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Approches Historiques une Anthropologie relig1euse
DPar DUPRONT

La notion d’anthropologıe eatrablit ans Ia seconde MOI1t1E du X VIIIEe
sıe&cle; la chose Par CONLIre EeSL QuUssI ancıenne quUC I’homme. Maıs la
consclence une anthropologıe «SCIENCE generale de I’homme» A
partıent l’esprit des Lumieres! A PICUVC l’Encyclopedie, OUu ans eCuxX Aar-

ticles ditf&rents le meme Diderot fait un anatomıe du humaın,
meme qUC SOUS Ia rubrique Anthropologie, ı] sSEeNLT oblıge de-
ler l’usage anteriıeur du MOTL, roprement theolog1ique: «Manıere de S’eXprI1-
MCrT, ecrıit-ıl, pPar laquelle les &crivaıns Sacres attrıbuent Diıeu des partıes,
des aCt1ONS des atffections quı convlıennent v  qu I’homme.» Definıition
quı OPPOSC Ia connalssance humaine de Dieu, Ia parole de Dieu, POUTL-
raıt-on dire, l’anthropocentrisme le plus exclusıt de presence divine.
Elle conftesse cependant, au-delä des quUC cherche resolument Ia
pensee philosophique du sıecle SUur tin, Ia pulssance, ans le MOL d’an-
thropologıe, d’une ambivalence®. Celle >  une PDart, SCNS OUu l’ecrivalt Ma-
lebranche, d’un parler de Diıeu 4U X hommes POUTF leur decouvrır qu'ıls
sont®; celle d’autre pPart une decouverte de SO1 Par l’homme, etablissant

discours SUr I’homme qu1 DEUL etre reconnaıssance de ”9geuvre du Diıeu
createur O dans uUNC volonte lıberatrıce de NCeE divine, un

connalssance de PFODIC creatıion.
allaıt soulıgner 1C1 pareılle ambıvalence, Car les sıgnes de Ia langue,

quelque qu'on leur inflige, demeurent longtemps mMarques des
et des charges Tavers lesquels ıls ONLT Servı des SCNHNS DPar aılleurs,

uUNC Cosmogonı1e chretienne enseı1gnant Ia creation de I’homme l’image de
Dieu, les developpements CONJOLNTS ans Ia culture occıdentale moderne
des categorıes dV’universel er d’identite, d’oü procede par exemple Ia dog-
matıque une «morale unıverselle» chere Dıderot, eT. qu/’ıl de perse-
veramment atemporel ans Ia pensee COMMUNC, ON conduıit les premi6&res
demarches de l’anthropologie Lant JUC clence UuUnNlec analyse el une V1-
S10N de I’homme sub specıe aetern1. Connaılssance de I’homme dehors
une histoire, qu1 revient meme Tavers l’application d’un
schema hıstorique omnıvalent OUu I’homme-modeile eSsLt l’Europeen Alı's SO

regne culturel laicıse, eTt la finalıte de SOCIEtE humaıne, tablissement
de Ia «CIVIl1Sat1O0N», MOL magıque qu1 dıt bıen qu/’ıl eut dıre, intentlon-
nellement exclusıf de realıte suprahumaine, OnC de relıgı0n.

L’histoire cependant a1saıt SO chemin, el C’est, ans Ia seconde MOI1t1E
du [Xe sı&cle, le merıte plonnıer de l’anthropologıe allemande d’avoır,
ans V”’etude Ouvertie de SOCIEtES loıntaınes el pretendues «DFr1mI1t1veS», elargı
la notion de culture Ia totalıte des tormes ET MOYCNS dV’exister d’un 111-
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ble socıal donne, POUF NO  3 plus unlle ıdentite unıverselle IMNals
l’identite specıfique ont est OTE SIOUDC humaın determine, G
cContraınt analyse de la BENELIQUE de CONSTILruCcCiioON gylobalısante, Par-
to1s DCUL Gure om  ant Quıi dıt KENELLQUE dıt hıstoire, E1 l’approche
premıere de l’anthropologie demeure celle de la synchronıie, d’un eiat cultu-
rel PT1S ans SO  _ ensemble ei analyse ans SCS StErUCLUFCES, la diachronie, dans

