e frère et ltégal de tous. Point de barrière d.onc entre 1e prédieateur

et les auditeursr la pire de toute étant eelle de la trfornetr.

solennel lenent,  reprenant Aristote (13l) ,  Frangois de sales 6cr i t

La forne, di t  le phi losophe, donne lrestre et l fane a
I a  c h o s e .  (  t g Z )
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Le mot va d.onner ainsi  l rêtre et r-râne, crest-à-dire la vie,  à la

prédication. Le sernon va voir sa natière abstraite, son sens, enferné

dans le coneret de 1a parole en une sorte d.r i -ncarnat ion (et l ton sai t

conbien par saint Thonas dtAquinr le ehristianisne a relayé Aristote et

eonbien François de Sales et fidèle autant au philosophe qurau théologien).

0 r ,

di tes mervei l les, nais ne les di tes pas bien, ce nrest
r ien  ;  d i tes  peu e t  d i tes  b ien ,  c res t  beaueoup.  (133 )

Le problène de l tact ion oratoirer eui  a toujours agité les rhé-

teurs, rrc ieéroniensrf  ,  rrat t ic lstesrr ou autres, est résolu iei  rra l -a chres-

t iennetr ( l fa)r  eonme Ie di t  le début de l -a let tre :  erest-à-dire quri l  va

falloir tendre vers une action qui se fonde de plus en plus avec l-e sens

nêne de la prédication, de fagon que lrorateur tende de son côté à se

faire oublier. De nêneque nous ne eonnaissons lrhonne que vivant, le Christ

qurincarn6, 1e diseours nrexiste que di t ,  et  ee nrest pas celui  qui  le di t

qui compte, nais la Parole, le Verbe qui vont à travers lui se nanifester

sous telle ou telle forne, dont 15"/"lit '?îieur, créateur, et responsabt-e.

Terrible responsabilité en effetr gui ne consiste pas à se nier, puisque

la Parole a besoin du support  hunain pour quton l tentende en l toccurrence,

nais à ne pas lui faire obstacle, à ne pas ra liniter, à Ia laisser non-

trer qurel le transcende 1es front ières drune personnal i té.

François de Sales nra pas de nots assez forts pour indiquer à quel

point il faut à ses yeux que lrorateur non pas sfefface devant 1a parole

nais se nodèle sur e11e,et i1 accunule les ternes pour peindre cette sor-

te drrtindifference aetiverr que doit pratiquer lrorateur, proche parente

de fr l r indi f ferenceft  (s i  na1 conprise) qui est l run des naîtres-nots d.e sa

spiritualité. rrNe rien d.enander, ne rien refuserrr diront et répéteront en

particulier les Entretiens spirituels ; être soi-nêne, unique et dans un

unique rô1e à jouer,dira le Trai t té de l rAnour de Dieu 3 ces fornules sont

directenent transposables dans lrorateur idéal,  eelui  que nontre son act ion,
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une action libre, nob1e, genereuse, nalfve, forte,
sainte, grave

et,  ajoute-t- i I ,  r tun peu lentert  (135),  non pas sans doute pour se donner

en nodèIe, quoique cette phrase puisse faire penser que, nalgré 1es affir-

nations courantes, sa trlenteur r si universellenent reconnue par les té-

noins de sa vie, était plus un choix peut-être qutune nanière naturelle,

tout conne Ia rrdouceurrr de ce violent. La lenteur de lraction est Ia fa-

gon dont l rorateur srefface devant l rauditeurr eui  permet à l run et à l rau-

tre de srécouten nutuel lenent et dtécouter la Paro1e de Dieu ;  1a lenteur,

forne oratoire de lrhunilité véritable.

François de Sa1es counente alors chaeun des adjectifs et stignatise

pédantisme et flatterie (un langage rrclai-r, net, naif, sans ostentation de motz

grecs, hebreux, nouveaux, eourt isans . . .  Nul,  nais surtout 1es Evesques, ne

doivent user de la flatterie envers les assistants, fussenL IJ-z rois, prin-

ces et Papestr lno),et ajoute rapidement quelques indications finales, qui

donnent l r inpression quri l  a relu sa let tre alors et corr ige au f i l  de l -a

phrase, sans trop drordre, quelques oubl is.

De tous les conseils qui terninent la lettre se d6gage surtout ltin-

sistance qut i l  net sur 1a rrcordial i tét t  :

sans paroles att i f fees. .  .  Éo" anciens PeresT. .  .  par lent
coeur a coeur, esprit a esprit, conne bons peres aux enfans.
Les ordinaires appellations doivent estre nes freres, non
peup le  . . .  non cher  peup le . . .  (  137 )

Joignant lrexenple au eonseil, la lettre qui reconnande de finir par

la bénédiction et

des paroles eourtes, plus aninees et v igoureuses, . . .  par
1a recapitulation apres 1aquel1e on dit quatre ou cinq
nots  de  fe rveur  (138) ,

srachève sur une sorte de ehant dranour de Ia prédieation (et 1es exhorta-

tions personnelles à André Frényot dont nous avons parlé plus haut)
qu i

Jfayne la predicatiori-Aessent plus a lranour du prochain
q u t a  l r i n d i g n a t i o n . . .  ( 1 3 9  )

Dtoù Ia conclusion en forne de déf ini t ion :  prêcher,  crest annoncer
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bonheur aux honnes, paree que la vie éternelle est d6jà connencéer eue

Royaune de Dieu clépenct de l-a volonté d.e chacun :

La predication crest la publication et decl-aration de l-a
volonté de Dieu faitte aux honnes par celuy qui est Ia, 1e-
gitinenent envoy6, affin de 1es instruire et esnouvoir a
servir sa divine najesté en ee nonde, pour estre sauv6s en
l r a u t r e .  ( t 4 0 )

Voi là done, et vu de très près, Ie contenu de cette let tre célèbre,

nais célèbre sans doute à cause d.fune sinplicité et dtune clarté qui ont

fai t  qurel le donne I t inpression que 1a préct icat ion étai t  accessibl-e (cté-

tai t  en fai t  le dessein pédagogique pr incipal de saint François de Sales).

Et sans doute, par 1à peut-être, son contenu théologique a-t-il été

presque peu nasqué et na1 vu. Pourtant la plus profonde et 1a plus origi-

nale des réflexions théologiques sur la prédication sry trouve, nais comne

au détour drune pager sans insistanee. 0n a bien vu l fespri t  de 1a techni-

que dont 1a charpente est dressée selon toutes les 1oi-s de l-a tradition

dans ces pages, de tel Ie sorte que lrart  de parler,  sr i l  y est plus proche

de Grenade que de tout autre, (du noins est-ce l ropinion courante),  des

Jésuites par exenple, ou des Franci-scai-ns, évoqués en nonbre dans lroeuvre,

reste cependant à Ia fois parent et différent (surtout différent) de toutes

les tendances :  au-delà drune esthét ique, puis drune phi losophie, puis dtu-

ne théologie de 1a rhétorique, est fornulée, par la Lettre à Monseigneur

Frényot, une nystique de Ia rhétorique : ce que sont pour lui l-es trsinili-

tud.estr en est 1a preuve irréfutable ; les véritables rfsinilitudesrr révètent

spontanénent (sua sponte)r par leur langage propre, 1e caché, et l ron ne

saurait oublier 1rétynologie que Frangois de Sales sous-entend toujours au

not frnystiquerr : i1 nfoubl-ie pas sa parenté avec rrnystèreil (et ttmyopeft : i l-

fau t r r fe rner  (à  den i )  Ies  yeuxr r (  pJa . r ,  )  pour  b ien  vo i r  t ' JV  )  ) .  Conne

son époqueri l  rat tache FuaTtKoJ, nyst icus.à cette fani l le sénant ique, et

ttnystiquetf pour 1ui, veut dire trcaehéil, nais non pas pour ne pas être dit,

au contraire pour être r6vé1é,ou pour être chanté, ou pour être échangé.
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11 publ iera en 1 6 1 6 ,  d a n s  l e  T r a i t t é  d e  l r a m o u r  d e  D i e u ces  l ignes  où  i l

t r a i t e  d e  " 1 t o r a i s o n  o u  t h e o l o g i e  n y s t i q u e "  ( 1 4 l ) ,  o u  l a  " m e d i t a t i o n  n r e s t

autre que Ie ruminement nyst ique" (  142) :

L ramour  des i re  le  secreÈ,  eE quoy  que l -es  amans nrayent  r ien  a
d i r e  d e  s e c r e t ,  i I z  s e  p l a y s e n t  Ë o u t e f o i s  a  l e  d i r e  s e c r e t e m e n t . . .
Le langage de l tamour est comun quant aux paroles, mais quant
a  la  man iere  e t  p rononc ia t ion  i l  es t  s i  par t i cu l ie r  que nu l  ne
l f e n t e n d  s i n o n  l e s  a m a n s . . .  O  D i e u ,  q u e l l e  d i f f e r e n c e  e n t r e  l e
langage de ces anciens amateurs de la Divini té,  Ignace, Cyprian,
Chrysostome, August in,  Ephrem, Gregoire, Bernard, et  celuy des
theo log iens  moins  amoureux  ! . . .  En  la  theo log ie  n is t ique c 'esÈ
le  p r inc ipa l  exerc ice  de  par le r  a  D ieu  e t  d tou î r  par le r  D ieu  au
fond du  coeur .  (  143)

De la  même man ière ,  la  p réd ica t ion ,  donc  la  rhé tor ique qu i  la  cons t ru i t ,

son t  t tmys t iques t t  parce  qure l les  d isent t tna ture l lement t t ,  se lon  le  mot  qu t i l  em-

Cette structure fondamentaLe de 1'honme - image de Dieu, même dans son

langage,  image de  la  vér i té  par  les  t ' s im i l i tudes" ,  esË essent ie l lement  b ib l i -

p lo ie  dans  la  Defense de  l  tEs tendar t  de  la  Sa in te  Cro ix ,  Ie  sens

chosesr  pâr  les  "s imi l i tudes" ,  e t  permet ten t  a ins i  au  p lus  g rand

tout-venant des auditeurs, de peut-être accéder à ce col loque de

proque de l  thornme avec son créateur,  et  au bonheur.

que,  b ien  en tendu,  e t  c res t  tou t  na ture l lement  dans  la  B ib le  que

Sales 1 ra rencontrée avant de la retrouver dans certains aspects

e t  thorn is tes  a ins i

caché  des

nombre,  au

l  t amour  réc i -

F ranço i s  de

des  Pè res

grecs ,  avec  lesque ls  ses  parentés  para issent  s i  év identes  (on  c ro i ra i t  par fo is

l i re  dans  ses  oêuvres  un  théo log ien  ca tho l iqueor ien ta l ,  un  Or thodoxedu XXe

s i è c l e  )  .

* * *
*** ***

Ce nres t  pas  dans  Lou is  de  Grenade qu t i l  l ta  p r ise ,  non pas  que ce

dern ie r  ignore  la  B ib le  e t  les  Pères  grecs ,  ma is  chez  lu i ,  on  1 'a  vu ,  les

accents  sont  mis  sur  d rau t res  po in ts ,  a r is to té l i c iens

qutérasmiens  e t  encore  august in iens .

C 'es t  pourquo i  i l  a imera  d tabord  dans  Grenade tout ce qui, cofltrne

pour  sa in t  Char les  Bor romée,  p lace  l r impor tan t  dans  la  v ie  de  pr iè re  du

préd ica teur ,  dans  sa  v ie  in té r ieure .  On a t tend de  lu i  r igueur  e t  exac t i -
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tude norales, et que sa prédication soit la suite de sa vie nystique.

Les parties de Ia Rhétorique de Grenade citées 1e plus volontiers par

sai-nt François de Sales ' à cause de eela, ou eelles auxquelles i1 se

réfère inpl ic i tenent,  sont,  sans quri l  négI ige les autres, Ia Préface,

le Livre prenier (De lrorigine de Ia rhétorique, et de 1a dignité de 1a

prédicatioù 1e quatriène, en particulier pour 1es chapitres qui nontrent
-'

ce que lforateur sacré ajoute à l-rorateur profane dans les différents

genres (aét iUérat i f ,  dénonstrat i f ,  didact ique.. .  encore que Frangois de

Sales nrentre nul- lenent d.ans ces dist inct ions, non plus quri l  nressaye de

parler, nalgré 1es problènes du trsublineil, venus de ltantiquit6, des

différents styles), et surtout, le dernier : i1 y retrouve ce que la

rhétorique antique et érasnienne disait déjà et quril appelle la ttnéthoderr ; en

part icul ier ,  i1 srattache aux ul t imes chapitres.

Ainsi  quron lrat tend drun nanuel,  qui  ne néri tera son non que st i l

est un guide détaillé, Loui-s de Grenade entre dans toutes 1es divisions

et subdivisionsr et de 1a façon 1a plus progressive et Ia plus ordonnée

possible. La najeure part ie de son oeuvre (Livres rr ,  rrr ,  rv) après des

questions générales sur Ia définition de la rhétorique, sa fin, ses par-

ties, Ies relations entre rhétorique et dialectique par exenple ( cela

se trouve au début du Livre I I ) ,  t rai te,sanscmettre un trai t ,de tous les

problènes ; Ie Livre I I  par exenple, sroccupant de r t l targunentrr ,  va en

classer sept,de I t induct io à la sub. ject io,  en passant par Ie syl logisne,

1es  sor i tes ,e te .  Le  L iv re  I f I  ver ra  l ranp l i f i ca t io .de  ses  noyens  à  tous  ses

objets,  depuis sa ct i f férence avec lrargunentat io jusquraux f igures srad.res-

sant aux passions, dans le chapitre Tf,  où l ton trouvera l fexclanat ion,

1rh;rperboler lrinterrogation, Ia supplication, etc. La prosopopée aura été

traitée dans le détail, et toujours avee des exenples bibliques , en par-

tieulier évangéliques ou encore patristiques (saint Clprien, saint Jérôme)

dans les chapitres précédents (chapitre VIII); et ce sonnet rhétorique du
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style subline avait conduit Louis de Grenade à traiter des passions au

chapitre rT ; nais il ne fallait pas attendre dans ce chapitre une es-

quisse drun portrai t  de l thonne ou une al- lusion à ce quri l  est,  sel_on

saint Thonas par exenple. Non : 1es passions sont trait6es comne des réa-

lités et des noyens rhétoriques, à utiliser pour énouvoir, qui culnine-

ront d.ans lranour de Dieu, et donc lranour du prochain (chapitre x).

crest par 1es figures qui sont propres à émouvoir les passions,

que lrhomne sera donc, naturel lenent,  touché, donc convert i -  (Chapitre XI).

Encore nrest-ce que sous-entendu depuis 1e tout début de la Rhétorique

eccl6siastj-que où Louis de Grenade, à 1a suite de saint Augustin a justifié

lremploi d" 1t"I9_di""r9i, entrant dans la faneuse quereIle.

fl en est de nêne surtout pour Ie Livre V qui traite de 1r61ocu-

t ion :  l fensenble des tropes sry trouve ,  toutes 1es rf f igurestt ,  ran-

gées par ord.re, et les earaetéristiques des différents styles.

Dans le livre vrr Ies problènes posés par 1a rrprononeiationrrr 
euir

pour Louis de Grenade équivaut à rtlractionu (le sens d.u not ttprononei-a-

t ionrr est plus large quron ne croi- t  :  i l  sragit  de prononcer son sernon)

sont peints avec eneore tous les détails : Ies parties du diseours com-

nandentr Par ce qui leur estpropre , une certaine forne de ttprononciationtr.

Et le l ivre ainsi  que lroeuvre sfachèvent sur 1a vie dtun prédica-

teur  idéa l  (ehap i t res  X I ,  X I f ,  X I I I ,  X IV) .

0n ne saurait srétonner donc que tout cela ne puisse avoir son équi-

valent dans Ia Lettre à Monseigneur Frényot. Cependarrt, nalgré les diffé-

rences théologiques relevées plus haut, les deux écrits dégagent un parfun

de ressenblance ; espérer en saisir les raisons dans le détail avee certi-

tude est sans doute illusoire et du donaine de Ia subjectivité, surtout

pour des oeuvres qui sont des sortes de variations sur le fond. cornnun de

la foi chrétienne. Et nonbre des reconnandations données par Louis de Gre-

nade, peut-être avec des notivations différentes mais qui ne seraient pas
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plus affirnées que 1es siennes, se retrouveraient dans plus dtun traité des

Jésuitesrpour ne parler que dteux.

Car pourquoi sait-on que Ia Rh6torique de Grenade est borronéenne

et nêne, peut-être, etrrel Ie a fondé le courant borronéen, si  ce nrest à

eause de Ia vie de Grenade, de ee qufil fut pour saint Charles, surtout

aussi à cause de ses autres oeuvres, des sernons aux éerits ascétiques ?

Essayons cependant de voir 1a place que Grenade (eomne lrauteur

drune rhétoriquer non conne auteur spirituel) tient pour François de Sa-

les dans la let tre.  Nous savons dtabord que cette place existe puisquri l

renvoie André Frényot au chapit te 13 du Livre VI de l roeuvre (144).

Une certaine netteté, une certaine rigueur dans le déroulenent de

lrexposé apparente 1es deux oeuvres. Elles suivent en gros souvent l-e nê-

ne pran ; nais ce plan, dans ses très grandes lignes, ne leur est-il pas

comnun avec bien drautres ? La deuxiène partie de la Lettre à Monseigneur

Frényot, après le tournant théol-ogique des rtsimilitudesfr ( I45 ), a qn peu

lrair  drune table des nat ières de Grenade. Nraurai t-el le pas Ie nêne air

pour un autre traité, issu lui aussi de Ia grande source connune, la rhé-

torique antique, repétâe par saint Augustin ?

Et saint Augustin lui-nêner euê Grenade reprend, renettant sa plune

dans l-es lignes du Livre IV du De Doctrina Christiana, est conne admis et

dépassé par saint François, gui connenee résolument après lui.

Le problène de 1a just i f icat ion de la rhétor ique et des arrnes qutel le

enploie nrest nêne pas posé : parler, prêcher étant un devoir, connent re

faire sinon avec 1a teehnique hunaine Ia plus ordinaire ? Peut-être y a-t-il

1à une narque du faneux pessinisne augustinien et du non noins faneux opti-

misne saIésien ; il est sûr en tout cas que pour Frangois de Sales si, com-

ne pour la Bibler tout ltordre biologique est bon, à plus forte raison rour

ordre inrel lecr.r" l  . , r""1: i lT;"me lrorganise et le donine selon Ie plan du

Royaune de Dieu. 11 nfest donc guère étonnant de le voir agir ainsi, alors
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que Ia Préface de Grenade reprend 1a querelle de 1a justification des

noyens rhétoriques pourrposer iI est vrai-rtout son traité et nty plus

guère revenir. Cicéron figure en bonne place, dans cette Préface, conne

naître absolu de 1réloquenee pour sa réf lexion sur Ia teehnique, l resthé-

tique et la philosophie rhétoriques ; nais Louis de Grenade y apparaît

aussi déjà conne hostile de tout ce çIue des théoriciens en particulier

jésuites,et qui  écr iv irent après lui ,devaient développer sous 1régide de

lrorateur ant ique. Répétons-le,  s i  Cicéron est nonn6 dans la Préface,

ctest à Ia l in i te à cause d.e saint August in,  suivi  de très près, encore

qurau lieu drillustrer les différents styles conne Ie fait saint Augus-

tin, la préface de l-a Rhétorique se cantonne dans les prophètes et par 1à-

nêne annonce le sonnet que sera Ie style subline pour lforateur ehrétien,

héraut de Dieu (146).

Mais le fonds est résolunent augustinien, et, en rai-son de cela,

lraccent est nis sur Ie travail du prédicateur : dès la Preface, Fran-

çois de Sales a dû ainer cet aspect pédagogique et hunani-ste quron retrouve

dans sa let tre,  cette narche sans cesse reconneneée vers les auditeurs.

Pour  ce  qu i  es t  de  l - r invent ionr . . .  on  peut  d i re . . .  que
crest 1a plus excel lente part ie du prédicateur,  et  qut i l
doi t  y consacrer 1es soj-ns et l rétude nême de toute sa vie.
Mais si  l ron considère 1a portée et la disposit ion des au-
di teurs, crest-à-dire du peuple, gui  est sans science, et
qui conçoit toujours noins bien les choses sel-on leur digni-
té que selon la nanière dont il les entend débiter et pro-
noncer,  i l  nty a point de doute que Irélocut ion et la pro-
nonciat ion ne lui  doivent être préf6rées.. .

. . .  Beaucoup de prédicateurs, nêne ceux qui se dist in-
guent par 1térudit ion et par 1a p,ânétrat ion de I tesprJ-t ,
nais dont le style est lourd et pesant, ne font qurennuyer

eux  qu i  les  écouten t .  ( l t l )

Pour bien être entendu de ceux qui ne sont pas savants, iI faut se

rappeler

que 1a rhétorique enprunte beaucoup de choses de la logique,
à cause du rapport et de ltaffinité que ees d.eux sciences ont
l fune avec lrautre, vu que Ia f in de toutes Ies deux est de
persuader par 1a force et l thabi leté du discours ;  crest pour-
quoi il se trouve beaucoup de rapport et de ressenblance
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entre l renploi  de frorateur dans lrEgl ise, et  celui  de
lrorateur ou de l tavocat devant 1e peuple. (148)

Cependant, 1a logique de la déduction du Doninicai-n sera, on s'en

doute ,  enÈièrement  a r is to té l i c ienne e t  thomis te ,  e t  ce la  sans  fa i re  face

à ltanalogie si chère à la lettre d.e Frangois de Sales.

La rhétorique va d.evenir comme une seconde nature, ou plutôt fai-

re partie de 1a personnalité du prédieateur (ce sera son"charisme') conne

el le 1'aêté pour I torateur ant ique ou profane, au point dtêtre l rarnature

de son expression sans qutil y pense ni nême ne l-e voie, ainsi que cela

se produit pour

ceux qui appïennent Ie latin selon 1a grannaire fet/ sont
obl igés, lorsquri l -s connencent à parler ou à écr ire cette
langue, de porter l-rattention de leur esprit aux règles et
aux pr6ceptes, de peur de rien faire qui y soit contraire,
na is  . . .  après  (149)  qur i l s  on t  appr i -s  la  nan iè re  de  la
bien parler par un long usage et à force d.e sry être exer-
cés, ils ne consultent plus pour cela ni néthode ni- gran-
naire, nais par Ia seule habitude qurils se sont fornée de
1es observer, ils parlent la langue latine parfaitement,
selon toutes les règ1es, sans seulenent penser ni faire at-
ten t ion  à  l ta r t ;  i1  en  es t  de  nême de la  rhé tor ique.  L ta t -
tent ion quri l  faut avoir  dtabord à en observer 1es règ1es et
1es préceptes, peut bien au eonnencenent refroidir le zèl-e
et 1a ferveur de l respri t  ;  nais quand, par l rusage et l_tha-
bitude de sry exereer, 1a parole oratoire est devenue conne
naturelle, alors on parle si parfaitenent selon lrart, sans
nêne que lron y pense, etr t i1 senble que cela se fasse par
la seule force de la nature. (  150)

Ctest que la rhétor iquera montr6 Louis de Grenade précédennent,  est

tiée à ltoeuvre prenière du Créateur : Ie tout prenier chapitre en effet

stouvre ainsi  :

Le souverain Créateur et suprêne noderateur du nonde, Di-eu
qui rra fai t  toutes choses avec nonbre, poids et nesure (  t5t)r t t
dans la constitution de la nature hunaine a nis en nous l_es
senenees des sciences et des vertus, af in que Ies cul t ivant,
partie par Ie secours de 1a grâce, partie par nos efforts et
notre industrie, nous les fissions croître et parvenir à leur
perfection. Et, pour ne ri-en dire ici des devoirs de Ia rel-i-
gion ni des vertus norales, dont les gernes naissent avec
nos ânesr gurlr a-t-il de plus propre à la créature raisonna-
b1e que de raisonner, de discourir, d^e se faire entendre et
d.e persuader par des discours ? Cependant lfart qui règ1e
ces op6rations de la raison, est une invention de Ia raison
nône, qui, par ses réflexions sur les diverses nanières de
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1es exercerr a trouvé les règ1es et 1es divers pr6ceptes à
lraide desquels, ce que nous faisons sans naîtrer par
l t inst inct et  par l r inpression seule cte Ia nature, se fai t
avec prus de justesse et de perfection par Ie seeours d.e
lrart ; ee qui a lieu non seulenent dans lrétude et dans
lrexerciee des scienees et des vertus, nais d.ans les ac-

l'"""0:ui;""3i'"ïr:'::î1"';Ji;:,::#iffi",,i *"n,,", euer l rart  perfect ionne la naturerr.  (  152)

Et de ci ter Quint i l ien, Ar istote qui,  dans cet art  rra exeel lé,  nê-

ne avant Cicérontr (  I53 )  .

Faire bien 1e rhéteur et lrorateur, sera, done, pour plagier Mon-

taigner bien faire l thonne, montre en ees l ignes Louis de Grenade, où l ron

entend tout à tour un écho au noins néo-platonicien,ar istotél ic ien, et  sur-

tout hunaniste à 1a fagon de lrEvangélisne érasnien, nais subtilenent et de

nanière insaisissable, voi lée.

Toute cette asnotphère devait plaire à Frangois de Sales : l-es gran-

des affirnations qui Ia conposent sont les fondenents sur lesquels la Let-

tre à Monseigneur Frényot est bâtier gùte11e tient pour des acquis. Si Ia

prédicat ion nry est just i f iée que par les devoj-rs de 1a charge drévêque,

cfest qutel le est une let tre et non un trai té,  v ise un cas part ieul ier et

non lrensenble des honnes, philosophiquenent et théologiquenent vu ; nais

l fa r r iè re  p lan  en  es t  b ien ,  on le  sa i t ,  ce lu i ,  op t in is te ,  de  ee t  Hunan isne

qui nra pas encore été appel '  t t4 'vefn, de 1 'Evang6l isne érasnien dynarni-

quer lequel'domine,avoué et reconnu ou non, une grande partie de 1a Renais-

sance et de 1tâge baroque.

Après Quintilien, Aristote, Cieéron, on rencontre Plutarque tout

de suite chez Louis de Grenade ( 154), et l{énandre . nQrest la bonne vie

de lrorateur qui persuade et non pas ses discoursrr (155)/que Grenade sren-

presse de corri-ger : le vir bonus doit bel et bien être di-cendi peritus

et la prédicat ion de lrexenple, s i  e11e est essent iel le,  nrest pas suff i -

sante puisqurel le a besoi.n dtêtre expl iquée, néditée. Lrart  de convaincre

est vér i tablenent l rouvrage de lrun et l tautre ensenble,
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et de la bonne vie de celui qui parle, et de ltéloquence
de ses  d iseours .  (  t s6)

La parole et la raison qui distinguent lthomne de ltaninal conne

1fa voulu Ie Créateur,ainsi  que le rappel le Ie nêne ehapitre ( tSZ),ont

été reconnues dans leur rôIe spécifique par les philosophes paiens, mais

aussi par

les plus fernes colonnes de ltEglise et 1es plus éelatan-
tes lunières du nonde, je veux dire 1es saints docteurs
grecs et Iat ins.. .  fq" iJ ntont négl igé aueune part ie de 1ré-
loquence dans leurs écr i ts.  (158)

Suit une longue théorie de ceux qui vont être nles plus fernes co-

lonnesfr de lfoeuvre de Grenadêr euton retrouve tout aussi bien chez Fran-

gois de Sales et tant dfautres pour ne pas dire tous, en un lieu connun

de 1répoque.

Ainsi,logi-que, exercice de l-a rai-son et rhétorique, exercice de l-a

parole se sont bien rejoint s dans Ia lunière de la Révélation qui leur

donne une dinension qui- leur nanquait, et voil-à donc la rhétorique bénie,

voire consacrée. Si de ee point de vue, Louis de Grenade reste comme en

deçà de Frangois de sales, erest que Grenade sert  de base, répétons-le,  à

Frangois de sales, et que la position de François de Sales sur 1e verbe

hunain aeconpli-ssenent du Verbe divin paraÎt aussi originale et peut-être

unique que la position du Douinicain est connune: (il ntest pas un traité

jésuite de rhétorique qui sur ce point ne puisse la reprendre ; d.u noins

Grenade lrexpose-t- i l  dans une atnosphère ar istotél ic ienne et thoniste,

caractéristique par 1a progression néthodique et lumj-neuse du raisonne-

nentf .

0n ne saurait, on lra dit, tenter ici un para11è1e conplet entre la

Lettre à Monseigneur Frényot et Ia Rhétorique ecclésiastique : il entraî-

nerai t  à drautres lectures paral1èles, dtautres trai tés, jésuites donc par

exenpler dont on est certain que François de Sales Ies a connus. Conten-

tons-nous dans cette esquisse de quelques autres points : ils pernettront
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au noins une conclusion monentanée, en attendant drautres études qui Ia

feront peut-être apparaître conne une hypothèse plus ou noins bien vé-

r i f iée .

Les rrornenentsrr et les nfi-guresil du discours sont pour Louis de

Grenade conne pour Frangois de Sales, ltoccasion de reconnander Ia pru-

dence, 1a discrétion, une certaine rrpauvretétt, ce1le que pratique Fran-

gois de Sales lors drun épisode eé1èbre de sa prenière prédication pari-

s ienne déjà rapporté (  I59).

ftQuatriène partie de lf argunent oratoiretr pour Louis de Grenad.e,

rrltornenentrr ou |tenbellissenentrr fait rrparticulièrenentrf paraître

la  fo rce  de  l ra r t  e t  de  l respr i t  d .e  l ro ra teur  . . . .  i
lrornenent ne peut venir que drun orateur vrainent di-
ser t  e t  e loquent  (160) .

Voici Ia définition de ltornenent selon Grenade :

0n doit orner et anplifier les exenples et ressenblances,
qui se tirent du plus ou du moins qufil y a dans les cho-
ses ou dans les circonstanees, en sfappl iquant fortenent
à en expliquer la ditrérence et ltinégalité afin que lfau-
diteur conprenne et qutil voie plus clairenent quelle est
la force et Ifétendue d.u sens qui est renfern6 dans un
s u j e t .  ( r 0 l  )

Lrornenent est d.onc une illustration pédagogique, eui doit al1er

jusqutà éclairer tous les sens possibles, sans en cacher ou en pr iv i lé-

gier un seul :

Ce quri l  inporte de renarquer ic i ,  crest que quand nous
avons à proposer quelque passage ou quelque sentence de
lfEcr i ture ou des Pères, ou d.es anciens phi losophes, qui
soi t  eourte dans lrexpression nais étendue dans l-e sensr. . .
nous devons faire en sorte de les découvrir tous et de l-es
nettre conne devant Ies yeux des auditeurs. (162)

Si lrornenent pédagogique existe bien entendu chez saint François

de Sales (où i f  ntest pas le seul,  nais peut-on appeler ses rrsini l i tudest l

des ornenents après ce quril en dit, nêne si cela nrest entièrenent appli--

cable qurà r:ne partie dtentre eIles, df autres, sinon Ia plupart parfoi-s,

étant bien qtend.u uniquenent pédagogiques?Lsi.  ses préceptes de rrd.éceneerrr
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de frconvenaneerr rejoignent peu ou prou les conseils de Grenade ici, on

voit quril ne Ie suit pas dans 1e détail et ne donne à nouveau qurune

vue drensenble du problène :  i l  nrest pas, lu i ,  devant l rorateur idéal-

de Grenade.

ldais il 1e suivrait volonti.ers lorsque Grenade affirne que lrorne-

nent est obl igatoire, bien que, i I  faut le dire sans eesse, ses raisons

soient autres puisqutelles ressortissent surtout à Ia théologie ; pour

Grenade elles sont uniquenent esthétiques et pédagogiques :

f1 y a des prédicateurs dont le style est si naigre et si
stér i l -er ol l r  conne l tappel lent les rhéteursrsi  seô et s i  ar i -
de ,  qu 'au  l ieu  de  s rénoncer  d rune nan ière  ora to i re ,  i1s  d i -
sent 1es choses en des ternes tout sinples et sans aucun
ornenent, suivant Ia néthode des dialecticiens, qui est à
l-a vérité propre pour 1es syllogisnes philosophiques et
pour 1es disputes d.e ltécole, nais ne convient en aucune
nanière à la prédication. Car la nanière d.e raisonner dans
1técole devant des honnes de let tres, savants et éclairés,
est bien différente de cel-Ie quril- faut enployer devant
une assenblée de chrétiens, pour 1es instruire des vérités
du salut et  pour les leur faire prat iquer.  (163)

Autrenent dit, Ia

rien à voir en elle-nêne

Sonne de saint Thonas drAquin, par exenple, nra

avec le genre oratoire ;  placere, docere, novere,

par écrit ou oralenentrappartiennent à deux donaines, deux techniques, deux

nondes di f férents.0n peut être sûr que saint Frangois de Sales faisai t

siennes de telles renarques, à cette différence près que ltornenent fait aus-

si partier et largenent, de son style éerit, davantage que pour bien drau-

tres, sauf peut-être pour les poètes quron appelle trbaroquesrt, et nême de

son raisonnenent, en raison du fondenent théologique qutil donne à la rtsi-

nilituilerr sous sa forne 1a plus élevée.

On a quand nêne lrinpression que Ie danger que coururent certains

orateurs signalés ici par Louis de Grenade ne devaient pas être le fait

de la najorité drentre eux, si on pense à ce que nous savons d.e la prédica-

t ion du tenps, nais bien 1e danger contraire, celui  d.et l rostentat ior l ' :

11 y .. .  a drautres fprédicateursJ au contraire qui, vou-
lant éviter ce défaut, ne font que répéter les nênes choses
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en d.tautres ternes, nais qui ont tous la nêne significa_
ti_on et ne donne point dfautre idée ; ce qui sert plus à
une va ine  os ten ta t ion  qu tà  l ru t i l i té  . . . .

Mais ce qui est eneore plus ennuyeux, i1 sren trouve
qui ne font que rabattre une nêue raison d.ans un discours,
sans en changer seulenent les ternes. Crest un vj-ce que l-es
rhéteurs appel lent tautologie. ( t64)

Ainsi frlrornenent ne peut venir que drua orateur vrainent disert

et éloquentrt  (165),  et  i l  sert  à faire avaneer le raisonnenent,  non seu-

l-enent parce qu'i1 illustre f idée r"lKrl'tousse, si I'on peut d.ire, au

bout de son sens, eonne Ie nontrent bien les exenples drEusèbe, saint

Grégoire 1e Grand, saint Bernard et saint c;priensur lesquels Ie "para-

graphet '  s rappu is .  :  1a  conc lus ion  su iÈ  l ro rnemenÈ.

11 sragitainside bien autre chose que dravoir  une langue et urr  sty-

le clairs et aisésr conne, bien entendu, on en trouve l-a reeonnandation

ai l leurs. Lrart  oratoire, 1a technique sont donc, chez Grenade, touÈ sou-

nis à l r intér ior i té,  ce en quoi Bruno Jereczek voi t  une d.es caractér ist i -

ques de Ia rhétor ique borronéenne (166),  et  i I  senbl-e bien que la réforne

catholique de la prédieation incarnée par saint Charles Borronée ait en

grande partie porté sur une sorte de guerre contre 1es rrornenentsrr super-

flus, ftindécentstr, voire extravagants ; une certaine austérité, une gravité

certaine en nacquirent, que François d.e Sales approuva et suivit, pour 1es

tlornenentsll connuns du noins.

0n ne saurait en tout casr ses sernons personnels en font foi, par-

ler à propos de Grenade, à cause de cela de ' tprédicat ion.nyst iquei l .

0n ne le saurait non plus à propos de la façon dont iI util-ise l-es

quatre sens d.e lfexégèse rnédiévale, beaucoup noins stricte et cl-aire que ce

quren dit Frangois de sales, nais beaucoup plus proche aussi d.e ce qui se

passait dans Ia pratique de tous les sermons (très rarement dans ceux de Fran-

çois deSales).Ctest en part icul ier à cause de Ia r tnarrat ionrr qut i l  y v ient,

et il ranène volontiers ces sens à des problènes de styIe.

Mettant à part Ia narratio qui suit lrexorde, traditionnellement,
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Louis de Grenade ajoute :

11 y ... a quatre autres espèces fde narrationJ qui re-
viennent souvent et t rès bien dans 1a prédicat ion.. .

La prenière est lorsquron rapporte pour exenple ou
pour preuve de quelque vérité, des faits ou d.es acti_ons
t irés de lrEeri ture sainte et de la vie des saints. . .  (167

Sui-vent toutes les qualités de brièveté et de clarté, de vraisem-

blance et dragrénent quron attend drun réci t  dont le sens l i t téral  de-

vient ai-nsi évident.

La seconde sorte de narrat ion srenploiedans le discours
pour anplifier 1e sujet, et sert particulièrenent à rel-ever
les aetions et vertus héroiques des saints, et à peindre
les vices et les détestables exenples des néchants et des
inpies.. .  Cette sorte de narrat ion demande encore une plus
grande force dréloquence que la prenière. ( t0g )

Cette anplification sert au genre trdénonstratifrr (169 ) et entre

toujours dans le sens littéraI, nais dirige évidennent déjà le discours

vers Ie sens synbolique, sans y atteindre.

":i"'iiïË:ff n::"Ï"uï, ËïiiÏ :'":ilt,::'i; "nH,: 
"î:""".

saints Pères, part icul ièrenent Origène, se sont très-exac-
tenent appliqués à l-a recherche et à lrexplication d.e ces
sens spir i tuels et cachés, et que crest nêne ce qui regar-
de les prédicateurs plus que tout les autres orateurs (  IZO),

Louis de Grenade va analyser ce point dans 1e déùail.

Parni les sens nystiques de ltEcriture, 1es uns se rap-
portent aur noeurs, et les autres aux nystères de Jésus-
Christ ; les uns rentrent dans la philosophie morale, et
1es autres dans la foi chrétienne : voilà ce quron a d.ési-
gné sous le non de tropologie et drallégorie. 0n voit par
1à que ltallégorie lfenporte en dignité sur la tropologie :
car la tropologie, faisant connaÎtre Ia loi divine, éelaire
lrespri t ,  i1 est vrai  ;  nais l tal Iégorie,  révélant Ia grâce
de Dieur Ia grandeur ineffable de sa niséricorde et de sa
bonté, éclaire l fespri t  et  réehauffe le coeur tout à 1a
fois.  Nous avons di t  plus haut que lrorateur,  et  spéciale-
nent l torateur chrét ien doit  instruire,  plaire et toucher.
0r la tropologie enseigne seulenent et fait conprendre i
nais l raI légorie,  en enseignant,  fai t  quron entend avec
plaisir  et  quron entre dans les vér i tés qutel le découvre :
e1Ie p1aît  . . .  en nêne tenps EurJ el le touche .  .  .  El le exci te
e t  a n i n e  l e s  c o e u r s .  ( l 7 l )

0n noÈe que11e di f férence staff i rne ic i  avec la théorie (et 1a pra-

t ique ,  on  1e  ver ra )  de  sa in t  Franço is  de  Sa les : l ta I légor ie  n res t  nys t ique
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que parce qufelle enseigne dans 1e nêne donaine que la tropologie, et

sa supériorité sur cette dernière vient d.u placere, ou du delectare, du

flectere et du novere. Ce nrest pas ce qui pour Frangois de Sal-es appar-

tient en propre à 1a seule allégorie. Pour Louis de Grenade, lta11égorie,

qui est, i1 faut ne pas lroublier, une d.es sortes d.e narration, apparaît

conne un des rrornenentsrr possibles. seulenent, Ie plus noble et le plus

religieux cependant, eonne le nontrent les exenples sur lesquels il srap-

puie ensuite. 11 reconnande bien de toujours utili-ser à l-a foi-s sens lit-

téra1 et sens nyst ique (172),  nais on voi t  na1 ce qutest 1e sens al légori-

que pour 1ui sril nrest pas une sorte de sens synbolique que lron peut ex-

pliciter par un raisonnenent qui, de toute façon sera résolunent logique

et non analogique, aristotélicien et thoniste, et non de la fanille où

lron retrouvera saint Frangois de Sales, et où pourtant se trouvent aussi

nonbre de prédicateurs présents dans l-a Rhéto"iqo" *clésiu"liqr" (de saint

Augustin à saint Bernard).

Quant au sens anagogique, on nren trouve ici pas de traces.

Reste à citer le dernier alinéa de ce rrparagrapherr 2 pour avoir en-

tière Ia pensée de Louis de Grenade et voir de nieux en nieux se d.essiner

différences et ressenblances avec Ia pensée de Frangois de Sales :

11 nous reste à parler de Ia quatriène sorte de narration,

imïË;"lffi ià;Ë: :i;ïi:"riH"':;irtil:ï "T"r"';i;:îi:'"
I

ce qui est fai t  dans le l ivre IV au chapitre / ,  (174).

11 résulte de eette analyse qutà la différence de ce quron note pour

Ia Lgttre à André Frényot, où François de Sales se garde bien de faire a1-

lusion à certai-ns problènes (celui des rtgenresrr par exenple, ttdélibératiftr

ou f fdénonstrat i f rr ,  etc.) , i I  se produit  ehez Louis de Grenade à force de

clarté, de subdivis ions, de références drun passage à l rautre, de déduc-

t ionsr non pas une confusion (crest tout Ie contrai-re)rnais au noins une

"diffusion"d." 1" pensée qui parfois paraît se recouper et tourner sur el-Ie-
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nêne, au grand d6trinent du trsens nystiquerr proprenent dit, qui dispa-

raît conplètenent , alors quril est chez François de Sales 1e centre de

tout.

0n ne saurait nultiplier les lectures para1lè1es des d.eux oeuvres i

elles ne serai-ent, si e1les étaient trop nonbreusesr eue faussées par 1a

disproportion
a ê

:l7qui- les rend de toute fagon très difficiles et

approxinatives. 0n peut quand nêne affirner, sans grand risque de se tron-

per, que ce que Frangois de Sales a le plus ainé dans cette Rhétorique

ecclésiast ique, ce sont son soubassenent august inien et érasmienrr l le

goût pour l-a restauration drune prédication que Grenade veut à la fois fa-

nilière et digne ; il a ainé aussi Ia réalisation de cette Rh6torique en

la personne de saint Charles Borronée : ltexenple de vie prinait tout

et nontrait cette prédication non plus disséquée nai-s incarnée dans l-a

grande Réforne catholique de lrEglise et la résurrection des grandes tra-

ditions prinitives, ancrée dans la pens6e des grands préilicateurs des ori-

gines au Moyen Age.

Bien subtil après cela celui qui dira sril a pris te1 ou teI pré-

cepte d" à Louis de Grenade ou à quelqurun dtau-

tre : les bons préceptes qutil donne sont des lieux connuns drune r6for-

ne à l tor igine de laquelIe,certes, avec peu drautres,on lra vu, on trouve

Grenade, Grenade qutil cite, nais si- peu pour sa rhétorique et tellenent

plus souvent pour ses sermons et surtout ses oeuvres ascétiques (rnême stil

y net parfois quelque néfiance devant une trop grande subtilité du Dorni-

n i c a i n  ( 1 7 5 ) ) .

Frangois de Sales prend son bien partout où il le trouve, et il ne

sragit en lroccurènce que du bien Ie plus connun. Frangois de Sales pour-

rait bien ici agir comne un rrclassiquetr pour qui lroriginalité sera de re-

dire rren situationtr ce qui a déjà dit, tout autant que conne un poète de l-a

Ptéiade : rrinnutritionrt et rrcontaninati-onrt ne lui- sont janais étrangères.
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Pourquoi alors se liniter à esquisser un parallèle avec l-e seul

Grenade ? Parce quron parle toujours de Grenade conne la source princi-

pale de sa rhétorique ; ce qui est bien possible, nais non eertain, ear

Louis de Grenade ne saurait être sa source unique.

0n pourrait tenter une nêne esquisse en effet avec Jean Botero

et son De Praedicatore Verbi  Dei lne) ( i f  a en effet  certainenent 1u

ltoeuvre du secrétaire du cardinal Borronée) ; avee surtout des Jésuites
Franço is  de  Sa leç

dont 
'7se 

reconnaît  l té lève, dans 1a spir i tual- i té desquels i l  retrouve

une de cell-es qui lui ont donné lfêtre, et sans doute 1a plus inportan-

te :  Antonio Possevino fai t  paraÎtre en 1593 son çig, etpart icul ièrement, la

nêne année,sa Bibl-iotheca Ee,Iegle, Possevin, son maître et confesseur à

Padoueravec qui i1 entretient longtenps une correspondance plus ou noins

régul ière. En 1 593, l rançois de Sales nfest plus à Padoue, nais,  aussi-

bien, est-ee à Padoue quril a Iu Grenade ? Qui le sait ? Toute sa vie,

on va le voir, iI continuera à réfIéchir, à travailler sur la prédica-

t ion: s i  les sernons de Grenade ont été, ainsi  que le di t  sa Préface, comme

le chanp drexpérience de sa prédication, i1 en fut de nêne pour François

de Sales.

Si donc il allie, en cette union des contrairesrpratique qui est

une de ses caractéristiques les plus constantes dans tous Ies donaines,

rhétoriques jésuites (ce qui reste une piste de recherche à parcourir

nais senble vrai-semblable) et rhétoriques borronéennes, pourquoi ses rtsi-

nilitudesrr quand elles ne sont pas rrnaturellenentrr nystiques, quand ell-es

ne sont pas 1a voie de l t intér ior i t6 conne on lra vu plus haut,  ne se-

raient-elIes pas aussi cet art qui prolonge 1a nature, en achevant pour

ainsi dire 1a Création, dont parle aËt|a Bruno Jereczek (177 ) ?

Faute de certitud.es ainsiil reste des inpressions et des vraisem-

blances : Frangois de Sales a ainé et pratiqué la Rhétorique Ecclésiastique,
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ce dont on est absolunent sûr qut i l  y a appr6cié, cfest l t intense tra-

vail auquel Grenade sounet le prédieateur, et puis, et surtout (paree

quri l  le di t )  1a fagon de se reeuei l l i r  pour conposer son sernon en l ia i-

son avec lrEucharistie continuée dans le Saint Saerement. Borronéen

dresprit nais non pas toujours de pratique, et sei_ennent, Frangois de

Sales suit entièrenent Grenade quand celui-ci écrit 3

Que le prédicateur ait donc soin de sfappliquer entiè-
renent à cette justesse de pensée, ou à cette pleine et
entière connai-ssance d,u fond de ses discours, sans la-
quelle il ne peut leur donner la solidité, 1a justesse
et les ornenents qui leur sont propres ; i1 faut pour
cela choisir certaines heures et un lieu comnod.e, pour
méditer les choses quron doit  di-re,  et  conduire ses
pensées dans cet ordre et cette suite naturelle qui font
1a justesse des idées, droù dépend cel l -e de tout le
d iscours .  (  I zg)

0n voit bien ici conbien Grenade et Frangois de Sales sont proches

et à l -a fois di f férents :  1e rrnaturelr t ,  larrsui te naturel- lerr  des pensées,

de 1a déduct ion dans l texposé des idées, Ia justesse des ornenents sont

bien issus, conne souvent chez l tévêque de 1a not ion dral te dicere de

lrorateur ant ique, ou de ce que sera l f6loquence de l tâge di t  t tc l_assi-

querr plus tard.ren France en particulier ; i ls ne sont pas aussi loin,

plutôt ne sont pas aussi originaux, dans lfanalyse théologique et linguis-

tique chez le Doninicain que chez Frangois de Sa1es.

Mais lraccord est parfait entre euK pour 1a suite du texte, à l-a-

quelle la fin de la Lettre à Monseigneur Frényot se réfère, on 1fa vu,

nêne si elle ntentre pas dans autant de détails pour 1a peinture :

Le tenps Ie plus conmode est celui du natin ou celui
de la nui-t, lorsque tout est en repos dans Ia maison,
et que lron nry entend aucun brui t  qui  puisse distrai-
re l respri t  de son appl icat ion ;  la sol i tude et l - robs-
curi té dtun l ieu ret i ré rendent aussi  l respri t  plus vi f
et plus clair d.ans ses pensées et dans ses réflexions ;
nais (  179) un l ieu sacré, et  surtout où Jésus-Christ
repose dans la sainte Eucharistie, est sans conparaison
plus proche et plus avantageux que tout autre I car la
présence de ce divin Sauveur d.ans ce saerement touehe et
dispose drune nanière admirabl-e Ie coeur et l tespri t  de
tout honme qui craint Dieu et qui vit dans 1a piét6, et
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el le 1e porte toujours à des pensées sol ides et ut i les
pour Ie salut,  plutôt qutà de vaines subt i l i tés. (180 )

Ainsi, du point de vue rhétorique, la lettre salésienne se range

résolunent, cela paraÎt ne faire aucun doute, dans la lignée bomonéenne.

Saint Charles,qui y est nonnénent présentret,  avec lui ,  1e naître de sa

prédication personnelle, Louis de Grenade, senble la doniner, dans Ia

cohorte des évêques qui y sont cités, eonne le nodè1e de la prédieation

6piscopale"réforn6ef qr1"9 rebâtie sur ses bases traditionnelles par 1e

êoncile de Trente.

Cependant,  s i  l ron srefforce de ne pas ferner les perspect ives,

et si lron nroubl-ie donc pas que tout ici se rapporte aux origines et à

la tradition chrétiennesr on ne peut que se denand.er eonment, en tout ou

en part ier ces consei ls pourraient ne pas se retrouver ai l leurs, chez dtau-

tres que Grenade.

on  1 ' - 'a  { i t ,
0n pourrai t  faire, fa nêne'esquisse paral1è1e en effet  avec lroeu-

vre de Jean Botero :  De Praedicatore Verbi  Dei U-br i  quinque ( l8l) ,  nais

eela nrajouterait guère aux preuves dtune parenté borroméenne de François

de Salesr gui ne fait de toute fagon aucun doute ; Botero était Ie secré-

taire et confident de lrarchevêque de Milan, dont le nom figure en toutes

lettres dans le sous-titre de lroeuvre. Les dates font que François de Sa-

1es eût fort bien pu, et J"r" 
""" 

années de fornation, connaître Iroeuvre

de Botero :  i1 est à Paris et court  Ies sermons (t8Z ),  et  se passionne

pour ltéloquence en particulier quand paraît lroeuvre. Le thène central en

paraîtrai t  faci lenent,  t rès uniquenent,  salésien ;  crest celui  autour du-

quel François de Sales construit toute sa prédication, issue dErasne dans

lrEcclesiastes (  183) :  t t0hr istus orator perfect issimus" ,  et  l fensenble de

l roeuvre  es t  un t rcour t  t ra i té  du  sub l ine  chré t ien f r (184)  où  C icéron ,  sa in t

Augustinr Louis de Grenade, Philippe Néri se rencontrent autour de la sin-

plicité apparente des paraboles et des gestes du Christ, seul Verbe parfait
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qui- saehe dire la Sagesse éternell-e de la Bibl-er par 1e geste suprêne et

les paroles suprênes du Calvaire, eui sont résurrection par la nort nê-

ne, 1a nort vécue et dite, Ia nort pauvreté absol-ue, Ia nort intégrée à

la vie essent iel le,  vér i table.

Tout cela, bien entendu, est dans Frangois de Sales, nais non pas

dans Ia Lettre à Monseigneur Frényot,  alorsqu'el le le sous-entend. On l-e

retrouvera tout au long de ce travail, nais ailleurs surtout.

Et enfin, François de Sales qui a tant lu, qui a tant parcouru de

trai tés, eui  a tant feui l leté de recuei ls de seconde nain, certes,comme tous

les prédicateurs de son tenps (de tous 1es tenps aussi bien), gui cite et

nonne tant de gens, janais nrécr i t  le non, semble-t- i l ,  de Botero. I t  ne

pouvait cependant lrignorer.

Certes Botero avait quitté la Conpagnie de Jésus pour deneurer à

travailler avec Charl-es Borronée, et à Paris, conne à Padoue, François

de Sales avait les Jésuites pour naîtres. Cependant, sa superbe indépen-

dancer la l ibert6 dtespri t  qui  étai t  Ia sienne, où 1es contraires srunis-

saient conne naturellenent conplénentaires, 1e nettaient bien loin de

teI les considérat ions ;  et  i l  srest bien assez intéressé, une fois ses

études finies, prévôt ou évêque, à Charles Borronée, pour quril ait cer-

tainenent rencontré l roeuvre de Botero, quelque discrète qu'ai t  été sa di f fu-

sion par rapport à ce1le de Grenade.

Est-ce sinplenent que toutes ces idées étaient en l ralr  et  conne ve-

nant drr:n fond connun pratiquenent indifféreneié pour Ie prédicateur de

chaque jour ? Crest sûrenent vrai ,  nais Frangois de Sales nrétai t  pas

honne non plus à se contenter drapproxinations et il allait aruK sources.

0n ne saura donc janais, à noins de retrouver un nanuscrit, ce qui

est toujours possible, pourquoi i1 ne parle pas vraiment de Jean Botero.. .

En revanche, iI parle, et souvent, d.u Père Poss""#t)J;"c qui il a donc

longtemps entretenu les relat ions dté1ève à naître que lron sai t .  Et le
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Cicero ainsi que 1a Bibliotheea $electa du Père, parus tous deux (ils

sont dtai l leurs 1iés) en 1593, nront pu Iui  échapper.  ùt  1593, Françoi-s

de Sales est au tournant de sa vie : nalgré les voeux de sa fanille quril

réussi t  à convainere, i I  sera dtEgl ise ;  et  dès 1591n eonnencera sa nis-

si .on en Chablais,  et  avec el1e, la perpétue1le vie de prédicat ion quri l

connaîtra toujours, sous une forne ou lrautre. Les lettres du Père Posse-

vin seront parni  les secours noraux qui l raideront en Chablais (186 ),  mê-

me si ,  en 1605, François de Sales, renouant avec 1e Pèrer gui a alors 71

ans, éprouve le besoi-n de se représenter et de 1ui rappeler 1e temps où

iI était à 1a fois son étudiant et son pénitent, ou plutôt son dirigé,

ainsi que les envois de ses oeuvres que le Père lui avait faits. (187 )

0n sait ainsi que François de Sales connaît bien autre chose du

Jésuite que ces deux oeuvres les plus célèbres. 11 sfest servide sonoeuvre

polénique, et el le est c i tée et ut i l isée dès le Chablais (188).  La let tre

de 1605, eui nrexiste plus que dans une traduction itali-enne (alors que

tous deux srécr ivent en français (189)) énumère la Moscovia et al- ia opera.. .

adversus Catholicae Ecclesiae hostes, parue en 158'lt 1e petit l ivre De

Poesi et  Pictura col lata cun Christ iana rrstampaËo separatamente del la vostra

Bibl iotheca Selectan (190) ;  on sai t  par ai l leurs quri l  eonnaissait  tout

part icul ièrenent bien 1e Contra Chytroeun paru en 1586 ( l9l)  (1es 
-a1ia

.gæ," dont parle le titre).

fidè1e

tation

troeun

Crest de ce dernier ouvrage qut i l  t i re une

depuis les débuts d.e sa prédication, sorte

idée à laquelle il- est

drextension ou de médi-

dans Ie Contra Chy-du f ides ex auditu de l fapôtre :  Possevin

Teruarque que la doctrine chresti-enne ne srappelle pas
graphiun nais Evangelium,

lfindique expressénent une note narginale de la nain de saint

de Sales (192),  alors qut i l  expl ique dans cette part ie des

E"-

ainsi que

François
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Controverses eonnent Ie Verbe srincarne dans lrEglise et que cette i-ncar-

nation est Ia

Tradit ion apostol ique.. .  que Nostre Seigneur a enseigni je
de sa propre bouche ou par la bouche des Apostres ; laquel-
Ie nrestant point escr i t te es Livres canoniques, a este ci
devant eonservê jusquta nous eonne passant de nain en nain
par  cont inue l le  suecess ion  de  I tEg l i se . (192)

Lridée que ltEvangile fonde toute conception de la prédication, par

son étynologie nêne, laquelle fonde ItEglise, où Eucharistie et prédication

resteront di f férentes (on a vu plus haut connent i1 stoppose à l -r idée de

1a prédicat ion-sacrenent de certaine pensée réfornée) Uien qut indissolu-

blenent I iées,1ui est chère :  i1 y reviendra encore en 1617, dans l-e Plan

drun sernon pour Ie nercredi après 1e trobiène dinanche de Carêne, p1an,

conne souvent, travaillé en latin, où iI explique, et en sous-entendant

Irétynologie, le sens du not Tradit io :

Tota doctrina Christiana prino et per se Traditio est.
Nan Christianae doctrinae Christus Doninus author fuit :
at fl./ ipse nihit onnino scripsit, nisi pauca quaedam cum
nulieren adulteran absolveret ; quae quiden nos nescire
vo lu i t ,  e t  ideo  scr ips i t  in  te r ra  (Jo .  8 . ) .  2 .  Sed neque
praecepit quicquan scribi, ni-si quae volebat scire Epis-
copos Asiae (Apoc. 1). 3. Unde doctrinan suan non Egæ-
phiun sed Evangeliun noninavit, et praedicatione potissi-
nun tradi nandavit ; non enin unquan dixit : Scribite
Evangeliun ouri creaturae, sed : Praedicate. (193 )

Si cette idée est fondanentale pour Ia théologie de 1a prédication,

ittée que François de Sales a rencontrêdans Possevin (où elle a sans doute

drautres sources), on ne la trouve pas dans la Lettre à Monseigneur Frényot

Ia théologie y laisse trop la plaee à lrexhortation fraternelle et à l-a

technique vue dans ses grandes lignes pour cela.

En revancher la Bibliotheca Selecta y a bien sa place, et on ne sau-

rait réduire les grands nodèles rhétoriques de Frangois de Sa1es d.ans ces

pages au seul Louis de Grenade, pour inportante que soit son rôle. Encore

une fois Frangois de Sales va se placer non pas au-d.essus des querelles,

des écoles, des fani l les, ni  nêne ai leurs :  i l  est au ni l ieu de ehacune des
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tendances  ;  e l les  sont ,  enapparence eÈ pour  1es  au t res ,  con t rad icÈo i res ,  non pas

pour 1ui ; iI 1es unit dans 1a cohésion et 1a cohérence de sa personna-

l i tér conscient de part ieiper ainsi  au nystère de Dieu à l r intér ieur de ses

linites hunaines connunes, en fondant en un ensenble qui nraura rien dthé-

téroclite, 1a parcelte de bon, de juste, d.e vrai que chacune de ces voies

divergentes révèle. Attitude qui est Ia sienne dans tous 1es d.onaines, on

1ta déjà apergu ; on 1a rencontrera encore : eI1e est une des fornes d.e

eette rrindiffereneerr dlmanique si nal conpri-se souvent dans sa spiritua-

1 i t 6 .

Drai l l -eursr i -1 y a bien de l texeès à opposer systénat iquenent Ie

J,6suite et 1e Doninicain sur le terrain de la rhétorique : par le biais

du Cicéronianisne, ils se rencontraient, et les classifications de l-a

Bibliotheca Selecta doivent sans doute beaucoup à Ia S.ylva locorun de

Grenade citée plus haut. Mais lresprit devait en être différent. 0r tout

attaché qutil était à Grenade, on ne saurait oublier que François de Sa-

les étai t  par bien des points (et deneura) le f i ls,  mône sf i l  fut  urr  f i ls

très indépendant, des Jésuites, en g6néra1, et non pas du seul possevin,

q u t i l  a u r a i t  f a i t  l e s  E x e r c i c e s  l o r s  d e  s o n  s é j o u r  a u  c o l l è g e  d e  C l e r m o n t  ( l g 4 )

et que tout un autre aspect, encore plus néconnu, de sa spiritualitér ce-

lui du trconbatn, cloit autant à saint lgnace qutà Scupoli.

La Bibl iotheca Seleeta (195),  quoi que par bien des points alx an-

t ipodes de Grenade et de sa Rhétor ique ecclesiast ique,est fondarnentalement

présente dans la Lettre à Monseigneur Frényot. 11 revient à Dorn Mackey

dren avoir indiqué 1es grandes lignes de la dénonstration, en indiquant

en nême temps 1es liens de cette conception de la prédication avec l-e

Concionator de saint fgnace, 1a nanière de François-Xavier, pour aboutir

à une esquisse de ce que la tendance au naturel évangélique ou paulinien

pouvait avoi-r de connun avec ltOratoire de Philippe Neri.

0n voit où entraînerait, pour 1es seules quelques pages de l-a
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Lettre à Monseigneur Frényot, une sorte dtétude de trrhétorique conparéett.

Ce serait un tout autre sujet que celui consiste à étudier 1a prédicati-on
s e  l u s t ] - -

de Frangois de Sales dans ses sermons (L texpression ntest pas pléonast iqr i"  
" t -

f ie,  on l fapergoit ,  naintenant pleinenent),  un sujet drun très grand inté-

rêt et drune inportance de preni-er plan, nais aussi dtune très grande diffi-

culté : où passe 1a frontière entre toutes ces parentés et ces influen-

ces, qui  sont,  1à où nous en sonnes arr iv6s, plus que 1es ressenblances

dues à une origine comnune ?

Car  Don Mackey  a  ra ison  (196) .  Sans  re fa i re  der r iè re  1u i  sa  démonsr ra-

tionr il faut bien dire quril a exactenent vu que la Bibliotheca Selecta

nravait  pas été qurune encyclopédie par sujets issus de l t fndex, fournis-

sant, au sens proprer une sorte de bibliothèque portative aux prédicateurs,

leur préparant il l ieuxil, notifs, exenples (mais une bibliothèque portative

voire un nanuel constitué par deux volunes in folio ; on conprend que

lrauteur en ait fait des éditions partielles conne celle qutil envoya à

Frangois de Sales). Si le goût pour 1es recueils tout faits renaissait

ainsi  (et  avait- i l  janais disparu ? (197)),  la Bibl iotheca selecta, nêne

nouveaur ntétai t  pas qurun répertoire drexenples. certes, i1 y aurai t  à

faire tout au long en passionnant travail sur les inages, exenple et orne-

nents qui viennent drelle dans les sernons de Frangois de sales, et non

directenent des sources antiques, conne on le croit trop souvent, oubliant,

ce quron sait bien cependantr gue Frangois de Sales se servait lui aussi

de recueils' de slrl-vae et de bibliothecae sglectae ; nais non pas
auss l

toujours. Entreprise ardue nais passionnante'que ee travail qui, lui non

p lus ,  ne  saura i t  ê t re  ten té  i c l  (198) .

La Bibliotheca Selecta au nilieu de son répertoire et de ses exem-

plesr par euxr avec euxr fixait le détail pratique de Ia préparation drun

sernonr eomme la lettre de François de Sales. Don Mackey rappelle que

Frangois de sales avait pu lire le nanuscrit de lrouvrage à padoue et
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esquisse en note

et parlantrentre

au

la

nêne endroit un para1lè1e sonnaire nais assez précls

lettre et le chapitre XVII du IVe Livre de 1touvrage,

qui souligo"?quu par cette voie la lettre doit à lroraison jésuite sel-on

Ia néthode d.es Exerciees ; on y voit aussi que 1a préparation |ten retrai-

t e r r  ( 1 9 9 ) ,  e t  l e  s e r m o n  l i é  à  l a  p r i è r e  : l e  s e r m o n - o r a i s o n ,  é v i d e n u n e n t ,

nr est pas propre au seul Louis de Grenade. 0n renarquera avec intérêt

1e eonseil qui est donné, pour bien ouvrir 1e sens littéral, de se repor-

ter aux Harnonies sur la concord.ance des Evangiles de Cornèli-us Jansen ..

Les autres conseils sont vrainent très proches de 1a Lettre à André Fré-

nyot.  Mais ntaurai t-on pas eutort ,  donc,de les croire venus de lrant iqui té

et du fond de ltexpérience humaine Dar l-e canal- du seul Grenade ?

fnnense 
"rrr" 

UrU aussi fr pf""" d.e Possevin (ZOO) pour François de

Sa1es. Et ualgré les craintes peut-être que nourrissait son ancien étuOi-

ant d 'avoir  ét6 oubl ié,  le Jésuite le savait  t rès bien, sans aucune fausse

hunilité : 1a réponse quril lui adresse en t6O5Éaont on a parlé plus haut

Ie nontre bien, tout en nontrant aussi que pour Ie Père, lressentiel- est

bien la prédieation-conbat.

La plus remarquable en tout cas des idées qui doninent la Bibliotheca

Selecta, ainsi que les autres oeuvres du Père Possevin est que 1es inages,

métaphores, conparaisons diverses, à la ct i f férence de ee qurel les sont

pour Grenade, ont plus qutun rôle explicatif, Ie rôIe qui est, de façon

éIémentaire, celui de tout rtornenentrr pour eonmencer : cette fonction dtil-

lustration, si elIe est bien entendu 1iée péd.agogiquenent au sens et ern-

pêche l tornenent dtêtre gratui t ,  s i  e1le nta donc en r i -en un statut indé-

pendant de l r idée qutel le aide à conprendre, nrest janais essent iel le ni

surtout première ;  l t inage peut,  voire doit ,sfeffacer devant le sens. Non

qutelle 1ui soit extérieure : pour cela nêne, elIe lui est avant tout

intér ieure. De 1à naissent,  ou doivent naÎtre,  sa discrét ion, sa nesure,

son effort pour adhérer 1e plus possible au sens, à Ia linite pour être



- 3 8 8 -

oubliée ; elle fait voir, e11e ne doit être vue que dans la nesure où el-

le fait voj-r. Louis de Grenade et Charles Borronée, et toute la fanil-le

de rh6toriciens et de prédicateurs où on les retrouve, se résument peut-

on dire, à cela, du noins du point de vue de 1tornenent.

Pour le Pàre Possevin, et en général pour Ies rhétoriques jésuites,

l rart  de l tornenent va, dfune fagon très ct i f férente, tendre à aeconpl i r  la

nature, ce qui sera vrai aussi bien dans ltarchitecture (la faneuse archi-

teeture j6suite,  dont l r t rostentat iontt ,  pour reprend.re un not célèbre de

Jean Rousset, nontre, prêche et tend à achever ce qui dans 1a création,

dans le plan de Dieu est resté sinplement ébauchér par 1a faute prenière

de lrhonne et par lrusage chaotique quril fait cle sa liberté dans la suite

des tenps). Le fondenent théologique est ici tout autre,et si ces pages

montrent r:ne lecture assidue, conme pour tous 1es Borronéens, du De Doc-

trina Christiana, au livre fV, de saint Augustin, ce nrest pas en accen-

tuant en quelque nanière 1ecôté néo-platonisant, où la natière du style

est soi-gneusenent et nettenent séparée de ltEsprit qui 1e gouverne ;

Grenade, Botero, Augustin Va1ier aussi, dans son De Rhetoriea ecclesiastica

paru en 157/+, où se trouve exposée 1a doctrine de saint Charles Borronée (20 I ),

et  bien drautresrpensent ainsi .  Pour les théoric iens jésuites, l tart  est

blen gouverné par l rEspri t ,  nais i1 Ie révèIe, en autant de fagons et dtor-

nenents que 1es linites hunaines pernettent qutil existe de nultiples per-

sonnal- i tés di f férentes, au regard de lr inf inie Unité divine ;  1es inages

et ornenents pourront ainsi  srajouter,  sraccunuler,  voire srentasser,

ehacun révélateur dtune parcelle de vérité non encore vue, non encore dite

ou non encore entièrenent conprise, dans la Révélation, et ils pernettront

ai.nsi à cet aspect de Ia vérité, bien quril existe de toute éternité, pour

ainsi dire de prendre naissance, drentrer dans 1e réeI, pour Ies auditeurs

d.tun nonent donné, tr ibutaires drune esthét ique et drune phi losophie

données.
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0n porrait uultiplier les citations droeuvres jésuites nontrant

que 1es Exercices de saint Ignaee ont bien eu cette cons6quence rhéto-

riquer gui est certes tout à fait dans leur logique. Ltétude pourra

peut-être encore en être poussée plus loin pour certaines individualités

nais les travaux récents ne laissent aucun doute à ce sujet. 11 est plus

qufinutile de les reprendre (202) ; quelles que soient 1es nuances et

les classi f icat ions dans lesquel les i ls entrent,  quel les que soient

leurs divergences, iIs mettent bien en lunière le nône fait.

0n ne peut que souscrire à la constatation de Bruno Jereczek dans

sa thèse sur Louis de Grenade ( 203) pour qui l-es idéaux rhétoriques de

lfécoIe de saint Charles Borronée et Louis de Grenade,et oeux n6s de

saint fgnace de Loyola se séparent exactenent sur ce point : ce qurest

l rart ,  sa place, son rôIe, 1es preniers en faisant un des points,  essen-

t iel  au deneurant,  de l r i l intér ior i térr ,  voire de la vie intér ieure, où

lrart en l-ui-nêne est subordonné à Ia prière, Ies seconds accordant à

lrart un rô1e prenier ; it est le révélateur du sens nystique, trprolonge-

nent de 1a naturert dit Marc Funaroli qui reprend ce texte (204), souli-

gnant avec Bruno Jereczekfrle conflit interne de 1réloquence sacr6ettqui

t ient à l r inconpat ibi l i té entre l r int ini té de 1ro-
raison, au sens chrét ien, et  lbctér lor i té de l tqle@,
au sens ant ique, en l f inspirat ion divine puis6eË l to-
raison, et les noyens hunains, techniques et naturels,
déployés dans lrorat io.

Ce conf l i t ,  François de Sales ne lr ignore ni  ne 1'esquive. Con-

nent l ra-t- i l  résoIu, qui  a-t- i l  choisi  de l récole borronéenne ou de

1réco1e ignat ienne ?

Pour Marc Funarol! il ne fait aucun doute que crest Chad-e Borro-

née et Louis de Grenade qui ltenportent. Brenond a tort itdranalgamer,

au noins dans son tone I, Frangois de Sales et les Jésuites". La Lettre à

MonseiAneur Frényot est dans 1a plus pure tradition borronéenne, cell-e

de Louis de Grenade et de Jean Botero. E11e est à ranger dans fIaJ
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résistanee française à l -a sophist ique sacrée"(205).

Pour Don l , Iackey et Brenond (206 ),  1t* reprenant l tautre dfai l leurs,

il- en va tout autrenent et Frangois de Sales est dans lrautre eanp, si

eanp i1 y a. Ce qui nra rien drune querelle futile : toute une conception

non seulenent rhétorique nais théologique est en jeu.

Conne Louis de Grenade, François de Sales prêche lr intér ior i té,  1a

discrétion ; 1e sernon est pour lui prière.

Conne lrOrdre jésuite,  i1 prêche lrart  révélateur,  la dénonstrat ion

insistante ; 1e sernon est pour lui conbat.

Deux notions pédagogiques sont aj-nsi face à face et paraissent

sfexelure I rrparaissentrr, ear François de Sales ne paraÎt pas 1ui-nêne tou-

jours très f idèle à ses choix,  du moins,si  on le croi t  ent ièrement borronéen,

toute explication fondée sur une évolution étant écartée : 1es preniers ser-

nons rédigés, nises à part  l -es fornules dféeoles et une certaine rai-deur

de débutant, sont sernblables aussi bien aux derniers recueillis qutau

Trai t té de l rAnour de Dieu, paru en 1616, du point de vue d.es ornenents.

Et l ton sai t  bien les références eonstantes que l foeuvre de 1révêque, dans

son ent ier,  ainsi  que sa vie,  font à la spir i tual i té jésuite,  au goût t t ;é-

sui tet t  (nais nrest- i l  que cela ? La Bible et l rant iqui té en général  nry ont-

el1es pas leur place ?) pour les inages t i rées de 1a nature, à l renseigne-

nent et aux nodèles jésuites, à la théologie nolinienne de Ia Grâce. Lui-

r n ê s l e  f i È  p e u t - ê È r e ,  o n  1  r a  d i t ,  l e s  E x e r c i c e s  S p i r i t u e l s  a v e c  l e s  J é s u i t e s ,  e t  i 1  r e s -

sentit conbien profondénent action et contenplation se nourrissent lrune

lrautre, combien nêne lract ion dir ige la contenplat ion qul 1ta provoquée,

en une narehe dynanique qui est exactenent 1a vie qui se déroule.

Et pourtant, ctest bien une rrpauvretér senblable à cel1e de Grenade

quril denande à son orateur, celle de toute 1a fanille d.rErasne (qufil non-

ne) et de saint Charles Borronée. Sri l  nra guère le tenps de reprend.re au-

tre chose que Ia table des natières, et encore bien élaguée, de la Rhéto-
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r ique ecclésiast ique, l faceent qut i l  net sur certalns points,  sur certaines

parties, laissant de côté les autres (peut-être pour ne pas effrayer un

lecteur à qui iI conseil-l-e de lire Grenade à loisir et qui ne srattendait
pas,

certes pas, dans ces_ quelques pages, dgnt on niar'exagéré lrinportance d.e

l fespri t r  nais cel le du contenu, à recevoir  un trai té déduit  avec la nj--

nutie drune rhétorique entière) 
.est 

particulièrenent clair.

Lton songe encore aux si  nonbreuses références à l rascège prêch6e

par Louis de Grenade, à sa spiritualité si présente, nêne lorsque parfois

François de Sales se défend devant quelque peu de subtilité ehez le Dorni-

ni-cain (207). Lron songe eneore que les sernons de Grenade furent à leur

nanière, un de ces recueils dans lesquels on puisait, conne leur auteur

ltaffirne le plus clairenent du nonde, soulignant leur parenté avec son

traité de rhétorique, et que Françoi-s de Sales, conne tout le nonde alors,

y puise :

11 y avait dix ans que je donnais non application et nes
vei l les à écr ire des sermons sur tous 1es sujets quton peut
trai ter dans lrégI ise pendant toute l tannée ;  et  déjà je
ne voyaisr par la grâce de Dieu, presque à la fin de ce
grand ouvrage, lorsquf i l  ne vint  dans l tespri t  de penser' sérieusenent quel fruit je pourrais tirer dfun travail si
long et s i  di f f ic i le. . .  tw ntabout issait  qurà fournir  Ia
nat ière aux prédicateurs, et  ntappartenait  qutà l t invent ion
seuIe, 1aque11e, sans 1a justesse, les agrénents et la sage

- convenance d.u discours et de la prononciation,nrapporterait
que peu dtut i l i té :  j  rai  donc résolu de nrappl iquer,  selon
la portée de non esprit, à 6crire en nêne tenps quelque cho-
se sur lrélocution et sur la nanière de bien prononcer un
diseours. Jrespère par 1à ne r ien laisser à désirer aux
prédicateurs.. . ,  et  nravoir  pas inut i lenent enployé mon
tenps, non travail et nes veilles à leur fournir dans ees
sernons pour tous Ies tenps de lrannée, une si grande et
si  r iche abondance de nat ière sur tous les ujets que l fon
peut prêcher aux f idèles. (208)

0ù donc se range François de Sales dans ces conditions 3 on a es-

quissé la réponse plus haut ; parfois, sans qufil y ait quelque sorte de

hi6rarchie de valeurs en lui pour cela il est trbomouéenrr, parfoi-s il est

t t jésuitet t ,  selon 1tut i l i t6 du nonent ;  plus exactenent,  nalgr6tr le conf l i t

interne de lréloquence sacréerr et  nalgré l ropinion de Marc Funarol i ,  dont
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i l  a été quest ion plus haut,  i1 est à la fois l tun et l fautre, t ranscen-

dant dans 1es nonents exceptionnelsr lrun eonme ltautre par sa propre

concept i .on de larrsini l i tuderret du signe dont on a vu l tor iginal i té et

dont on reconnaît naintenant qutelle lui pernet dtunir en les dépassant

des techniques contraires qui ne Iui apparaissent janais conne contra-

dictoires 3 ear 1a ttdiscrétionrr de Grenade, qui donine 1a Lettre à Mon-

seigneur Frényot, ne sroppose pas pour lui à ltinage unique que chaeun

porte en soi et qui, pour chaque prédicateur jésuite doit être dite afin

que se dévoi le et sracconpl isse 1a créat ion un peu plus chaque fois (2OS),

si  parfois Ia siui l i tude, quelIe qurel le soi t ,  at teint  à l rexpression

ttnaturel lerr  (210) de l rhunainenent ineffable. f I  nry a r ien drétonnant

que dans un rapide écrit dfencouragenent et de vulgarisation, une telle

doctrine qui porte en eIle jusqurà toute une théologie des sacrenents,

ne  so i t  qu t  esqu issée.

0n ne saura ainsi  janais exactenent (nais ce nrest pas une défai te)

où passe la frontière exacte entre lrune ou lrautre infl-uence et François

de Sales lui-nêne ne devait ni ne devait vouloir Ie savoir.

+++

**** ****

0n  a  donc ,  de  tou te  façon,  d tune man ière  cer ta ine ,  fo rcé  le  rô le ,

pour François de Sales,de cette let tre.  0n a ninlnisé ainsi  drautres as-

pects ou drautres occasions de sa réf lexion sur la prat ique de 1tart  ora-

to i re .

0n connaît bien l-rexistence de ce nenorand.un, ce ttdi-rectoirert (Z f f )

sur Ia prédicat ion quri l  renettai t  à ses prêtres, nêne si  le texte en est

nalheureusenent perdu ; on peut raisonnablenent penser qutil ressenblait

assez à ce que Ia Lettre nous nontre, en noins personnel dans lfexhorta-

t ionr bien entendu. OnrEsait  pas aussi bien surtout qur i l  descendit  dans
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1e détail du nodèle de Ia parole à porter aux fidèles au point de conpo-

ser unexemple de t tprônett  (212) où Ie classenent et l rorganisat ion de

tout ee qufil ne faut pas oublier de dire, pour ninine que ce soit, do-

ninent. 0n oublie que ses nandenents épiscopauxr eue toute sa correspon-

dance adninistrative furent une sorte de prédication par écrit à son pro-

pre peuple et à son propre clergé, conne les Controverses lravaient été

pour le Chablais protestant, nais que Ie sujet en est souvent 1a prédi-

ca t ion  e l le -nêne (213) .

Enf in on renarque peu, et crest à dessein qutun passage de 1a pré-

face de Louis de Grenade vient dtêtre cité, que conne pour le Dominicai-n,

ctest sa propre prédieat ion, qui  1ui  sert  de charnp drexp6rience et de

réf lexion ;  nais Iui ,  à la di f férenee de Grenade, crest pendant qut i l  prê-

cher quril analyse et naîtrise son art ; et ce, avec une renarquable cons-

tance dans la réf lexion: eI Ie stapprofondit ,  nais ne var ie pas, au eours

des ansr preuve qutel le avait  6té préeédée, du tenps d.e ses études, drune

longue mdturation et drune sorte de dissection néthodique, appuyées sur

lfexpériencer on 1e sait, de la prédication des autres autant que sur l-ten-

seignenent qutil recevait. Et cette réflexion sur la pensée en train de se

penserrse retournant vers elle-nême pour nieux slouvrir aux autres, com-

nence dès les tout débuts de sa prédication. De nêne , Ies autres

oeuvres de Frangois de Sales, quasinent sans exeeption, portent la narque

drurt approfondissenent constant de sa doctrine sur Ia prédieation.

Cette pensée sans cesse évei l ,  sans cesse en narche, crest el le qui

va dès I tabord att i rer I tat tent ion lors drune prenière lecture d.es sernons.

Fidèle à ses rencontresr gur i l  sragisse de contenporains à lui  ou droeu-

vres d.u passé , François de Sales, avant la date de sa célèbre Lettre à

Monseigneur Frényot, aussi bien qutaprès, prêche et réfléchit sur les nê-

nes pr incipes généraux Peu à peu se dessinent ainsi  sa f igure dfo-

rateur, 1e eheninenent drune réflexion parcourant certains cycles, 1i-és à
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la liturgie, nais aussi à sa propre vi-e intellectuelle et religieuser au

travail de sa pensée ; ainsi apparaît peu à peu ee qurest pour lui lrho-

mélie : car , avant tout, Ia rh6torique est vivante, nênerelle est

vle. Au point que, bousculant toutes règ1es dans certains sernons fani-

liers dont le noindre not a été recueilli par ses fidèles Filles de Ia

Visi tat ion, auditr ices et rédactr ices, i l  nous donne 1r i-npression de par-

1er encore, que sa voix, ses habitudes, son hunour sont conne photographiés

e t  enreg is t rés  à  jana is .  Ce que d i t  ce t te  vo ix ,  c resÈ qu ' i l  su f f iÈ  de  "b ien

a imer  pour  b ien  d i re"Ql4) r  guê tou te  v ie  es t  un  ser :non,  même ce lu i  du  s i -

lencer  gu ta ins i  l texhor ta t ion  à  André  Frémyot ,  con t rne  le  res te ,  es t  une homé-

l ie .  Sur tou t ,  à  André  Frényot ,  e l le  rappe l le ,  ou  e l le  apprend comment  man ier

les  quat re  sens  (215) ,  ma l t res  de  son un i té  pour  l thorme sp i r i tue l  pau l in ien .

Auss i ,  une le t t re  à  l  tami  ne  sera-È-e l le  même pas  une esqu isse  de  t ra i -

té  de  rhé tor ique ;  ce  sera  la  façon de  cons igner  un  é ta t  de  v ie  personne l le ,

e t  que la  fo rme en so i t  le  conse i l  accentuera  L thumi l i té  e t  par fo is  1 'humour

de la  conf idence,  du  réc i t  de  l rexpér ience v i ta le ,  une expér ience réuss ie .

Alors, conme à Monseigneur de Revol,  mais sur un autre ton, 1révêque pourra

dire que Louis de Grenade esÈ bien le père de Charl-es Borromée Ql6),  nonmer

le  card ina l  e t  passer  sous  s i lence,  par fo is ,  des  noms qu i  appar t iennent  davan-

tage au  domaine  des  spéc ia l i s tes ,  ma is  dont  on  reconna lÈ la  marque I  a lo rs ,  i l

pour ra  un i r  les  éco les  parce  qu ' i l  les  dépassera  en  tan t  que te l les  par  1a

théo log ie  e t  la  pas tora le  I  a lo rs ,  cornme lo rsquron aborde les  sermons d i rec-

tement ,  on  ne  s 'é tonnera  pas  de  le  vo i r  r i re  e t  sour i re  au  mi l ieu  des  p lus

graves  exposés ,  où  i l  semble  d ia loguer  avec  ses  aud i teurs ,  conme Ies  d i f fé -

ren tes  ré thor iques  qu i  s ren t remêlen t  e t  s 'en t recro isent  chez  lu i ,  e t  que nous

aurions le plus grand tort  de vouloir  brusquer pour le faire entrer dans une

c l a s s i f i c a t i o n .

De tab leaux  généraux ,  esqu isses  de  la  to i le  de  fond sur  laque l le  se

détache 1 'o ra teur  sa lés ien ,  ce lu i  du  Èemps,  ce lu i  de  la  fo rna t ion  du  fu tu r
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prédicateur,  nous somnes passés au portrai t  de cet orateur sacré, qui  est

Franço is  de  Sa les  lu i -mêne au tan t  qu ' i l  es t  l r idéa l  qu ' i l  pe in t  :  on  a  vu

coument anecdotes ou événements biographiques se mêlent pour nous à la ré-

f lex ion  théor ique qu i  es t  la  s ienner  laque l le  t race  les  contours  de  sa  per -

sonnal i té autant que les événements de sa vie.  Culture et t rai ts de 1 rhouune

Franço is  de  Sa les  se  confondent .  Après  1  rensemble ,  vo ic i  le  par t i cu l ie r ,  p lus

précis,  plus l in i té,  ce qui fai t  que lui-même, cornme chacttrrest unique.

Vo ic i  que nous  a l lons  le  renconËrer  dans  ses  tex tes ,  par lan t  de  sa

vo ix  d rora teur .  Lo in  de  deven i r  de  p lus  en  p lus  fe rmé,  à  cause du  regard

théo log ique qu i  es t  le  s ien ,  parce  qu 'une cer ta ine  lumière  théo log ique éc la i -

re de façon s) imptomatique touÈe chose pour Lui,  le portrai t  qui  va peu à peu

se dess iner ,  au  l ieu  de  se  l in i te r  de  p lus  en  p lus  é t ro i tement ,  s  touvr i ra ,

au  cours  des  par t ies  du  t rava i l ,  jusqu 'aux  l im i tes  de  l - fun ivers  ;  doub le  mou-

vement  de  descente  vers  I ' i nd iv idu ,  pu is  de  montée par  la  ph i losoph ie ,  la

théo log ie  e t  1a  sp i r i tua l i té ,  ind issoc iab les ,  jusqurà  l rachèvement  d rune c ré-

a t ion  en  marche,  dont  l  tune  des  vo ies  les  p lus  impor tan tes  es t  la  p réd ica-

t ion ;  double mouvement qui rappel le la révélat ion montante et descendante

qui,  à la sui te de saint August in,  fascina le Moyen Age, Renaissance et âge

baroque. Nous y retrouveronsrcoûme des constantes, bien des points que nous

venons de voir  se prof i ler,  bien des construct ions dont nous avons aperçu

fondenents et racines.