double trıple des dimensions temporelles, lu1 ESsSL de&esormaıis
plus indiıspensable Toute culture uUnNncC histoire, el l”’histoire un cul-
LUre, elle developpe le COMMENL une CONSIruUuCcilon culturelle,
ans la ECESUTre elle acharne la recherche des SCNJNS, appOTrTtE ”anthro-
pologıe bıen des lumıeres du OUTrQUOl, est 1re Ia decouverte des be-

de Ia condıtion humaine, besoins bruts, besoins hıerarchıises AaUSSI,
OnCcC les ftondements de V”exıster indıyvıduel el collectit lesquels les
plus essentiels demeurent ’exigence cultuelle, quelque forme elle DU155C
prendre, er la trıple pulsıon, Organıguc l’espece, du sacral du
transcendant UuUNC 1N!  on de La dimension essentielle, la reca-
1te «exIistentielle» de OMO religi0sus SONL elles pPas Justement >ncarna-
LLON d’un SCNS, el S4anıs doute Ia plus haute manıiıftestation du OUTQUOLN, Cet -
dividuelle eit collective?

Reflexions LOUL profilees U1l entendent eclairer ?’&troite interde-
pendance de anthropologıe GT de histoire, ei dans Ia ESUre ”’anthro-
pologıe attache decouvrir les IMNMECAaNISINCS essentiels qU1 tont I’humaine
condıtion, Ia fo1s ans leur PUISSANCC unıversel ei CXPIESS1ONS du

lade V’exıster humaın, la nNnECESSILE POUTF l’histoire d’atteindre
clarte MYSLEIE de CC MECANISIMES tondamentaux Or est ı] ans
renCONTr' OTrganlıqguc de eux grandes disciplines de la CONNAISSANCC,

plus profonde, plus complexe e plus ENSEIHNANLE JUC —— homme
VIC de relıg1on? Le $aıt relıg1eux Eest DartOut, ı] SOIT

CFrOYVANCC, culte du culte, VIC du sacral EX1ISter profane, de-
PaSsant dialectique des CONLraıres plutöt les mmergeant ans Ia
dramatıque totalıte de —mm uUunıvers L’analyse la ecture anthropolo-

apprehende ans vastıte eT SC5 EIMANENCCS, depouıillant INECA-

N1ISsSmMes CL coherences; INnNals le ıJCU des des uns el des autres, leur
fonctionnement plus global demeurent susceptibles une infinıe
varıetie de combınaısons CONCFrELES, aUuLant de realıtes, PELLLES GT grandes,
d’un EX1ISter ans le «sıiecle». En SCNS hıstoire appOTrte anthropologie
Ia ustice du VeCu 1en davantage ENCOIC, ans un demarche de CONNAalS-

qUuı de V”’exterieur ( l’interieur, de ABl a qUu1 est CIU, CSPCIC,
combattu, ans EeNsSION A4aUu  5 tinalıtes du VECU QU1 est PDOUI analyste, la
dynamıque INEINC de histoire, celle C1, entrant plus MYSTIETE de
Ia VIC collective el indıviduelle de relıgı0n, rend manıtestes et V”extraordi-

complexıte de l’experience humaıne de relıgıon, ONC la ıberte hu-
Ia V  9 CUs selon JuC dit le p  9 QU 11 plus de choses ans le

cıel JUuUC IMAaSINC TEVC phılosophıe
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Aınsı, delä une histoire dite «hıstoire relıg1euse» seulement des-
Narratıve, INals tondamentale, tend CONSULLUCT, discıplıne

plus elaboree de CONNAISSANCC, un anthropologıe relıg1euse Qu elle Prö-
cede un OSMOSONIC revelee POUF DOUISULVIC les cheminements
Tavers de Ia VIC historique une relıg10n etablie JUC, ans uUunNnc de&e-
marche INVEISC, elle attache, partır du donne INMENSEC QUC lu1 appOrte

hıstoire du fait el du VECCUu relıg1euxX, explorer EMPINGQUEMENT phenome-
nologıquement, une Dart le mMYyStETrE de l’experience relıg1euse, collective

individuelle, d’autre part la hierarchie des SCMN5 Par QUO1 OC1efie hu-
alndc, de 1r SUr elle INECINC OUvent hinertie Ia
scle&rose, cherche les de SO est ıre celt delä, SAanNns Ia
pulsıon duquel elle LrOUVe TAamenec® elle INECINC