CHAPITRE III

PREMIERES LECTURES DES SERMONS



A/ NascunÈur oratores -  S/ Vir  bonus - C/ prédicaÈeur et audi-

teur,  le sermon "sacrement" ? Le sermon dialogue. -  D/ une théologie de

la  Paro le  -  E /  Sa in t  Franço is  de  Sa les  prêchant  -  E /  La  g lo i re

G/  t -a  "sc ience" ,  ma l t resse  de  l tac t ion  humaine ,  réa l i se  1 'Eg l i se .
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PREMIERES LECTTIRES DES SERMONS OU FRANCOIS DE SALES DANS SES SERI"IONS

Une réf lexion conÈinue de François de Sales, justement sur la prédi-

ca t ion  pendant  qu t i l  p rêche,  à  mesure  qu t i l  p rêche,  es t  un  des  premiers

t ra i ts  sa i l lan ts  des  sermons pour  qu i  les  aborde après  avo i r  lu  les  p r inc i -

pal-es autres oeuvres de 1révêque ;  on y retrouve bien, en général ,  son style,

s i  na l  compr is  e t  s i  ma l  appréc ié ,  e t  pour  s i  dé forné  e t  s i  l i n i té  qu 'on

cro ie  1 ty  vo i r ,  cependant  carac tér is t ique .

Mais  a lo rs  que 1 ' rn t roduc t ion  à  la  v ie  devote ,  le  Tra i t té  de  1 'amour

de Dieu ou chacune des let tres même, forment un Èout en soi ,  où l rauteur

n tappara l t  pas  en  t ra in  d récr i re ,  les  sermons sont ,  eux ,  renp l i s  par  la  p ré-

sence de  Franço is  de  Sa les  pensant ,  éc r ivan t ,  par lan t  à  I tavance son tex te ,

sans cesse réf l -échissant sur sa technique personnel le,  Les moyens généraux

du préd ica teur ,  son  n in is tè re .  Sans  cesse on  le  vo i t  ma l t r i san t  tous  ces  é1é-

ments'  sur lesquels i l  revient interminablement :  aucun automatisme, aucun

ré f lexe  dé f in i t i vement  acqu is  chez  lu i  ;  sur  les  g randes cer t i tudes  de  la

v ie  re l ig ieuse e t  ecc lés ia le ,  chaque po in t  de  l ra r t  o ra to i re  sacré  es t  tou-

jours  fondé à  nouveau,  e t  la  v ig i lance es t  i c i  re ine .

La Lettre à Monseigneur Frényot pourrai t  faire i l lusion, avec son ton

à la  fo is  de  bonhomie ,  d rexhor ta t ion  amica le  e t  d rordre  encore  p lus  que de

conse i l .  Le  champ drexpér ience de  son ana lyse  es t ,  pour  Franço is  de  Sa les ,

sa  Propre  préd ica t ion  sur tou t ,  dès  le  moment  où  i l  se  met  à  p rêcher .  Rhéto-

r ique v ivanÈe,  p réd ica t ion  en  t ra in  de  na î t re  e t  de  se  prêcher  e l le -même,

c  res t  tou te  la  v ie  in te l lec tue l le  e t  personne lLe  de  I  thonrme qu i  s 'ouvre  avec

les sermons devant nous, en une sorte de confession et de journal int ime in-

vo lon ta i re ,  pLus  grave,  p ro fond e t  secre t  que tou tes  les  conf idences .

Pour  b ien  le  vo i r ,  i l  sera  cosmode dr iso le r  d fabord  un  tex te  impor -

tan t ,  ce lu i  du  sermon d i t  t tde  SeysseLr r  ( l )  qu i  p réc ise  parce  qu t i l  es t  encore
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de  l a  pé r i ode  des  Con t rove rses  e t  du  Chab la i s ,  l es  g randes  ce r t iÈudes  se re i -

nes de  l rép iscopat  te l les  qure l les  appara issent  dans  la  Le t t re  à  André  Fré-

myot  (pour tan t ,  da tée  de  1604,  e l le  es t  pos tér ieure ,  ma is  de  peu :  le  Chab la is

a été une rude école pour la prat ique du sermon, après la théorie rencontrée

à Padoue ou  a i l leurs  ;  la  théor ie  personne l le  de  1  révêque ne  na l t ra  dé f in i t i -

vement  qu taprès  ces  deux  sor tes  de  probat ion) .  AvanÊ que ce t te  Èhéor ie  ne  so i t

formulée sous forme de règles cornrne dans la let tre,  et  fondée sur Ëoute Ia

ph i losoph ie ,  la  théoLog ie ,  la  rhé tor ique dont  les  courants  p r inc ipaux  qu i

formèrenÈ François de Sales ont été vus plus haut,  se l isenÈ dans le sermon

de Seysse l  les  p r inc ipes  qu i  jus t i f ien t  pour  lu i  tou te  p réd ica t ion ,  e t  i l s

s 'y l isent sous la forme dynamique du combat de la controverse :  sermon sur

l -a  p réd ica t ion ,  sur  la  no t ion  drEg l ise  en  même temps,  pâr  sa  da te  e t  son  con-

tenu,  ce  tex te  es t  une sor te  de  d iscours -prograrmle  du  préd ica teur  du  Chab la is ,

alors eu sotrmet de sa force et de son assurance, et dont la parole est brève

e t  i n c i s i v e .

Nascun tu r  o raÈores  en  es t  l e  t hè rne ,  pou r ra i t - on  d i re ,  au  sens  où  1  ro ra -

teur  chré t ien ,  ca tho l ique e t  t r iden t in ,  es t ,  p lus  que jamais ,  ce lu i  que le

Se igneur  "a  u r is  à  par t ' r  conme le  d isent  les  Evang i les  (2 ) ,  qu i  a  é té  appe lé

à un ministère pour lequel i l  est né. Conrme chez les Anciens, corrme dans la

LetÈre à Andrê Frémyot,  iL sera un vir  bonus, car son "honnêteté" sera la

cond i t ion  de  son d ia logue avec  ses  aud i teurs ,  ceux  dont  i l  a  pas tora lement  la

charge.  A ins i  a l lons-nous  reÈrouver  dans  ce  tex t .e  la  théo log ie  de  Ia  Paro le

qu i  fonde la  concept ion  que Franço is  de  Sa l -es  se  fa i t  de  la  p réd ica t ion  :

dé jà  rencont rée  p lus  haut ,  nous  la  ver rons ,  i c i ,  cependant  a f f i rmée avec  p lus

de force que janais par la sui te,  avec autant dténergie que dans les Contro-

verses  ou  1a  Defense de  l tEs tendar t ,  ses  contempora ines ,  en  ra ison des  c i r -

cons tances .

La  man iè re  de  ceÈÈe  "p red i ca t i on  aposÈo1 ique" ,  pou r  d i f f é ren te  qu 'e11e



- 400 -

so i t  des  grands  d iscours  ou  des  en t re t iens  fan i l ie rs  de  1  rép iscopat  (du  ser -

mon de l rAssompt ion  1602 (3 )  au  dern ie r  des  sermons recue i l l i s ,  pour  la  Noë l

1622 par  les  V is i tand ines ,  à  l -a  f in  du  tome X de  1réd i t ion  d 'Annecy) ,  sera

cependant fondamentalement appuyée sur les mêmes idées :  on en verra ensuite

p lus ieurs  au t res  a f f i rma l ions ,  g lanées  à  t ravers  d rau t res  tex tes  de  préd ica-

t ions ,  car  nombreuses  sont  auss i  les  observa t ions  semblab les  éparses  à  t ra -

vers  tou te  l  toeuvre .

A/  Nascuntur  o ra to res .

Souvenés-vous que nosÈre Seigneur recuei l le les paroles que
nous luy  d isons  en  nos  pr ie res ,  a  mesure  que nous  recue i l lons
c e l l e s  q u ' i l  n o u s  d i t  p a r  L a  p r e d i c a t i o n  ( 4 ) ,

t a rd  l r l n t roduc t i on  à  l - a  v i e  devo te  :d i ra  p lus

sermon de

e l le  ne  fe ra  que pro longer  le

de TrenÈe.Seysse l  e t  les  d ispos i t ions  du  Conc i le

On ne saura i t  ê t re  p lus  ne t  :  pour  Franço is  de  SaLes,  le  p réd ica teur

ne peut être autre chose que le "héraut du Christ" ,  le "prophète de yHWH"

d o n t  p a r l e  l t E c r i t u r e .  C r e s t  1 à  s o n  c h a r i s m e ,  s a  m i s s i o n ,  s o n  m i n i s t è r e  ;  à

la  fo is  cause e t  bu t  de  son ex is tence,  le  rô l -e  qu t i l  r  . *  - ' i o , re r  ne  se  conço iE

que dans  les  perspec t ives  re l ig ieuses  d fun  cho ix  opéré  par  D ieu ,  d 'une voca-

t ion, pour employer le terme courant dans son sens exact,  par quoi i1 est fai t

un  in te rprèÈe,  une sor te  d f in te rméd ia i re ,  eu i  do i t ,  d tune cer ta ine  man ière ,

s 'e f facer  le  p lus  complè tement  poss ib le  devant  D ieu  révé lé ,  du  moins  pour  ce

qu i  dans  sa  personna l i té  fe ra i t  obs tac le  à  la  Révé la t ion .  Le  passage de  I ' In -

Èroduc t ion  à  la  v ie  devote  es t  fo rmel  :  c  res t  dans  la  p réd ica t ion  que D ieu

nous par le .

La  responsab i l i té  e t  la  g rav i té  du  rô le

mesure  avec  touÈ aut re  :  s r i l  es t  un  chré t ien

r o l e s  d e  1 ' A p ô t r e  ( 5 )  s ' i d e n t i f i e r  a u  C h r i s t ,

du  préd ica teur  sont  a ins i  sans

qu i  do i t  pouvo i r ,  se lon  les  pa-

c ' e s t  b i e n  l u i .
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Ces év idences  nren  é ta ien t  cependant  pas  tou jours  pour  1 - tépoque,  on

1 'a  vu ,  e t ,  même en fa isan t  un  e f fo r t  de  re la t i v i té  ou  de  to lé rance devant  le

gott  du temps et les déveLoppements des prédicateurs à succès, on peut douter

que tous aient reconnu autant que François de Sales et ceux qui réformaient

la chaire le denandaient,  Le sens théologique de leur fonct ion. Quant à la

not ion  pro tes tan te ,  en  apparence t rès  p roche de  ce l le  du  fuËur  évêque,  e l le

es t  en  réa l i té  tou te  au t re .

Mais  Franço is  de  Sa les  n ta  pas  la  na îve té  de  confondre  la  vocat ion  du

préd ica teur  avec  1  r idée,  car ica tura le  e l1e  auss i ,  que I  ton  se  fa i t  couramment

d e  l f i n s p i r a t i o n ,  p o é t i q u e  p a r  e x e m p l e  : l e  p r é d i c a t e u r  d e v r a  ê t r e ,  c e r t e s ,

le  p lus  v ide  de  lu i -même poss ib le  ;  cependant  D ieu  n tag i ra  pas  seu l ,  sans  la

responsab i l i té  ac t i ve  n i  l -a  coopéra t ion  de  l rhomre.  Cres t  1à  une consÈante

de la  sp i r i tua l i té  sa lés ienne,  € t ,  dans  la  mesure  où  le  p réd ica teur  es t  le

modèl-e idéal de tout honne, où toute vie humaine est prédicat ion, la coopéra-

t ion  donc  de  la  l iberÈé de  l ro ra teur  sacré  pour  la  réa l i sa t ion  du  p lan  d iv in

sur  le  monde es t  d rau tan t  p lus  essent ie l le  e t  exempla i re .

S i  b ien  que r ien  dans  la  personna l i té  de  l to ra teur  ne  sera  nég l igeab le

l -a  vér i té  d iv ine ,  cer tes ,  sere  condu i te  à  n rê t re  p résentée  que f ragmenta i re -

ment  par  chacun,  e t  l r idéa1 de  l ro ra teur  sera  donc  de  tendre  à  ê t re  le  p lus

r iche ,  le  p lus  ouver t ,  le  p lus  " to lé ran t "  poss ib le .  A ins i ,  r ien  ne  do iÈ  ê t re

considéré counre secondaire dans 1a pédagogie dest inée à former 1'orateur.

Que toutes ces idées appart iennent au grand fond comnun du christ ia-

nisme de tous les temps, crest 1révidence même. Cependant chaque époque a dû

les  a f f i rner  à  nouveau à  sa  man ière ,  ce  qu i  s res t  passé en  par t i cu l ie r  au

cours  des  longues sess ions  du  Conc i le  de  TrenÈe,  où  les  p réceptes  de  la  rhé-

to r ique an t ique on t  é té  repr is ,  à  t ravers  sa in t  August in  e t  Erasme sur tou t ,

corme on l 'a  vu ,  dans  le  desse in  de  f i xer  les  normes de  la  fo rme de I 'a r t  de

l a  c h a i r e .
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Entièrenent engagé dans cette réforme tr ident. ine, pour lui  ressort  de

Èoute  la  v ie  apos to l ique,  Franço is  de  Sa les  en  dé ta i l le  e t  en  app l - ique minu-

t ieusement  les  décre ts .

Rappe lons-en les  p r inc ipes  :  qu i  es t  appe lé  à  p rêcher ,  eÈ donc  qu tes t -

ce  que le  p réd ica teur  e t  la  p réd ica t ion ,  e t  co t rment  p rêcher ;  counnent ,  en f in ,

ces  pr inc ipes  c la i rement  posés  e t  jus t i f iés ,  ê t re  fo rmé pour  la  p réd ica t ion .

0n  ne  s ' improv ise  pas  ora teur ,  e t  n t impor te  qu i  n 'a  pas  à  " fa i re  le

préd ica teur r ' .  I1  es t  des  hommes cho is is  pour  ce la  eË,  avant  tou t  au t re ,  1 'é -

vêque ;  la  p réd ica t ion  esÈ en e f fe t  la  p r inc ipa le  a t t r ibu t ion  de  sa  charge,

comne le rappel le le ôonci le de Trente :

Tous  les  évêques,  a rchevêques,  p r ina ts  e t  tous  au t res  préposés
à la  condu i te  des  ég l i ses  seronÈ tenus  e t  obL igés  de  prêcher
eux-mêmes le  sa in t  Evang i le  de  Jésus-Chr is t . . .

S ' i l  a r r i v e  q u ' i l s  a i e n t  . . .  q u e l q u e  e m p ê c h e m e n t  l é g i t i m e ,
i l s  seron t  ob l igés ,  se lon  la  fo rme prescr i te  au  conc i le  généra l
de  La t ran ,  de  cho is i r  e t  met t re  en  leur  p lace  des  personnes
capab les  de  s 'acqu i t te r  u t i lenent ,  pour  le  sa lu t  des  âmes,  de
cet  emplo i  de  la  p réd ica t ion  ;  e t  s i  que lqurun mépr ise  dry  don-
ner  o rdre ,  gu ' i l  en  a t tende un  chât iment  r igoureux .  (6 )

Le texte du t 'Décret de Réfornat ion" conÈinue en montrant,  tout au long

de la  h ié rarch ie ,  les  devo i rs  e t  ob l iga t ions  de  chaque homne d 'Eg l i se ,  soumis

tou jours  à  1 'évêque.

C'es t  t r ès  exac temen t  l a  conv i c t i on  de  F ranço i s  de  Sa les  :  l a  voca t i on ,

1 té lec t i on  ne  se  comprennen t  e t  n rex i s ten t  v ra imen t  que  dans  une  o rgan i sa t i on

conmunau ta i re  e t  h i é ra rch ique ,  d roù  son t  bann i s  i nd i v i dua l i sme  e t  g raÈu i té .

La po lén ique avec  les  Pro tes tan ts  qu i  fa i t  su i te  aux  guer res  de  re l i -

g ion ,  lesque l les ,  d tune cer ta ine  nan ière ,  se  cont inuent  en  Chab la is ,  aux  con-

f ins de la Savoie et de Genève, conduit  François de Sales à exposer très clai-

r e m e n t  l e  p r o b l è m e  e t  s a  s o l u t i o n ,  à  p l u s i e u r s  r e p r i s e s .  S i  I ' o n  s r a r r ê t e

sur tou t  donc  ic i  au  sermon d i t  "de  Seysse l "  (7 ) ,  où  se  t rouve l ressent ie l  de

sa docÈr ine ,  en  le  rapprochant  de  nombreux  au t res  tex tes  pos tér ieurs ,  c res t
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parce qury apparal t  c lairement la fermeté inébranlable de François de Sales

dans sa convict ion (  i f  semble que les ans et l  texpérience pastorale ne f i rent

que l tenrac iner  de  p lus  en  p lus) ;  c res t  d rabord ,  cependant ,  à  cause de  sa  to -

na l i té  t r iden t ine .

Ins is tons ,  car  c res t  fondamenta l  e t  essent ie l  :  le  sermon de Seysse l

da te  donc  des  tou t  débuts  de  la  v ie  de  préd ica t ion  de  ce lu i  qu i  n  fesÈ encore

que le PrévôÈ de 1 tévêque de Genève exi lé à Annecy. Prononcé le 6 févr ier

1594, ent ièrement rédigé par le prédicateur,  le texte se présente conrme un

résumé de tout ee qui sera r igoureusement mis en prat ique par François de Sa-

les  durant  la  campagne du  Chab la is ,  a lo rs  tou te  p roche,  e t  qu i  sera  a ins i  p rê-

ché aussi dans les Controverses :  i l  part i ra en effet  en septembre de la même

année e t  demeurera  en  miss ion  jusquren décembre  1595.

Si,  comre on peut le penser,  la rencontre sur leur propre terrain avec

les  préd ica teurs  p ro tes tan ts ,  par  f idè les  in te rposés  sur tou t  (8 ) ,  eu t  sur  lu i

une in f luence t rès  g rande,  en  par t i cu l ie r  en  le  conf i rmant  (car  i l -  l rava i t

auss i  t rouvé a i l leurs ,  on  l  ta  vu)  dans  sa  conv icÈ ion  que le  genre  de  l rhomé-

l ie ,  c 'es t -à -d i re  du  conrmenta i re  d i rec t  e t  fami l ie r ,  e t  comne v i ta l ,  des  Èex-

Èes sa in ts ,  dont  1 'o ra teur  deva i t  res te r  t rès  p roche,  é ta i t  ce  après  quo i  sou-

pirai t  le "peuple de Dieu",  i l  est tout d 'abord remarquable que _iamais Fran-

ç o i s  d e  S a l e s  n e  s o i t  r e v e n u  s u r  I t i d é e  e s s e n t i e l L e  d e  l t o r g a n i s a t i o n  e c c l é -

s ia le  de  la  p réd ica t ion  :  on  ne  s t improv ise  pas  préd ica teur ,  au  sens  préc is

e t  techn ique du  te rme ;  t t l  t insp i ra t ion t t ,  1a  t tsa in te  co lè re t ' ,  tous  les  moÈi fs

qui peuvent conduire à prendre spontanément la parole dans l-rassemblée, ou

dans un groupe quelconque, comme sous une impulsion surnaturel le et surtout

surhumaine, doivent être regardés avec méfiance. A cette époque où le " l ibre

examen" dans tous les domaines fai t  souvent le loi ,  François de Sales prend

so in  de  séparer ,  en  s 'appuyant  sur  tou tes  les  ra isons  poss ib les  e t  pérempto i -

r e s  ( r a i s o n s  s c r i p t u r a i r e s ,  t h é o l o g i q u e s  o u  t i r é e s  d e  l a  t r a d i t i o n  c h r é t i e n n e ) ,
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1 rélan direct et  personnel vers les honrmes à cause de Dieu, de la fonct ion

off ic iel le,  hiérarchisée et conîunautaire, tout corïrme sont séparêes, pour des

raisons fondées en droi t  de la même manière, pr ière personnel le et pr ière of-

f i c i e l l e  e t  e c c l é s i a l e .

Le sermon de Seyssel apparal t  ainsi  comme une revue des armes et des

arguments avant la batai l le contre le Protestant isme, comme ttun grand sermon

de cont roverse  qu i  répand i t  la  te r reur  jusque dans  Genève"  (9 ) .  I1  por te  dé jà

les marques de

d i t é  e c c l é s i a l e

ce que les Controverses réclameront pour le sermon :  une fécon-

par une t tpredicat ion enf lamtreet '  :

CetÈe fecond i té  de  be l les  na t ions  de  1 'Eg l i se  se  fa ic t  p r inc i -
palement par la predicat ion conme dict  saint Pol :  Per Evange-
l ium ego vos  genu i  :  la  p red ica t ion  donques de  I  rEg l i se  do i t
estre enf lanrnee :  Igni t ium eloquium tuum Domine ;  et  qu'y a i l
de  p lus  ac t i f ,  v i f ,  penet ran t  e t  p rompt  a  t i r  e t  ba i l le r
formes aux autres matieres que le feu ? (  l0)

Llespri t  dr indépendance, 1-e refus de reconnaitre counle unique f  inter-

prétat ion ronaine du texte sacré est une erreur de raisonnement i  or,  mal rai-

sonner  es t  une cons tan te  de  l thunan i té  depu is  la  fau te  o r ig ine l le  ;  au  v ra i ,

la faute or iginel le est el le-mêmefl tchétype de cette faute de raisonnement :

p rendre  le  ma l  pour  le  b ien ,  re fuser  d tadmet t re  1 rév idence on to log ique,  c 'es t

exactement ce que font Adan et Eve quand i ls croient pouvoir  "être comme des

d ieux" ,  tou t  horunes  qu ' i l s  son t .  L f idée es t  chère  à  Franço is  de  Sa les ,  e t  nous

Ia  re t rouverons  souvenÈ,  car  e l le  fonde tou te  sa  concept ion  de  l thormre .

Te l le  esÈ la  p remière  cond i t ion  qu i  s t impose avant  tou te  au t re  à  I 'o ra -

teur  sacré  :  par le r  avec  pass ion  e t  en  s ' inséran t  dans  La  réa l i té  p ro fonde du

p lan  de  D ieu  sur  le  monde ;  d i re  ce  qu i  es t ,  e t  non pas  ce  qu ton  souha i te ra i t

peut-être faire entendre, ou ce que les honrmes souhaiteraient entendre :

Ces t  anc ien  peup le  d ' Is raë l  se  mont ra  tous jours  dur  aux  com-
mandemens de Dieu ;  mais sur tout i l  se monstra tres bigearre
thors  qu 'apres  1 'honnorab le  re la t ion  de  Josué e t  Ca leb  de  la
f e r t i l i t é  d e  l a  t e r r e  p r o m i s e ,  e Ë  I t e x h o r t a È i o n  q u f i l z  f i r e n t
pour  les  encourager  d 'y  a l le r ,  i l s  conc lu ren t  de  nry  po in t
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a l le r  ;  e t  par  apres ,  D ieu  ayant  averË i  qu t i l z  n tavançassent '
i lz voulurent a toute force y al ler,  et  Eonterent toute la mon-
t a i g n e ,  d o n t  m a l h e u r  e n  P r i t . . .
A insy  une grande par t ie  du  mal  qu i  es t  ma in tenant  en t re  les

Chres t iens  v ien t  de  ce  qu ' i l z  c royent  ceux  qu t i l z  ne  devra ien t
pas  c ro i re ,  e t  qu t i l z  ne  c royent  Pas  ceux  qu ' i l z  devroyent
c r o i r e .  ( l l )

L rexorde du  sermon,  dont  ces  l ignes  expr iment  1  r idée maî t resse ,  es t  un

nodèle du genre ;  i l  énonce clairement ce que va démontrer le corps du dis-

cours  :  s r ins t i tuer  de  so i -même lec teur  ou  préd ica teur  de  l rEcr i tu re  es t  ê t re

" t res  b igear re" ,  en  que lque sor te  ex t ravagant  (12) .  U t  en  même temps,  1 'exorde

es t  dé jà  un  premier  assaut ,  mont ran t ,  sur  l rEcr i tu re  e l le -même,  comtent  e l le

do i t  ê t re  1ue,  annoncée e t  écoutée .

De la même façon, exactement,  le sermon se déroule en deux part ies :

1 'une fa i t  vo i r  d rabord  en  Moîse  le  "s igne"  du  Chr is t  qu i  réa l i sera  ce  que

Moîse annonçait  ;  ce paral lél isne permet aux pr incipes de la prédicat ion

drê t re  dé f in is .  L rau t re  par t ie  du  sermon fa i t  de  ces  pr inc ipes  une app l ica-

t ion imédiate et précise aux circonstances conÈemporaines.

Cres t  donc  au  moyen de  1 'Ecr i tu re  même qures t  combat tue  la  lec tu re

"b igear re"  de  l tEcr i tu re  e t  qur i l  es t  répondu aux  ques t ions  su ivantes  :  qu i

l i t  l tEcr i tu re ,  eu i  donne à  l i re  l tEcr i tu re ,  qu i  en  a  miss ion  auprès  des  au-

t res ,  en  un  mot ,  qu i  es t  r rpas teur r t  :  ce  sont  ceux- là  seu ls  qu i  son t  à  la  fo is

ce  qu té ta ien t  Moîse ,  "ce  grand cap i ta ine  de  prob i té "  (on  remarque 1 'a l lus ion

préc ise  à  la  " jus t i ce"  de  YI I I , IH  ic i ) ,  e t  le  Chr is t .

Moyse,  ce  grand cap i ta ine  de  prob i té  es tan t  appe l lé  de  D ieu ,
thors  qu ' i l  pa isso i t  Les  breb is  de  son beau-pere  Je t ro  en  la
montaigne Oreb, a la charge de la conduit te et gouvernement
genera l  d r ls raë l  pour  le  de l i v re r  des  mains  de  Pharao i l
prat iqua tous les vrays moyens, et demanda a Dieu toutes les
vrayes  qua l i tés ,  marques  e t  cond i t ions  avec  lesque l - les  i l  fau t
entreprendre de parler de la part  de Dieu et de gouverner un
peup le .

Car tout premierement i l  reconnoist  son indignité :

Quis sum ego
2.  I l  demande le  nom de Ce luy  qu i  1 'envoye :  S i  d ixerun t  mih i . . .
3.  I1 demande un s igne :  Non credent  mih i
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O Sa in t  Prophete ,  o  g rand Pasteur  d r ls raë l ,  o  adv isé  Moyse,
o digne ambassadeur de Dieu, o digne secretaire de Dieu, QUê
tu sçavois bien les condit ions requises et fondamentales a
une tel le charge !  11 se t ient indigne, i l  demande le nom, i l
demande des  s ignes .  (  l3 )

I

La première réact ion de celui  qui  se pense appelé à la mission du pré-

d ica teur  do i t  donc  ê t re  la  p rudence,  le  recu l  nécessa i re  au  jugement ,  vo i re

u n e  s o r t e  d e  d o u t e .  1 L  s t a g i t  d ' é v i t e r  d e  s e  l a i s s e r  a l l e r  à  1 t é g o Î s m e ,  o u  à

la  peur ,  ou  à  la  paresse en  re fusant ,  d tév i te r  auss i  de  tomber  dans  1 'o rgue i l

en  tombant  dans  I ' i l l us ion .  Toute  miss ion  d iv ine  dépasse l thor rne  en  e f fe t  qu i

n e  p e u t  s t e n  t ' r e n d r e  d i g n e ,  s i n o n  s e  t e n a n t  i n d i g n e "  ( 1 4 ) ,  e È  e l l e  n e  s ' a f f i r -

me que par  le  nom de l ieu  e t  les  marques  qu ' i l  lu i  impose :

Cres t  i cy ,  mes Freres ,  la  p ie r re  de  touche a  laque l le  vous
connoistres si  ceux qui se vantent de la parole de Dieu sonÈ
vrays ou faux prophetes ;  car i l  n ry a jamais eu de secÈe qui
n t a y e  t o u s j o u r s  d i c t  q u ' e l l e  p a r l o i t  d e  l a  p a r t  d e  D i e u ,  e t
que ses  preschenenter ies  es toyent  les  v rayes  paro les  de  D ieu ,
eÈ ne se  so i t  van tëe  de  1 'Escr i tu re  z  fa ins iJ  LuÈher ,  Ca lv in
e t  tous  les  au t res ,  a  I ' im i ta t ion  du  d iab le ,  leque l  vou lan t
t e n t e r  J e s u s  C h r i s t  l u y  a l - l e g u e  1 ' E s c r i t u r e . . .  I l z  d i s e n t  t o u s
qut i l z  son t  envoyés  ;  qu ' i l z  nomnent  qu i  les  a  envoyés .  S i
c res t  D ieu ,  ou  c f  es t  med iaÈement  ou  in rmed ia tement  :  s i  méd ia-
tement ,  gu t i l z  mont ren t  la  success ion  ;  s i  iu rmed ia tement ,
q u f i l z  e n  p r o d u i s e n t  l e s  p r e u v e s ,  g u ' i l z  f a s s e n t  d e s  m i r a c l e s .

0n  re t rouvera  la  mêne idée en  1616,  dans  1e  Tra i t té  de

(  l s )

1 'amour  de  D ieu

où les  p réd ica teurs  sonÈ rangés avec  les  p rophètes ,  car  leur  fonc t ion  esÈ t rès

précisément ident ique :

Tous  les  p ropheËes e t  p red ica teurs  qu i  on t  es té  insp i rés  de
Dieu  on t  tous- jours  aymé l  tEg l i se ,  tous- jours  adheré  a  sa  doc-
t r ine ,  tous- jours  auss i  es té  appreuvés  par  i ce l le ,  e t  n ron t
jamais  r ien  annoncé s i  fo r tement  que ces te  ver i té ,  que les
levres  du  pres t re  gardoyent  la  sc ience,  eÈ qu 'on  devo i t  reque-
r i r  la  loy  de  sa  bouche :  de  sorËe que les  miss ions  ex t raord i -
na i res  sont  des  i l l us ions  d iabo l iques ,  eÈ non des  insp i ra t ions
ce les tes ,  s i  e l les  ne  sonÈ reconnet ies  e t  aPPreuvees par  les
pas teurs  qu i  son t  de  la  miss ion  ord ina i re  ;  car  a insy  s taccor -
dent Moyse et les Prophetes. Saint François,  saint Dominique
et  les  au t res  Peres  des  Ordres  re l ig ieux  v indrenÈ au serv ice
des  ames par  une insp i ra t ion  ex t raord ina i re  ;  ma is  i l z  se  sous-
mirent d 'autant plus humblement et cordialement a 1a sacree
h i e r a r c h i e  d e  1 ' E g l i s e .  E n  s o r m n e ,  l e s  t r o i s  m e i L l e u r e s  e t  p l u s
asseurees  marques  des  leg i t imes insp i ra t ions  sont  :  la  perse-
verance,  cont re  l t incons tance e t  legere té  ;  1a  pa ix  e t  douceur
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de coeur ,  con t re  les
obe issance,  cont re  I

inquietudes et empressemens ;  1 'humble
r o p i n i a s t r e t é  e t  b i g e a r r e r i e .  (  l 6 )

Se dégagent  a lors t ro is  grands pr inc ipes qui  fondent  1 rautor i té  du

p réd i ca teu r  ch ré t i en  e t  pe rme t ten t  de  l e  reconna î t re  :  un  p r i nc ipe  de  f i l i a -

t ion cont inue dans 1a conformi té,  un pr inc ipe dtuniversal isme comnunauta i re,

un pr inc ipe de "marche" persévérante vers le  Royaume.

Le premier  p r inc ipêr  gu 'on  v ien t  de  vo i r  po indre  dans  les  l ignes  t i -

rées  du  sermon de Seysse l  ( "s i  med ia tement ,  qu t i l z  mont ren t  La  success ion" ) ,

e s t ,  s i  I t o n  p e u t  d i r e ,  u n  p r i n c i p e  v e r t i c a l ,  q u i  s t o p p o s e  à  l a  c r é a t i o n

d 'une "nouve l le  re l ig ion"  conme d isa i t  vo lon t ie rs  Mons ieur  de  Bo isy ,  1e  père

de sa in t  Franço is  de  Sa les ,  re fusant  le  Pro tes tan t isme parce  qu t i l  ne  vou la i t

pas  d tune " re l ig ion  p lus  jeune que lu i  de  douze ans"  (17)  ;  que l les  qu 'a ien t

é té  les  fau tes  du  peup le  é lu  dans  l tAnc ien  Tes tament ,  jamais  D ieu ,  ma lgré  ses

menaces ,  n ta  rep r i s  sa  pa ro le ,  û tâ  cho i s i  un  au t re  peup le ,  ca r  i l  es t  t t l  t am i

f i dè le "  du  Psaume,  f i dè le  d ' une  f i dé l i t é  sans  re tou r .

Ce principe permet de reconnaître

se  man i fes te  Èou jours  le  desse in  de  D ieu ,

cien Testament réal isées dans le Nouveau l es tamen t  ;  c ' es t  a i ns i  que  Jésus -

Chr i s t ,  r ep renan t  l r a t t i t ude  de  Mo îse  e t  accomp l i ssan t  ce  qu fe l l e  annonça i t ,

apres  avo i r  es té  p raed ic t  avec  tan t  de  c i rcons tances ,  en-
cores  veut  i l  mont re r  sa  miss ion ,  e t  se  ta rgue tous jours  d ' i ce l -
l e ,  d i s a n t  c a n t o s t  :  S i c u t  m i s i t  n e  P a t e r . . . ,  D o c t r i n a  m e a  n o n
e s t  m e a ,  s e d  e j u s  q u i  m i s i t  m e  ;  e t  p u y s  i l  s t e s c r i e  :  E t  m e
sc iÈ is ,  e t  unde s im sc i t i s ,  e t  a  me ipso non ven i .  Voy la  donques
cornme i l  se  Èargue de  sa  miss ion ,  de  laque l le  i l  n 'avo i t  beso in
de fa i re  au t re  p reuve que par  l - 'Escr i tu re ,  car  i l  avo i t  es té  s i
fo rmel lement  p raed ic t ,  qu 'on  le  pouvo i t  b ien  reconno is t re . . .
Mays  nonobstan t  tou t  ce la ,  non conten t  de  se  d i re  es t re  envoyé,
non conten t  de  prouver  sa  miss ion  par  I  tEscr i tu re ,  i1  veut  un
tesmoignage percept ib le  e t  c la i r  de  son Pere ,  au  Baptesme,  en
s a  T r a n s f i g u r a t i o n . . .  I l  a t t e s t e  s a  m i s s i o n  p a r  m i r a c l e s ,  e t
p r o t e s t e  q u e  s a n s  l e s  m i r a c l e s  s a  m i s s i o n  n ' e s t  p a s  j u s t e m e n t
prouvëe au  peup le .  (  18)

Le second pr incipe, d 'universal isme cotrf i iunautaire, découle du premier

l es  t r a i t s  pe rmanen ts  pa r  l esque l s

e t  donc  de  vo i r  l es  f i gu res  de  I 'An -
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et apparal t  comme drautant plus remarquable à une époque où toute manière de

t t to lé rancet t  sonne cornme t t ind i f fé rencet t  ;  c tes t  l rouver tu re  b ien  connue de  la

B ib le  à  tou tes  les  na t ions ,  Is raë l  n rayant  é té  "n is  à  par t ' r  co îme une sor te

de na t ion-préd ica teur ,  que pour  por te r  la  Bonne Nouve l le  ad  omnes gentes .

Personne nres t  au tor isé  à  fonder  une chape l le ,  une sec te '  un  groupe iso lé

d t in i t iés  ou  d té lus  :  le  bu t  même de ces  en t repr ises  mont ren t  qu 'e l les  ne  sont

pas  de  D ieu  :  "Car  que l le  reg le  pour r ions  nous  ten i r ,  s ' i l  ne  fa l l -o i t  que

d i re  ?"  (19) .  Le  préd ica teur  es t  en  lu i -mênre  une sor te  d r ls raë l .  Comnunauté

de fo i  donc ,  qu i  ob l ige  à  renoncer  aux  par t i cu la r ismes i l luso i res  (seu l  ex is -

te  ce  qu i  es t  du  p lan  de  D ieu) ,  e t  tou t  au tan t  à  admet t re  l rex isÈence de  I 'au-

t re ,  e t  l -a  façon dont  D ieu  se  révè le  à  lu i ,  vo i là  ce  que fonde ce  second pr in -

c ipe ,  p r inc ipe  qu ton  po , r t r " i t  d i re  hor izon ta l .

11  ne  saura i t  ê t re  ques t ion  de  cho is i r  parmi  ces  pr inc ipes ,  qu i  son t

so l ida i res  l tun  de  l rau t re ,  e t  le  p réd ica teur  do i t  les  ten i r  tous  deux  fe rme-

ment .  11  ver ra  a lo rs  que la  rencont re ,  le  c ro isement  de  ces  deux  pr inc ipes ,

l  tob l igera  à  en  admet t re  un  t ro is ième,  ce lu i  de  la  persévérance dans  1 'ac t ion ,

e t  donc  dans  la  p réd ica t ion  :  1  rEg l i se  ne  peut  pas  ê t re  a r rê tée  e t  encore

moins  marcher  à  recu lons .  E l - le  ne  peut  ê t re  dans  la  f i l i a t ion  qu i  un i t  les

deux  moments  de  l tEcr i tu re ,  avant  e t  après  1 ' Incarnat ion ,  e t  rempl i r  son  rô le

de "héraut  du  Chr is t ' r ,  pour  leque l  son t  dé légués  ses  préd ica teurs ,  qu 'en  sa-

chant  qure l le  esÈ encore  en  t ra in  de  réa l i ser  la  Révé la t ion ,  te rminée,  cer tes '

mais sans doute encore incorrplètemenÈ lue et de toute évidence encore incom-

p lè tement  vécue.  Le  préd ica teur  n 'a  pas  à  p rêcher  le  passé ;  i l  l u i  fau t  p ren-

dre  le  regard  é te rne l  de  D ieu  pour  qu i  passé,  p résent ,  fu tu r  son t  un ,  e t  i l

ne  le  peut  qu ten  condu isant  le  peup le  à  vo i r  ce  qu i  res te  à  fa i re ,  e t  en  I 'a i -

dant  à  le  fa i re .

Ce de rn ie r  p r i nc ipê ,  QU 'on  vo i t  se  dégage r  des  deux  p rem ie rs ,  t ou te  l a

v ie  sace rdo ta le  de  F ranço i s  de  Sa les  l e  me t  en  oeuv re  i n fa t i gab lemen t  (qu 'on
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pense à l -a façon dont i l  l isai t  et  t ransformait  par sa propre réf lexion le

Combatt imento spir i tuale de Lorenzo Scupol i ) ,  et  i l  se manifeste dans la con-

clusion du sermon, gui insiste sur les t tbonnes oeuvrestt  :

Quel l -e occasions ntavons nous point de sorÈir  de nostre pa-

resse ? tant de maux que nous voyons tous les jours, etc '
Nostre Seigneur faict  comne le père qui,  tenant les verges en

main ,  d ic t  a  ses  en fan ts  lesque lz  iL  chas t ie  :  Ne seres  vous
janais sages ?
pr ie res ,  con t r i t ion ,  con fess ion ,  bonnes oeuvres .  Mundus c1a-

mat  :  Def ic io .  Caro  c lamat  :  In f i c io ,  Daemon c lamat  :  Dec ip io .

Chr is tus  c lamat  :  Ref ic io  (ZO) ,

et ce1-a, après que François de Sales aura noté drôl-ement,  mais sagacement :

Nrattendes pas caresme prenanÈ, car que sçaves vous sr vous

le  ver res  ?  . . .  11  ne  fau t  s inon qu tun  p ied  nous  fa i l le
Conmrences  des  au jourd 'huy ,  de  peur  d f  es t re  surpr is .  (2 l )

A ins i  l rac t ion  du  préd ica teur  ne  do i t  jana is  ê t re  séparée de  ce l le  du

peup l -e  qu i  1 'écoute ,  tou tes  deux  t rava i l lan t  à  la  réa l i sa t ion  du  Royaume.  Le

min is tè re  du  préd ica teur  es t  d fabord  pédagog ique e t  la  pédagog ie  qu i  1e  gu ide

est théologique :  en un mouvement réciproque de dialogue, le prédicateur doit

répondre aux exigences vi tales du peupLe de Dieu ;  échange par lequel 1 ' In-

carnat ion du Verbe est cont inuée et par lequel La Créat ion tend vers son

achèvement.