Que ”’histoire SOIL indıspensable l’anthropologie, uUuNnCc derniere
lexion de methode le PCUL contirmer Seule eftet Ia recherche historique
PCUL valablement etablıir le quantitatif temporel privileg1€ de Ia
ecture des besoıins profonds, OUVENL PCU discernables AUTLBEMENT On SAaılt

par aılleurs JUC Ia collecte Sans «IN1ISC SICEU de chacun des elements
collectes est 1re Sa4ns le ans le temporel QUI esLi le
S1ICH, Ia VOI1C perilleuse POUI un discıplıne de CONNAISSANCC, SOI1L de la
generalısation ST de l’abstraction SOIL de COMPAaFralısmes Ia tOo1s reduction-
Nalrcs ei atemporels CUurX de ecture du ree commodes IMals LrOpP
PCU SOUMLS5 celu1 C1, POUL eire approche SUTC du SCNS5 Or de decou-
erte possible du SCHN5S JUC dans >mmanence une hıstolire

Considerations d’ensemble Ul devaijent utılement, semble-t_ıl, O-
duire les quelques demarches d’analyse QUul sSseront 1C1 presentees. Quelques-
uUuNndes, bıen AaULrES possibles, M als QUl ONLTL o  XD choisies selon Ia regle
quC l’on OITt appOrter uUnNc assemblee avante VvOötre quU«C JUC
l’on CONNAIL le mal autant ı] auraılıt Alr AdUCUNC facon

exemples, INals EXDETIENCCS

Le langage
La de CC demarches le langage Est hasard S1,

ans mythıque de ’originel QqUul hante l’esprit des Lumıieres les Ideo-
logues, tıls spirıtuels de celuı CL, el MEINC Bonald autant plus SUr

INO1LN ı] fut PENSCUF solitaıre gentilhommıiı6@ere AaVEYTONNALSC, ONLTL eie

amenes aa echafauder un genetique du langage? Instrument de delıvrance
et de OMMUNICALLON, ans HWG OCcı1ete Ul ' ınventorıie elle--INECINC ans un

exacerbation independance Par rapport un transcendance histor1que, le
langage devaıt apparaltre l’une des realıtes «exıistentielles» les plus
ondamentales Langage JUC, ans Ia CONSCIENCEC grandıssante de SCS SCI -

Lant POUTF Ia COMMUNICALION socıale JUC POULI l’expression personnelle,
OUS$S apprehendons aujourd’hu1 unNnCcC multiplıcıte de discours



123Approches Hıstoriques une Anthropologie relıgıieuse

Discours des langues vernaculaıres, parlees eCcCrıtes discours de ——  ——
plastıque, celuı SUFTOUL, aujourd hu]1 obsedant el cursıt de l’image;

discours technologique, celu1 une techne, dont les 1ın  NTts SONL des
outıiıls el QqUul CXPTIMC ans Ia ZESLUALTLE du mMmanliemMmentL de (D A discours
des COMPOFLTEMENEIS corporels el SOC1aUX, auxquels 11 faudrait a]JOULETr le mul-
tıple discours muetl des sılences De langage polymorphe, l’on retilen-
dra POUF PrODOS qUC le discours des langues ei le discours plastıque

L’histoire apprehende LOUL naturellement le langage GCKIT, est INEINC
ans realıte occıdentale SOUTCE plus JUC predominante INals LTrOP
OUVENTL Sans fixer SUr valeur de Ce UJUC Par CONLIre PrFrODOSC
Par SO PFOÖDIC Ia «SCMANLLIQUE histor1que» OUur elle, SsON objet,
SONL CCS SISENCS qUC SONL les MOS consıderes, ans Ia ECSUTC ıls SONLT uLtl-
lıses, de SCMN5S Le MOL e SsON sSCNS est le SUuppOrtL INEINC
une relıgıon de Ia Parole, SOIL truchement humaın de celle C1, SOI1L

demarche humaıne DOUF atteindre Maıs LOUL MOL EeSst 1INSeTrTe dans
discours, un OCUVIC, unNnCc S1ILUAaLION historique, ensemble culturel de

OoOMMUNICALION Ce seraıt gravement trahır Ia Parole YJUC de Das Ia SAaVOIFr
CNTACINECC ordre historique donne, ı] SOIL, POUI reprendre
le langage des lınguıstes, celuı du locuteur celu!1 du FECEDLECUFFC