Cres t  pourquo i ,  dans  sa  seconde parÈ ier  le  sermon de Seysse l  app l ique

Les pr inc ipes  qu i  do ivent  gu ider  1 'o ra teur  chré t ien  dans  les  c i rcons tances

qui lu i  sonÈ contemporaines, et  en même temPs va leur donner une ouverture

qu i  dépasse de  lo in  1 'époque.  De la  fe rmeté  des  pr inc ipes  énoncés ,  on  pouva i r

c r a i n d r e  q u ' e l l e  n e  t e n d l t  v e r s  l a  r i g i d i t é  e È  q u e ,  d e  1 ' a u t o r i t é  q u ' e l l e  r e -

connaît  aux prédicateurs, el le ne passât à une raideur hiérarchique écrasan-

te .  11  n 'en  es t  r ien ,  car ,  d i t  F ranço is  de  Sa les  en  un  paragraphe essent ie l ,

i l  ne  s 'ag i t  pas  de  n ie r  La  présence de  L 'Espr i t -Sa in t  dans  le  peup le  de  D ieu ,

n i  de  c ro i re  dé f in i t i vement  acqu ise  e t  su f f i san te  la  "sc ience"  du  préd ica-

teur ;  lu i  aussi  est appelé à la "vocat ion comnune" de tout homne, qui est
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de se  ten i r  à  1  récouÈe eÈ à  1  técore  de  la  paro l .e  de  D ieu  :  pour  ce  qu i  es t

des  grands  pr inc ipes  re levés ,

ce la  s ren tend quant  a  la  vocat ion  des  praed ica teurs ,  docÈeurs
e! pasÈeurs de l fEgl ise, laquel le nrest cormrune a tousl- iFTT
chacun est pasteur '  ou sont les brebis ? mays seulemenË de quel-
ques uns qui sont envoyés, cormle Moyse, Aaron, saint.  Jean,
Isaye,  H ie remie ,  He l_ ie  e t  Dav id ,  e tc .  Or ,  i l  y  a  une au t re  vo_
cat ion qui est cornmune, et conrme chacun ne doit  penser estre
appelé a la premiere, aussi  chacun se doit  Èenir  pour appelé
a Ia seconde. Et conrme ce seroi t  grand peché que chacun se
vourus t  mes ler  de  la  p remiere ,  auss i  ce  sero i t  g rand peché que
chacun ne  su iv is t  la  seconde.  (2ù

Iso lons pour mieux la  voi r  la  conclus ion de cet

dominées par  la  log ique et  le  para l lé l isme géométr ique

ensemble de phrases

du ra isonnement :

En sonrme' conme crest grand peché de suivre la voix des faux
pas teurs ,  auss i  es t - i l  peché de  nrouyr  la  vo ix  des  v ra is  e t  ne
leur  obe i r .  (23)

Où voit-on mieux reconnu que dans ces l ignes le "sacerdoce conrnun,,  de

tous  les  chré t iens ,  la  g randeur  de  la  miss ion  du  i lpeup le  de  D ieu ' , ,  lu i  qu i

est nonrmé parmi les "vrais pasteurst '  à qui i l  faut ' ,obéirr '  ? Mais cera ne

saura i t  ê t re  sans  que so i t  ma in tenue l  tabso lue  or ig ina l i té  du  sacerdoce pro-

prement  d i t ,  ce lu i  du  prê t re ,  pas teur  e t  p réd ica teur ,  rée l .  lemenË' ,mis  à  par t , ,

(come Le f i ren t  les  Apôt res '  par  exemple ,  lo rsqur i l s  vou lu renÈ remplacer  Ju-

das (24) ) ,  tout en restant en pleine conrmunauÈé :  "à part"  conme prêtres, i l

l eur  fauÈ ne jamais  oubL ier  qu ' i l s  ne  sont  en  r ien  "à  par t "  en  tan t  que chré-

t i e n s .

Voi là donc les grandes idées de ce sermon essent ie l  sur  l  to ra teur  chré-

t ien '  Cet te  fonc t ion ,  ce  "min isÈère"  cor respond à  un  char isme préc is  e t  donc

à des devoirs envers les autres extrêmement exigeants. Ce n'est en r ien un

priv i lège, même pas celui  de f  intel l igence :  la Sagesse de Dieu ne se donne

qu 'à  l rhumi l i té ,  à  la  persêvérance e t  à  la  v ig i lance de  ce lu i  qu i  a  é té  cho i -

s i .  On cour t  tou jours  le  même danger ,  ce lu i  de  mal  ra isonner ,  de  deven i r , ,un

de ces  sçavants  ra f ro id is  au  vent  de  la  b ise"  (25)  dont  par le  un  au t re  sermon ;
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" t rava i l lons  donc  à  b ien  penser "  d i ra  p lus  ta rd  pasca l .

A lo rs ,  ma is  a lo rs  seu lement ,  le  p réd ica teur  pour ra  s toccuper  de  la

technique oratoire ;  sans le choix de Dieu (nascuntur oratores),  sans le com-

plément act i f  des pr incipes qui font que ce choix devient coûme vivant dans

1 'é1u,  e l le  es t  va ine ,  e t  même dangereuse :  l -a  fameuse quere l le ,  augus t in ien-

ne ,  ma is  sans  cesse repr ise ,  ce l le  qu ton  1 i t  dans  le  De Doct r ina  Chr is t iana IV

su r  l a  va l i d i t é  de  l a  rhé to r i que  an t i que  n ta  pas  d rau t re  ra i son .  E t  F ranço i s

de  Sa les  éc r i r a i t  vo lon t i e r s  co rme  sa inÈ  Augus t i n ,  l e  g rand  ma î t re  e t  modè le

du  p réd i ca teu r  ch ré t i en ,

nam cum per artem rhetor icam et vera suadeantur et falsa, quis
audeat dicere, adversus mendacium in defensoribus suis inermerr
debere  cons is te re  ver i ta tem ?  Q6)

A lors ,  ma i -s

de Sa les  écr i ron t

née à  1 'é loquence,

seu lement  auss i ,

oratores :  j  arnais

a lo rs

f iunt

saint  August in cor t r t re saint  François

Ia Sagesse d iv ine ne sera subordon-

na is  b ien  le  cont ra i re  :

Sapienter autem dici t  homo Èanto nagis vel  minus, quanto in
S c r i p t o r i s  s a n c t i s  m a g i s  m i n u s v e  p r o f e c i t . . .
Hu ic  e rgo  qu i  sap ienÈer  debet  d icere ,  e t iam quod non po tes t

e loquenter ,  verba  Scr ip tu rarum tenere  max ime necessar ium es t .
Q 7 )

On sait  colment le texte de saint August in cont inue en montrant la

sagesse un ie  à  1 ré loquence e t  en  ana lysant  l ra r t  o ra to i re  de  sa in t  pau l ,  Amos,

sa in t  Cypr ien ,  sa in t  Ambro ise .  Ces  pages,  par t i cu l iè renent ,  dans  un  opuscu le

Èout  en t ie r  cé lèbre ,  son t  fameuses :  e l les  sous-entendent  une v is ion  théo lo -

g ique de  1  ra r t  o ra to i re  mo ins  exp l i c i te  peut -ê t re  chez  sa in t  Franço is  de  Sa-

les  (a lo rs  que nombre  de  ses  prédécesseurs  ou  contempora ins  1a  présenta ien t

longuement )  (28)  ;  à  tous  deux ,  e l le  sembla i t  a l le r  de  so i  e t  expr imer  l ,es -

sence même du t tcharismett  du prédicateur :  I  rart  oratoire, domaine du verbe,

ne  pouva i t '  ne  deva i t  êÈre  que le  domaine  de  1a  vér i té ,  le  l ieu  où  le  Verbe

de D ieu  se  man i fes ta i t  au  monde des  honmes en  une au t re  Incarnat ion ,  réa l i san t

I  respérance des  Prophètes  qu i  1  rappe la ien t  tou t  au  long des  s ièc les  p récédant
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la venue du Christ .

On comprend ainsi  la ferveur pressante, la r igueur eÈ le dynamisme qui

caractér isent le sermon de Seyssel ;  on en comprend aussi l -  topt imisme et le

ton  par fo is  d rune sor te  d ' i ron ie  qu i  ne  sera iÈ  pas  mordante  :  i l  y  a  tou jours

"que lque chose à  fa i re " ,  pour  Franço is  de  Sa les ,  e t  D ieu  f ina lement  va incra ,

pu isqur i l  es t  dé jà  va inqueur .  Les  "haere t iques"  ne  sont  après  tou t  que des

t te r rans t t  (2g) ,  ceux  qu i  son t  dans  I te r reur ,  parce  quer  se lon  1ré tymolog ie ,

i ls sont sort is du chemin pour avoir  mal choisi .

F ranço is  de  Sa les  s ' insère  ic i  dans  la  g rande t rad i t ion  chré t ienne qu i

t r a v e r s e  t o u t e  1 ' h i s t o i r e  d e  I ' E g l i s e .  E n  e L l e  s e  r é s o u d  d é j à  l a  f a u s s e  o p P o -

s i t ion  ac t ion-contempla t ion  :  i l  l e  répètera  dans  la  cé lèbre  Le t t re  à  Monse i -

gneur  Frémyot  (gO) ,  l to ra teur  do i t  p r ie r  avant  de  prendre  la  paro le ,  a ins i  que

le  dernanda i t  dê jà  sa inÈ August in  (3 t )  e t  b ien  drau t res  après  lu i ,  coume sa in t

Thomas d'Aquin, et  sa vie doit  être exemplaire, conforme à son enseignement.
( 3 2 ) .

11 sera aisé de montrer corunent François de SaLes met lui-même en pra-

t ique  les  p r inc ipes  dé f in is  i c i ,  pâ ï  exempLe dans  le  sermon pour  1 'Assompt ion

de 1602 (33).  Disons simpl-ement pour l r instant que nous verrons'  conme nous

l ra t tendons après  ce  début  e t  ces  pr inc ipes  so l idement  posés ,  sa in t  F ranço is

de Sa les  oser  ra isonner ,  e t  ra isonner  dans  la  log ique de  D ieu ,  a l le r  " tou t

be l lement "  de  l ravant ,  sans  préc ip i ta t ion  mais  sans  aucun iumob i l i sme,  ne  ja -

mais  i so l -e r  un  passage d  tEvang i le  de  1 'Anc ien  Tes tament  e t  de  1 'h is to i re  de

1 ' E g l i s e ,  c r e s t - à - d i r e  d e  1 ' h i s t o i r e  d e  l a  s p i r i t u a l i t é  e t  d e  l a  t r a d i t i o n

du peuple de Dieu ;  nous remarquerons enf in que le "bon sens" sera un guide

in fa i l l i b le ,  le t 'bon  sens t ' ,  c res t -à -d i re  pour  lu i  la  Sagesse de  D ieu  :  i l  per -

m e t t r a  à  1 ' o r a t e u r  d e  t e n i r ,  à  l a  f o i s  e t  d a n s  1 ' é q u i l i b r e  d u  j u s t e  m i l i e u ,

tous  les  f i l s  que sont  ces  pr inc ipes  sans  en  1âcher  un  seu l  car  " les  fo lz

t iennent  tous jours  les  ex t remi tés  e t  son t  con t ra i res  ensemble"  (34) .
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B/  V i r  bonus .

Le  vér i tab le  p réd ica teur  es t  donc  ce lu i  qu i ,  né  pour  1 'ê t re ,  en

exerce  la  charge ecc lés iaLe,  c tesÈ-à-d i re  que 1a  préd ica t ion  es t  essent ie l le -

ment  du  n in is tè re  de  1  révêque,  e t  des  prê t res  ensu i te ,  ma is  tou jours  Par  rap-

port  à 1révêque et en quelque manière Par une t tdélégat iont ' ,  au sens propre

du terne. Le prédicateur nrest que "héraut du Christ" ,  lu i-même "héraut du

père",  et  1tévêque est come le premier intermédiaire humain :

Je ne dis r ien de la mission ou vocat ion ;  seulement je remar-
que que les Evesques ont non seulement la mission, mais i ls en

onË les  sources  n in is té r ie l1es ,  e t  les  au t res  pred ica teurs  n 'en

ont que les ruysseaux. Crest leur première et grande charge ;
on  le  leur  d i t  en  les  consacrant .  I1z  reço ivent  a  ce t  e f fec t
une grace spec ia le ,  en  la  consecra t ion ,  laque l le  i l z  do ivent
rendre  f rucÈueuse.  Sa inÈ Pau l  en  ce t te  quaL iÈé s rescr ie  :

Uattre"t  
"  

toy si  j .  
" te 

.  Le Conci le de l rente :
ïeE;t i i  d i t - l  " le pr incipal devoir  de 1'Evesque que de pres-

cher " .  Cet te  cons idera t ion  nous  do i t  donner  courage,  car  D ieu

en ce t  exerc ice  nous  ass is te  spec ia lement  :  e t  c res t  merve i l le
combien la predicat ion des Evesques a un grand pouvoir  au pr ix

de cel1e des autres predicateurs. Pour abondans que soient les

ruysseaux,  on  se  p la is t  de  bo i re  à  la  source ,  (35)

dira plus tard la Lettre à André Frémyot.

Lro ra teu r  se ra  v ra imen t

même p réd i ca t i on  Pa rce  qu re l l e

t i o n .

l e  v i r  bonus  an t ique,  dont  la  v ie  sera  e l le -

un i ra  une  pa ro le ,  qu i  se ra  p r i è re r  avec  l  t ac -

Une paro le  peut  es t re  receuëou re je t tée . . .  pour  la  cons idera-
t i o n  d e  l a  p e r s o n n e  q u i  l a  d i t '  P o u r  l a  p a r o l e  q u i  e s t  d i t e . . .
pour  que ce t te  paro le  so i t  es t imée e t  receuë,  i l  fau t  que ce luy
qui la profere soi t  hormre de bien'  vertueux et digne de cro-
yance ;  au t rement ,  au  l ieu  d 'es t re  receuë e l ]e  sera  re jeÈtée  eÈ

mespr isée .  En second l ieu ,  i l  fau t  que ce  qu i  es t  d i t  so i t  bon
e t  v e r i t a b l e . . .

11 est donques requis que la personne qui par le et qui  annonce
la  paro le  de  D ieu  so i t  i r reprochab le  e t  que sa  v ie  so i t  con for -

me à  son ense ignement .  (36)

Non que François de Sales Èombe dans un manque de bo$ens, de réal is-
,

me, voi re dans un angél isme à décourager tout  un chacun :

11 est  donques defendu aux pecheurs d 'annoncer la  sacree
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paro le ,  de  c ra in te  qure l le  ne  so i t  re je t tée  par  ceux  qu i  l to . ry -
ron t .
Ma is  I  ton  ne  do i t  pas  1  ren tendre  des  pecheurs  te rs  que ls ,  a ins

des grands et s ignalés pecheurs ;  car autrement,  gui  
-1 'annonce-

roi t ,  veu que tous Les homnes sont pecheurs et que quiconque
dira le contraire mentira mechanrmeni Z ( l l )

Même,  i1  va  p lus  lo in  : ' ,Ne pas  juger  pour  ne  pas  ê t re  jugé, , ,

à  D ieu  le  so in  de  le  fa i re ,  tou t  ce la  condu i ra  L  raud i teur  à  écouter

par le  en  surmontant  L 'op in ion  qur i l  pour ra i t ,  par fo is  jus tement ,  en

1  a i s  s e r

c e l u i  q u i

avo i r  :

conb ien  qu f i r  ne  fa i r re  pas  es t imer  n i  approuver  ra  mauva ise
vie des honrmes meschans et pecheur", ,r"rrrrràirr" ,rorr" ne devons
pas mespr iser  la  paro le  qu t i l s  nous  proposent ,  a ins  en  fa i re
notre prof i t  conme saint Ephrem. (39)

Et  Franço is  de  saLes  cont inue en  c i tanÈ sa inË Grégo i re  le  Grand :

Nous ne devons nous soucier,  di t  un grand Docteur,  que celuy
qui nous monstre le chemin de ra vertu soi t  bon ou rnauvais ;pourvu que ce soi t  bien Ie vray chemin, nous re devons enf i ler
e t  y  marcher  f ide l lemenÈ.  (39)

Q u ' i l  s r a g i s s e  d r u n e  i n s i s È a n c e  d u e

nous sera i t  au jourd 'hu i  inconnu,  les  l ignes

la même idée, avec un poids grandissanÈ. On

vér i té  1a  chose,  sous  son t r ip le  aspecÈ ( "1

n i l i té  de  l  taud i teur ,  e t  la  tou te  pu issante

dépassant de toute façon le "pot de terre"

1 févêque futur :

à  l ' o ra l  ou  due à  un  inc ident  qu i

suivantes reviennent toujours sur

ne  saura i t  tou t  c i te r ,  ma is  en

thonnesteËé"  
du  préd ica teur ,  I ' hu-

t ranscendance de  la  vér i té  d iv ine ,

(40)  huna in)  t ien t  au  coeur  de

11 fau t  demeurer  assuré  que la  parore  de  D ieu  n fes t  n i  bonne
n i  mauva ise  à  cause de  ce luy  qu i  1 'expose ou  exp l ique,  a ins
q u ' e l l e  p o r t e  s a  b o n t é  q u a n t e l  e l l e ,  

" r n "  
r " " . . r à i ,  n u r r e  t a r e

pour  la  mauva ise t ie  de  ce luy  qu i  la  p rononce.  (+ l )

C ' e s t  s a  M a j e s t é  q u i
l o n t é .  ( 4 2 )

nous par le  e t  nous  fa i t  sçavo i r  sa  vo-

Et  Franço is  de  Sa les  i l l us t re  son conse i l  d 'un  exemple  pr is  aux  usages

lu  E"p .gr ro ls  de  son Èemps (es t -ce  pour  ce la  qu , ic i  i l  nonrme Dieu , ,Sa Majes té , ,

comne Thérèse d 'Av i la  ? ) ,  qu i  pour  honorer  1 'au teur  d rune le tÈre  ra  posa ien t
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"auss i  tos t  sur  leur  tes te" ,  tan t  Le  chef  couver t ,  du  vo i le  ou  de  tou te  au-

tre chose' est la forme synrbol ique de la gloire de Dieu reposant sur sa créa-

tu re  (43)  :

Quand nous entendons la parole de Dieu en la predicat ion, ou
que nous la l isons dans quelque l ivre, mettons- la sur nos tes-
tes  ;  je  ne  veux  pas  d i re  v is ib le rnent  e t  ree l lenent  ma is  sp i r i -
tuel lement.  SousmetÈons-nous à I 'obeissance des choses qui nous
sont  ense ignées,  pâr  lesque l - les  nous  apprenons que l les  sont  les
v o l o n t é s  d e  D i e u . . .

car Dieu ne nous demandera pas si  ceux qui nous ont enseignés
ont  es té  sa in ts  ou  pecheurs ,  a ins  s i  nous  avons  pro f i té  de  ce
qur i l s  nous  on t  d i t  de  sa  par t  e t  s i  nous  l tavons  receu avec
espr i t  d 'humi l i té  e t  de  reverence.  G4)

Voici  naintenant,  pour appuyer le tout,  le nodèle des évêques :

L'exemple du grand sainÈ Char les est  b ien remarquable pour ce
su je t  :  i l  ne  l i so i t  j ana i s  l a  sa in te  B ib le  qu rà  genoux ,  t es te
nue,  avec une Ères grande reverence,  parce qut i l  luy semblo i t
q u e  c e  f u s t  D i e u  q u i  l u y  p a r l o i t  à  n e s u r e  q u ' i l  l i s o i t .  ( 4 5 )

Dès son premier ouvrage, dans les Controverses Franço i s  de  Sa les  vo -

ya i t  dans  la  p réd ica teur  1 '  "ambassadeur  eÈ legat  de  Nost re  se igneur "  (4ù .

Les expressions du sermon de Seyssel sont déjà sous sa plume ;  i l  faut aux

préd icaÈeurs  t tm iss ionr r  e t  | t voca t ion"  (47)  :

Car  s i  Nos t re  Se igneur  les  avoy t  envoyés ,  ou  c  reus t  es té  me-
diatement ou inrmediatenent (48),

e t  l es  pages  su i vanÈes  l e  mon t ren t  (49 ) ,  d tau tan t  que  dans  ces  passages  de

po lén ique  an t i p ro tes tanÈe ,  1 ' accen t  es t  f o r t emen t  n i s  su r  l e  f a i t  que  c res t

b i e n  l a  p r é d i c a t i o n ,  P e n t e c ô t e  c o n t i n u é e r  g u i  f o n d e  I ' E g l i s e  ( 5 0 ) ,  l a  p a r o l e ,

sou f f l e  des  Apô t res  (S t )  e t  sou f f l e  de  feu ,  à  l aque l l e  adhè re  consc iemmen t ,

vo lon ta i remen t ,  non  comme s i  l es  mo ts  é ta ien t  d ' eux -mêmes  pou r  a ins i  d i r e  sa

fo rme ,  l e  p réd i caÈeur  $2 ) .  Vo i l à  pou rquo i  on  ne  sau ra i t  ne  pas  "exp l i que r "

l a  p a r o L e ,  e t

t ion  ser t  à  ce

la  la isser  à  la  l ib re  in te rpré ta t ion  de  chacun :  "La  préd ica-

po in t "  (53) ,  eÈ pu isque la  Èrad i t ion  veut  que la  paro le  so i t

donnée  à  l i r e  a lo rs  dans  ce  qu i  es t  enco re  une  l angue  un i ve rse l l e ,  l e  l a t i n

n 'a jou te ra  guè re  aux  fac i l i t és  ou  aux  d i f f i cu l t és  de  comprend re  I 'Ec r i t u re  :
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i l  ne  c réera  pas  le  mystère  ou  b ien  l ron  ne  sa i t  que lLe  aura  in i t ia t ique .  Ne

Pas penser  que te l le  es t  la  foncÈion  un i f i ca t r i ce  du  préd ica teur  condu i t  à

la  d iv is ion  e t  aux  fac t ions  (s+) ,  "car  p recher  ne  s rappe l le  pas  fa i re ,  ma is

pub l ie r  le  d iv in  mis te re"  (SS) ,  e t  l rannonce es t  exp l i ca t ion ,  non I ' sacrement ,

s i  e l le  es t  r rserv ice  sacré" ,  cormle  le  répète  Franço is  de  Sa les  durant  ces  an-

nées  de  combat .  s i  "mys tère" ,  répète- t - i l  sans  cesse,  dans  son é tymolog ie

veut  d i re  "caché" ,  le  rô le  du  préd ica teur  es t  d 'en  dép loyer  tou t  ce  que 1 'en-

tendement humain peut en comprendre, dans les deux sens du Èerme.

L e  m o y e n  o r d i n a i r e  d e  I ' E g l i s e ,  " c r e s t  1 a  p r e d i c a t i o n " ,  s e u l  e n d r o i t

où  souf f le  I  rEspr i t  (56)  répètera  auss i  p lus  ta rd  le  Tra i t té  de  l ramour  de

de Dieu, et une fois passées les grandes heures du combat,  gui  ne reviendront

jamais sous la même forme' une fois terminées ces quaÈre écrasantes eÈ terr i -

b les  années du  Ghab la is ,  les  mêmes idées  se  l i ron t  tou jours  chez  Franço is  de

Sa les  ;  l fa tmosphère  en  sera  b ien  d i f fé ren te ,  la  po lémique combat ran te  ayant

d isparu ,  ma is  la  conv ic t ion  théo log ique sera  ident ique e t  d rune fe rmeté  com-

parab le .  11  n 'y  a  guère  de  d i f fé rence que dans  la  tona l i té ,  en t re  les  a f f i r -

mat ions  des  Cont roverses ,  de  I tEs tendar t  ou  des  tou t  p remiers  sermons,  même

antér ieurs  au  Chab la is ,  e t  ce l les  de  1  tép iscopat  en t ie r  ;  car  dans  le  sermon

pour  la  Pentecôte  1593,  on  l i t  à  p ropos  des  Apôt res ,  évangé l isan t  par  le

souff le de I  fEspri t  un monde "desert"  en quelque sorte avent eux, parce que

personne ne pouvait  y annoncer que les temps et les prophét ies étaient accom-

p l i s ,  que la  Créat ion  pouva i t  conna i t re  son achèvement  pu isque le  Mess ie  éÈa i t

v e n u  ( 5 7 ) ,  o n  l i t  d o n c  q u ' i l s  é t a i e n t

ambassadeurs vers tout le monde et portoyent la parol le pour
un Monarque qui est exÈremement viste et courant,  duquel
1 fEgl ise_ chante :  "Nescit  tarda mol inina spir i tus sancÈi gra-
t ia . .  .  [S i  b ienT que le  sombre  e t  Èouf fu  bo is  e t  fo res t  de
f ignorànce et 

- .veugt 
lairc i  et  descou-

ver t r  les  a rbres  en  on t  es té  abat tus  e t  rués  par  te r re ,  s i
q u ' a p r e s  c e s t e  d e s c o u v e r t e  i l  n ' y  a  p e r s o n n e  q u i  p u i s s e  d i r e :
Qu is  os tend i t  no l i s  bona ?  . . .  Mays  main tenant  i l  se  fa i t  un
de lygg qu i  durera  tou jours ,  avec  la  paro l le  de  D ieu  raque l le
puri f ie et i l lumine les ames :  verbum Dei manet in aeternum.



si  que, cornme ce premier- deluge nettoya, reforma et renouvel la
la terre, aussi  cestuy [cyJ t^ remet,  la reforme et Ia renou_
vel le ,  dont  nous chantons t  E i t
e t  r enovab i s  f ac iem te r rae .  ï 5g t

créateurs avec le Créateur de ce monde qui s rachève, ceux qui ont en

charge la  Paro le  c réa t r i ce ,  " l -es  p raed ica teurs  sont  Èout  adver t i s  de  fa i re

c e q u e d i t S a i n t P o ] - d e 1 u y - m e s n e ' . o d i f f i c i 1 e

cond i t ion  des  praed ica teurs" ,  l i t -on  dans  un  sermon v ra isemblab lement  de  1 ,an-

née su ivante  (59) .
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La préd ica t ion ,  au  sens  propre ,

r a p p e l l e  u n  p l a n  e n  l a t i n  d e  1 6 l 7  ( 6 0 )

t ion ;  eLle esÈ aussi comrandement eÈ

saura i t  c réer  chape l les  n i  éco les ,  car

Ie  seu l  Chr is t ,  sans  cesse cherché ;

es t  un  min is tè re  de  1_  tévêque,  donc ,

,  e t  sa  paro le  n  tes t  pas  que préd ica-

d i a l o g u e  ( 6  I  ) .  C ' e s t  p o u r q u o i  e l l e  n e

c e  n ' e s t  p a s  1 ' é v ê q u e  q u r e l l e  d i t  r n a i s

car  i l  es t  la  seu le  sc ience :

Les  doc teurs  e t  p red ica teurs ,  les  mais t res  des  nov ices  e t  ceuxqu i  on t  charge d 'ames ne  fe ron t  jana is  r ien  qu i  va i l le  s ' i l s
n 'envoyent  leurs  d isc ip les  e t  ce ix  qu ' i l s  

" r r " " ig r r . . r t  
à  l ,esco le

de_Nost re  se igneur ,  s ' i l s  ne  res  prongent  dans  Ie t te  mer  de
s c i e n c e ,  s ' i l s  n e  l e s  s o l l i c i t e n t  e È  p o r t e n t  à  r e c h e r c h e r  n o s -
t re  cher  sauveur  pour  esÈre  ins t ru i ts  de  luy .  (62)

on comprend donc que 1'hagiographie ne 1'ai t  pas déformé quand erre

fa i t ,  dès  Char les-Auguste  de  Sa les ,  de  sa in t  Franço is  une sor te  de  ny the  l i t -

té ra i re  du  préd ica teur  chré t ien ,  in fa t igab le  connne dans  les  p remiers  s ièc les ,

apostol ique cornrne les successeurs imédiats du Christ ,  parfai t  dans sa cur-

tu re  e t  son  inser t ion  dans  le  nonde sans  lu i  appar ten i r ,  cor [ne  1es  pères ,

" ré fo rmé"  conme le  veuÈ le  modè le  t r iden t in  i l l us t ré  par  char les  Bor romée (63) .

Les  ad jec t i f s ,  le  s ty le  peuvent  t romper  parce  qu ' i l s  é tonnent  par fo is  :  de

tout ce qui concerne la vie connne une forme de sermon cont inu ou sans cesse

répété ,  r ien  nres t  faux ,  nême quand ces  hag iograph ies  se  répéteron t ,  se  déca l -

queront '  se  recop ieron t  (64)  ;  e t  leur  s ty le  " f leur i "  i ra  de  md en p is ,  fau_

Èe de comprendre  la  fo rce  exac te  de  ce lu i  de  1 févêque qu 'e I les  c ro ien t  im i te r ,
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au  po in t  d ta t t e i nd re  des  sommets ,  pa r fo i s ,  de  r i d i cu le  (ose ra - t -on  d i re

"c lé r i ca l "  ? ) ,  en  t ou t  cas  f o r t  don rmageab les  eÈ  reg re t t ab l -es .  11  fau t  l a i sse r

donc  ces  excès ,  donÈ  i l  n t y  a  guè re  d tespo i r  d ' ê t re  pou r  t ou jou rs  dé l i v rés

(nême Sainte-Beuve nty échappa pas dans son Port -Royal ,  1e got t  de

son temps et  la  tendance à la  paraphrase ou au résumé qui  paraî t  t rop souvent

chez  l u i  1 ' y  a ida ien t ) ,  e t  r emarque r  que  sc ience  e t  hag iog raph ie ,  avee  j us -

tesse ,  se  re jo ignen t  dès  qu t i l  s ' ag i t  de  F ranço i s  de  Sa les  conme se rmonna i re
(6s ) .

Devo i r  de  préd ica t ion  pour  l ' évêque (OO)  e t  auss i  d 'une v ie  par fa i -

1 e
te  (O l ) ,  devo i r  de  "1 'espr i t  humain"  devant  la  p réd ica t ion  (68)  qu i  do i t rnour -

r i r  conme les  c inq  pa ins  d 'o rge  eÈ les  deux  po issons  de  I tEvang i l -e  de  sa in t

Jean,  les  tex tes  se  répondent ,  se  répèten t ,  se  bouscu len t  sous  la  p lume de

François de Sales sur ces points sans cesse "remâchés" couute i l  a ime dire.

On ne saura i t  n i  ten ter  n i  dés i re r  les  c i te r  tous .  Ma is  i l  fau t  b ien  donner

que lque idée de  leur  accumula t ion ,  de  leur  en tassement ,  où  n 'appara issenÈ n i

lass i tude n i  impat ience.

Le vir  bonus doit  être, on ne le verra que mieux alors '  cef homme de

bien "honnêÈe honne' r ,  dont  1 'honnêteté est  marquée par  une sc ience,  ic i  Sa-

gesse  de  D ieu rqu i  1 ' un i t  aux  au t res  hommes .  Ce t te  "honnê te té "  re l i g i euse  ne

se ra i t - e l l e  pas  l a  " c i v i l i t é "  de  1 ' évêque  ?

ç/ prédicateur et auditeur,  le sermon "sacrementr '  ? Le sermon dialogue.

Une carac tér isÈ ique du  sermon sa lés ien  va  b ien tô t  nous  appara î t re  :

1 'un ion  dont  i l  témoigne en t re  le  p réd ica teur  eÈ 1 'aud i teur ,  essenEie l le  au

po in t  qu 'e l le  va  se  nê le r  aux  au t res  t ra i ts  qu i  t racent  le  por t ra i t  de  ce  pré-

d ica teur ,  e t  s i  é t ro i tement  qu ' i l  sera  proprement  iu rposs ib le  de  I 'en  séparer .

11  conv iendra  cependant  de  le  no ter  au  passage :  e l le  cons t i tue  une des  par -

t i cu la r i tés  fondamenta les  de  la  théo log ie  de  la  paro le  e t  de  la  p ra t ique de

la  p réd ica t ion  chez  sa in t  Franço is  de  Sa les ,  en  une vér iÈab le  man i fes ta t ion
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de la cornmunion des saints.

.  Le i  se rmons  ou  l es  oeuv res  o raÈo i res  ne  son t  pas  l es  seu l s  éc r i t s  à

répond re  à  l a  ques t i on  :  I ' qu i  es t  l e  p réd i ca teu r r ' .  D rau t re  l eÈ t res  que  ce l l e

à Monseigneur Frémyot  ou à Monseigneur de Revol ,  drautres oeuvres le  proc la-
I

menÈ'  voi reEchantent  aussi  ;  s inples remarques ou conclus ions p lus étayées

abondent ,  9ui  montrent  que la t ransmiss ion de la  paro le,  1 réchange pédagogique

et  la  cornmunion que crée 1e sermon sont  le  centre même, à jamais admis courme

une  év idence '  une  fo i s  que  l a  doc t r i ne  en  a  é té  l onguemen t  m t r i e ,  ana l ysée  e t

cons t ru iÈe ,  de  1 ' apob to la t  comne  de  l a  v i e  p r i vée  de  l  r évêque .  
son  ex i s tence

en t i è re  en  es t  sous - tendue '  co r t r t r e  s i  e l l e  s ' o rgan i sa i t  a i ns i ,  du  débu t  à  l a

f i n ,  au tou r  d ' une  des  p ièces  ma l t resses  de  ce  qu i  l a  cha rpen te r  sans  dou te

au tou r  decequ i  en  es t  l e  supPor t  p r i nc ipa l .  Quo i  d té tonnan t  à  vo i r  l ' évangé -

l i sa t i on ,  l a  p ropagaÈ ion ,  l a  cons t ruc t i on  e t  l a  ré fo rme  con t i nues  du  Royaume

exp l i que r  e t  mo t i ve r  t ou t  de  l r ac t i v i t é  d tu i r  successeu r  des  ApôÈres  ?  on  ne

sau ra i t  c i t e r  t ous  l es  t ex tes ,  r épé tons - l e ,  e t  que lques -uns  su f f i r on t  ;  l a

s u c c e s s i o n  d e  l e u r s  d a t e s ,  1 a  v a r i é t é  d e  l e u r s  d e s t i n a t a i r e s  p a r l e r o n t  d , e l l e s -

mêmes.

Ce ne peut  es t re  i cy  qurune pe t i te  le t t re ,  car
tout maintenant en chairer t t râ très chere f , i f  fe,

écr i t - i l  en févr ier 1606, de chambéry, à Madane de chantal

i l  p rêche dans  la  "cap i ta le "  f rança ise  de  r .a  savo ie  d ,a lo rs

qui

1 e

j e  m ' e n  v a y
(6e)

e s t  à  D i j o n

carême,  ce

,caresme ty i l .  es t  r  rau tomne de la  v ie  sp i r i tuer le ,  auquer  ondo i t  recue i l l i r  les  f ru i tz  e t  res  ramasser  pour  tou te  'année.
-Je  sça i  qu 'a  D i jon  i r -  y  aura  que lque excer i " r r i  p t "a icareur .Les  paro les  sa inÈes sont  des  per res ,  e t  de  cer les  que re  v rayDieu  dror ien t ,  I 'Abysme de miser icorde  nous  fourn i t .  (70)

La métaphore se

divine, portée au front

cont inue,  t i ssée sur  la  t rame b ib l ique  de  la  paro le

e t  aux  bras ,  e t  le  porËra i t  de  la  fenme fo r te  :

Assernblés en beaucoup autour de vostre col ,  pendés en bienvos  aure i l les ,  env i ronnés  en  vos  bras .  (71)
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La paro le  p rêchée es t  b ien  a ins i  la  vo ix  p rê tée  à  la  paro le  d iv ine ,

qu i  n ra  d 'ex is tence ord ina i re  que d i te  par  ce1-u i  qu i  es t  son  prophète .  E t  1e

texte cont inue en donnant Le plan du sermon, di f f ic i le malheureusement à re-

connaltre dans ceux qui nous sont parvenus, sennon quf i l  va lui-même faire

sur  1 'Evang i le  de  la  "v igne, ,  (72)  :

Pour  moy,  je  su is  i c i  ou  je  ne  voy  encore  r ien ,  qu 'un  leger
mouvement parmi les anes a la sainte devot ion. Dieu I  tacciois-
t r a ,  s t i l  l u y  p l a i t  p o u r  s a  s a i n t e  g l o i r e .  J e  m r e n  v a y  d i r e
maintenant a mes audiÈeurs que leurs ames sont la vigne de Dieu ;l a  c i s t e r n e  e s t  L a  f o y ,  l a  i o u r  e s t  I ' e s p e r a n c e ,  e t  r e  p r e s s o i r ,
l a  s a i n t e  c h a r i t é  ;  l a  h a y e ,  c r e s t  r a  l o y  d e  D i É u ,  q u i  i e s  s e -
p a r e  d e s  a u t r e s  p e u p l e s  i n f i d e l e s . . .
A  D ieu ,  ma chere  F i l le ,  la  c loche me presse.  Je  m 'en  vay  au

p r e s s o i r  d e  I ' E g l i s e '  a u  s a i n t  a u t e l ,  ô u  d i s t i l l e  p e r p e t u e r l e -
ment le vin sacré du sang de ce raysin del ic ieux et u.r iq,r"  q,r"
vos t re  sa in te  Abbesse (73) ,  cornme v igne ce les te ,  nous  a  heureu-
sement produit-  La, corme vous sçaves que je ne puis faire au-
t rement ,  je  vous  presenteray  e t  representeray  au  pere  en  1ru_
n ion  de  son F i l z ,  auquer ,  pour  leque l  e t  par  requer  je  su is  un i -
quement  e t  s i  en t ie rement  vos t re .  04)

11 a semblé important de ci ter ce long passage qui monÈre si  c laire-

ment la prédicat ion conrme union dramour entre Dieu, le prédicateur et ceux à

qu i  i l  par le ,  mêne s ' i1s  sont  lo in ,  e t  qu i  rend s i  g ravement  e t  joyeusemenÈ

la  tona l i té  de  I 'a f fec t ion  qu i  un issa i t  sa in t  F ranço is  de  Sa les  e t  sa in te

Chantal .  La parole, même rapportée corme ic i ,  est pour ainsi  dire la vie même

de la  Tr in i té  re f lé tée  e t  t radu i te  dans  la  v ie  de la  conrmunauté et  des af fec-

t ions humaines. Encore tout un passage a-t- i l  êté sauté de 1 a  l e t t r e ,  g u i

fa isa i t  à  La  Baronne,  a ins i  qu 'en  un  sermon p a r t i c u l i e r ,  I ' a p p l i c a t i o n  a n a l o -

g ique du texte évangél ique à son cas personne l  ;  eL le  n 'ava i t  pour tan t  a lo rs

prononcé aucun voeu que ses  engagements  par t i cu l ie rs ,  enÈre  les  mains  de  l 'é -

vêque,  e l le  n 'é ta i t  à  ce  moment  que co t lme la  p ie r re  d 'a t ten te  d 'un  Ordre  en-

core  à  na l t re ,  qu ' i l s  fondera ien t  tous  deux ,  ensemble ,  ma is  dé jà ,  en  er le ,

c e t  o r d r e  é t a i t  1 ' E g l i s e ,  t o u t e  I ' E g l i s e ,  q u i  p a r  l a  p r é d i c a t i o n  d e v i e n t

1 'Eg l i se  confessante  e t  corps  nys t ique du  Chr is t .  rdées  fondamentares ,  sur

lesque l les  i l  faudra  reven i r  longuement  a iL leurs .



Très  peu après ,  à

veau combien prêcher est

B ien  en tendu,  ce t te

ca t ion ,  n t i ra  donc  pas  sans

- 42 t -

madame de Chantal toujours, l révêque 
montre à nou_

cornme la respi raÈion de toute sa v ie :

Car l t ique des Can-

c l ô t  l e  T r a i r r é

Cet te  nu i t ,  p .T i  mes reve i l z ,  j ,ay  eu ,  n i l le  bonnes pensees
pour  la  p red ica t ion ,  ma is  res  fo rces  mfont  manqué en  I  ren fan te-
t : t t ! .  D ieu  sça i t  tou t ,  e t  j ' addresse tou t  a  sa  p lus  g rande
g lo i re ,  ê t ,  adorant  

" "  
p ro . r idence,  je  demeure  en  p . i i .  I1  n ,ya remede ;  i l  faut que je face ce qùe je ne veux pas, et  Ie

.  rz i l
Me vo lcy  au  mi l ieu  des  pred ica t ions  e t  d run  grand peup le ,  e tp lus  g rand que je  ne  penso is  pas  ;  ma is  s i  je  n  ry  fay  r ien ,  ceme sera  peu de  conso la t ion .
Croyés que ce pendant je pense a tous momens a vous et a vos_tre ame, pour laquel l -e je jet te incessanrrnent mes souhaitz de_v a n t  D i e u  e t  s e s  A n g e s . . .
Je n'ay manqué de faire une speciare mention du cher maryt lg)-
o r  sus ,  i l  esË v ray ,  ma chere  F i l le ,  nos t re  un i té  es t  tou teconsacree a  la  souvera ine  un i té  ;  e t  je  sens  tous_ jours  p lus

vivement 1a ver i té de nostre cordiale conjonct ion, qui  ,me gar_dera  b ien  de  vous  oub l ie r  jana is ,  qu ' "p reË ; ; - i ; "g  remps apresque je me seray oubl ié de noy mesme pour tant mieux m,attachera la croix.  Je doy a jamais tascher de vous Èenir  hautement etconstaîrment dans le siege que Dieu nous a donné en mon ame, quie s t  e s t a b l i  a  l a  C r o i x .  ( l l )

Ces l ignes, qui  annoncent la néditat ion lyr ique du

t iques  e t  du  ca lva i re  vo ie  de  1a  Résur rec t ion ,  sur  quo i  se

de l 'amour  de ! ! e r ,  " t t  
1 6 1 6 ,  m o n t r e n t  b i e n  1 t é q u i v a l e n c e  q u i  s , i n s t a u r e ,

dans 1 faf fect ion 
de 1 tévêque 

et  dans son rô le  p remier ,  1a  préd ica t ion ,  en t re

madame de chanta l  e t  1 'Egr ise .  ceru i  qu i  p rêche es t  ce l .u i  à  qu i  es t  dévoru

p lus  qurà  tou t  au t re  homme le  rô le  de  d i re  e t  de  v iv re  l ramour ,  e t  d ,en  mou-

r ir ,  en un signe et grâce à une onct ion propre qui appart iennent au Christ

même,  dont  la  Résur rec t ion  esÈ a ins i  é te rn isée.

i nca rna t i on  de  I  r un i t é ,  
bu t  sup rême  de  Ia  p réd i_

ma l ,  ma is  e l l e  do i t  se  f a i r e  avec  ce t te  douceu r

lente et persévérante que Franço is  de  Sa1es t radu i t  souvent  par  1 'adverbe

"bel lement" ;  le prédicateur inconnu dont une let tre de novembre ou décembre

162 l  (zg)  ra i t  un  s i  be l  é l -oge e t  à  qu i  e l le  p romet  un  s i  be l  aven i r  parce

"qu ' i l  p resche devotemenÈ" ,  para î t  b ien  de  Ia  race  de  ceux  qu i  sauront  fa i re

régner  ce t te  un i té ,  s i  a rdernment  appe lée  par  une le t t re  i ta l ienne de  Franço is



de sales à Monseigneur Geromino, archevêque de Tarentaise (79) :

E  cos i  sarebbe b isogno che adesso in  Franc ia  ÈuÈÈi  l i  p raed i -
cator ir  suavemente et non turbulentemente, incolcassero l  runi-
tà  ecc les ias t i ca  e t  la  d ivo t ione de i  Catho l i c i  verso  i1  supremo
Pastore '  senza ven i re  a  d ispuÈare  de  que l la  au thor i tâ  in  p" r -
È ico la re  che ha  sopra  i  p renc ip i .  (gOj

Les problèmes du Gal l icanisne et de l  tul t ramontanisme 
sont donc d

auËre  ordre  ;  la  p réd ica t ion  courante  de  1  run i té ,  vo i re  de  I  run i f i caË ion

1 'Eg l ise  por te  sur  un  domaine  d i f fé ren t .

De même,  le  Langage du  préd ica teur  ne  saura i t  ê t re  "mê1é" .  Dès  les

recue i ls  de  "s imi l i tudes" ,  qu i  s 'achèvent  avec  le  recue i l  des  maÈér iaux  pour

Ia  rédac t ion  du  Tra i t té  de  1 'amour  de  D ieu  (81) ,  F ranço is  de  sa les  y  ins is te ,

e n  p a r t i c u l i e r  e n  1 6 0 0 -  1 6 0 4 ,  d ' a p r è s  l a  d a t a t i o n  d e  1 ' é d i t i o n  d f A n n e c y  ( g 2 ) :

-Ape l les  n 'employo i t  jana is  sur  ses  Èab leaux  que quat re  cou-
l e u r s ,
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d i t - i l '  en  se  ré fé ran t  à  l - 'H is to i re  Nature l le  de  p l ine  1 'Anc ien .  A

ajoute, montrant bien que pour lui  tous les "ornements,,  et  toutes

ces étrangères au texte sacré font part ie de la fameuse révélat ion

qutaima tant son époque et celre qui ra précédait ,  parfois même au

sans doute, des Apocryphes :

t u n

d e

quo i  i l

Ies  sour -

aux  pa îens

d é t r i m e n t ,

. . .  n i  le  p raed ica teur ,  pe in t re  chres t ien ,  ne  do i t  employer
que 1 'Evang i le  contenu es  4  Evange l is tes .  (A f l

Les mêms consei ls sont donnés

eÈ de paro le  ses  Soeurs  ou  à  ce l les

depu is  les  o r ig ines  de  I 'Ordre ,  fon t

même du monastère ;

à  1a  V is i tand ine  qu i  p rêche d 'exemple

eu i ,  se lon  une coutume tou jours  conservée

re t ra i te  en  c lô tu re  e t  v iven t  la  v ie

Pensés que vous reur parres corme messagere et envoyee de Iapart  de Dieu, et quand i l  vous vient la vanité de ce que vous
leur  d i tes r  penses  en  vous  mes 'e  que ce  que vous  d i tes  n ,es t
p a s  d e  v o u s ,  m a i s  d e  D i e u ,  e t  v o u s  h u m i l i e s . . .  ( S 4 )



Car
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enim unquasr dixi t  :  Scr ibi te Evenlm unquam cl lx l t  :  scr ib i te  Evangel ium omni  creaturae.  sed :
PT?ed ica tç .  4 .  H inc  f i dem non  gene r

a

a

quo i  fa i t  écho a i l leurs  (86)  la  cé lèbre  a f f i rmar ion  de

propos  de  D ieu  :  "Son d i re  es t  son  fa i re ' ,  (g7) .

Franço i s  de  Sa les

0n reconna l t  b ien  dans  tous  ces  passages le  porÈra i t  que la  Le t t re  à

Monseigneur Frémyot dresse de lrhoume qutest le prédicateur,  de même gu'en

re t rouve a i l leurs  tou t  ce  qu i  fa i t  de  lu i  un  min is t re  par t i cu l ie r ,  successeur

d e s  A p ô t r e s ,  d o n t  i l  a s s u r e ,  a u  s e n s  s t r i c t r  l a  t r a d i t i o n ,  d i t  c e l u i  q u i  n ' e s t

encore  que l -e  miss ionna i re  du  Chab la is ,  dans  cer ta ins  tex tes  re levés  ic i .

on  vous  pa r l e ra  au tan t  que  vous  en  au rez  beso in ,  e t  qu r i l
p l a i r a  a  D ieu  nous  i nsp i re r .  La  pe r fec t i on  ne  cons i s te  pas  a
p a r l e r ,  m a i s  a  f a i r e  ( 8 5 )  ;

Nous appe lLons  donc  Trad i t ion  Aposto l ique la  doc t r ine ,  so i t
de la foy soi t  des moeurs, que Nostre seigneur a enseignëe de
sa propre  bouche ou  par  la  bouche des  Apost res  ;  laque l le  n 'es-
tan t  po in t  escr i tËe  es  L iv res  canon iques  a  es té  c i  devant  con-
servëe jusquta nous coume passant de main en main par cont ingel-
l e  s u c c e s s i o n  d e  l t E g l i s e  :  e n  u n  m o t ,  c r e s t  l a  p a r o l e  d e  D i e u
v ivant ,  impr inëe non sur  le  pap ie r  (88)  ma is  dans  le  coeur  de
1 rEgl ise (  gg )  seutenentJgtJ-

Et François de Sales a lu i -même annoté ce passage des Controverses

d 'une  exp ress ion  qu i  l u i  se ra  chè re  (on  l a  re t rouve ra  dans  l es  se rmons )  :

Le docte Anthoyne possevin, contra chytreun, sect 2.  c.  3,
remarque que la doctrine Ctrreffine-ËTlpielle pas Eugra-
phium, mays Evangelium Gl),

qu'expl ic i tera un plan préparé pour un prêche à donner le mercredi après

troisième dimanche de Carême, le ler mars 16l l  :

To ta  doc t r ina  chr is t iana  pr imo e t  per  se  Trad i t io  es t .  Nam
chr is t ianae doc t r inae chr is tus  Dominus  auÈhor  fu i t  z  a t  f l . Jipse  n ih i l  onn ino  scr ips i t . . .  z .  sed  neque praecep i t  qu i "q , i " ,
sc r ib i . . .  3 -  unde Doct r inan suam non Eugraph iun  sed nvanget ium
nominavi t, e t praed ica t ione po t i s s inuffiEïândav i r-t;or,'

ce

1 e

ne  ra r  1âffi ipse, dicens , q"i 
""" r"àii,-r" ."àiffiol-"i

en cent  l ieux .  (92)

Franço i s  de  Sa les  f e ra  s i enne  ce t te  a f f i r na t i on  dans  un  au t re  t ex te
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encorerconnu par  Migne,  ma is  dont  l rau thent ic i té  peut  ê t re  d iscu tée ,  pour

1 'éd i t ion  drAnnecy .  Pour tanÈ,  co 'ne  i l  es t  p roche de  ce  que nous  venons de

vo i r  I

Après que Nostre-Seigneur eut taf t  [ teJ reproche /de douter de
sa résurrect ionJ à ses Apôtres, i l  leur comnande de prêcher
I  rEvangi le :  Praedicate Evangel ium omni creaturae :  i l  ne leur
ordonna pas a de monter au
c ie l ,  i l  é tab l i t  en  son Eg l ise  non des  écr iva ins  mais  des  pas-
t e u r s  e t  d e s  d o c t e u r s . . .  c r e s t  e n  e n t e n d a n t  l a  p r é d i c a t i o n  q u e
Î a  f o i  s ' e s t  C t a U f i e  a a n s  l e  m o n d e . . .  F i d e s  e x  a u d i r u .  ( g g ) '

Quo i  qu f i l  en  so iÈr  f  idée  es t  chère  à  Franço is  de  Sa les  :  la  t rad i -

t ion apostoLique orale passe avant toute forme de réf lexion écr i te,  parce que

le  Chr is t  es t  le  par fa i t  p réd ica teur ,  comme le  d isa i t  auss i ,  on  1 'a  vu ,  Jean

Botero .  lou t  le  sonrmai re  du  sermon Sur  la  miss ion  des  Pas teurs  de  1 'Eg l i se  (g4) ,

contempora in  des  Cont roverses  a ins i  que le  p lan  sur  La  Paro le  de  D ieu  (gS)  e t

le sermon pour le quatr ième dimanche après Pâques, du 23 avr i l  1595 (96)

Lra f f i rment  avec  b ien  drauÈres  O7) .  Avec  la  g râce  de  D ieu  (98) ,  le  p réd ica-

teur  es t  un  prophète  :  I sa Îe  é ta i t  leur  f igure ,  d i ra  encore  un  tex te  de  16J99) '

1 1  n t e s È  p a s  j u s q u ' à  d e s  t e x t e s  s a n s  l i e n  é v i d e n Ë  a v e c  1 l a r t  o r a t o i r e  q u i  n ' y

reviennent '  colrme le rappel le Dom Mackey sans son introduct ion au Trai t té de

1 famour de Dieu ( 100) ;  le Trai t té lui-même chante par exemple la "divine

pass ion"  qures t  I tamour  de  "b ienve i l lance" ,  e l le  "qu i  fa i t  tan t  fa i re  de  pre-

d i c a t i o n f  ( l 0 l ) .

Ce v i r  bonus  (102)  qu 'es t  le  p réd ica teur ,  gu i  p rêche drexemple  au  po in t

que ce  nres t  p lus  1u i  qu 'on  en tend mais  le  Chr is t  par lan t ,  co ln t r le  sa in t  V incent

d e  P a u l  d e v a i t  l e  d i r e  d e  s a i n t  F r a n ç o i s  d e  S a l e s  u n  j o u r  ( 1 0 3 ) ,  p a r c e  q u ' i l

par le ra  en  s 'e f façant  de  pLus  en  p l .us  devant  la  Paro le  dont  i l  ne  sera  b ien tô t

plus que la voix,  corrrne un autre saint Jean-BapÈiste (dont la place dans les

sennons es t  remarquab le ,  on  le  ver ra  a i l leurs ) ,  ce  préd ica teur  donc  aura ,  touË

au long de  la  ré f lex ion  de  Franço is  de  Sa les ,  un  rô Ie  de  rassembleur  au tour

de la  Paro le  ( f ides  ex  aud i tu ) .  oe  lu i  na l t ra  1 'Eg l i se  où  les  sacremenÈs qu i
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la const i tueront cont inueront à mener vers sa f in re Royaume prévu

origines par le Père. Mais, conme dans 1e sermon de seyssel,  comne

Lettre à Monseigneur Frémyot,  cela ne saurai t  se faire en désordre

on 1 'a  vu ,  miss ion  pour  par re r  lo rsquron supp lée  dans  son min is tè re

Les  tex tes  de  I 'admin is t ra t ion  ép iscopa le  de  Franço is  de  sa les  sont

d è s  l e s

dans  l a

:  i l  f a u t ,

1 ' é v ê q u e .

formel  s

d i È

rer

à c e s u j e t , p a r e x e m p 1 e d a n s 1 e s @ s a e I 6 o 5 ( l 0 4 ) o u

c e l l e s  d e  1 6 1 7  ( 1 0 5 ) ,  o u  e n c o r e  d a n s  l e s  Q r d o n n a n c e s  d u  1 3  a v r i l  1 6 0 6  ( 1 0 6 ) .

A lo rs  seu lement  tou tes  les  cond i t ions  précédenÊes

1'épigraphe du sermon pour le dimanche de la passion

vo i r  se  réa l i ser  les  mots  de  1  rEvang i le  :

Qu i  ex  Deo es t  verba  De i  aud iÈ  ;  p rop terea  vos  non aud iÈ is ,qu ia  ex  Deo non es t is
ce luy  qu i  es t  de  D ieu  escoute  res  paro les  de  D ieu  I  c res tpourquoy  vous  ne  les  escoutez  pas ,  parce  que vous  n ;es tes  pasde D ieu .

J o a n . ,  V I I I  ,  4 l .  (  l O 7 )

11 es t  remarquab l -e  que,  pour  Franço is  de  Sa les ,  le  fa i t  que l ,aud i teur
t tso i t  de  D ieu"  dépend du  préd ica teur  auÈant  que de  l  raud iÈeur ,  e t  auss i  de

leur "col loque", de Leur coopérat ion, coumle, reprenanÈ des idées déjà rencon-

Ërées ( l0S) le soul igne 1 rexorde du même sermon :

une paroLe peut  es t re ,  receuë ou  re jeÈtée  pour  t ro is  raysons  :pour  la  cons idéra t ion-de  la  p . r "onrà  qu i  1à  d i t ,  pour  la  paro-Ie  qu i  es t  d i te ,  ou  b ien  
"  "à , - r " "  

de  ceux  qu i  r ,én tendent .  pour
que ce tÈe paro le  so i t  es t imée e t  receuë,  i l  fau t  que ceruy  qu ila profere soi t  honnne de bien, vertueux et digne de croyance ,a u t r e m e n t ,  a u  l i e u  d ' e s t r e  r e c e u ë ,  e r - l e  

" " t "  
i " i " t t é e  e È  m e s -pr isée '  En second l ieu ,  i l  fau t  que ce  qu i  es t  d i t  so i t  bon e tver i tab le '  T ro is iesmement ,  i1  fau t  que ceux  qu i  l ren tendentsoyent  bons  e t  b ien-preparés  pour . la  recevo i i ,  a  de fau t  dequoye l l e  n r e s r  n i  r e c e u ë  n i  e s t i m Ë e  n i  g a r d é e .  f f ô g j

En reprenant dans le trois ième poinE de ce sermon, des dévetoppements

présents dès re sermon de ra sexagésine 1594, gui montrai t  déjà que Ia pré_

d i c a t i o n  s e  f a i t  à  d e u x  ( l l 0 ) ,  d è s  c e l u i  d e  l a  s e x a g é s i m e  1 5 9 7  q u i  i n s i s r e

s u r  I ' o u Î e  e t  1 ' a t t e n t i o n  ( l l l ) , l e  s e r m o n  r e c u e i l l i  l a  d e r n i è r e  a n n é e  d e  l a

remp l i es ,  conme le

1622 ,  peu t -on  espé -
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v ie  de  F ranço i s  de  Sa les ,  r amassan t  t ouÈes  l es  b r i bes  e t  l es  m ie t t es  de  son

é loquence  fan i l i è re ,  dé ta i l l e  l onguemen t  comen t  l e  se rmon ,  l a  pa ro le  d i t e

(ou  Lue )  peu t  seu lemen t  ê t re  e f f i cace  :  c fes t  un  passage  dé jà  c i t é  auss i  e t

qu ' i l  impo r te  de  rappe le r  :

Nous  devons  nous  y  p repa re r . . .  pensons  que  c tes t  sa  Ma jes té
qu i  nous  pa r l e  e t  nous  fa i t  sçavo i r  sa  vo lonÈé . . .  I  quand  nous
entendons la paro le de Dieu en la  predicat ion,  ou que nous la
l i sons  en  que lque  l i v re ,  me t tons  l a  su r  nos  tes tes  ;  j e  ne  veux
pas  d i re  v i s i b l emen t  ou  ree l l emen t ,  a i ns  sp i r i t ue l l emen t .  Sou -
m e t t o n s - n o u s  à  l r o b e i s s a n c e . . .  (  I  I 2 )

c a r  l a  P a r o l e ,  c o r û n e  l a  f o i ,  n r e x i s t e ,  s i  l r o n  p e u t  d i r e ,  q u t e n  a c t e s ,

que vécue

Nous la croyons bien, pourr ions-nous respondre, mais nous ne
l tensu ivons  pas  ;  en  quo i  nous  ne  serons  nu l lenent  excusabres ,
non plus que les payensr lesquels ayans reconneu qut i l_ y avoit
un  D ieu  ne  l ron t  pour tanÈ pas  honnoré  conrme te l .  ( l13)

A lors '  le  f idè le  saura  reconnaî t re  e t  fu i r  le  p réd ica teur  qu i  s?adon-

nera  aux  "p reschementer ies"  ( t t+ )  conme le  d i !  le  sermon de Seysse l ,  ce lu i

qu i  abonde en  paro les  "o iseuses"  ( l15)  ( "omne verbum o t iosum e tc .  psa lm.  10" ,

d isen t  des  no tes  de  1595,  qu i  sou l ignent ,  la  van i té  des  choses  devant  le  Juge-

m e n t  d e r n i e r  ( l 1 6 )  ,  u n  p l a n  d u  1 4  f é v r i e r  1 6 1 7  s u r  l e  m ê m e  s u j e t  e t  u n  a u -

t r e  d u  j o u r  s u i v a n È  (  l l 7 ) ) ;  e t  s ' i l  s ' a g i t  i c i ,  d a n s  c e s  p a r o l - e s  , , o i s e u s e s , ' ,

de  tou tes  les  paro les  humaines ,  ce l les  des  préd ica teurs  conme ce l les  des  aud i -

teurs  s ry  t rouvent  confondues,  symboles  de  tou tes  les  ac t iv i tés  humaines  va i -

nes  sans  Jésus  (  I  18)  e t  rendant  v ides  de  sens  la  Rédempt ion .

Donc,  la  p réd ica t ion  sera  une des  fo rmes du  "combat  sp i r i tue l "  pau l i -

n ien  (e t  ignac ien) ,  ma is  non pas  une fo rme ind iv idue l le  :  p réd ica teur  e t  aud i -

teurs  fo rmeront  une sor te  d 'a rméercombat tan t  ensemble  ( l t9 )  pour  a t te indre  à

la  conna issance de  La  vér i té  révé lée  ;  s i  les  f idè les  n ron t  pas  p lus  de  va ine

cur ios iÈé que 11  préd ica teur  n 'aura  mis  de  van i té  dans  son é loquence,  ce  qu i

su i t  n taura  pas  de  sens  i
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s i  1 'on  demande que c resÈ qur i l z  on t  rappor té  du  sermon,  f l z
peuvent bien respondre quri lz en sont revenuz gens de bien,
pour  en  avo i r  rappor té  les  o re i l les  ou  leur  chapeau.  (120)

Non que " l -a  vayne g lo i re  e t  la  cur ios i té . . .  fne l  perdent , ' ,  pour  1 ,hom-

me p le in  de  1 t  r r in ten t ion t t  d r  t raÈtenÈion t t ,  par fo is  même de l t  ,a t ten t ion , ,

s a n s  1 r  r r i n t e n t i o n t t  ( l 2 l )  ( n a i s  s u r t o u Ë  a v e c  e l l e ) ,  r r c e s t e  s e m a n c e , ,  q u r e s t
r t l a  p a r o l e  d e  D i e u t t ,  ê t  q u t a l o r s  c e t t e ' s e m a n c e , , n e , , t o m b e  p a s  d a n s  r e . c h e _

nintt  (  t22) :  être au sermon nf est pas t tescouter la praedicat ion conrne un moË-

tet de musique ;  Ezech. 33 Corrme le malade qui regarderoi t  la boëte con_

t e n a n t  l a  m e d e c i n e  d e s a g u e r i s o n "  ( 1 2 3 ) .  C f e s t  " l r a s p r e  b a t a i l l e  d e  [ l a l  y a s _

s ion"  (124)  du  chr is t ,  recont rnencée dans  tous  les  domaines ,  dont  ra  v ic to i re

sera  1a  Résur rec t ion ,  ce  qu i ,  pour  que "nous  puyss ions  comprendre"  (125) ,  de-

m a n d e  1 ' a i d e  d e  l r E s p r i t .

Alors la musique ne sera plus "écoutée comre un mottet"  mais chantée,

c réée même par  1  rEg l i se  (on  se  rappe l le  1 'adn i rab le  phrase de  la  Le t t re  à

Monseigneur Frémyot sur "ra musique notée et la musique chantée, '  ( lzo) et

1 ' E g l i s e ,  c ' e s t - à - d i r e  p r é d i c a t e u r s  e t  f i d è 1 e s ,  e n s e m b l e ,  d i r o n t  l , h a r m o n i e

q u r e s t  l a  v é r i t é ,  l r h a r m o n i e  q u i ,  d è s  l e s  p r e m i è r e s  p a g e s  d u  T r a i t t é  d e  l , a -

m o u r  d e  D i e u  ( 1 2 7 )  e È  t o u t  a u  l o n g  d e  l f o e u v r e  ( 1 2 8 )  e s t  l f e x p r e s s i o n  d e  l a

conna issance to ta le ,  de  I  raccompl issement ,  
to ta l  auss i ,  de  1 'Eg l i se  réa l i sée

par  son ex tens ion  aux  l in i tes  du  monde,  vo i re  de  l tun ivers ,  par  l rachèvement

de la  c réa t ion  dans  l  tun ion  des  d ivers i tés

que  non  sans  cause  on  appe l l e  un  acco rd  d i sco rdan t ,  ou  p lus_
tos t  une  d i sco rde  acco rdanÈe  ( t 29 ) ,

" tou tes  choses  c rées  tan t  v is ib les  qu ' inv is ib les"  sont  l rac te  , ' t res  un ique

t r e s  s i m p l e "  d e  D i e u ,  r r c e È t e  p a r o l e . . .  t r e s  u n i q u e "  ( l 3 0 )  ;

où

e t

c h o s e s  c r é e s . . -  r e s q u e r l e s  t o u t e s  e n s e m b l e  s ' a p p e l l e n t  u n i v e r s ,
p e u t  e s t r e  p a r c e  q u e  t o u t e  l e u r  d i v e r s i t é  

" " , " à , r i t  
e n  u n i t é ,

conne qu i  d i ra iÈ  un id ivers ,  c tes t -à -d i re  un ique e t  d iver " , - " " r -
q u e  a v e c  d i v e r s i r é  e t  d i v e r s  a v e c  u n i r é .  ( l 3 i )
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Ce que le  chap i t re  I  du  L iv re  I  du  l ra i t té  (  I32)  a  mont ré  ê r re  le

mouvement  même e t  I 'essence de  la  t r in i té  (parce  que t r in i ta i re ,  le  D ieu  de

l rEg l i se ,  où  le  t tmouvement t rdans  la t tconvenancet tes t  une des  personnes d iv i -

n e s ,  l t E s p r i t '  e s t  l e  s e u l  D i e u  d ' u n e  l o g i q u e  t o t a l e ) ,  e t  d o n t  l , h o r m n e ,  c r e s t -

à -d i re  l  thumani té  dans  sa  d ivers i té ,  es t  1  r image,  d ia loguant  auss i  b ien  avec

son créateur que ses divers aspects à lui  dialoguent entre eux.

Perspec t ives  exa l tanËes pour  l - 'Eg l i se  de  1a  préd ica t ion ,  p rêchante  e t. \

écoutante, et  t .ouÈes procles, malgré les apparences de la r tmarchert ,  du moin_
\

dre  sermon,  où  l tou  va  t t le  pe t i t  pâs t t ,  ' r tou t  be l lement r r .  Là  se  t rouvent  re

sout ien  e t  la  ra ison  d fê t re  de  ce t  "abandonnement  ac t i f "  qures t  le  combaË

sp i r i tue l ,  où  s run issent  ac t ion  eÈ contemplaÈ ion ,  la  p r iè re  e t  l fac te ,  cornme

en D ieu  où  "son d i re  es t  son  fa i re "  (133) .  n ins i  le  combat  de  tous  les  p réd i -

ca teurs  es t - i l  tou t  Proche de  ce lu i  de  Gédéon e t  de  ses  so lda ts  (134) .  Evan-

gé l i ser  c tes t  b ien  fa i re  re ten t i r  par tou t  la  bonne nouve l le  du  sa lu t  e t  le

sa lu t  lu i -mêrne (135) .  C tes t  fa i re  na lÈre  la  fo i  par  I 'annonce de  la  vér i té

par fa i te  ;  I  révêque ne  se  lasse  pas  de  le  répéter  :

éc r i t  F ranço is

plus l ibrement

si  nous voulons que la parole annoncée soit  receuë i l  faut
qu te l le  so iÈ  une ver i té .  Ma is  qures t  ce  que ce t te  ver i té  ?  Non
aut re ,  mes cheres  ames,  s inon la  foy . . .

Pourquoy, disai t  f le Ctrr isEJ, ne voulez-vous point croire en
mes paro les  ?  eL les  ne  sont  po i f f i  ver i tab les .

Lrhomre e t  1 rAnge. . . ,  fau te  de  demeurer  en  ver i té ,  son t  tom-
b é s  e n  l a  v a n i t é .  (  l : 0 )

fc 'es tJ  por te r  le  doux  Jésus  :  sur  la  langue,  en  r rannonçant  I
sur les bras, en faisant des bonnes oeuvres ;  sur nos épaù-
l e s . . .  (  I 3 7 )

Sa les  à  l a  Ba ronne  de  Chan ta l  en  1609 ,  en  l u i  f a i san t ,  l e

monde,  un réc i t  de son ora ison :

de

du

Je reçois une part icul iere consolat ion a vous parler en ce
langage muet ,  après  que tou t  Le  jour  j ' ay  tan t  par lé  a  tan t
d r a u t r e s  e n  l a n g a g e  p a r l a n t .  ( 1 3 8 )

une seu le  ta ro le  vér i tab le  ex is te ,  d i t - i l ,  "pour  laque lLe  nous  soumes
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en ce  monder r ,  e t  où  s tun issent  s i lence d iv in  e t  humaine  paro le .

* * *

*:t:t ***

Ains i ,  d tun  bout  à  1 'au t re  de  sa  v ie ,  dans  sa  ré f lex ion  auss i  b ien  que

dans sa  pra t ique,  Franço is  deSa les  fu t  une vox  c lamans,  e t  fu t  auss i  hanÈé

par le fai t  de clamare in deserto, de toute façon, même (et peut-être surtout)

lo rs  de  ses  p lus  g rands  succès .  La  Le t t re  à  Monse igneur  Frémyot  n fes t  qu 'une

formulat ion plus ou moins rapide de ce qui fut  la grande phi losophie, la gran-

de sagesse,  la  g rande pra t ique théo log ique de  son ex is tence en t iè re ,  on  1 'a

mont ré .

D a n s  l e  R e c u e i l  d e  s i m i l i È u d e s  d e  1 6 0 0 -  1 6 0 4  ( 1 3 9 ) , o ù  i l  s ' é c r i e ,  à

propos du poisson de mer lumineux nonmé lucerna, dont i l  a vu la descr ipt ion

dans son cher  P l ine  l rAnc ien  (e t  i l  donne la  ré fé rence) ,

Egreg ia
m a r i s  e t ,

descr ip t io  conc ionator is , qui supereminet f luct ibus
r40) ,l ux ,  in  tenebr is  luce t  (

les  prédicateurs sont  encore ces pasteurs qui  ter r i f ient  l_e

tf.lJ
Daemonr . leo  rug iens ,  t imet  pas torum praesent iam,  longe mag is

s i  p raed icent .

Et François de Sales de s texclamer, juxtaposant une image au souvenir

du  t rop  cé lèbre  coq de  sa in t  P ie r re ,  parce  qu ' i l  a  t rouvé une eu t re  be l le

"s imi l i tude"  sur  les  coqs  b lancs  que Satan  c ra in t  p lus  que les  au t res ,  dans

P i e r r e  M e s s i e  :  " o  P r a e l a t i ,  s i  s i n t  i n n o c e n t e s  e t  c a n t e n t "  ( 1 4 l ) .

Les  L ib res  assoc ia t ions  d ' idées  que permet ten t  tou t  g re tu i tement .  ces

doss ie rs  de  documents ,  ces  sor tes  de  f i ches  que sont  les  recue i ls  de  "s imi l i -

tudes" ,  son t  a ins i  par t i cu l iè rement  révé laÈr ices  :  i l  s ,ag i ra  b ien  tou t  au

long de  la  v ie  de  Franço is  de  Sa les  d fê t re  "un  praed ica teur  de  pen i tence"  (142) ,

c res t -à -d i re  de  convers ion ,  d 'une cont inue l l "  
"oqvers : lg  

=d  D" , r ,  ;  on  l ,a  vu ,
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cet te  convers ion  sera  ce l le  de  tou t  un  peup le ,  de  Èoute  I  rEg l i se ,  de  tou te

I rhumanité, et  pour cela le sermon sera un dialogue au moins inpl ic i te.

Dans son Etude sur saint François de Sales prédicateur,  en tête du

volume X des Oeuvres, Dom Mackey l  ta bien aperçu, qui  montre clairement com-

ment  Frahço is  de  Sa les  vou la i t  a l loqu i  hon inen (143) .  E t  i l  rappe l le  b ien

aussi un passage du plan de sermon pour le nardi  après le deuxième dimanche

de Carême,  Le  2  |  fév r ie r  1617 :

Nihi l  deest  amant ibus pastor ibus :  amor ipse docet ,  aedi f i -
c a t . . .  D u o  v e r b a  a m o r e  p e r f u s a  s a t i s  s u n t .  ( 1 4 4 )

c tes t  que,  pour  le  t tDoc teur  de  l tAmour" ,  l ramour  par fa i t ,  ce lu i  du

Chr is t ,  ce lu i  qu ' im i te  tou t  mar ty r  qu i  témoigne pour  lu i ,  t rouve une de  ses

express ions  les  p lus  par fa i tes  dans  " le  mar ty re"  qures t  la  p réd icaËion  ,

cel le de toute vie par l  texemple qui exige de passer à travers la mort pour

r e s s u s c i t e r  d ' u n  r o y a u m e  à  1 ' a u t r e ,  p o u r  a c h e v e r  l a  c r é a È i o n ;  c e l l e  a u s s i ,

au sens Propre eÈ étroi t ,  q,r i4" ninistère de 1a parole :  prêcher,  pour Fran-

ço is  de  Sa les ,  c res t  ag i r  le  p lus  par fa i tement  poss ib le  par  amour ,  c resÈ d i re

son amour ,  c res t  v iv re  l tamour .  E t  I ton  sa i t  qu t i l  mouru t  p resque dans  l texer -

cice de ce ministère suprêne du Verbe.

Vo i là  pourquo i  les  sermons pour ron t  ê t re ,dans  leur  espr i t  e t  leur  con-

Ëenurcer tes ,  ma is  auss i  co tme charne l lement ,  l t incarna t ion ,  dans  de  longues

ana lyses  pédagog iques ,  de l fu lguran tes  syn thèses  du  l ra i t té  de  1 'amour  de  D ieu

i l s  son t  le  l ra i t té  vécu,  son  journa l ,  son  iÈ inéra i re .  Avant  lu i ,  i l s  mènent

à  l u i ;  a p r è s  l u i ,  i l s  n a i s s e n t  d e  l u i ,  i r  f a u t  t o u j o u r s  l e  r a p p e l e r .

Ainsi  nous retrouvons-nous à la fois très loin et touÈ près des gran-

des  ré fLex ions  théor iques  sur  les  p rob lèmes de  l ta r t  o raÈo i re ,  b ien  au-de là

e t  en  p le in  coeur  de  La  Le t t re  à  Monse igneur  Frémyot  ou  d 'au t res  tex tes  tech-

n iques  de  grands  mal t res .  Ce qu 'ava i t  b ien  sent i  dès  1609 l ra rchevêque de

v ienne,  P ie r re  de  v i l la rs ,  dans  la  réponse qu ' i l  fa isa i t  à  la  le t t re  que
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François de SaLes lui  avait  adressée le 15 févr ier et  où i l  énuurérai t  tous

ses  pro je ts ,  y  compr is  ce lu i  qu i  concerna i t  sa  né thode de  préd ica t ion  (145) .

P ie r re  de  V i l la rs  en  e f fe t  écr iva i t  à  ce  su je t  en  mars  1609 à  ce lu i

qur i l  avait  quelques années auparavant sacré évêque à Thorens, crest-à-dire

consacré conme prédicateur :  "Ce sera pepiner Ie monde de predicateurs qui

fassent  de  mesne que vous"  (146) .  Cer tes ,  les  deux  évêques,  on  le  vo i t  à  leurs

le t t res ,  ava ien t  sur tou t  en  vue a lo rs  une préd ica t ion  de  cont roverse  avec  les

Pro tes tan ts  ;  c 'é ta i t  encore  leur  p r inc ipaL ob jecÈ i f ,  e t  ma lgré  1es  succès

de Par is ,  les  sermons fami l ie rs  à  Annecy  chez  les  V is i tand ines  ou  a iL leurs ,

ou  drau t res  encore ,  on  ne  saura i t  d i re  que le  desse in  de  Franço is  de  Sa les ,

s t i l  a  paru  s té la rg i r ,  s 'esÈ a lo rs  en  réa l i té  nod i f ié  p ro fondément .  En tou t

cas '  avant  que ne  se  met ten t  en  p lace  des  théor ies  e t  des  pra t iques  par fo is

d i f fé ren tes  avec  1  râge c lass ique,  par fo is  tou tes  proches  (que 1 'on  songe à

sa in t  V incent  de  Pau l  e t  à  sar rpe t i te  méthode"  ( l+ l )  ) ,  on  sa i t  que le  rayon-

nement  de  Franço is  de  Sa les  (même s t i l  fu t  p lus  l im i té  dans  le  temps e t  1 'es-

pace qu ton  ne  Le  c ro i t ,  s i  son  in f luence sur  la  p réd ica t ion  fuÈ sans  doute

plus souterraine quton ne l ta imaginé longtemps, de même que sa théologie fut

assez vi te supplantée par un August inisme aux formes diverses mais tr iomphan-

tes),  que ce reyonnement donc, fut  certain :  le seul nom de Jean-Pierre Camus

en sera i t  la  p reuve.

Aux dons  na ture ls  de  c la r té  dans  1  ré locu t ion ,  dans  la  vo ix ,  de  v ivac i té

de I  respr i t ,  e t  à  tous  les  au t res  auxque ls ,  b ien  en tendu,  les  tex tes  de  Fran-

ço is  de  Sa les  fon t  leur  p lace  (ce  sont  ceux  qu i  permet ten t  à  l ro ra teur  d 'ê t re

l r ins t rument  de  D ieu) ,  s 'a jou ten t  a ins i  les  dons  surna ture ls ,  qu i  donnent  tou-

Èe leur  vér i tab le  va leur  aux  premiers  e t  jus t i f ien t  que 1  ro ra teur  chré t ien

so i t  à  ranger  avec  les  p rophètes  ( l4B) .

Evêque lu i -même en p le ine jeunesse,  François de Sales verra au cours

des  ans  s ' en rac ine r  ce t t e  ce r t i t ude .  D i scu te - t -on  de  p réséances  au tou r  de  1a
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Vis i ta t ion  de  Grenob le  en  1620 ?  I l  éc r i t  à  la  lGre

que 1à  nres t  pas  le  p rob lène,  ma is  Ie  n in is tè re  de

de Chaste l ,  la  Supér ieure ,

l  tannonce de la parole :

exemple de tous les
en deux  par t ies .  La

Je confesse que je  n ren tens  r ien  en  tou tes  ces  cons idera t ions
ceremonia les ,  parce  Qu9 je  n ty  ay  jana is  pensé.  Quat re  bonnes
fo is ,  pour  le  mo ins ,  j r "y  p reschà a  par is -pour  r .a  recept ion  desRel ig ieuses ,  qu 'un  s imp le  p res t re  a  fa i t  l ro f f i ce  ;  une fo isj 'ay  fa i t  ra  recept ion ,  qu iun  pere  Jesu i te  a  p resché ;  e t  en1 ? u n e  e È  l r a u t r e  f a ç o n  j e  n e  l a i s s o i s  p a s  d ' e s t r e  c e  q u e  j e
su is '  Qu icomque presche,  i l  t ien t  le  lLeu e t  fa i t  ra  foncr ion
d e  1 ' E v e s q u e .  ( 1 4 9 )

c resÈ qu 'au  sens  propre ,  1 révêque ne  s rappar t ien t  p rus  :  méÈanorphosé

par  son sacre '  i l  apparÈ ien t  à  son peup le ,  pour  leque l  i l  ex is te  e t  qu i  a t_

tend sa  paro le r  PâE laque l le  la  Paro le  de  D ieu ,  le  verbe ,  es t  t ransmis  e t  p ré-

senté '  Dé jà ,  cé lébran t  le  d ix ième ann iversa i re  de  sa  consécra t ion ,  Franço is

d e  S a l e s  é c r i v a i t  e n  1 6 1 2  :

o i;:'o::'ol:i',Tj::1.": lâ Tï"il:ï: "o:::u Â:;"ilï;,!' : " ï";et  pu is  me donner  au  peup le  ;  c tes t  
"  

à i " " ,  q , r1 t  m 'avo i t  con-verr i ,9" 
1" que / j 'êteis/  pour moy en ce que je fusse pour

e u x .  (  1 4 9 )  
a - -  J -  - -

11 en  résur te  b ien  que,  s i  tou t  chré t ien  a  la  poss ib i r . i té ,  re  don,

vo i re  le  devo i r  de  prêcher ,  par  1a  paro le  p réc isénent  (na is  auss i  par  l ,exem_

ple) ,  ce  n tes t  qu ten  é la rg issant  à  l  rex t rêne le  sens  du  mot  , ,p réd ica t ion , '

qu ton  peut  l ten tendre  a ins i  ;  au  sens  propre ,  re  mot  ne  peut ,  ne  do i t  s ,app l i -qu2
quervà  que lques-uns '  remPl issant  des  cond i t ions  préc ises  :  d is t inc t ion  donc

fondamenta le  e t  sans  cesse sous  la  p lu rne  de  Franço is  de  sa les  :  c 'es t  e l1e ,

en t re  au t res  ra isons ,  Qu i  permet  de  b ien  comprendre  I 'essent ie l  de  sa  sp i r i -

t u a l i t é '  c e  q u ' i l  a p p e l l e  " l a  v i e  c a c h é e "  :  à  " l a  v i e  c a c h é e , , ,  c e l l e  d e  t o u t

chré t ien ,  appar t ien t  la  p réd ica t ion  par  I 'exemple ,  la  v ie  quot id ienne,  1a  pa_

rore  courante  i  à  la  fonc t ion  ecc lés ia le ,  e t  d 'abord  ép iscopa le ,  appar t ien t

la prédicat ion, au sens propre du terme ;  la vie même du Christ  le montre, gui

est cotrme la transformation en absolu de cette vie de prédicat ion :

La  v ie  de  Nos t re  Se igneu r  es t  l e  pa r fa i t
h o r m e s . . .  [ . t J  . . .  d o i t  e s r r e  d i s t L n g u é e



- 433 -

premiere  esÈ le  mode le  e t  le  pa t ron  des  Re l ig ieux  :  c  fes t  ce l1e
de son en fance jusques à  ce  qur i l  conmença sa  pred ica t ion . . .
E t  dès  qur i l  euÈ cornmencé à  ense igner  e t  p rescher ,  i l  f i t  tou-
Èes les  fonc t ions  appar tenanÈes aux  Evesques.  ( r5ô)

L thonrme a ins i  cho is i ,  i l  fau t  le  répéter ,  es t  b ien  "mis  à  par t , ,  e t ,

pas  p lus  que le  Chr is t ,  dans  sa  v ie  pub l ique,  n 'appar t ien t  un iquement  à  r ' la

v ie  cachéê" ,  à  la  "sp i r i tuar i té  de  Nazare thr ,  qu i  son t  le  p ropre  des  au t res

chré t iens ,  s ingu l iè rement  des  re l ig ieux ,  p lus  s ingu l iè rement  encore  des  v is i -

tand ines .

Cres t  pourquo i '  avant  la  techn ique ora to i re  e I le -même,  ) - ro ra teur  devra

pra t iquer  une scrupu leuse honnête té  de  v ie ,  c 'es t -à -d i re  cho is i r  en t re  deux

Sagesses, sous peine de ne trouver que Le vide :

Sa in r  Augusr in  esro i t  ILê  fpar  le  l ien  de_7 Ia  van i té ,  car  i l
es to i t  ma is t re  de  la  rhe tor ique.  E t  qures i -ce  que la  rhe tor i_
que et humanité humaine, sinon une escole de vanité ? I l  estoiE
donc mais t re  de  la  van i té ,  e t  i l  l e  con fesse lu i  mesme.  o  pau-
v re  August in ,  vous  es t iez  de  ce  tenps- là  ma is t re  de  Ia  rhe tor i -
que '  e t  parn i  ces  be l res  phrases ,  poes ies ,  p roses  e t  dec lama-
t ions '  vos t re  espr i t  dev in t  en f lé ,  va in  e i  superue,  car  ra
qc ience-humaine  en f le .  11  es to i t  un  grand or " le , r ,  e t  fa iso i t
des  ora isons  de  rhe tor ique à  merve i l ie ,  d roù  v ienÈ qu ' i l  se  fa i -
so i t  a insy  redouter ,  car  on  ne  I  roso i t  approcher  n i  en t re r  en
d i s p u t e  a v e c  l u y ,  c r a i n t e  d r e n  s o r t i r  c o r r i u s .  C e l a  1 ' e n f l o i t
davanÈage, à quoy aydoit  encores son bel espri t  qui  estoi t  gran-
demenr  subt i l .  (  I5  I  )

Moyen neut re  en  lu i -même,  la  rhé tor ique,  s i  e l le  es t  au  serv ice  d ,une

fausse sagesse '  permet  tou tes  les  jus t i f i ca t ions ,  l -es  p lus  "v ic ieuses ' ,  pour

par le r  conme sa in t  August in  e t  sa in t  F ranço is  de  Sa les .  V i r  bonus ,  d icend i

P e r i t u s  : 1 ' h a b i l e t é  d e  l a  p a r o l e  e s t  p l u s  s u b o r d o n n é e  q u ' a l l i é e  à  l a  r e c t i -

tude mora le  ;  nême,  chez  1 'o ra teur  an t ique d igne de  ce  nom,  e l les  dev iennent

consubstan t ie l les .  P lus  encore  chez  sa in t  Franço is  de  sa les  que dans  l ,An t i -

qu i té  pa Îenne '  la  rhé tor ique es t  une ex igeante  sagesse,  vo i re  une pr iè re  ac-

t i ve ,  co l lme "1  'o ra ison v i ta r -e"  du  préd ica teur .  vers  la  f in  de  sa  v ie ,  l ,évê_

que de Genève étai t  lu i-mêne la preuve éclatante de ceÈte union de la contem-

p l a t i o n  e t  d e  1  r a c t i o n  :
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11 recevait
sermons,  ce  qu t i l
d i t  q u r i l  t i r a i t
é c l a i r é  ( l S Z \ ,

ces grandes l_unières en se préparant pour ses
fa isa i t  o rd ina i rement  en  se  promenant ,  e t  mra

l r o r a i s o n  d e  1 r é t u d e ,  e t  e n  s o r t a i t  f o r t

écr i t  sa in te  Chanta l  en  des  l ignes  qu i  mont ren t  que 1 'o ra ison n 'esË pas  tou-

jours  la  cause,  ma is  b ien  par fo is  La  conséquence du  t rava i l  in te l lec tue l  de-

mandé par  le  sermon '  en  un  ordre  qu i  es t  cer tes  ce lu i  de  la  p r iè re  néÈhod i -

que,  ma is  qu i  n tes t  pas  ce lu i  su iv i  dans  le  p r inc ipe  par  l ro ra teur  chréÈ ien

se préparant  à  par le r  :  remarquab le  ac t ion  réc ip roque de  la  p r iè re  e t  de  1 'ac-

t ion  I tune sur  l fau t re ,  dans  un  mouvement  perpé tue l -  d téchange qu i  es t  ce lu i

de  la  v ie ,  e t  non p lus  seu lemenÈ de la  v ie  in te lLec tue l le .

Car  1 'o ra teur  es t  r rdonnét 'par  D ieu  parce  qu ' i l  cor respond (e t  do i t  cor -

respondre)  à  une s i tua t ion  donnée e l le  auss i ,  e t  parce  qu ' i l  poursu i t  un  bu t

un ique e t  p réc is  :

La  p red i ca t i on  c fes t  l a  pub l i ca t i on  e t  dec la ra t i on  de  l a  vo lon -
té de Dieu fa i t te  aux honrmes par  ceLuy qui  esÈ la,  Legi t imement
envoyé ,  a f f i n  de  l es  i ns t ru i re  e t  esmouvo i r  a  se rv i r  sa  d i v i ne
M a j e s t é  e n  c e  m o n d e ,  p a r  e s t r e  s a u v é . - s  e n  l r a u t r e .  ( r 5 3 )

e s t
Quan t  à  l a  p réd i ca t i on ,  à  cause  de  ce  qu ' i l { enandé  à  I  t o ra teu r  d ,ê t re ,

co lme  l e  d i sen t ,  ma is  d ' une  au t re  f açon ,  l es  P ro tes tan ts ,  e l l e  es t  b i en  d ,une

ce r ta ine  man iè re  peuÈ-ê t re  un  t t sac remen t t t ,  
ma is  e l l e  n res t  pas  l e  seu l  ( e t  non

p a s  d a n s  l e  s e n s  p r o t e s t a n t  d u  t e r m e )  ;  e t  e l l e  n r e s t  p a s  q u e  c e l a :  e l l e  a

sa  spéc i f i c i t é  p roPre  qu i  r end  son  e f f i cac i t é  t r i bu ta i re  non  seu lemen t  de  ce -

lu i  qui  reçoi t '  comne pour tous les f 'sacrements" ,  
mais de celu i  qui  donne ;

I a  Pa ro le  de  D ieu  dépend  de  l a  pa ro le  de  l ' hosu re  e t  de  sa  l i be r té .  I 1  impor te

de  b ien  d i s t i ngue r  l es  doma ines  :

LfEg l ise  ca tho l ique t ien t  pour  fo rme des  sacremens,  des  paro les
consecratoires ;  les rninistres pretendus onÈ voulu reformer ces-
Èe fo rme,  d isans  que les  paro les  consecra to i res  sont  charmes,
e t  que la  v ra ie  fo rme des  sacremens es to i t  la  p raed ica t ion .
Q u ' a p p o r t e n t  l e s  m i n i s t r e s ,  d e  l a  s a i n t e  E s c r i i u r e ,  p o u r  I ' e s -
tab l i ssemenÈ de ces te  re fo rmat ion  ?  deux  passages seu lement . . .
/ sa in t  PaurJ  par lan t  de  1 'Eg l i se ,  d i t  que Nosr re  se igneur  l ,a
sanct i f iëe, mundans lavacro aquae in velbo vi tae ;  et  Nostre
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Seigneur mesme, en saint Mathieu, f i t  ce colmandemant â ses dis-

c ip ies  .  Docete  omnes gentes ,  bapt iza_ntes  eos  in  nomine-Pat r i s '

e t  f i l i i ,@i .  Voy la  fpas  des /  passages b ien
raedicat ion [estJ 1a vraYe forme

des Sacrements  ?  Mais  qu i  leur  a  d ic t  qu i l  n 'y  a  po in t  d 'au t re

verbum y i tae  que 1a  praed ica t ion  ?  je  sous t iens ,  au  cont ra i re ,
que ceste sainte invocat ion, Je te bapt ise au nom du Pere et 9u
tL l r ,  e t  du  Sa in t  Espr i l ,  es t  encore  un  verbum v içae,  conme l  ron t

@ t  T h e o d o r e t . . .  ( t s + )

Le texte des Controverses cont inue en monÈrant que lr instruct ion du

c a t é c h u m è n e  n r e s t  p a s  l e  b a p t ê m e  :  " L a  p r a e d i c a t i o n . . .  n r e s t . . .  p a s  d e  I ' e s -

sence  du  Bap tê rne . . . ,  l a  p raed i ca t i on  es t  une  chose  eÈ  l e  Bap tême  une  au t re "
( rss).

On peut  étendre la  démonstrat ion au second sacrement  reconnu par  les

P r o t e s È a n t s ,  I  r E u c h a r i s t i e .

. . .  Ou trouveront i1-z jamais que Nostre Seigneur y aie usé de
praedicat ion ? Saint Pol enseigne aux Corinthiens comm'i l  faut
ceLebrer 1a cene, mays on ny trouve point qu' i l  y soi t  cotnnan-
dé de  precher . . .  Nos t re  Se igneur  f i t  b ien  un  admi rab le  sermon

apres l -a cene, reci té par saint Jan, mays ce ne fut pas pour

1 à  m i s t e r e  d e  l a  c e n e '  q u i  e s t o i t  j a  c o m p l e t .  ( 1 5 6 )

Cres t  que,  s i  ce lu i  qu i  p rêche res te  tou jours  lu i -même,  per fec t ib le ,

i l  est en même Èemps l imité corme toute créature ;  i l  n 'est pas possédé de

Dieu au point que Dieu ne dépende plus de la l iberté et des

Si "Dieu s rest fai t  homre en Jesus-Christ  Pour que I  rhonme

il  ne s 'en sui t  pas que tout acte humain soi t  devenu divin par essence.

Cependant ,  de  ce t te  fonc t ion  qu i  le  dépasse e t  1 'a  métamorphosé,  le

prédicateur garde, cortrne Moîse sur son visage lorsqu' i l  redescendiÈ du SinaÎ,

le  re f l -e t  d 'une Glo i re  p roprement  surhumaine .  Cres t  pourquo i  le  respec ter  es t

un  devo i r  I  c res t  respec ter  sa  fonc t ion '  e t  D ieu  en  lu i ,  dont  i l  n 'es t  que

I ' instrument.  Dans les Entret iens spir i tuels,  une oeuvre cotIme involonEaire

pu isqute l le  es t  cons t i tuée par  la  rédac t ion  des  no tes  subs tanÈie l les  p r ises

par  les  p remières  V is i tand ines ,  e t  qu i  recouvre  a ins i  tou te  l -a  v ie  de  sa in t

F r a n ç o i s  d e  S a l e s ,  d e  1 a  f o n d a t i o n  d e  I t l n s t i t u t  e n  1 6 l 0  j u s q u t à  l a  m o r t  d e

1tévêque en  1622,  I ' i dée  rev ien t  souvent ,  garan te  auss i  Pour  nous  de  1 'au then-

moyens humains.

s o i t  f a i t  D i e u "  (  t  s z  )  ,
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t i c i té  des  sermons recue i l l i s  qu i  nous  res ten t ,  pu isqut i l s  le  fu ren t  à  peu

près tous par les Visi tandines :

Je  voudra is  encore ,  mes chères  F i l les ,  qu 'en  ce t te  Ma ison l ton
portât grand honneur et révérence à ceux qui nous annoncent I-a
paro le  de  D ieu ,  qu i  sonÈ les  p réd ica teurs .  Cer tes ,  I 'on  a  beau-
coup drob l iga t ion  à  le  fa i re ,  car  i l  semble  que ce  sont  les
messagers célestes qui v iennenÈ de la part  de Dieu pour nous
enseigner le chemin de notre salut.  11 1es faut regarder cornme
tels,  et  non pas conme simples homres ;  car,  s i  bien i ls ne
par len t  pas  s i  b ien  que les  homes cé les tes ,  i l  ne  fau t  pas
pour tan t  r ien  rabat t re  de  1 'humi l i té  e t  révérence avec  laque l le
nous devons recevoir  la parole de Dieu, qui  est toujours la
même,  auss i  sa in te ,  auss i  pure  que s i  e l le  é ta i t  d i te  e t  p ro fé -
rée par des Anges. Je remarque que quand j  técr is à une personne
sur du mauvais papier,  et  par conséquent drun mauvais caractère,
e l le  me remerc ie  avec  au tan t  d fa f fec t ion  que quand je  ru i  éc r is
dessus  du  bon e t  que 1  récr i tu re  en  esÈ p lus  be l le .  pourquo i
ce la  ?  s inon parce  qu te l le  ne  fa i t  pas  a t tenÈion  n i  sur  le  pa-
p ie r  qu i  n res t  pas  bon,  n i  sur  le  carac tère  qu i  es t  mauva is ,
a ins  seu lement  que c res t  mo i  qu i  lu i  a i  éc r i t .  De même en fau t -
iL faire de la parole de Dieu :  ne point regarder qui est-ce
qui nous 1 rapporte ou qui nous la déclare ;  i l  nous suff i t  que
Dieu se serve de ce prédicateur pour nous l  tenseigner.  Et puis-
que nous voyons que Dieu l 'honore tant que de parler par sa
bouche, conment est-ce que nous autres pourr ions manquer drhon-
neur  e t  de  respec t  en  son endro i t  ?  (  158)

Dé jà '  du  temps de  sa  miss ion  en  Chab la is ,  F ranço is  de  Sa les  écr iva i t

dans  la  Defense de  1  rEs tendar t  de  la  sa in te  Cro ix  :

Les ,pre la tz  qy i  fon t  leuT devo i r  son t  d ignes  de  doub le  honneur
et,  je vous pr ie,  ceux qui ne fon
tre meprisés ? Au contraire saint paul tesmoigne qu'on leur
doit ,  ce nonobstant,  honneur et reverence ;  la rayson est parce
que leur  bonne v ie  n fes t  pas  la  to ta le  cause du  devo i r  que 1 'on
a de  ces  honneurs ,  mays  la  d ign i té  du  grade qu ' i rz  t iennenÈ sur
n o u s .  (  1 5 9 )

Avec  leurs  qua l i tés  e t  leurs  dé fau ts  humains ,  les  p réd ica teurs  sont

en effet  s implement des guerr iers,  cornme Le di t  I  run des exordes préparés pour

l e  m e r c r e d i  d e s  C e n d r e s  1 6 1 2  :

Gédéon es t  la  f igure  de  Jesuschr is t ,  e t  les  t roys  cens 'so lda tz
sont  un  por t ra i t  des  praed ica teurs .  (  160)

Le senton est  a ins i  conçu conme l  tarme du t tcombat  spi r i tue l t t ,  par  1e-

que l  l e  Royaume do i t  peu  à  peu  s ' é tend re  dans  l - ' human i té .  11  es t  même 1 'a rme



- 437 -

de choix de ce combat ;  car le

La pr incipale qual i té du prédicateur sera

sp i r i tue l le  de  la  persévérance,  là  où  v ie  de  tous

souf fLe  de  D ieu ,  non seu lemenÈ. . .  eschauf fe ,  a ins  i l  esc la i re
parfai temenÈ, drautant que I  tEspri t  div in 

"si  
, rr ,"  lumiere inf i -

n ie ,  duque l  le  souf f le  v i ta l  es t  appe lé  insp i raÈ ion ,  d 'au tan t
que par iceluy cette supreme Bonté haleyne et inspi ie en nous
les  des i rs  e t  in ten t ions  de  son coeur .
0 r ,  les  moyens d t insp i re r  dont  e l le  use  sont  in f in is .  sa in t

Anto ine ,  sa in t  F ranço is ,  sa in t  Anserme,  e t  m i l re  au t res ,  rece-
voyent souvent des inspirat ions par le vei ie des creatures. Le
moyen ord ina i re  c tes t  la  p red ica t ion  ;  na is  que lquefo is ,  ceux
auxquelz la parole ne proff i te pas sont instrui tz par la tr i -
b u l a t i o n .  ( t 6 t )

L ' i d é a l  d e  l r o r a t e u r  c h r é t i e n  s e r a donc de  t rava i l le r  de  p lus  en  p lus

ses dons naturels et surnaturels pour s tapprocher sans cesse du modèle évan-

lég ique,  dans  sa  v ie  nême ;  ce t te  évo lu t ion  es t  ce l le  que Franço is  de  Sa les

reconnalt  en lui-nême, qui se voi t  en 1612 t tpreschant maintenant un peu plus

a p o s t o l i q u e m e n t  q u ' i l  n e  f a i s a i t  i l  y  a  d i x  a n s , ' ( 1 6 2 ) .  V e r s  L a  f i n  d e  s a

vie, en 1620, i l  demandera encore à une rel igieuse de 1'Abbaye de Sainte-

Cather ine  ses  pr iè res  :

Pr ies  Nost re  se igneur  qu t i l  luy  p la ise  de  s 'asseo i r  sur  mes
levres cottme son throsne pour,  de la,  faire bien entendre ses
vo lon tés  e t  o rdonnances .  (  I63)

la pat ience, sous sa forme

les  jours  e t  pensée théo lo -

g ique se  fondent  en  un .  I l  le  rappe l le  à  Camus en  16 l l  :

Les quatre motz du grand Apostre nous do ivent  serv i r  d 'ep i -
theme : Opportune, importune ; in omni t i e n t i a  e t  d o c t r i n a .
11 met la pat ience la prèniare, corme p l u s  n e c e s s a i r e ,  e t
sans  laque l le  la  doc t r ine  ser t  pas .  ( r64  )

cer tes ,  i l  n 'y  a  r ien  1à  de  t rès  nouveau,  en  par t i cu l ie r  après  le

Conc i le  de  l ren te  ;  répétons- le ,  I 'auËeur  e t  le sermon SOnt Conçus t rès exac-

tement par François de Sales, ainsi  que le 0onci le le demandait ,  comme la

fonc t ion  propre  e t  l fexerc ice  pr inc ipaL de  l thonure  d 'Eg l i se  e t  tou t  spéc ia -

lement  de  1 'évêque.  11  res te  cependant  que le  fa i t  de  vo i r  sa inÈ Franço is  de
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saLes insister sur ce point tout au long de sa vie est révélateur ;  nous

solmes bien au coeur même de ce qu'étai t  pour lui  son existence :  la oasto-

r a l e .

11  y  a  p lus  cependant ,  dans  la  pensée de  Franço is  de  Sa les ,  on  a  dé jà

pu s ten  apercevo i r  à  p ropos  du  sermon de Seysse l  e t  de  la  p lace  qu ' i l  réserve

à la formation ininterrompue de ceux qui sont nés orateurs :  lu i ,  gui  ne vi t

que pour la prédicat ion à son peuple, gui  ne parle pour ainsi  dire de 1 rart

de  prêcher  qu ten  prêchant  ou  lo rsqu 'on  lu i  demande une sor te  d 'a ide-mémoi re

écr i t  pour  un  ou  p lus ieurs  p réd ica teurs ,  conço iÈ le  sermon d 'une façon t rès

part icul ière :  i l  est un échange, presque une conversaËion (de même que si

l f o n  r e m o n t e  à  1 r é t y m o l o g i e  l a t i n e ) .  C r e s t  p a r c e  q u e  L f o r a t e u r  c h r é t i e n  e s t

c r é é  p a r  D i e u  q u t i l  e n  e s t  a i n s i ,  c a r  l a  p r é d i c a t i o n ,  c r e s t  l t l n c a r n a t i o n  d u

Verbe cont inuée eÈ se  cont inuant ,  en  passe de  s ré tendre  par  l tEg l i se  à  I 'hu-

man i té  en t iè re  pour  laque l le  le  chr is t ,  verbe  de  D ieu ,  s res t  incarné ;  le

prédicateur est ainsi  doublement 1e ministre du Verbe.

Souvenés-vous que nostre Seigneur recuei l le les paroles que
nous luy  d isons  en  nos  pr ie res ,  a  mesure  que nous  recue i l lons
c e l l _ e s  q u ' i l  n o u s  d i t  p a r  l a  p r e d i c a t i o n  (  1 6 5 ) ,

a - t -on  lu  au  début  de  ce t te  par t ie .

Cres t  pourquo i  le  par fa i t  nodè le  de  l faud i teur ,  ma is  auss i  du  préd ica-

t e u r  e s t  l a  V i e r g e  M a r i e ,  t o u t e  s i l e n c i e u s e  q u t e l l e  e s t  ( e t  e l l e  l r e s t  m o i n s

q u t o n  n e  l e  d i t . . . )  :  e l l e  n t a  v é c u  q u e  p o u r  I ' r n c a r n a t i o n  d u  v e r b e ,  d o n c

pour  les  au t res .  Le  meiL leur  exemple  en  es t  donné Lors  de  La  V is i ta t ion  où

les  "d iscours"  de  Mar ie  e t  d tE l i sabeth  "ne  fu ren t  po in t  inu t i les ,  ma is ,  mon

Dieu,  combien  sa in ts ,  p ieux  e t  devots  !  Cet te  v is i te  rempl i t  du  Sa in t  Espr i t

tou te  la  ma ison de  Zachar ie "  (166) .

Rempl i r  le  monde du  Sa in t -Espr i t  :  Èe l le  es t  la

phète, conme du prédicateur.  Mais 1,un cornre l  rautre ne

r a i s o n  d t ê t r e  d u  p r o -

pourronÈ agi r  sans
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le concours act i f  du "peuple de Dieu".

Les  conse i ls  que donne a ins i  F ranço is  de  Sa les  aux  ass is tan ts  des  ser -

mons sont touÈ autre chose que des consei l -s de bienséance et de piété indivi-

d u e l l e .  L e  r ô l e  d e  l r a u d i t e u r  n ' a  r i e n  d e  p a s s i f  n i  d ' i s o l é  ;  l e  f i d è l e  n , e s r

exac tement  n i  1  té lève  n i  le  juge  de  L  ro ra teur ,  ma is  p resque son assoc ié  :  le

sermon est leur oeuvre commune.

Dé jà ,  en  1608,  de  Rumi l l y  où  i l  p rêche le  carême devant  un  aud i to i re

tou t  s imp le ,  i l  éc r i t  à  Madame de chanta l  ce  qu i  su i t ,  qu i  es t  p lus  qu ,une

façon de dire :

Je  presche s i  jo lyment  a  mon gré  en  ce  l ieu ,  je  d is  je  ne  sça iquoy que ces bonnes gens entendent si  bien, qué quasi iLz me
repondroyent  vo lon t ie r .  (167)

A u s s i  b i e n  q u e  l r o r a t e u r ,  1 ' a u d i t e u r ,  c r e s t  t r è s  c o n n u ,  p e u t  ê t r e  u n

obstac le  à  la  paro le  :

ces  paro les ,quoy  qu ' insp i rées  de  D ieu ,  son t  parores  d 'hommes,
et pour 1'ordinaire ne demeurent pas dans res coeurs, ou au
moins  fo r t  peu. . .  pour  ra  p luspar l  des  chres t iens ,  ces  ense i -
gnements ne font que passer par une oreir . le et sort i r  par
1  r a u t r e .  .  .

11  es t  v ray  que nous  so lmes Chres t iens ,  na is  he las ,  nous  nous
contentons d ten porter le nom sans ouyr courme tels cette parole
sacrée '  car -nous  y  appor tons  s i  peu draÈtent ion ,  de  foy  e t  de
d e v o t i o n  q u t e r l e  n e  p e u È  f a i r e  s à s  e f f e c t s . . .  D e  p l u s  a u s s i ,
ces sacrées semonces sont proferées par les homres qui ne peu-
vent  pas  donner  à  leur  d iscours  la  fo rce  e t  ver tu  q , r t i t "  dàs i -
re royent .  r l s  on t  beau c r ie r ,  exhor te r ,  se  pe iner ,  s i  la  ver tu
de D ieu  ne  res  an ime e t  que de  vos t re  cos té  vous  nry  apporË iez
que lque d ispos i t ion ,  r ien  ne  vous  en  demeurera  dans  re  coeur .

(  r68 )

c t e s t  a l l e r  p l u s  l o i n  q u e  d e  s i m p r e m e n t ' , p r i e r  p o u r  l e  p r é d i c a t e u r , ,

qu i  es t  demandé ic i  au  f idè le .  cer tes ,  i l  es t  une façon s imp le  de  prêcher

avec lui  :

S i  vous  des i res  de  prescher  avec  moy,  je  vous  en  pr ie ,  fa i tes
le ,  ma F i l le ,  tous- jours ,  p r ian t  D ieu  q , r ' i t  me donne des  paro_
res  se lon  son coeur  e t  se lon  vos  souha i tz .  conb ien  de  fo is
arr ive i l  que nous disons des bonnes choses parce que querque
bonne ame nous  les  i r rpe t re . . .  Nous  ressemblons  aux  orgues ,  ou
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ce luy  qu i  met  le  souf f lè  fa i t  en  ver i té  le  tou t  e t  n ren  por te
point la loi iange. (  169)

Cependant  La coopérat ion de 1 raudi teur  va donc p lus lo in que cela ;

i I  do i t  l a i sse r  l a  pa ro le  de  D ieu  ag i r  en  l u i ,  e t  l a  v i v re ,  I  f ense ignan t  en -

sui te à son Èour par  1 fexemple,  eÈ provoquer le  prédicateur  à cont inuer  de

plus en p lus lo in son enseignemenÈ.

Deux grands sermons recuei l l is de la f in de la vie de François de Sales

rassemblen t  tou tes  ses  idées  sur  la  consécra t ion  du  préd ica teur  e t  par  lu i

sur cel le du "peuple de Dieu" ;  ce sont le sermon pour le quatr ième dimanche

de 1'Avent (2O décembre 1620),  et  celui  pour le dimanche de la passion ( I :

mars  1622)  (170) .  I l s  appara issent  comrne le  tes tament  de  l fo ra teur  sacré  que

fut saint François de Sales et conme Le résuné de 1'expérience de toute une

vie, expérience dont les pr incipes ont été posés dans le sermon de Seyssel

en  1594.

Le  sermon de 1620 vo i t

celui  de 1622 nontre pourquoi

Jean-Bapt iste le srodèle du prédicateur ;

paro le  peut  ê t re  reçue ou  re je tée .

en

1 a

Sa in t  Jean -Bap t i s te ,  en  e f f e t ,

a  e s t é  c h o i s i  e t  e s l e u  d e  D i e u . . .  P e r s o n n e  n e  p e u t  e s È r e  r e c e u
en dignité et prelature si  la sacrée parole ne Éombe sur luy,
c r e s t  à  s ç a v o i r  s t i l  n r e s t  c h o i s i  e t  e s l u  d e  D i e u .  O r  c e  c h o i x
ou es lec t ion  es t  conmun e t  o rd ina i re ,  e t  l  ron  ne  do i t  po in t
des i re r  n i  rechercher  des  vocat ions  par t i cu l ie res  eÈ ex t raord i -
na i res '  car  te l les  vocat ions  sont  dangereuses  e t  suspecEes
quand el les ne sont Pas approuvées ni  autor isées par les pas-
t e u r s  e t  m a i s t r e s  d e  l a  v i e  s p i r i t u e l l e .  ( l Z t )

Le  préd icaÈeur  do i t  ê t re  un  "hosme de b ienr '  ( l tZ )  ;  car ,  "devant  fn ieuJ ,

c e  n r e s t  r i e n  d e  d i r e r '  :

Je  su is  Evesque,  p res t re ,  Re l ig ieux  ou  Re l ig ieuse.  ce la  es t
bon ;  mais si  vous estes Evesque, cormle vous comporÈez-vous en
cet te  charge ?  que l le  es t  vo t re  v ie ,  e t  . ros  ro" r r i s  son t -e r les
b ien  conformes à  vos t re  vocat ion  ?  (173)

11 es t . . .  requ is  que la  personne qu i  par le  e t  qu i  annonce la
parore  de  D ieu  so i t  i r reprochab le  e t  que sa  v ie  so i t  con forme
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à son enseignement  ;  autrement  i l  ne sera pas receu n i  approu-
v é . . .

M a i s  1 ' o n  n e  d o i t  p a s  l t e n t e n d r e  d e s  p e c h e u r s  t e l s  q u e l s ,  a i n s
des grans et  s ignalés pecheurs ;  car  auÈrement ,  gui  1 ' . . r r rorr" . -
ro i t ,  veu que tous les honnnes sont  pecheurs et  que quiconque
dira 1e contra i re nent i ra mescharnment .  .  .  7 .

Bien que tous les hommes soyent  pecheurs,  tous ne doivent  pour-
t an t  pas  se  ta i re  e t  ne  po in t  ense igne r  l - a  pa ro le  de  D ieu ,  

" i n "seulement  ceux qui  menent  une v ie du tout  contra i re à cet te
d i v i n e  p a r o l e . . .  ( 1 7 4 )

Vo i l à  qu 'on  re t rouve  l a  p ren iè re  coopé raÈ ion  en t re  l e  p réd i caÈeur  e t

son  aud i t eu r ,  dé jà  rencon t rée ,  qu i  e rnpêche  l e  f i dè le  de  s t i ns tau re r  en  c r i t i -

que ,  ma is  l  t ob l i ge  à  se  se rv i r  de  sa  ra i son  e t  à  a l l e r  p l us  l o i n  que  ce  qu i

sera p lus tard rangé dans les "puissances t rompeuses" par  pascal  ;  dans celu i

qu i  p rêche ,  I  r aspec t  ex té r i eu r  ou  l a  pe rsonne  e t  ses  dé fau ts  do i ven t  êÈre  dé -

passés ; . . - i1  nous faut  seulement  regarder

s i  ce  qu 'e l le  nous  d i t  es t  bon ou  mauva is  ;  car  i l  fau t  demeu-
rer  asseuré  que la  paro le  de  D ieu  n 'esÈ n i  bonne n i  mauva ise
a cause de  ce luy  qu i  nous  1 'expose ou  exp l ique,  a ins  qu 'e l re
porÈe sa  bonté  quant  e t  e l le ,  sans  recevo i r  nu l le  ta re  pour  la
mauva ise t ie  de  ce luy  qu i  la  p rononce. . .

Nous devons t i re r  du  f ru i t  de  la  paro le  de  D ieu  n ' impor te  par
qui el le nous soit  presentée ;  mais pourÈant les peche,rr"  qrr i
ne veulent pas s tamender, ains qui perseverent en leur meschan-
ce té ,  o f fencent  g randement  en  l rexposanÈ eË en pro feran t  les
louanges de  1a  souvera ine  Majes té ,  pu isqu ' i l s  ne t ten t  ce t te  d i -
v ine  paroLe en  danger  d tes t rà  mespr isée  à  cause de  leur  mauva i -
s e  c o n d u i r e .  ( 1 7 5 )

11 n 'y  a  cer tes  r ien  dré tonnant  qu 'un  préd ica teur  se  souc ie  de  vo i r  sa

paro le  su iv ie  d 'e f fe t  ;  cependant  l r ins is tance de  Franço is  de  Sa les  sur  ce

po in t ,  la  fami l ia r i té  e t  la  persévérance avec  lesque l les  i l  y  rev ien t  son t

b i e n ,  e l l e s ,  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  c e  q u r e s t  p o u r  1 u i  l e  s e r m o n .

Cet  aspec t  se  jo in t  à  d 'au t res  pour  fa i re  que ses  sermons so ien t  p lus

proches  de  1 'homél ie  des  premiers  s ièc les  de  I  rEg l i se  e t  de  1 'époque i r rnéd ia -

tement antér ieure ou tout à fai t  contemporaine du conci le de Trente et de ses

suites i rmrédiates, que de ce que les années suivantes du XVIIe siècle devaient

connaî t re .  11  fau t  rappe ler  auss i  que la  Èrès  grande na jo r i té  des  sermons qu i
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nous sont  parvenus ont  été adressés aux Vis i tandines et .  recuei l l is  par  e l_ les ;

i l s  en  re t i r en t  un  ton  de  s inp l i c i t é  f am i l i a l e  qu i  l es  rend  tou t  p roches  des

En t re t i ens  sp i r i t ue l s ,  don t  on  sa i t  b i en  qu , i l s  f u ren t  un  d ia logug ,  même s i

seules les paro les de 1 tévêque nous sont  conservées,  ton qui  accentue aussi

ou expl ique I  f impression de réc iproc i té qui ,  conme cel le  de la  Coumunion des

Sa in t s  es t  | t en  ac t i on t t ,  es t  vécue .

Devo i r  du  p réd i ca teu r  e t  devo i r  de  l  t aud i t eu r  son t  a ins i  é t ro i t emen t

un i s ,  e t  l e  p rem ie r  ne  va  pas  sans  l e  second  ;  au  v ra i ,  i l s  ne  son t  qu tune

"arr lJrêre 
chose,  dans ce grand mouvement l 'vers 1fautre, ,  eÈ de , r réc iproc i té, t

qu i  ca rac té r i se  1a  sp i r i t ua l i t é  sa lés ienne ,  une  sp i r i t ua l i t é  qu i  n res t  en  r i en

imrobi le ,  parce que centrée sur  la  l r in i té ,  où chaque personne esÈ mouvement

ve rs  1  rau t re  ( l l t ) .  A ins i ,  à  . I ean -Bap t i s te ,  l e  se igneu r  a  donné

un o f f i ce  auque l  i l  devo i t  t rava i l le r  pour  les  au t res . . .  Lors
que Dieu depart  quelque charge à ceux qut i l  a choisis pour son
service'  cormle sont les predicateurs, i l -"  doirr"nt soigneusement
s tapp l iquer  à  leur  devo i r  e t  cornmuni tuer  aux  au t res  cà  qu t i l s
on t  receu e t  ce  que D ieu  leur  a  donné pour  ce  su je t . . .
Mais corm'e fJean-Bapt iste/ estoi t  obl igé de cr i l r  que I 'on pre-

p a r a s t  l e s  v o y e s . . . ,  l e  p e u p l e  a u q u e r  i r  s ' a d r e s s o i i  e s t o i t  à e
m e s m e  o b l i g é  d e  1 ' o u y r . . .  ;  c a r  s i  l e  p r e d i c a t e u r  a  r e  d e v o i r  d e
vous  prescher ,  vous  avez  auss i  ce luy  de  I 'escouter  e t  de  b ien
recevo i r  ce  qu ' i l  vous  annonce de  la  par t  de  D ieu .  Je  v iens  icv
pour vous prescher,  mais si  je suis obl igé de vous apporter la
divine parole'  vous 1 testes par conseqrr"r , t  de I  rescouter,  et  non
seu lement  ce la ,  a ins  encores  de  b ien  en tendre  e t  p ra t t iquer  ce
que 1 'on  vous  ense igne .  (177)

Au déser t ,  les  Is raë l i tes  nour r is  de  la  uanne deva ien t  fa i re  I 'e f fo r t

de  se  lever  mat in  pour  la  recue i l l i r  e t

encores de la manger et avaler pour en
tan tés .  De mesme,  ceux  qu i  escou len t  la
tenus  à  la  p raÈt iquer  pour  en  pro f f i te r .

es t re  nour r is  e t  sus-
paro l le  de  D ieu  sont

(  t 7 8 )

R ien  nres t  p lus  lo in  d fune sor te  de  qu ié t i sne  :  l rac t ion  du  chré t ien

dans la  v ie  courante  do i t  cor respondre  à  l  tac t ion  ora to i re  du  préd ica teur  :

1 'une ne  saura i t  ex is te r  sans  I  rau t re ,  répétons- le ,  de  sor te  que le  p réd ica-

teur ne puisse plus regretter de faire un monologue :
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Je ne puis

r.olù.,
dira-  t  encore à la  f in

d tune poinÈe d 'humour.

savo i r  vo t re  pensée ( l lg ) ,

de  sa  v ie ,  après  avo i r  posé une ques t ion  marquée

D/  Une théo log ie  de  la  paro le .

E lec t ion ,  f idé l i té ,  audace ac t ive  du  ra isonnement  qu i  esÈ la  vo ie

de la Révélat ion perpétuée et peu à peu éclaircie,  souci pédagogique de la

rédenpt ion  de  I 'humani té  en t iè re ,  rédempt ion  à  laque l le  e l le  do i t  e l le -même

coopérer,  ces points qui résument ce que sont pour François de Sales le pré-

d ica teur  e t  1a  préd ica t ion ,  son t  appuyés  sur  une théo log ie  p réc ise ,  théo log ie

de La paroLe ou du verbe, tradi t ionnel le et comune à touÈ l-e Christ ianisme,

en par t i cu l ie r  à  tou t  le  Catho l i c isme,  ma is  qu i  p rend ic i  une tona l i té  par t i -

cu l iè re  :  ce  qu i  la  carac tér ise  dans  la  pensée de  sa in t  Franço is  de  Sa les ,

c res t  son  équ i l ib re ,  l - réga le  répar t i t ion  des  accents  s i  l ' on  peut  d i re ,  sur

les  d i f fé ren tes  par t ies  qu i  la  composent ,  en  une jus te  mesure ,  un  jus te  mi -

l ieu aisémenÈ percept ibles. Un seul exemple suff i ra :  nous avons vu qu'écou-

te r  e t  ag i r  on t  au tan t  d r impor tance que d i re ,  qu 'ense igner ,  e t  que donc  1e

préd ica teur  ne  peut  ê t re  cons idéré  seu l ,  ou  en  I t i so lan t .

Cette manière pr iv i légiée de vivre la Comrunion des Saints esr ce que

F r a n ç o i s  d e  S a l e s  a p p e l l e ,  o n  1 t a  v u  a u s s i ,  l a  t r p r é d i c a t i o n  a p o s t o l i q u e "  ( l g O ) ,

e t  vers  laque l le  tendent  tous  ses  e f fo r ts .  E l le  nér i te  p le inement  son nom car

ses  nodè les  e t  ses  Sarants  sont  la  p réd ica t ion  du  Chr is t  lu i -même e t  de  Jean-

Bapt is te ,  e t  après  eux  de  sa in t  Pau l  tou t  par t i cu l iè rement  ;  e t  c 'es t  1 'Evan-

g i le  de  sa in t  Jean,  ce lu i  du  f ' verbe  qu i  s tes t  fa i t  cha i r , , ,  gu i  la  charpenÈe.

Sans en t re r  dans  des  ana lyses  de  spéc ia l i s tes ,  i l  fau t  pour tna t  rappe-

le r  i c i  les  g randes l ignes  de  ce t te  théo log ie  pour  n ieux  juger  e t  s i tuer  la

préd ica t ion  se lon  Franço is  de  Sa les .
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La grande annonce par  laquel le  s  touvre 1 'Evangi le  de saint ,  Jean,

A u  c o n m e n c e m e n t  é È a i t  l e  V e r b e . . . ,  ê t  l e  V e r b e  é t a i t  D i e u . . .
R i e n  d e  c e  q u i  a  é t é  f a i t  n r a  é t é  f a i t  s a n s  l u i .  E n  l u i ,  é t a i t
l a  v i e ,  e t  l a  v i e  é t a i t  l a  l u m i è r e  d e s  h o m r e s . . . ,  ( l A t )

Èoute  la  théo log ie  sa lés ienne de  la  paro le .

proclame :

Le Trai t té  de 1 famour de

De Èoute  e te rn i té  le  Pere  a  eûe la  conna issance in f in ie  de  sa
propre  beauté ,  . . .  pour  laque lLe  expr imer  en  soy  mesme i l  p ro -
n o n ç a  e t  d i t  e t e r n e l l e m e n t  l e  m o t ,  l e  V e r b e . . . ,  e t e r n e l l e  e È
admi rab le  genera t ion  du  Verbe e t  F i l z  d iv in ,  par  laque l le  i l
nasqu i t  e te rne l lement  a  I ' image e t  semblance du  pere .  ( l82)

Mais surtout,  Èout au long de sa

la  répète  dans  ses  sermons,  1  téc la i rc i t ,

d i r e  ;  c r e s t  p a r  e l l e  q u e  s t o u v r e  e n  l a

sertnon composé par le tout jeune PrévôÈ

v ie  de  p réd i ca teu r ,  F ranço i s  de  Sa les

la médi te,  la  "d igèret '  cotn e i l  a ime

fê te  de  l a  Pen tecô te  1593  l e  p rem ie r

de Genève :

En lr incomprehensible et beaucoup plus indicible abisme de
ces te  e te rn i té  en  laqueL le  regne g lo r ieusement  1a  Majes té  d i -
v ine ,  le  Pere  e te rne l ,  regardant  sa  propre  subs tance e t  in f i -
n i té ,  conceut  en  son en tendement  e t  p rodu is i t ,  par la  eÈ d icÈ
une parol le ou un Verbe, represenÈant et exprimant si  parfai t-
tement  sa  subs tance,  essence e t  d iv in i té r  gu ta  ce  Verbe i l  com-
muniqua sa propre essence et div ini té,  engendrant en ceste
maniere son Fi lz aussi  vrayement Dieu que le pere, et  par la
mesme d iv in i ré  que le  pere .  (183)

Le sermon pour  la  fê te  de  la  sa in te  l r in i té  du  2 l  na i  1595 reprend les

mêmes paroles :

D ieu  le  Pere ,  en  l rab isme inexcog i tab le  de  tou te  son ae tern i té ,
p le in  de  son in f in ie  essence,  bonté ,  beauté  e t  per fec t ion ,  se
regardant soy mesme avec son entendement tres fecond, entendiÈ
et  compr i t  s i  b ien  sa  na ture ,  qu 'en  une seu le  concept ion  e t  ap-
prehens ion  i l  expr ima touÈe sa  grandeur  ;  e t  ces te  concept ion ,
ces te  paro l le ,  ce  verbe ,  ces te  d ic t ion  de  son coeur  fu t  un  au-
t r e  l u y  m e s n e .  ( 1 8 4 )

Le dernier sermon que François de Sales prononça quelques heures avant

sa mort,  à la messe de minuit  de Noël-  1622, redi t  encore, sous une autre for-

D€,  la  mêure  idée :  la  c réa t ion  en t iè re  (se lon  ce  que pense auss i  Duns Scot ,
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théo log ien  auque l  sur  ce  po in t ,  e t  peut -ê t re  pour  la  ra ison ,  en t re  au t res ,

que la  p réd ica t ion  en  es t  g rand ie ,  1 'évêque fu t  tou jours  f idè le ) r  1a  c réa t ion

ent ière, donc, a été fai te par le verbe et pour 1 rrncarnat ion du verbe :

L e  P e r e  e t e r n e l - . . .  p r o j e Ë t a  d e . . .  c r e e r  f t e  m o n a e J  p o u r  1 ' r n -
carnaËion  de  son F i l s ,  qu i  es t  le  Verbe e terne l .  La  f in  de  son
oeuvre fut  donc son coûrmencemenË, sa divine Sapience ayant pre-
veu de toute eterni té que ce Verbe prendroi t  nostre nature et
v i e n d r o i t  s u r  c e t t e  t e r r e .  (  l g 5 )

C 'es t  pourquo i  i l  appar t ien t  au  préd ica teur  de  cont inuer  la  venue du

Verbe parmi les hourmes, tant que tous n'ont pas entendu la Bonne Nouvel le ;

la prédicat ion est donc bien l r lncarnat ion cont inuée pour que tout honmre

pu isse  d i re  "nous  avons  vu  sa  g lo i re"  (  186)  :

Des ja  de  soy  /D ieu  le  PereJ  es to i t  g lo r ieux ,  c  res to i t  toure
la  per fec t ion  d iv ine  ;  na is  quoy  ?  voyc i  sa  g lo i re . . .  ce  F i l z
es t  la  g lo i re  du  pere ,  dont  i l  es t  appe l lé  par  sa inÈ po l
sp lendor  g lo r iae  e t  f igura  subs tan t iae  e jus .  (  lg7)

De 1à viennent 1a grandeur et les devoirs du prédicateur aussi  bien

que ceux  de  ses  aud i teurs .  P lus  encore  qu tense ignement  ou  conse i l  mora l ,  la

paro le ,  se lon  la  concept ion  hébra îque,  es t  à  la  fo is ,  auss i  b ien  vér i té  que

v ie  : les  p rophètes  l ron t  su  e t  on t  é té  eux-mêmes ce  qu t i l s  annonça ien t .

L rob je t  de  la  p réd ica t ion  nres t  pas  un  sys tème de pensée parn i  d rauËres ,  une

È h é o r i e  q u t o n  p e u t  c h o i s i r  o u  r e j e t e r  :  c f e s t  u n  a p p e l  à  l a  p é n i t e n c e ,  c r e s t -

à-dire à la conversion vers Dieu ;  en dral l t res Èermes encore, la proclamaÈion

des cond i t ions  du  sa lu t  de  tous  e t  de  chacun es t  ce  qu 'on  en tend dans  les  pa-

ro les  p rêchées.  Toute  le  p réd ica t ion  de  Jean-Bapt is te  en  par t i cu l ie r  se  résu-

me à  ce la ,  jus te  avant  ce l le  du  Chr is t  qu i  annonce sa  mor t  e t  sa  résur rec-

t ion ,  un issant  dans  les  perspec t ives  d iv ines  de  son é tern i té ,  passé,  p résent

et avenir  :  "Le Royaume des Cieux est Èout proche" proclame Jésus dans saint

Mathieu ( 188) en écho à Jean-Bapt iste :  I 'Convert issez-vous :  le Royaume des

c ieux  es t  p roche"  (  189)  :

sa in t  Jean Bapt is te  qu i  en t ra  s i  jeune dans  le  deser t  f s ,e t^ i t J
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tel lement transformé
ses hab i ts ,  tou t  son
p é n i t e n c e .  (  t 9 0 )

Et auparavanÈ :

en la peni tence que son langage,  sa voix ,
exter ieur  et  in ter ieur  ne preschoyent  que

O Dieu, que nous ser ions heureux si  estans appel-és à une voca-
È ion  nous  med i t ions  e t  d iger ions  te l lement  son exce l lence,
que. . .  nous  dev inss ions  nos t re  vocat ion  mesme

La Sainte Vierge est bienheureuse pour avoir  entendu eÈ gardé
la  paro le  de  D ieu ,  car  e l le  1 'a  fa i t  avec  tan t  de  per fec t ion
que pour  ce la  e l le  a  es té  d iÈe b ienheureuse.

(C 'es t  pou r  ce la  qu te l l e  a  po r té  l a  pa ro le  de  D ieu  en  e l l e ,  co  e  1 ' homme dans

l - 'Eucha r i s t i e ,  nous  l e  ve r rons  a i l l eu rs ) .

Nous ne serons bienheureux qurautant que nous nous serons con-
v e r t i s  e n  c e t t e  d i v i n e  p a r o l e .  ( 1 9 t )

La  préd ica t ion  es t  donc  un  ac te  e t  ex ige ,  en  un  ac te  réc ip roque,  un

retournement.  La foi  peut nal tre de la prédicat ion, qui  rend les houmres pré-

senÈs à  ce  qure l le  p roc lame :

Cet te  paro le ,  c tes t  la  paro le  de  la  fo i  que nous  proc lanons .
S i  de  ta  bouche,  tu  confesses  que Jesus  es t  Se igneur ,  e t ,  s i ,
dans  ton  coeur ,  tu  c ro is  que D ieu  I 'a  ressusc i té  des  mor ts ,  tu
seras  sauvé.  En e f fe t ,  c ro i re  dans  ton  coeur  condu i t  à  la  jus -
t i ce  e t  con fesser  de  sa  bouche condu i t  au  sa lu t . . .  Qu iconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Or ,  conrment  l r invoquera ien t - i l s ,  sans  avo i r  c ru  en  lu i  ?  E t

conrmenÈ croiraient- i ls en lui  sans I 'avoir  entendu ? Et comment
1 rentendraient- i ls s i  personne ne le procl-ame ? Et comment le
proc lamer  sans  ê t re  envoyé ?  . . .  A ins i  la  fo i  v ien t  de  la  p réd i -
c a t i o n  e t  l a  p r é d i c a È i o n ,  c r e s t  l t a n n o n c e  d e  l a  p a r o l e  d u  c h r i s t .

( te2)
Fides  ex  aud i tu  :

du  débu t  à  l a  f i n  de  sa  v ie  de  p réd i ca teu r ,  ceÈ te  pa ro le  de  Pau l  a  accompa-

g n é  F r a n ç o i s  d e  S a l e s  ( 1 9 3 ) .

Cres t  en  enÈendant  la  p red ica t ion  que
le  monde.  Qu is  c red id i t  aud iÈu i  nos t ro
La foy no :

tus  au tem per  verbum De i .  (  195)

Cres t  pourquo i ,

l a  f o i  s ' e s t  é t a b l i e  d a n s
?  F i d e s  e x  a u d i t u .  ( 1 9 4 )
F ides  ex  aud iÈu.  aud i -
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avec combien d 'atÈent ion faut
pas parole humaine mais paro le

on  I t a  dé jà  vu  souven t  en  ces  pages .

e s c o u t e r  l a  p a r o l e  q u i  n r e s t
D ieu  (  196) ,

i 1
de

Voi là  les  g rands  t ra iÈs  de  la  théo log ie  sur  laque l le  s 'appu i .e  la  p ré-

d ica t ion  chré t ienne chez  sa in t  Franço is  de  Sa les .  Cer tes ,  s i  9es  maî t res  on t

pu lui  montrer la descendance de ceÈte concept ion évangél ique et paul inienne

chez les  théor ic iens  e t  p réd ica teurs  des  premiers  temps,  i l  es t  renarquab le

qut iL  ne  s 'appu ie ,  un iquement r  guê sur  les  tex tes  scr ip tu ra i res .  Ce nresÈ pas

seu lement  au  sens  f iguré ,  sa  méd i ta t ion  le  lu i  a  d i t r  gu€ les  t ro is  cents

so lda ts  de  Gédéon c i tés  p lus  hauÈ sont  des  préd ica teurs  (197)  ;  car  à  ces

soldats d 'é1i te,  Gédéon avait  comrandé

de ne point employer drauÈres armes que le son des trompettes
e t . . .  la  cLar té  des  lampes ardentes  qu tun  chacun por to i t  en  sa
m a i n .  (  1 9 8 )

Les  préd ica teurs  sont  b ien  les  kérygmes,  les  hérauts  du  Chr is t ,  eu i

annoncent solennel lement sa mort et  sa résurrect ion (cournre le font aussi  la

"confess ion"  e t  le  mar ty re  des  pren ie rs  temps de  l tEg l i se)  ;  iLs  mont ren t

a ins i  que l le  es t  la  source  de  touÈes 1es  exhor ta t ions  e t  de  tous  les  ense i -

gnements postér ieurs au Christ ,  et  suivant le sens que le mot "préchert '  a

pr is  par  la  su i te ,  où  chaque préd ica teur  éc la i re  e t  do i t  éc la i re r  la  vér i té

au moyen de la lampe t tqutun chacun porte en sa main" ;  cela, selon le charis-

me colnnun à tous les prédicateurs et selon cetui  qui  est propre à chactrr ,  com-

me ne cesse de l-e répéter sainË Paul .

E /  Sa in t  Franço is  de  Sa les  prêchant .

On ne  t rouvera  pas  dé ta i l lées  ic i  les  renarques  tou jours  fa i tes  e t

dé jà  rappe lées  p lus  haut  sur  la  lenÈeur  du  déb i t  de  Franço is  de  Sa les  (199) ,

son accent  (200) ,  son  go t t  quand i l  le  fa l la i t  pour  I 'emplo i  du  par le r  1o-

ca l  (201)  n i  même son recue i l lement  avant  de  parLer  quand i l -  par la i t  (202) ,
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son succès '  e tc .  lou t  ce la  se  t rouve par tou t ,  depu is  tou jours  pour ra i t -on

d i re  : les  V is i tand ines  e t  sa in te  Chanta l ,  dès  1es  premiers  temps,  abonda ien t

en  souven i rs  e t  les  Annéc iens ,  a ins i  que les  hab iÈants  du  d iocèse,  pour  se

l in i te r  à  eux ,  ava ien t  un  évêque cé lèbre ,  ma lgré  qu t i l  en  e t t ,  e t  qu i  accep-

tai t  sa célébri té coulme iL acceptai t  ses ennemis, avec une sinpl ic i té toute

évangé l ique.  Monse igneur  Camus,  les  p rocès  de  béat i f i ca t ion  e t  canon isa t ion ,

pu is  tous  les  b iographes e t  les  hag iographes,  des  p lus  sér ieux  aux  moins

honorab les '  on t  p lus  qurabondament  exp lo i té  ces  h is to i res  qu ' i l  n 'y  a  a ins i

aucun raison de reprendre.

on voudrai t ,  ic i ,  se placer à un tout auÈre point de vue et revenir

di f  férement sur ce qui a été di t  plus haut de la pLace donnée à 1'échange

avec  l raud i to i re ,  à  la  fan i l ia r i té ,  au  sens  quas iment  é tymolog ique du  mot ,

de  la  paro le  adressée sur tou t  aux  V is i tand ines  e t  aux  gens  d 'Annecy .  Les  mai -

sons  de  la  V is i ta t ion  é tan t  é tab l - ies ,  se lon  le  voeu préc is  des  fondaÈeurs ,

dans une agglonérat ion ou dans ses abords i rmédiats,  pour les raisons qui

avaient poussé le Conci le de Trente à denander que tous Les monastères fus-

sent  ramenés en  v i l le  (203) ,  ec  auss i  pour  d rau t res  qu i  seron t  dé ta i l lées

a i l leurs ,  les  aud i to i res  é ta ien t  souvent  nê lés .  r l  su f f i ra  de  c i te r  (ma is  i l

y aurai t  bien dfautres textes),  le sermon inédit  de pâques, donné en appen-

d ice  :

Mais i l  faut  d i re un mot  pour  les

Annecy  é ta i t  a l o r s  une  tou te  pe t iÈe  v i l l e

imaginer  quton y connaissai t  tout  le  monde,  dans

les  p rem iè res  re l i g i euses  v in ren t  d ta i l l eu rs ,  ce

temps  l e  cas  (206 ) .

s é c u l i e r s  q u e  j e  v o i s  i c i .
(zo4)

(205) .  On pouva i t  au  moins

ses  env i rons  auss i ,  e t  s i

ne fut  ni  toujours ni  long-

s i

j acen te  à

1 ' a b o r d ,

bien que cette espèce de dialogue que nous

la  concepÈion  que Franço is  de  Sa les  se  fa i t

pousse ce  sermon vers  le  ton  de  1  rhomél ie ,  a

avons vu coume sous-

du sermon,  e t  qu i ,  dès

l a i s s é  d e s  t r a c e s  t r è s
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v is ib les  dans  les  tex tes  qu i  nous  res ten t ,  b ien  en tendu en  par t i cu l ie r  dans

ceux  qu i  on t  é té  recue i l l i s  par  les  V is i tand ines .  Toubra t ten t ives  à  ne  r ien

perdre  de  ce  que d isa ien t  leur  Père ,  e l les  no ta ien t  touÈ :  red i tes  pédagog i -

ques ,  t ra i ts  d thumour ,  p la isanÈer ies ,  jeux  de  mots ,  anecdotes ,  e tc .  A ins i ,

entend-on et voiË-on bien davantage François de Sales dans. les sermons qu'on

ne le  c ro iÈ  ;  i l  s ' y  l i v re ,  s 'y  pe in t  sans  le  vou lo i r ,  peut -ê t re  beaucoup

p lus  qura i l leurs .  On n ta  pas  à  le  dev iner ,  même cornme dans  les  le t t res ,  où ,

corme i l  esc  normal ,  c tes t  le  des t ina ta i re  qu i  occupe le  devant  de  la  scène.

Pour  cha leureuses  vo i re  tendres  qure l les  so ienÈ par fo is ,  pour  dé l i ca tes  e t

pédagogiques qu'el les se montrent,  el les ont Ëoujours une réserve, même dans

1'abandon anical ,  QUê la présence physique coumune, dans un seul-  l ieu resser-

ré, rompt pour les sentrons. Du moins peut-on expl iquer ainsi  l  tespèce de char-

me qu 'on  ne  re t rouve pas ,  c tes t  t rop  év ident ,  chez  tous  les  p réd ica teurs ,

na is  qu i  ru isse l le  dans  les  pages sa lés iennes .  E t  une év idence s t impose :  à

par le r ,  F ranço is  de  Sa les  connaî t  la  fé l i c i té  e t  la  jo ie  ;  la  conrmun ion  f ra -

ternel le qui se crée autour de sa parole le rend heureux, i l  est porÈé par

un bonheur rayonnant.  Ce qui nrest pas sans conséquences pédagogiques.

Les  sermons révè len t  a ins i  b ien  p lus  qu tun  por t ra i t  de  Franço is  de

Sa les  :  c fes t  1 tévêque v ivan t  qu ton  y  rencont re ,  e t ,  inv inc ib lement  (b ien

qu'anachroniquenent),  on pense, 1 révêque 
"enregistré".

Cet te  sorÈe de  compl ic i té  en t re  1 'aud i to i re  e t  lu i ,  p le ine  de  jo ie ,

par fo is  ma l ic ieuse,  e t  d thumour ,  on  la  vo i t  na l t re  au  cours  des  années,  à

mesure  que la  maî t r i se  se  fa i t  de  p lus  en  p lus  g rande,  1 'âge venant ,  e t  l tex -

pér ience,  chez  sa in t  Franço is  de  Sa les .  11  es t  év ident  que l -a  l iber té  par -

fa i te  que lu i  donne sa  façon de  prêcher  en  u t i l i san t  le  recue i l  d rensemble

où se trouvait  ce qui esÈ devenu pour nous, pour le reste que nous en possé-

d o n s , l e  " m a n u s c r i t "  o u  l e  " c a h i e r  d e  T u r i n "  Q 0 7 ) ,  l f a i d e  à  a v o i r  c e t t e  s û -

re té  e t  ce t te  maî t r i se ,  ce t te  a isance suprêne,  g râce  à  laque l le  i l  peu t  a l lon-
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ger ,  red i re ,  parce  que son aud i to i re  su i t  ma l ,

d i f f i c i le ,  s ra r rê te r ,  reprendre ,  ou  met t re  une

d i s c o u r s  e n È r e p r i s  p a r c e  q u ' i l  n r e s t  p l u s  È V

corf f îe on le sai t ,  lu i  arr ive souvenÈ.

M a i s  j e  v o i s  q u e  1 ' h e u r e  s ' e n  v a
et  parachever le  peu de temps qui
Evang i l e ,  ca r  e l l e  es t  ex t rememen t
à entendre raconter ,  ce me senble

passe r ,  ce  qu i  me  fe ra  f i n i r
r e s t e  s u r  1  r h i s t o i r e  d e  c e t

be l l e  e t  de  g rande  suav i t é
( 2  t 0 ) ,

un

e t

i 1

f i n

7tJ
j-u

,

l e  v o i t ,

b ru ta le

développement

dé f i n i t i ve  au

c e r t a i n e ,

se  rappe l l e

( 2 0 9 ) .  1 1

q^
t f  ù  oL lu12og ) ,  ce qui ,

Une cer ta ine  cocasser ie  par fo is ,  e t  au  moins  une drô le r ie

e t  dont  l rau teur  es t  par fa i tement  consc ien t ,  na issent  de  1à  :  on

l-a LetÈre à Monseigneur Frémyot et son comique "Que je mramende"

y a beaucoup mieux dans les sennons :

d i t - i l  à  p ropos  de  la  V is i ta t ion  de  Mar ie  à  E l i sabeth ,  en  16  18 ,  mysrère  cher

ent re  tous ,  e t  qu i  do i t  ê t re  auss i  t 'de  grande suav i té "  à  p résenter ,  car  i l  va

prononcer encore le contenu de quatre grandes pages.

En 1620,  par lan t  de  la  Pur i f i ca t ion ,  i l  annonce que "sur  ce  su je t " ,

i l  fa i t  "Ëro is  cons idéraË ions"  e t  a jou te  :

auxquel les je ne nfarresteray pas beaucoup, ains ne feray que
Ies toucher en passant,  les laissant par après ruminer à vos
e s p r i t .  ( 2  i l  )

Or  ces  " t ro is  cons idéra t ions"  fo rment  les  t ro is  par t ies  de  1 'ensemble

fermement charpenté d'une sol ide prédicat ion de 15 pages à peu près.

Ce nres t  pas  1à  inadver tance de  1 'au teur  ou  maladresse des  rédac t r i ces .

Non, le fai t  est t rop constant ;  nous soumes devant une oeuvre orale, pour

sa  par t ie  recue i l l i e ,  e t  fo r t  ins t ruc t i ve  pour  ce la  jus tement  O l2) .

De la même façon,  le  sermon de la Présentat ion prononcé en 1619,  ne

résis te pas à une pet i te  " farc issure"  sur  un point  cependanÈ fondanenta l  pour

1 ' é v ê q u e  :  " f é l i c i t é "  e t  " d i g n i t é "  d e  1 ' ê t r e  h u n a i n ,  M a r i e  e n  e s t  l f e x e m p l e ,

ne ont  pas at tachées à autre chose qutà son union à Dieu.  Mais coume 1à
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nres t  pas  le  su je t ,  sa in t  F ranço is  de  Sa les '  se  conten tan t  de  ce  rappe l ,

tourne court  :

Or ,  ce la  so i t  d i t  co 'nme en passant .  (213)

De même, pour la Puri f icat ion 1620, parlant de la vanité opposée à

l rhun i l i té  de  Mar ie ,  " i l  fau t  es t re  cour t ,  d i t - i l ,  d rau tan t  que le  su je t  se

presente fort  souvent" (  214) ,

Un jour ,  F ranço is  de  Sa les  a  par t i cu l iè rement  consc ience d 'avo i r  t rop

de na t iè re ,  lo rs  de  I tAvenE 1620:  "J 'achève"  d i t - i l  ;  e t  i l  commence t ran-

qu i l lement  e t  b ravement  la t ro is ièmeparÈ ie ,  à  la  vér i té  p lus  cour te  que les

deux autres, mais encore bien dense.

Ce la  dev ien t  un  l e i tmo t i v  :  com len ts ta r rê te r  quand  on  pa r l e  de  L ' amour

et du bonheur parfai ts ? Et pourtant '  i l  le faut :

M a i s  i l  f a u t  a c h e v e r  c a r  1 ' h e u r e  s t e n  v a  p a s s e r  ( 2 1 5 ) . . .  N o u s
en par le rons  D imanche procha in  car  1 'heure  es t  passée (216) . . .

Mieux : il con'mence un sermon de 16 18, pour le XVIIe dimanche après

la  PenÈecôte ,  "co înc idanÈ avec  L 'ann iversa i re  de  la  déd icace de  1 '69 l i se  de

Vis i ta t ion" ,  par  ces  mots  :

S i  j ' e u s s e  e u
c e . . .

( c e l l e  " d e  1 ' e g l i s e " ,  n a i s  i l

coeur )  ,

le  temps,  j teusse par lé  d 'une cer ta ine  ded ica-

lu i  fau t  se  l i rn i te r ,  i l  l e  sa i t ,  à  ce1 le  du

asseuré  qu '  [ î l  es {que les  ames pour
maintenant y prendronÉ plus de playsir  . I;i;ï"tt" 

s [irJ presche

De toute façon, tout se t ient et  i l  ne Peut hélas tout dire :  "Mais

j e  n ' a u r o i s  j a m a i s  f a i t "  ( 2 1 8 ) ,  s t e x c l a m e - t - i l  à  p r o p o s  d e  t o u t e s  l e s  r a i s o n s

qu i  poussa ien t  Mar ie  à  se  hâ ter  vers  sa  cous ine .

Voyla conme je vay courant  sur  nosËre Evangi le '  car  1 'heure
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est  f in ie . . .  11  y  a  n i l le  beaux  documents  sur  tou tes  ces  cho-
ses ,  ma is  je  ne  fa is  que passer  e t  parachever  ce t te  h is to i re .

(2 te )

C'es t  b ien  un  aspec t  de  ce t te  p réd ica t ion  t 'de  L  fabondance de  son

coeur" QzO> dont parle Dom Jean de S. François Goulu, dans la célèbre Vie du

Bien-heureus Mre François de Sales, Evesque et Pr ince de Genève qut i l  écr iv i t

après avoir  interrogé ni l l -e témoins, dont la l ' lère de Chantal  .

Franço i s  de  Sa les  " cou r t  l a  pos te r r ,  i l  sa i t

g re t t e  e t  cède  pa r fo i s  à  ses  reg re t s ,  ma is  ra remen t

q u ' i l l e  do i t  ;  i l  l e  re -

Je passe ce premier point sans en r ien dire davantage, parce
que ce  nres t  pas  1à  où  je  me veux  ar res ter  (ZZ l ) . . .  Je  ne  veux
pas es t re  long (222) . . .  Je  f in i ray  par  deux  exemples ,  e t  b ien
que le  tempsso i tdq ja  passé,  nêanmoins  un  pe t i t  quar t  d rheure
en fe ra  la  ra ison  (ZZZ) . . .  La issant  donques le  res te  de  mon
d i s c o u r s ,  j e  m t a r r e s t e r a y  i e y  Q 2 4 ) . . .  J e  f i n i s ,  m a i s  a v a n t  j e
v o u s  d i r a y  e n c o r e s  c e c i  ( 2 2 5 ) . . .  J e  f i n i s  c a r  l e  j o u r  s ' e n
v a  ( 2 2 6 ) . . .  P a s s o n s  o u t r e ,  c a r  i l  f a u t  f i n i r . . .  [ U a i s J  e n t r e
tou tes  les  raysons  qu 'on  en  rapporÈe je  me conÈenteray  d 'en
toucher  une. . .  Ma is ,  mon D ieu ,  je  pense que je  passeray  1 'heu-
r e  Q Z t ) .  .  .

F ranço is  de  Sa les  se  mor igène tou t  en  se  jus t i f ian t  :

Mais à quoy bon tout cecy ? Je ne sgay, cependant quand les
choses  sonË u t i les ,  je  ne  regarde pas  à  que l  p ropos  je  les
d i s .  Q 2 8 )

Pourtant  i l  a joute presque auss i tô t  :  t t l l  ne faut  pas passer  I 'heure"
Q2e ) .

t t l , theure"  passe tou jours  t rop  v i te  ;  ce t te  hant ise  d 'ense ignant  1e

poursu i t .  Par fo is ,  i l  bu te  cont re  e l le  en  coumençant  à  par le r  :  "Drautan t

q u ' i l  y  a  p e u  d ' h e u r e s  p o u r  p a r l e r  d e  l a  P a s s i o n  q u i  n o u s  a  t o u s  r a c h e t é s " . . .
( 2 3 0 )

On imagine bien, et  les plus beaux portrai ts dressé" dC. sainÈe Chan-

ta l  le  mont ren t ,  son  sour i re  à  e l le  au  co in  des  lèv res  (z : l ) ,  qu 'on  ne  pou-

va iÈ  écout .e r  un  teL  ora teur  à  la  V is i ta t ion  avec  ce t te  imrob i l i té  fe rnée

quton  pense ê t re  le  recue i l lement  monaca l .  11  es t  cer ta in  que les  sour i res

auss i  e t  l ra t ten t ion  a l la ien t  de  pa i r  e t  sou t .ena ien t  sa in t  F ranço is  de  Sa les .
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Dfautan t ,  e t  nous  le  ver rons  a i l leurs ,  que I thunour  au tan t  que le  por t ra i t  e t

la  pe t i te  scène d ia loguée t iennent  une grande p lace  dans  les  sermons.  Cer tes ,

i l  répète  souvent  qu t i l  par le  à  des  Re l ig ieuses ,  dans  ces  sermons recue i l l i s

par  e l les  :

Je  vous  raconterey  deux  pe t i tes  h is to i res  que je  ne  d i ro is  pas

en une autre chaire ;  mais en ce l ieu i l  n 'y a point de dan-
ger (232). . .  l . Ie parlons pour maintenant que des f i l les, puisque

c r e s t  à  c e s  f i l l e s  q u e  j e  m ' a d r e s s e  Q 3 3 ) . . .  J e  n e  s u i s  p a s  i c y
p o u r  p a r l e r  d e  t e l l e s  c h o s e s  Q 3 4 ) ,  c a r  c t e s t  à  d e s  R e l i g i e u s e s
à  q u i  j "  . ' a d d r e s s e .  e 3 5 )

11 le  répète  sans  doute  drau tan t  p lus  vo lon t ie rs  qu t i l  s 'ag i t  auss i

d'expl iquer une certaine Èonal i té et certaines remarques aux 1aÎcs souvent

présents ,  on  l 'a  d i t  ;  ma i ,  de  tou te  façon i l  l ' a f f i rme :

Puisque nous ne sonmes icy que des gens de connaissance' je

vous parleray tout f ranchement (236).

E t  à  t t ces  gens  de  conna issancet t r  les  re l ig ieuses  sur tou t ,  eÈ 1es  hab i tan ts  de

la  v i l le  qu i  ass is ta ien t  dans  la  par t ie  pub l ique de  1 'ég l i se '  aux  préd ica t ions ,

i l  adressait  bel  et  bien le même sernon, construi t  evec et sur les mênes do-

cuments ,  t i ré  du  même recue i l  personne l  qur i l  s té ta i t  fabr iqué,  ce t  énorme

dossier devenu le manuscri t  de Turin.  La mei l leure Preuve que 1- 'on puisse en

avoir  est que l  ton possède un certain nombre de sermons autographes eÈ recuei l -

l is paral lèles, donc les seconds sont le développemenÈ et la forme orale des

premiers ,  gu i  seron t  é tud iés  a i l leurs .

C 'es t  b ien  a ins i  à  tous  les  ass is tan ts  que Franço is  de  Sa les  d i t ,  sur

le Èon du regret en plein sermon, en leur posant une quest ion, même si  les

rédactr ices accordent granrmaticalement par inst inct Ies part ic ipes au féur inin

Quant à moy je vous diray ma pensée sur la quest ion que je

m'en vay vous faire :  à sçavoir  mon, lequel vous aimeries mieux,
ou  dres t re  nour r ies  d 'un  peu de  pa in  cu i t  sous  la  cendre  avec
le  Prophete  E l ie  dans  le  deser t  de  Bersabée,  ou  b ien  avec  le
mesme Prophete ,  des  pa ins  e t  de  la  cha i r  qu t i l  reço i t  du  bec
d 'un  corbeau pres  du  tô r renÈ de Car i th  ?  Je  ne  pu is  sçavo i r
v o s t r e  p e n s é e . . .  Q 3 7 )
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On conço iË a isément  qurune te l le  façon de  fa i re  n ta i t  pas  é té  ce l le

de Franço is  de  Sa les  dans  drau t res  occas ions ,  devant  la  Cour  de  France par

exemple  e t  lo rs  de  ses  deux  longs  sé jours  à  Par is .  11  es t  é lénenta i re ,  dans

touËe ré f lex ion  rhé tor iquerdradapter  son su je t  à  l taud i to i re ,  e t  mo ins  on  le

connaîÈ, moins on est l ibre ou à son aise. 11 n'empêche que l-es auditeurs

par is iens  de  1 tévêque durent  avo i r  à  1 'en tendre  une impress ion  de  s inp l i c i té ,

de  na ture l  qu i  du t  souvent  les  l ibérer  (238) ,  d 'au tan t  p lus  que l ro rna tus  du

d iscours  demeura i t  a iL leurs ,  sous  une au t re  fo rme,  guê la  v ivac i té  e t  l - 'a11é-

gresse en  f rappa ien t  tou tes  les  âmes de  bonne vo lon té ,  e t  que 1-a  sp i r i tua l i té

e t  la  théo log ie  s fen  révé la ien t  t rès  v i te  d tune ex igence e t  d 'une aus tér i té ,

dans  l tascèse sour ian te ,  en t iè rement  évangé l iques  eÈ drune s t re té  doc t r ina le

abso lue ,  même s i  b ien  des  perspec t ives  eÈ des  man ières  para issa ienË re tour -

nées en comparaison avec cel les de prédicateurs contemPorains.

11 paral t  problabLe que nous avons 1à une des raisons pour lesquel les

les  sermons recue i l l i s  à  Par is ,  aÈt r ibués  à  sa in t  F ranço is  de  Sa l -es  (e t  peut -

ê t re  conservés  à  ]a  B ib l io thèque Nat iona le )  on t  déconcer té  les  p remiers  éd i -

teurs  :  i l  n ta  pas  par lé  cor îme à  Annecy  e t  les  rédacÈeurs ,  qu i  n réÈa ien t

point des Visi tandines, sans doute plus ou moins professionnels,  avaient sû-

remeng d 'au t res  façons  de  comprendre  la  f idé l i té  à  1 'o ra teur  e t  de  réd iger ,

nêne sans vouloir  déformer la vér i té de ce qui avait  été di t .  0n y entend

moins  la  vo ix  de  Franço is  de  Sa les  ;  pour tan t  on  peut  d i re ,  par fo is ,  qu 'e l le

es t  p résente  dans  ces  rédac t ions ,  ma is  coûtme lo in ta ine  e t  vo i lée ,  s i  I ' on

pense aux  " recue i l l i s "  d 'Annecy  ou  de  Savo ie  (J39)  ;  cependant  e l le  ne  I 'es t

guère plus, s inon moins que dans les textes autographes, surÈouÈ dans les

plans et sornmaires dont la di f f icul té est souvent redoutabl-e et l  robscuri té

d i f f i c i l e  à  p e r c e r .

Inconparables sont en revanche les sermons recuei l l is dans 1 tégl ise

de la  V is i ta t ion  d 'Annecy  :  F ranço is  de  Sa les  y  es t  p résent  de  façon comme
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tangible, et  ainsi  que nous l tavons vu précédenment,  l -e dial-ogue, la coopéra-

t ion avec l tauditoire,  1a bonhomie ,  créent autour de Èoute sa théologie de

la parole une vision du monde à la fois claire et tourbi l lonnante, où tout se

t ien t ,  où  les  idées  s fappe l len t  inex t r i cab lement  l rune l rau t re  conme les  gens ,

ourcomne e t t  d i t  que lqu 'un  que sa in t  Franço is  de  Sa les  n te t t  pas  a imé c i te r

mais  qu i ,  pâr  l fEvangé l isme,  a  p lus  d tun  l ien  avec  lu i ,  " tou t  v ra i  à  tou t

v ra i  consonne"  e4O) ,  où  la  seu le  g rande déso la t ion  des  l in i tes  de  I 'homme,

rnêne divinisé par l -e Christ ,  est de ne pas pouvoir  tout dire à la fois.

***

*** ***

Les toutes premières Lectures des sermons de saint François de Sales

nous montrent ainsi ,  au moment où nous en sommes arr ivés, un orateur ent ière-

ment présent dans ses sennons eÈ ayant cont inué sa vie durant à réf léchir  sur

la prédicat ion en prêchant,  en fondant toute sa prat ique, avec sa réf lexion

théorique, sur la Conmunion des Saints,  inage de 1a conmunion tr in i taire :

l forateur et son publ ic cott-uniquent en une t tcol*une uniontt  Q4 l) ,  ainsi  que

1 févêque a imera  le  répéter ,  s igne de  ce lLe  qu i  es t  l  fessence de  la  Tr in i té  O42)

où les  Personnes "co tnmunien t "  en t re  e l les ,  e t  s igne réa l i sé  dans  la  Paro le ,  le

Verbe de Dieu, Jésus-Christ ,  par qui ces deux "conmunions",  cel le des Saints

e t  ce l le  de  la  Tr in i té ,  ce  Verbe d i t  par  le  Père ,  es t  annoncé par  le  p réd ica-

teur  e t  " répondu"  par  1 'aud i to i re  dans  la  g râce  de  1 'Espr i t .  L rEuchar is t ie ,

mémor ia l  de  la  Pass ion  e t  de  la  Résur recÈ ion  du  Chr is t  es t ,  a ins i ,  avec  la

préd ica t ion  (dont  e l le  res te  rad ica lement  d i f fé ren te  ;  qu 'on  se  repor te  à  la

po lémique de  Franço is  de  Sa les  cont re  le  Pro tes tan t isme) r  l tau t re  l ieu  pr iv i -

légié, avec la comrunion sacranentel .  le,  de cette restaurat ion du plan ini t ia l

du royaume de Dieu et de son achèvement cosmique.

On s rexp l ique a ins i  pourquo i  i l  n res t  pas  ind i f fé ren t  que Franço is  de

Sales soi t  s i  c lairement présent coume ttpersonne parlantett  dans ses sermons.
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Grâce soit  rendue aux premières Visi tandines gui ont la issé passer sa voix

jusqurà  nous  te l - le  qu te l les  l ten tend i ren t ,  dans  le  dé ta i l .  Car  le  p réd ica-

teur est bien le prophète de YHWII,  nais i l  est aussi  un de ces I 'uniques" et

t 'd ivers" qui composent 1'univers (J43> contrtre les Personnes divines, uniques

et  unes ,  son t  D ieu .

Nous  a l l ons  l e  vo i r  m ieux  ;  ce  po r t ra i t  de  l  t o ra teu r ,  t e l  que  l e  d res -

sen t  l es  se r11ons ,  ne  se ra  comp le t  e t  v i van t  que  s t i l  a  l a  sc ience '  e t  s i  ce t -

t e  sc ience  es t  l a  nè re  de  son  ac t i on  ;  i l  dev iend ra  a ins i  l e  modè le  de  ce

que doi t  ê t re tout .honrme, tout  honmre,  image du Chr is t ,  devant  êt re comte lu i

ce lu i  où  s ' exp r ime  e t  s t i nca rne  l e  Ve rbe  De  D ieu .

François

t t conna i  s  sance t t  
,

terme.

de

en

Sales entend le mot  t tsc iencet t  dans son sens ancien de

y fa isant  c la i rement  entrer  Le sens rnoderne restre inÈ du

F /  L a  g l o i r e .

Nous ver rons  a i l leurs  ce  que sont  a ins !  pour  lu i  la  sc ience,  la

conna issance e t  leurs  rappor ts  avec  la  ra ison  dans  le  por t ra i t  qu ' i l  t race

de l rhome.  11  ne  s tag i t  i c i  de  la  sc ience que comme nécessa i re  au  préd ica-

teur .  Seu le  la  sc ience,  en  ce  qure l le  es t  conna issance de  l rEcr iÈure ,  donc

de la Parole, et  de la Sagesse du Royatme, donne aux prédicateurs le droi t

jus tement  à  la  paro le ,  répèten t  les  sermons,  ma is  e l le  n rex is te ra  v ra iment

q u e  p a r  1 r é c o u t e  d e  I ' a u d i t e u r '  o n  1 ' a  d é j à  v u  p l u s  h a u t .

Dieu a coutusme de nous enseigner sa volonté et faire entendre

sa paro le  en  t ro is  façons .  La  première ,  c res t  par  le  moyen des

homres qui ont I ' inteLl igence et l -a connoissance de la Sainte
Ecri ture, cotnne les docteurs et predicateurs qui journel lement

nous preschent et annoncent la divine parole, la laideur du
v ice  e t  la  beauté  de  la  ver tu .  Cer tes ,  nous  les  devons  escouËer
aVeC beauCoup de reverenge et at tent iOn, comne aussi nos Supe-
r ieurs  e t  tou tes  personnes insp i rées  e t  esc la i rées  de  1  rEspr i t

de  D ieu ,  par  lesque l les  i l  nous  s ign i f ie  ses  vo lon tés  e t  son

bon p lays i r .  (244)
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Donc,  la  sc ience,  a ins i  que la  p réd ica t ion  e l le -même,  n ra  d 'ex is tence

que cot lme une échel le de Jacob, dans le va-et-vient de 1 rorateur à I_ 'auditeur,

et toute science non cotmuniquée est pour ainsi  dire inexisÈante, voire inu-

t iLe ;  el le est corrrrne ces " invent ions" que personne nta encore, ét lmologique-

mentr rencontrées et que le jour de leur rencontre, on croira nouvel lement

c réées .  l lécan isme à  la  fo is  de  la  découver te  sc ien t i f ique  eÈ de la  convers ion

à la  Sagesse de  D ieu .

,;; : ::"o:il'iîl;.TT:i,:";:ï:*::::"1"n31"ï;":'ï:"0:::l::, u.T*-
au moins  fo r t  peu.  ce  nres t  pas  que l ron  n ten tende b ien  les
semonces qui nous sont fai tes tant par les predicateurs que par
l-es Superieurs ;  I  ton en est mesme quelquefois touché, mais pour
la pluspart  des Chrest iens ces enseignenens ne font que p"""Ët
p a r  u n e  o r e i l l e  e È  s o r t i r  p a r  l - r a u t r e . . .  i l  e s t  v r a y  q u e  n o u s
sonmes Chres t iens ,  ma is  he las ,  nous  nous  conÈentons  d ten  por te r
le non sans ouyr comme tels 'cette parole sacree, car nous y ap-
porÈons s i  peu dra t tenÈion ,  de  foy  e t  de  devot ion  qu 'e l le  ne
peut faire ses effects dans nos coeurs. PourtanË nous croyons
ce quron nous  d i t .  Sans  doute ,  ce  nom de Chres t ien  veuË que
nous y croyions ;  cependant cette croyance et cette foy esÈ
toute endormie ;  voyla pourquoy ce qu'on nous presche et en-
seigne ne nous proff i re poinr .  e45)

On voit  bien ic i  cornment dans François de Sales les idées se mêlent eÈ

sfa t t i ren t  L 'une l rau t re ,  fondues,  sans  obscur i té  cependant ,  au  po in t  qu ' i l

es t  quas i  inposs ib le  de  les  séparer  sans  les  condu i re  à  une sor te  de  des t ruc-

t ion .  L lune des  d i f f i cu l tés  de  1 'ana lyse  de  la  pensée sa lés ienne se  t rouve 1à ,

la  d i f f i cu l té  auss i ,  par  a i l leurs ,  qu ton  éprouve à  ex t ra i re  des  c i ta t ions  ;

pour les sermons' ces di f f icul tés sont surtout évidentes dans les autographes

ent iè rement  réd igés  ou  dans  les  recue i l l i s ,  e t  non po in t  dans  les  p lans  e t

sonrmai res  les  p lus  exp l i c i tes  l  ma is  nu1 n 'en  douÈe p lus  main tenant  :  les

recue i l l i s  re f lè ten t  mieux  ce  que fu t  la  réa l i té  du  sermon que les  p lans  au-

tographes nêne dé ta i l lés ,  qu i  n 'en  fu ren t  jamais  que le  sque le t te  ;  eÈ res

mêmes d i f f i cu l tés  se  re t rouvent  à  la  lecÈure  du  Tra i t té  de  I 'amour  de  D ieu

ou de la correspondance du saint.

un  des  obs tac les  à  la  sc ience e t  à  sa  comrun ica t ion ,  le  p lus  g rave,
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peut  ven i r  de  l fo ra teur  lu i -mêne s t i l  n tes t  pas  de  ces

s i  non p lus ,  sur tou t ,  1a  t tver tu r r  e t  la  g râce  de  D ieu  ne

v i r i  b o n i  q u ' o n  a t t e n d ,

reposent  pas  sur  1u i  :

Ces sacrées tGlonces sont proferées par les honmes qui ne peu-
vent  pas  donner  à  leurs  d iscours  la  fo rce  e t  ver tu  qu t i l s  des i -
re royent .  I l s  on t  beau c r ie r ,  exhor te r ,  se  pe iner ,  s i  la  ver tu
de D ieu  ne  les  an ime e t  que de  vos t re  cos té  vous  n 'y  appor t iez
quelque disposit ion, r ien ne vous en demeurera dans le coeur.

( 2 4 6 )

On ne saurai t  reprendre plus nettement les thèmes de 1 félect ion pro-

phét ique e t  de  1 'échange qu i  cons t i tuent ,  pour  Franço is  de  Sa les ,  on  1 'a  vu

tout au long de ces pages, le ministère de la paroLe ;  mais on aura remarqué

auss i  que drau t res  par tagent  ce  min is tè re ,  par  leurs  foncÈions  Q47) ,  que même

i l  dev ien t  un  devo i r  pour  tou tes  les  personnes qu i  son t  t t insp i rées  e t  esc la i -

rées de 1 'Espri t  de Dieu" Q48).

A ins i  pour  tou l ,  ma is  sur tou t  pour  le  p réd ica teur ,  1 'e f fo r t  in te l lec -

tuel  qui  mène à la science, lui  permet I  faccès dans L'espri t  humain et ouvre

la  vo ie  à  la  Sagesse vér i tab le  qu i  es t  une ob l - iga t ion  v i ta le .  A  tous  Franço is

de Sa les  pour ra i t  d i re  ce  qu ' i l  éc r i t ,  au  début  de  son ép iscopat ,  en t re  1603

et 1605, dans une ExhorÈat ion au

1 ' é c u d e  :

Je vous conjure de vaquer ser ieusement a L'estude, car la
sc ience,  a  un  pres t re ,  c fes t  le  hu i t iesme Sacrement  de  la  h ie -
ra rch ie  de  I 'Eg l i se ,  e t  son  p lus  g rand malheur  es t  a r r i vé  de  ce
que 1 'Arche s fes t  t rouvee en  d fau t res  mains  que ce l les  des
L e v i t e s .  e 4 9 )

B ien  en tendu,  ce t te  sc ience qu i  se  confond avec  La  Sagesse,  év i te ra

orgue i l ,  van i té  e t  r r fo l ie  mauva ise"  pour  reprendre  la  langage de  sa in t  Pau l

e t  d rErasme,  s i  fan i l ie rs  aux  Humanis tes  e t  à  Franço is  de  Sa les .  Po in t  de  ces

"sçavants rafroidis au vent de la bise" dont i l  par le au temps de la polémi-

que cont re  le  Pro tesÈant isme en Chab la is ,  qu i  jugent  de  tou t  par  eux-mêmes (2S0) .

Po in t  de  ces  "demi -sçavants"  (251)  dont  i l  par le  auss i  dans  des  no tes  la t ines

personne l les  da tan t  de  ses  é tudes  à  Padoue,  gu i  son t  au tanÈ de " fa rc issures"
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au mi l ieu  d tun  cours  de  Dro i t .  Po in t  de  ces  faux  "d isc re ts " ,  de  ces  faux

"prudenst t ,  répète- t - i l  à  la  f in  de  sa  v ie  :

Vous  avez  vou lu ,  conÈre  1 'obé issance,  fa i re  les  d isc re ts .  (ZSZ)

Sa in t  Franço is  de  Sa les  prê te  ces  paro les  à  sa in t  Pacôme sradressant

à des rel igieux, lesquels en son absence, avaienÈ voulu ' ramél iorer" ses com-

mandements ,  s i  b ien  qur i l  se  t rouve ob l igé  de  sév i r  sér ieusement  à  son reÈour .

Voyla, l -ui  fai t  ajouter saint François de Sales'  conne ceux
qui oubl ient les ordonnances eË cosurandemens de Dieu, qui  font
des interpretat ions ou qui veulent faire des prudens sur les
choses coumandées se mettent en peri l  de mort ;  car Èout 1e
travai l  accompli  selon la propre volonté ou la discret ion hu-
maine n'est digne que du feu. (253)

Et saint  Pacôme de jeter  au feu,  donc,  en un geste synbol ique comure

ce r ta ins  que  I  t on  vo i t  dans  l a  B ib le ,  f a i t s  pa r  l es  P rophè tes ,  t ous  l es  beaux

ouvrages accompl is  en son absence à la  p lace des humbles t ravaux prescr i ts .

La sc ience vér i tab le ,  par  quo i  on  " t i re  chemin"  QS4)  vers  la  sagesse

est  à  la  fo is  t thonnesÈetér r  e t  t t_ iuq t ice t t ,  1 f  t thonneste tér rse  révé lanÈ comme la

pra t ique de  la  " jus t i ce" ,  la  " jus t i ce"  é tan t  la  règ le  du  Royaume,  1 'équ iva lenÈ

de la  beauté  e t  de  l tharmon ie  cormre  le  d isen t  auss i  b ien  1 ' In t roduc t ion  à  1a

vie devote, tout au lont de ses pagesr gue le Trai t té de 1 ramour de Dieu'  sur-

tou t  le  l ra i t té  peut -ê t re ,  maLgré  l top in ion  courante ,  pour  son début  en  par -

t  i cu l  ie r .

Le prédicateur  devra êt re a ins i  le  par fa i t  "honneste homterr ,  corute tout

honrne,  et  encore p lus que tout  homne,  se donnant  à la  t tconférencet t  conune eût

d i t  l tonta igne (255 )  :

Lrhonneste té  es t  une cer te ine  ver tueuse a f fec t ion  que nous
avotf f iJetter tout ce qui est contraire a la beauté, Pro-
port ion, bienseance et ornenent de notre conversat ion et de
tou tes  les  ac t ions  qu i  en  dependent ,  tan t  in te r ieures  qu 'exËe-
r ieures  .  e56)
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Bien d i f fé ren ts  seron t  en  ce la  les  mauva is  p réd ica t€urs ,  pédants  e t

v a i n s ,  d o n t  l t o s t e n t a t i o n  n t e s È  q u e  l a i d e u r  :

En ce Èemps, ceux qui sçavent deux ou trois moÈs de grec ne

.  veu len t  po in t  employer  d rau t re  langue,  e t  nos  pred ica teurs . . .
pour  peu qu ' i l s  en  sçachent ,  le  c rachent ,  pour  a ins i  par le r .

o57)

Sain t  August in ,  eÈ les  l ignes  qu i  p récèdent  sont  ex t ra iÈes  d 'un  sermon

qu i  lu i  es t  consâcré ,  es t  le  nodè le  de  ces  préd ica teurs '  par  son humi l i té

sur tou t .  Car  la  sc ience vér i tab le ,  pour  a r r i ver  à  1a  Sagesse,  do iÈ  ê t re  hum-

b le  sous  pe ine  de  n tê t re  pas .  Ce sera  1à  une des  idées  sans  cesse repr ise

par François de Sal-es dans son portrai t  de l  thonrme, et nous la retrouverons

plus loin.  Pour I 'heure, sachons que le prédieateur sera le plus humble des

honrmes :  i l  faut " tempérer la science, qui autrement enf le par la chari té

qu i  éd i f ie t 'éc r i t - i l  en  la t in ,  en  1u i  accordant  les  pouvo i rs  nécessa i res  à

ses  fonc t ions ,  au  Père  André  de  Constance en  1615 (258) .  Par  1à ,  i l  È rouvera

la  seu le  g lo i re  vér i tab le r  donÈ1 'époque es t  a f famée.

I1 est remarquable que tous ces consei ls,  gui  sont bel  et  bien des con-

se i l s  d t  "honneste tér rse  re t rouvent  dans  les  s ta tu ts  de  l - 'Acadén ie  F lo r imon-

tane (259) .  Que l le  me i l leure  preuve avancer  pour  a f f i rmer  que ce  nres t  qu 'a in -

si  que le prédicateur pourra agir ,  que sa science pourra conrmander son act ion

oratoire, comme el le doit  conrmander tous les actes humains sous peine de n'ê-

t re  que "preschementer iesr '  (260)  ?  Car  ceËte  g lo i re  vér i tab le  sera  f  image

de la  g lo i re  de  D ieu ,  au  sens  b ib l ique  du  te rme,  e l le  sera  en tée  sur  la

Toute-Pu issance de  D ieu ,  par t i c ipa t ion  eÈ réponse au  t 'D ieu  qu i  s 'es t  fa i t

houme pour que 1'homte soit  fai t  Dieu" des Pères grecs.

G /  L a  ' r s c i e n c e ' r ,  m a t t r e s s e  d e  1 ' e c È i o n  h u m a i n e ,  r é a l i s e  1 r E 8 1 i s e .

Apres avoir  fai t  une longue habitude de prescher ou de dire
la  Messe par  e lec t ion ,  i l  nous  ar r i ve  na in te fo is  en  songe de
par le r  e t  d i re  les  mesmes choses  quN nous  d i r ions  en  preschant
ou celebrant :  s i  que la coustume et habitude acquise par
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e lec t ion  e t  verÈu,  es t  en  que lque sor t ,e  p ra t t iquee par  apres
sans  e lec t ion  e t  sans  ver tu ,  pu isque les  ac t ions  fa i tes  en
dormant nront de la vertu, a parler generalement,  qutune appa-
rente image, et en sont seulement des sinulacres et represen-
r a r i o n s .  ( 2 6  I  )

Ces  l ignes  du  Tra i t té  mont ren t  co i lment  l tamour ,  la  "sa in te  char iÈé" ,

devient conrme la respiration même de Ia vie, corrlment ce mouvement de communi-

cat ion, que le premier Livre montre corme l tessence tr in i taire (Z0Z), coumande

touÈ de l thome,  même dans  l t inconsc ience.  A ins i  la  marche vers  la  Sagesse

qures t  1a  sc iencerdev ien t ,pour  a ins i  d i re r la  v ie  même du préd ica teur ,  complé-

tée  par  son coro l la i re  :  la  marche vers  l rEg l i se  à  par fa i re ,  vers  L 'accompl is -

sement de la totale Cornmunion des Saints.  Crest par el le que contemplat ion et

act ion ne font qutun, cotrme l- tamour de Dieu et l ramour du prochain sont les

deux faces drune mêne réal i té ;  car toute vie va devenir  prédicat ion, plus

ou moins parfai te,  mais vér i tabl-e :

Le Seigneur. . .  donna f t  saint JeanJ un off ice auquel i l  devoit
t ravai l ler pour les autres en leur annonçant 1a penitence.
Nous somnes enseignés par 1à que lors que Dieu deparÈ quelque
charge à ceux qut i l  a choisis pour son service, coûrme sonÈ les
pred ica teurs ,  i l s  do ivent  so igneusemenË s 'app l iquer  à  leur  de-
voir  et  coumuniquer aux autres ce qut i ls ont receu et ce que
Dieu leur  a  donné pour  ce  su je t .  e f i )

Cette science profonde, don de l  tespri t  "par lequel nous aPprenons que

c fes t  que ver tu  e t  que c res t  que v ice ,  ce  qu i  es t  aggreab le  à  D ieu  e t  ce  qu i

luy  es t  desaggreab le"  (264) ,  es t  ce  qu i ,  paradoxa lement  en  aPparence '  1 ie

préd ica t ion  e t  sp i r i tuaL i té  de  " la  v ie  cachée" ,  ce t te  sp i r i tua l i té  dont  i1

sera  longuement  ques t ion  par  a i l leurs .  Sur tou t ,  c res t  e l le  qu i  met  la  p réd i -

ca t ion  en  para l lè le  avec  les  g rands  mystères  de  D ieu ,  I ' IncarnaËion  en  parÈ i -

cu l ie r ,  ma is  auss i  tous  les  au t res ,  avec  les  g rands  moments  de  1 'h isÈo i re

d iv ine  ( la  Pass ion ,  la  Pentecôte) ,  avec  les  sacrements  ( l tEuchar is t ie ) .  Sans

e l le ,  tous  sera ien t  comte  ces  vér i tés  dont  on  par la i t  p lus  haut ,  qu i  n 'onÈ

pas éÈé encore  découver tes  ;  ma is  la  chose sera i t  a lo rs  beaucoup p lus  g rave,

parce que 1a Révélat ion même serai t  rendue conme inut i le.  Pour François de
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Sales ,  t rès  exaetement ,  D ieu  a  cho is i  d tavo i r  beso in  des  honrmes,  a  remis

l iber té  par fa i te  e t  sa  Toute-Pu issance à  leur  l iber té ,  l taccompl issement

son desse in  é te rne l  e t  La  réa l i sa t ion  de  l rEg l i se  à  leur  paro le .

Que la  p réd ica t ion  d i r igée  par  la  sc ience sans  cesse en  marche ( i l  s 'a -

g i t  tou jours ,  b ien  en tendu,  du  sens  anc ien  du  mot ) ,  e t  dans  une recherche

constan te ,  con t inue,  sans  rép i t  vers  la  Sagesse,  dont  la  d imens ion  vér i tab le

est incornmensurable avec les dimensions vér i tables de l thomme, même dans la

R é v é t a t i o n r  g u t i l  n e  s o i t  q u e  t r o p  c l a i r  q u r o n  n t a  j a m a i s  f i n i  d t y  p r o g r e s s e r ,

de  la  sonder ,  de  la  découvr i r  ou  de  "1 r inventer " ,  ce la  es t  év ident .

lou te  le  théo log ie  du  Verbe dont  i l  a  dé jà  é té  ques t ion  le  d i t ,  ce l1e

qu i  ne t  en  para l lè le  le  Chr is t ,Verbe de  D ieu  révé lé  dans  son h is to i re re t  ceE-

te  h is to i re  p réparée par  les  anc iennes  Ecr i tu res ,  d i te  par  l rEvang i le  e t  con-

t inuée par le reste du Nouveau Testament ;  ces quatre "Incarnat ions" dont on

par le  à  L répoque,  où  le  Verbe se  man i fes te  (c réaÈion ,  Ecr i tu re ,  Incarnat ion

du Chr is t ,  Eg l i se) ,  t rouvent  leur  man i fes ta t ion ,  en  que lque sor te ,  pour  sa in t

François de Sales et quelques autres (265),  pâE une manière de scandale pour

la  ra ison ,  dans  la  p réd ica t ion .  S i  D ieu  a  je té  "sa  d iv in i té  en  1 'hor rne  s i  b ien

que 1'home fut Dieu" 1(z6û, 1 'être humain le plus proche de cette réal isat ion

divine est celui  qui  a 1,a charge de la Parole, sans lequel cette Parole ne

sera pas ouîe :  Fides ex auditu.  Un adnirable texte autographe des premières

années de  sa in t  Franço is  de  Sa les  assoc ie  ce t te  p réd ica t ion ,  la  lec tu re  e t

l  touîe de la parole à la créat ion renouvelée au pr intemps et t r iomphante à la

mo isson.

0  ra re  e t  admi rab le  semence,  semence t i rëe  du  C ie l ,  je t tëe
en terre, montant au Ciel

Semen est verbum Dei.  Ainsy donques la terre ne va pas prendre
t@e ou metair ie,  mays le Laboureur la porÈe
au champ, et de sa main l  tespand a certaine proport ion et mesu-
r e . . .  L a  p a r o l e  d e  D i e u ,  s e L o n  s a  n a t u r e ,  d o i t  e s t r e  p r e s c h e e ,
semee e t  annoncee.  Que s i  e l le  es t  escr i t te ,  ce  n ta  pas  es té
pour abol i r  la praedicat ion, mais plustost pour I  taccoumoder et
enr ich i r  ;  con t re  ces te  so t te  façon de  par le r  de  p lus ieurs  qu i

s a

de
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d isent  qu t i l  ne  fau t  r ien  c ro i re  qu i  ne  so i t  escr i t ,  e t  que
I  tBscr i tu re  su f f i t  sans  au t re  paro le  de  D ieu . . .  Car  s i  ce l -a
estoi t ,  semen non esset verbum Dei,  puysque quand Nostre Sei-
g n e u r  d i s o i t  c e s t e  p a r o l e ,  l t E v a n g i l e  n r e s t o i t  p a s  e n c o r  e s c r i t ,
e t  neantmoins  le  semeur  es to i t  des ja  sor ty  seminare  semen suum. . .
S i  d o n q u e s  c e  n r e s t o i t  p a s  d e  l - t E s c r i t u r e ,  e t  i l  n t y  a  p o i n t
d tau t re  paro le  de  D ieu  que l tEscr i tu re ,  semen non esset  verburn
Dei... Quand donques /Notte Seigneu4,T aiEEnen est .t"t!l* !e!,
I f -entend de la parole non escr i t te,  mais preschÊle.

qui  sement
Fides ex au-

Si ceux sur lesquelz on seme sont audientes, ceux
sont  loquentes . . .  Auss i  ver res  vous  en  sa in t  Po l  :
d i t u . . .  A d  C o r .  I ,  c .  I  :

Si  on ne peut entendre sans ouyr,  eÈ que cest ouir  soi t  neces-
sa i re  au  sa luÈ,  avec  combien  d fa t ten t ion  fau t  i l  escouter  la
paro le  qu i  n res t  pas  paro le  humaine ,  ma is  paro le  de  D ieu .  Car
Celuy qui par le aux hon'mes pecheurs leur dicÈ :  Non est is vos
qui loquinini ,  sed Spir i tus Patr is vestr i  qui  loquitui- in-î66- is
M a r r . ,  1 0 .  ( 2 6 7 )

Si donc, conrme le disent lumineusement les premières pages du Trqi t l !

de  l ' amour  de  D ieu auxque l les  i l  fau t  tou jours  reven i r ,  1  rEspr i t  de  la  Tr in i -

té  es t  de  comrun iquer  le  Verbe du  Père ,  I 'Eg l i se  p rêchanÈe e t  con fessante  es t

b ien  un  des  l ieux  où  appara l t  le  Verbe.  Se lon  la  t rad i t ion  sa in t  Franço is  de

Sa les  la  rapproche a ins i  souvent  de  Mar ie  (268) .

Idée cent ra le  pour  Franço is  de  Sa les ,  dont  on  pour ra i t  i c i  fa i re  tou t

un  f lo r i lège  :  I ' honme dev ien t ,  g râce  au  préd icaÈeur ,  ce  en  quo i  i l  c ro i t .

On a déjà vu ces l ignes, ou cel les qui les accompagnent :

O Dieu, que nous ser ions heureux si  estans appel lés à une vo-
ca t ion  nous  med i t ions  e t  d iger ions  te l lement  son exce l lence. . .
que nous devinssions nostre vocat ion mesme !. . .  Et pour coulmen-
cer  par  la  sacrée  V ie rge ,  comne ce l le  qu i  1 'a  mieux  escoutée
e t  g a r d é e ,  9 u €  d i r a y - j e . . .  ?  Q 6 9 )

Et  I 'on  vo i t  que le  Tra i t té  de  1 'amour  de  D ieu Q7Ù>laprès  le  sermon

pour  1 'Assompt ion  1602 (271) ,  mont re ,  pour  ce t te  ra ison ,  que la  V ie rge  mouru t

de la mort de son f i ls,  non pas nétaphoriquement ou analogiquement,  mais en

en toute vér i té,  cottme el le ressuscita de sa Résurrect ion et 
"orrrr ,r f t"on 

As-

sompt ion  son Ascens ion  :  e l le  ava iÈ  reçu  e t  gardé  en  e l le  la  Paro le  par -

fa i te ,  seu le  vér i tab le  p réd ica t ion ,  le  Chr is t  ;  e t ,  parce  que les  Personnes



- 4 6 4 -

de la  Tr in i té  sonÈ e l les ,  tou t  en  é tan t  un  seu l  e t  même Dieu ,  Mar ie  es t  le

nodèle de I  rêtre humain devenu Dieu, tout en restant el le-même, modèle de tous

les  sa inÈs à  ven i r  :

Nous ne serons bienheureux qurautant que nous nous serons con-
ver t i s  en  ce t te  d iv ine  paro le .  Le  grand sa in t  Franço is  fu t  admi -
rabLe en  la  d iges t ion  qur i l  f i t  des  max imes sacrées  qu ' i l  en-
tend i t  en  l tEvang i le ,  car  i l  se  conver t i t  abso lument  eÈ les
changea te l lement  en  soy  qu ' i l  n 'es to i t  p lus  luy  mesme,  a ins
esÈoit  devenu ce que ces maximes signi f ioyent (272),

comme en une autre transsubtant iat ion.

Auss i ,  tou t  en  res tan t  essenÈieL lemenÈ d i f fé ren tes  1 'une de  1  rau t re ,

Préd ica t ion  ou îe  e t  Euchar is t ie  sont  re f le ts  I tune de  1 'auÈre ,  mi ro i r ,  image.

Aucune nres t  le  s igne réa l i sé  par  l rau t re  ;  na is  dans  leurs  domaines  respec-

t i f s ,  où  ce lu i  du  sacrement  res te  b ien  parÈ icu l ie r  eË spéc i f ique ,  e l les  par t i -

c ipent à la même vision, la même expression et la même réal isat ion du Royaume.

Dans une t raduc t ion  du  XVI Ie  s ièc le ,  en  i ta l ien ,  d tune méd i ta t ion  du  Pater

que Franço is  de  Sa les  ava i t  fa i te ,  à  une da te  inpréc ise ,  on  l i t  :

Padre, dateci  i l  pane del la vostra parola soave e dolce ;  rom-
petecelo, pezzatecelo per tuezzo di  vostr i  rninistr i  che sono 1i
vosÈr i  p red ica tor i  (273) ' ,

on peut penser que cela est bien plus

dans I tAncien lestament,  cornme le di t

que  de  I ' o rd re  de  l - a  mé tapho re .

l e  Tra i t té  de  I 'amour  de  D ieu

Car

l a  s e u l e

cotnmunion ("comrune uniont') el4), à yttwtt se faisait connaltre par la "mandu-

ca t i on i l  de  l a  pa ro le ,  du  l i v re  (275 ) ,  sa  l ongue  néd i t a t i on ,  sa  "d iges t i on "  (276 )

d a n s  1 ' é t e r n i t é  :

La D iv in i té  s 'un i ra  e l le  mesme a  nos t re  enÈendement ,  sans  en-
t remise  d 'espace n i  representa t ion  que lconque ;  a ins  e l1e  s 'ap-
p l iquera  e t  jo indra  e l le  mesme a  nos t re  en tendemenÈ. . .  O v ray
Dieu ,  que l le  suav i té  a  1 'en tendement  humain ,  d 'es t re  a  jamais
uni a son souverain objet. . .  !  Nous serons la corrme des enfans
t res  heureux  de  la  D iv in i té ,  ayans  1 'honneur  d res t re  nour r is  de
la propre substance divine, recei ie en nostre ame par la bouche
de nos t re  en tendement . . .  E t  a lhors  seron t  p ra t t iquees  en  une
façon excel lente ces divines promesses :  Je la mgngrey_Sn_le
s o l i t u d e  e t  p a r l e r a y  a  s o n  c o e u r .  e t  1 ' a l l a i t e r a y  ;  E s i o u i s s e s -
vous  avec  l l i e rusa lem en l iesse ,  a f f in  que vous  a l la i tË ies  eÈ
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soves remDl is  de la  matnmel le de sa cOnsolaÈionr""3 que vousÛuJ
'  Q t t>

du chapitre

t 'maÈernitét t

I I  d r o s é e  ( o ù  s e

de D ieu ,  dé jà  sou-

Bonheur inf ini ,  Theot ime, et lequel ne nous a pas seulemenE
esÈé promis, mais nous en avons l-es arres au tressaint Sacre-
m e n t  d e  1 ' E u c h a r i s t i e ,  f e s t i n  p e r p e t u e l  d e  l a  g r a c e  d i v i n e , . . .
a f f in  que sach ions  qu ta insy  nous  app l iquera- i l  son  essence d i -
v i n e  a u  f e s t i n  e t e r n e l  d e  l a  g l o i r e .  I L  e s t  v r a y  q u f i c i  c e È t e
faveur nous est fai t te reel lement,  nais a couvert ,  sous les ap-
parences  sacramenÈel les ,  l -a  ou  au  C ie l ,  La  D iv in i té  se  donnera
a descouver t ,  e t  nous  la  ver rons ,  face  à  face ,  comne e l le  es t .-----o7q

Ainsir  le sacrement réal ise déjà tenporel lement ce que la Parole est

de  tou te  é te rn i té ,  dans  laque l le ,  lo rsque nous  serons  en t rés ,  i l -  n 'y  aura  p lus

que la Parol-e par laquel le aura éÈé accomplie notre divinisat ion en une Eucha-

r is t ie  é te rne l le ,  ce l le  du  F i l s  devant  le  Père  par  1 'Espr iÈ .

Et ,  après  ceÈte  t raduc t ion  du  verse t

reÈrouve le futur thène sal-ésien célèbre de

vent étudîé (278>, le Trai t té achève :

Ver t ig ineuse esÈ donc  1a  responsab i l i té

laque l le  do i t  ê t re  son humi l i té ,  pu isque c res t

s t a c c o m p l i r  c e t t e  e n t r é e  d e  1 ' é t e r n i t é  d a n s  l e

f a i t  q u ' a  d é j à  é t é  l r l n c a r n a t i o n .

du prédicateur,  à 1-a mesure de

à lu i  qurappar t ien t  de  fa i re

temps, scandale logique par-

t 4

1 a

Bien supérieure à la

1 'un ivers ,  se lon  le  cé lèbre

préd ica t ion ,  s i  g rand iose  e t  év idente  Pour tan t  de

Cael i  enarrant  Glor ian Dei  du Psaume (280),  à ce

qutes t  pour  Franço is  de  Sa les  la  p réd ica t ion  "de  la  rose"  (281)  ou  encore  à

la  "p red ica t iOn muet te r r  de  1 'exemple ,  que 1 'On rencont re  sans  cesse (282) ,

es t  ce l le  de  I 'o ra teur  appuyée sur  1 'en tendemenÈ humain  e t  Le  d ia logue qu 'e l le

ins taure ,  a ins i  qu ' i l  a  é té  d i t  :  une  pédagog ie  à  f  image de  ce l le  de  D ieu-

Pour tan t ,  les  p remières  ex is ten t  :  c res t  1a  préd ica t ion  des  "p igeons"  (283)

dont  par le  une charmante  le t t re  à  la  Mère  de  Chanta l ,  éc r i te  en  1615 '  tou te

proche de  ceÈÈe préd ica t ion  fén in ine  qu i  es t  la  p lupar t  du  temps,  ce l le  de

t t l texempler r jus tement ,  te l le  qu ton  la  Èrouve dans  un  sermon pour  la  Pentecôte ,
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prononcé probablement le 7 juin 1620 ;  car si  " tous ceux qui estoyent

nacle receurent le Saint Espri t  et  par loyent tous sel-on que le mesme

au ce-

Sa inÈ

Espr i t  leur  donno i t " ,  chargés  de  la  miss ion  de  por te r  l rEg l i se  jusqu 'aux  con-

f ins de 1'univers pour achever enf in la créat ion eË le Royaume de Dieu'  tous

ne le reçurent pas

dtune mesme façon, ntayans pas tous esté comtis pour prescher
1 rEvangi le cotr trne saint Pierre et les auÈres Apostres ;  car nous
ne pouvons pas  n ie r  qu t i l  n fy  eus t  des  fe rmes,  pu isque l tEvan-
le l i s te  escr i t  qu t i l s  es toyent  s ix  v ing ts  avec  Nost re  Dame e t
les  au t res  femtes .  Or ,  i l s  par loyent  se lon  que le  Sa in t  Espr i t
I -eur donnoiEl-crest à dire, ceux qui ne preschoyent publ ique-
ment s rentrencourageoyent les uns les auÈres à loûer Dieu.
Mais i l  faut que nous sçachions qu' i l  y a un parler qui  se fai t
sans  d i re  mot  ;  c res t  le  bon exemple .  (284>

Le texte cont inue en expl iquant 1e Psaume XVII I  eÈ permet d'apercevoir ,

ce que nous verrons mieux ai l leurs, comrent peinture et sent imenÈ de la nature

sont  l iés  chez  Franço is  de  Sa les  à  la  p réd ica t ion .  11  ne  s 'ag i t  pas  d 'un  é ta t

auss i  vague que grand iose  e t  exa l tan t ,  ma is  d 'une man ière  d 'ac t ion  e t  de  pr iè -

re ,  personne l le  e t  par tagée à  la  fo is ,  comtunauta i re  :  1à  es t  le  rô le  p r inc i -

pa l ,  vo i re  un ique,  de  la  naÈure  pour  lu i ,  sans  aucune contempla t ion  n i  dé lec-

ta t ion  gra tu iÈe,  es thé t ique seu lement ,  inexp l i cab le  e t  d i f f i c i le  à  cerner

dans  son essence,  comme le  goût ,  s i  on  veut  le  décr i re  ou  I 'expr imer  ;  r ien ,

1à, ntest individuel.  Au mouvement ascendant de la pr ière, se joint  le mouve-

ment descendant la prédicat ion. Car I 'hott lne, mervei l le du monde, cormne le

chante sans f in le l rai t té de I  tamour de Dieu es t  ce lu i  qu i  seu l  sa i t  t ra -

du i re  ce t te  nar ra t io  des  c ieux ,  dont  la  beauté  sans  lu i  ne  sa i t  n i  se  d i re ,

n i  même qu 'e l le  ex is te .  Nu l le  na îve té  dans  ces  l ignes  malgré  la  s inp l i c i té  de

leur  carac tère  ora l  ( i t  s 'ag i t  d 'un  sermon recue i l l i )  :

Les cieux ne parlent point.  fDavidl  veut fdans ce PsaumeJ en-
tendre que la beauté des cieux et du f i rmament convie les hom-
m e s à a d m i r e r 1 a g r a n d e . ' ' f , f f i r e " t e u r - e t à p r e s c h e r s e s m e r v e i 1 .
les .  11  ad jous te  que les  jours  e t  les  nu i ts  se  la issent  la  char -
g e  1 ' u n  à  l r a u t r e  d ' a n n o n c e r  l a  g l o i r e  d e  D i e u . . .

E t  qu i  ne  sça i t  que les  Sa in ts  en  onÈ fa i t  de  mesme,  se  res i -
g n a n t  l e u r s  v e r t u s  l e s  u n s  a u x  a u t r e s  ? . . .  E t  i l s  i r o n t  a i n s y
tous j  ours perseverant .  Q85)
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11 n ty  a  pas  a ins i  la  p réd ica t ion  des  sages ,  des  prudentes ,  e t  ce1 le

des humbles I  mais, dans un renversement de valeurs qui ebt bien celui  des

Béat i tudes ,  chacun es t  eÈ do i t  ê t re  à  la  fo is ,  à  sa  man ière ,  "s imp le"  e t  "sa-

vant" devant son frère et devant Dieu ;  chacun a quelque chose â dire, et  quel-

que chose que lui  seul peut aire (286),  mais à dire en commun avec le "héraut

du  Chr is t "  qu i  es t  le  vér i tab le  p réd ica teur ,  conrme le  nomta i t ,  on  1 'a  vu ,  Bo-

te ro ,  ce lu i  dont  par le r  es t  le  n in is tè re .

Cet te  p réd ica t ion  un iverse l le ,  communauta i re  e t  insp i rée ,  qu i  c rée

l - 'Eg l i se  en  l  tun issant  par  1a  d i f fus ion  de  la  Sagesse éÈerne l le ,  au t rement  d i t

de  la  seu le  sc ience vér i tab le ,  ce l le  qu i  eng lobe tou tes  les  conna issances  en

les  parachevant ,  F ranço is  de  Sa les  la  dépe in t  d 'un  mot  u ragn i f ique ,  en  16 l9

sans  doute ,  dans  une le t t re  à  une reL ig ieuse '  on  l - ta  vu  :

S i  vous  des i res  de  prescher  avec  moy,  je  vous  en  pr ie ,  fa iÈes
le ,  ma F i l le ,  tous- jours ,  p r ian t  D ieu  qu t i l  me donne des  paro les
selon son coeur et selon vos souhaitz.  Combien de fois arr ive i l
que nous disons des bonnes choses Parce que quelque bonne ame
nous 1es impetre ? Ne presche el le pas assez'  eÈ avec cet advan-
tage,  que n 'en  sçachant  r ien  e l le  ne  s 'en  en f le  po in t  ?  Nous
ressemblons aux orgues, ou celuy qui met le souff le fai t  en ve-
r i té le touË et nfen porte point la l -oi iange. Aspirés donq sou-
vent  pour  moy,  ma F i l le ,  e t  vous  prescheres  avec  moy.  O87)

La "pred ica t ion  evange l ique ' r ,  dont  par le  la  p ré face  du  l ra i t té  de  1 'a -

mour de Dieu, gui  "estoi t  toute dest inee a l  tembratement des coeurs" (288)

a t te in t  a ins i  par fa i tement ,  eÈ en  la  jus t i f ian t ,  à  la  "p réd ica t ion  fan i l iè -

re"  (289)  dont  nous  avons  souvent  vu  qu te l le  é ta i t  f  idéa l  de  1 'évêque.  "Fa-

mi l iè re"  y  p rend presque son sens  é tymolog ique,  pu isque chacun y  nour r i t  1 'au-

Ère  de  ]a  Paro le  -  Pa in  de  v ie  déposée en  lu i ,  tou t  en  s 'en  nour r issant  lu i -

même ;  a ins i  1 'Eg l i se  réun i ra  à  t ravers  espace,  temps e t  c iv i l i sa t ions  I 'hu-

man i té  en t iè re  en  une fami l ia  vér i tab le .

En même temps,

se détruire el1e-mêure

préd ica t ion  mal t r i sera  1a

se g lo r i f ian t  e l le -même,

rhé tor ique,  lu i  év i tan t  de

en se contemplant e11e-même.

1 a

en
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Lrexemp le  de  sa in t  Augus t i n  en  es t  l a  ne i l l eu re  p reuve ,  d i t  F ranço i s  de  Sa -

l es  conmen tan t  l es  Con fess ions ,  au  L i v re  V I  e t  chap i t r e  6 ,  où  1 ' évêque  d 'H ip -

pone anal-yse en des pages fameuses,  les "concupiscencest t  qui  torÈurent  l thom-

m e :

Le second l ien  duque l  sa inÈ AugusÈin  es to i t  l i é  es t  la  van i té ,
car  i l  esÈo i t  ma is t re  de  la  rhe tor ique.  E t  qures t -ce  que la
rhetor ique et humanité humaine, sinon une escole de vanité ? 11
es to i t  donques mais t re  de  la  van i té ,  e t  i l  l e  con fesse luy  mes-
me.  O pauvre  August in ,  vous  es t iez  de  ce  temps- là  ma is t re  de  la
rheÈor ique,  e t  parmi  ces  be l les  phrases ,  poes ies ,  p roses  e t
dec lanat ions ,  vos t re  espr i t  dev in t  en f lé ,  va in  e t  superbe,  car
1a science humaine enf l-e.

L'évêque de Genève répète enf le ,  c i tant  la  Prenière Epi t re aux Cor in-

t i ens  (2gO)  ;  e t  i l  a j ou te  :

11 es to i t  un  grand ora teur  e t  fa iso i t  des  ora isons  de  rhe tor i -
que à  merve i l le ,  d foù  v ien t  qu t i l  ne  fa iso i t  a ins i  redouter ,
car  on  ne  l toso i t  approcher  n i  en t re r  en  d ispute  avec  luy ,
c ra in te  d ren  sor t i r  con fus .  Ce la  1 'en f lo i t  davantage,  à  quoy
aydo i t  encores  son be l  espr i t  qu i  es to i t  g randement  subt i l .  (291)

Deux images servent alors

Èer  ce  danger  lo rsquton  prêche,

Sales pour montrer conment évi-

sagesse ne  so i t  pas  fo l ie ,

deux conparaisons, aimées de

e s p r i t "  :  l e  p a o n  e t  l r a i g l e .

à François de

de façon que la

mais  vér i tab le ,fausse sagesse,  fausse sc ience,

1 tépoque, gui séparent 1e "be1

Puis i1 cont inue :

espr i t t t  du  t tbon

11 en  es t  de  mesme des  beaux e t  des  bons  espr i ts .  Les  uns  es-
tans  va ins ,  ne  s tamusent  qurà  des  va ines  imag ina t ions ,  e t  pour
peu qur i l s  fassent  dev iennent  en f lés  à  merve i l le .  Au cont ra i re ,
les  bons  espr i ts  fon t  des  oeuvres  bonnes e t  so l ides  e t  ne  s 'en-
f lenÈ po in t ,  a ins  dev iennent  p lus  hunb les  e t  raba issés .  Un pe-
t i t  esco l ie r  de  rhe tor ique,  sur  un  pe t i t  mot  de  phrase ou  d 'h is -
to i re  se  paonnera  e t  dev iendra ,  pâr  nan ie re  de  d i re ,  un  pedant ,
à  sçavo i r  en f lé ,  va in  e t  superbe.  Q92)

Mais ,  "sa in t  August in  après  sa  convers ion  f ,J . . .  changea la  beauté  de

son espr i t  en  bonté ,  ou  p lus to t  jo ign i t  Ia  bonté  avec  la  beautér '  (293) .

A ins i ,  ce  que Franço is  de  Sa les  appe l le  ind i f fé renment  la  p réd ica t ion

" fami l iè re" ,  "évangé l - ique"  ou  r rapos to l ique" ,  résoud 1ré terne l  d i lemme de 1a
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rhé tor ique,  qu i  a  an imé tou tes  les  éco les  dres thé t ique,  de  ph i losoph ie  e t  de

théo log ie  o ra to i res  de  son temps,  pâr  1 'un ion ,  mieuxr  la  fus ion  des  qua l i f i -

ca t i f s  p la ton ic iens  (beau,  bon,  jus te ,  v ra i ) ,  qu i  Permet  au  "beau"  de  deven i r

l e  s e u l  b u t  d e  1 a  p a r o l e ,  d e  n e  p a s  ê t r e  l e  s e u l  f a i t  d r u n e  é l i t e  m a i s  d ' ê t r e

le  "b ien"  de  tous ,  que l  que so i t  1 'appe l  de  D ieu  adressé à  chacun e t  ce  qu i

consÈi tue  son un ic i té .  Ce la ,  parce  que D ieu ,  é tan t  v ra i ,  es t  jus tesse au tan t

que jus t i ce .

Le prédicateur pourra bien ainsi  par ler plus que longuement ("Hier,

je f is l -e sermon de la Passion en deux heures et demie ;  nos homnes disent

que c res t  chose ex t raord ina i re"  e94)  ) ,  nous  1récouterons  parce  que

Domini curr iE" (295),  et  i l  arr ivera ce que voici '  comle on le sai t  :

t tSermo

Cres t  en  cecy  que cons is te  la  beat i tude tan t  en  ce t te  v ie
coutrne en l tautre, puisque nous ne serons bienheureux qurautant
que nous nous serons convert is en cette divine parole. Le grand
sa inÈ Franço is  fu t  adn i rab le  en  la  d iges t ion  qu ' iL  f i t  des  max i -
mes sacrées  qur i l  en tend i t  en  1 'Evang i le ,  car  i l  se  conver t i t
abso lument  e t  les  changea te l lement  en  soy  qu ' i l  n 'es to i t  p lus
luy mesme, ains estoi t  devenu ce que ces maximes signi f ioyent.

oe6)

I1 a paru nécessaire de redonner ce texte fondamental  plus complète-

ment pour f in ir  :  que l thornme soit  fai t  pour le bonheur y est "prêché".

***

Les pages qui précèdent aident à comprendre pourquoi les sermons de

Franço is  de  Sa les ,  lo rsqu 'on  y  pense d tune façon généra le ,  après  une première

s imp le  lec tu re ,  la issent  f  impress ion  d tune longue e t  un ique homél ie ,  sans

f in  repr ise ,  ou  cont inuée ;  ce  qu ' i l s  sonÈ en vér iÈé par  d fau t res  po in ts  aus-

s i  :  exp l i ca t ion  né thod ique,  e t  i l l usÈrée par  la  v ie  de  tous  les  jours ,  des

texÈes lus  par  la  l i tu rg ie ,  conse i l s  moraux  tou t  p roches  de  la  méd i ta t ion

auss i  b ien  que de  la  d i recÈ ion  de  consc ience,  e tc .  Ma is  c res t  sur tou t  i c i  le

ton  de  1 'évêque qu i  marque,  par  sa  bonhon ie ,  sa  fa rn i l ia r i té ,  sa  s imp l ic i té
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apparente ,  sa  cord ia l i té ,  accentuées ,  dans  l -es  sermons recue i l l i s  par  1es

Vis i tand ines ,  même en présence de  la îcs r  par  une sorÈe de  conp l ic i té  a f fec-

tueuse, de connivence souriante.

Journa l  de  La  pensée de  Franço is  de  Sa les ,  p réd ica teur  ré f léch issant

sur  son n in is tè re ,  les  sermons sont  auss i  Le  journa l  de  sa  v ie  personne l - le ,

i n È e l l e c È u e l l e ,  r e l i g i e u s e  :  1 ' é t u d e  d e  l a  t h é o l o g i e  e t  d e  l a  s p i r i t u a l i t é

contenues dans  ces  tex tes  nous  mont rera  qu ' i l s  révè len t  au tan ï?es  cons tan tes ,

des  sor tes  de  cyc les  (non pas  des  changemenÈs ou une évo lu t ion) ,  gu i  s 'exp l i -

quent  à  la  fo is  par  la  pédagog ie  e t  par  la  v ie  même,  la  v ie  1a  p lus  secrèËe

de leur  auÈeur ,  ce l le  qu i  touche à  la  p r iè re  au tan t  qurà  tou t  1e  "coeur " ,  âu

sens bibl ique de rr tout l thomme intér ieur" :  "cotrmune union" Q97),  coume i l

a ina i t  à  le  d i re  par  a i l leurs ,  avec  son peup le ,  avec  Lrhumani té  en t iè re ,  avec

son D ieu ,  Les  sermons de  Franço is  de  Sa les ,  dès  leur  p remière  lec tu re ,  s i  e1 le

n 'es t  pas  prévenue,  ç i  e l le  es t  l ib re  des  pré jugés  ord ina i res  à  leur  su je t ,

é tab l i ssent  une re la t ion  du  même ordre  en t re  son lec teur  e t  lu i ,  parce  qu 'on

l ' y  rencont re ,  e t  avec  lu i  tou te  la  théo log ie  de  la  jo ie  dont  i1  v iva i t ,

refLet de ce bonheur éternel déjà comencé dont i l  go0tai t  intensément chaque

ins tan t .

Conrme le niroi ier ne cont ient pas la chose que l ton y void ains
seu lement  I -a  representa t ion  e t  espece dr ice l le ,  laque l1e  repre-
senta t ion  ar res tee  par  le  mi ro t ie r  en  produ iÈ une au t re  en  I 'oe i l
qui  regarde ;  de mesme, la parol-e de la foy ne cont ienÈ pas les
choses  qu 'e l le  annonce,  a ins  seu lement  e l le  les  représente ,  e t
ce t te  representa t ion  des  choses  d iv ines ,  gu i  es t  en  la  paro le
de La foy, en produit  une autre, laquel le nostre entendement,
moyennanÈ 1a grace de Dieu, accepte et reçoit  corme representa-
È ion  de  la  sa in te  ver i té ,  e t  nos t re  vo lon té  s 'y  compla i t  e t
I 'embrasse conne une ver i té  honnorab l -e ,  uÈ i le ,  a lmab le  e t  Eres
bonne.  De sor te  que les  ver i tés  s ign i f iees  en  Ia  paro le  de  D ieu
sont  par  i ce l le  representees  en  1 'en tendenent ,  conne les  cho-
ses exprimees au miroi ier sont,  par Le miroi ier,  representees a
1 'oe i l  :  s i  que,  c ro i re  c res t  vo i r  cormre  par  un  mi ro i . ie r ,  d i t  le
grand Apost re .  (298)

Ce

l a  f o i ,  e t

Jeu

qu i

d ' é c h o s ,  d ' i m a g e s  d a n s  u n

préf igure dans le  début

miro i r ,  app l iqué à  la conna rssance  pa r

par  une analy-du chap i t re  du  Tra i t té ,
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se  de  l a  marche  de  "1 fen tendemen t r r  qu i  sou l i gne  l e  cô té  pa r t i e l ,  " d i ve rs "  e t

t tuniquet t  de chaque connaissance seulenenÈ humaine,  est  aussi  1-a peinture et

1 ' exp ress ion  de  ce  qu res t  l a  p réd i ca t i on ,  t r ans rn i ss ion  de  l a  f o i  en  l a  pa ro le

su r  l a  Pa ro le .

Alors r  gue d i re  de  la  théo log ie  sur  laque l le  tou te  ce l le  de  l -a  p réd i -

cat ion ( théologie du Verbe dans et par le Verbe) que nous venons de voir  dans

l -es  tex tes ,  e t  s ingu l iè rement  les  sermons qu i  complè ten t  (299)  la  Le t t re  à

Monseigneur Frémyot,  tel le que nous la révèle tout part icul ièremenÈ la pré-

dicat ion de François de Sales ? Que dire sinon que dans touÈe la formation

de l ro ra teur ,  sc ience humaine  e t  sagesse d iv ine  s 'y  rencont ren t  ?

** *

: t** ***

lout tend conrne naturel lement vers le seruron ou 1 fexhortat ion chez

François de Sales :  nous I 'avons déjà aperçu dans la Lettre à Monseigneur

Frérnyot ;  c res t  encore  p lus  ne t  dans  le  sermon qu i  se  pense lu i -mêmer  l ra r t

o ra to i re  qu i  s 'ana lyse  dans  e t  par  son ex is tence :  sermon e t  rhé tor ique sonÈ

f - iés  par  d rau t res  l iens  qu ton  ne  le  c ro i t .

S u r  l a  t o i l e  d e  f o n d  d e  l r h i s t o i r e  d e s  i d é e s  e t  d e  l f e s t h é t i q u e ,  s e

détachent  d i f fé ren tes  théor ies  qu i  un issent  ph i losoph ie  e t  rhé tor ique ;  parmi

e l les ,  la  pensée de  Franço is  de  Sa les  es t  à  la  fo is  o r ig ina le  e t  t rad i t ion-

ne l le .  11  es t  év ident ,  au  te rme de ce t te  p remière  par t ie ,  guê I 'a r t  o ra to i re

a  re jo in t ,  en  p lus  de  1a  ph i losoph ie ,  une théo log ie  p réc ise ,  d 'où  na î t  une

sp i r i tua l i té  par t i cu l iè re .  Mieux ,  1a  rhé tor ique es t  en t rée  dans  1a  sp i r i tua-

1 i t é ,  d e v i e n È  s u j e t  d e  s p i r i t u a l i t é ,  c e t t e  s p i r i t u a l i t é  q u ' e 1 1 e  e x p r i m e  e t

L ' u n e  e t  L r a u t r e ,  n o n  s e u l e m e n t  " s ' e n t r e t i e n n e n t "  ( 3 0 0 ) ,  m a i s  s o n t  r é c i p r o -

quemenÈ,  mutue l lement ,  1 'ob je t  e t  le  moyen de  t ra iÈer  e t  de  1 'une e t  de  1 'au-

t re  ;  ce la ,  non po in t  co t Ime jusÈ i f i ca t ion  drune techn ique seu lement ,  ma is
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parce qu'el les sont deux moments d'une vie informée par la théologie, une

v ie  qu i  se  dérou le  sous  un  éc la i rage théo log ique réso l -ument  op t im is te  e t  dyna-

mique,  pour tan t  sans  i l - lus ion .  Une sor te  de  longue l igne  y  un i t r  par  I ' Incar -

na t ion ,  Résur rec t ion ,  V is i ta t ion ,  Pentecôte  e t  l rans f igura t ion  ;  Incarnat ion

à laquel le 1'honrme coopère par son "dire" qui ,  pour lui  aussi ,  à f  inage de

Dieu,  se lon  I 'express ion  vue p lus  haut ,  dev ien t  son  " fa i re " .  Ce sera  1 'un  des

aspects ,  essent ie l ,  de  ce  t t fa i re t t  qu i  es t  la  v ie ,  humaine  corme d iv ine .

1 1  n ' y  a  p a s ,  a i n s i ,  à  s ' é t o n n e r  q u e  t h é o l o g i e ,  s p i r i t u a l i È é  e t  a r t

L i t té ra i re  ne  pu issent  guère  ê t re  séparés ,  ou  ne  le  so ien t ,  chez  Franço is  de

Sa les ,  qu 'au  pr ix  d run  cer ta in  a r t i f i ce .  L rexposé va  le  demander ,  ma is  i l

fau t  savo i r  que la  ten ta t i ve  d 'une présenta t ion  l inéa i re  de  ce  qu i  es t ,  s i

l ron  peut  d i re ,  g loba l ,  e t  essent ie l le rnent ,  courË le  r i sque de  dé formaÈions

p a r  t r o p  s i m p l i f i c a t r i c e s  ( 3 0 1 ) .
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