DPar aılleurs, les ECUuUX demarches princıpales de Ia SCEMANLLGQUE historique
SONL la CONSLLILULION de COTrDUS el l’analyse de cırculations Quant COITDUS,
ı] DEUL etire le vocabulaıre un OCUVIC, aUTtEUT, O ans une

< . OmMentTL donne.synchron1que, ensemble du vocabulaıre de la langue ä
Avec P’outil de ordınateur, OUu5 retrouve l>CDOJUC des mirabılia, CL,

dehors des dietionnaıres resors des langues vernaculaıres, le plus
grandıose exemple de la NSLILULION d’un COFrDUS est la INISE FeEGceENTE SUr OL-

dinateur de ?oeuvre eNntiLIere de Salnt IThomas quın Outre l’analyse de
volution de CONLENU des NOLLIONS eit des valeurs fondamentales un  CD ela-

boratıon de Sommes Ul developpe SUr Lrente 4aNNCCS CNVIFON, 4NNS
dianes du sıe&cle, pareıl g1  € do1it PErmMELLLE cla1ı-
rCr, 1VCGCAau des SISNCS el ONC des SCNS, eCUuUX des problemes mMaltres de Ia
culture occıdentale moderne, celu1 de ’acculturation dans un langue COIMN-

INUNG des de la PENSCC antıque ET de determiner ı] S1I11-

ple reECEPDLION ei bapte&me, O Par transtert de SCNS, christianısation autre,
IT des euX OCUVTITEGS QUu1 ONnNt modele SUr SCDL sı1ıecles Ia PCNSCC

cıdentale, Ia Bıble uUun«c Dart Arıstote de l’autre, celu!] des cohe-
r  n  9 CONLraSsStes JUXtapOSCS natiure et. SUurnature, demarche tonda-
mentale des equilibres «exIıistentliels» de VIC CAPDCIIENCC relig1euse

Plus modestes, des COrDUS DEUVENL ITE CONSLILUCES, arbitraires S4anıs

doute PUISOU ıls procedent de cho1x, IN als ecture historique Eest elle
pas definitive choix? DPar exemple, ans uUun«c periode CONSLULLUE,
POUTF le chretien du «sıecle», ans Ia grande POUSSCC des «ecoles
francalses» de spirıtualıte, fın VIe er I111-_X VII@e sı&cle, langage de
devotion ä la fO1s christocentrique el anthropocentrique, un floraison de
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vocabulaıre apparait, temolgnNage des besoins de CONsScCIENCE e1 d’Echanges
une SOCIEtE relig1ieuse engagee ans le monde. Ce COIDUS, quantıitatıve-
ment denombre, decouvre UuUnNnCcC energetique des divin, JUC

nourrissalent plus les tormes tradıtionnelles d’une theologıe myst1ique.
Emancıpatıion, S1 l’on VEUL, ma1s de grande CONSEqUeENCE, Car nombre de
tions-cles m1ses OCUVTEC par Francoıs de Sales, Berulle, de Ber-
nıeres Surın, les retrOuUVer, appauvrıes de leur CONLENU d  evot  M GE
latTCcıSsEES quelque SOTrTC, dans le vocabulaıre panache de Ia SOCIEtE des
Lumıieres. La confrontation des eCuxX’ mMEME sommaıre, ESLTt 1C1 partı-
culıerement eclaırante. Ne parlons pPas d’influence, d’emprunts d’impui1s-

creatrıce A4U X hommes du X VILe siecle: plus profondement,
identite de S1gNES AVEC des changements de CONLENU, Z VESTE une

herence evolutive ans le double MOUVvVemeNn quı POTITC la SOCIETtE moderne:
un quete de Ia DU1SSaNCEe, la fO1S «glo1re» e «lumı1@ere», el uncC involution
soclalısante du desseıin de Dieu 4aU X destins de I’homme. Le SCMNS de

evolution, UuUnNC indıcatıon des euX COrPDUS de vocabulaıre
sıecle et emı1 d’intervalle, Ia predominance, 4AdU X aCt10NS fondamen-
tales, des sutffixes _1t@ DOUFC le premıer, de CECUX -t10N POUI le second.
Autrement dıt, nıyeau du secret des sıgnes, le Passapc une culture de
l’&tre, celle d’un ordre d’institution divine, uUunc culture de l’agır, celle
une lıberatiıon humaıne OCUVTEC de SO1 el responsable de SO avenır: de-
marche anthropolog1ique essentielle Ia conscıence de Pexıster col-
lectit el AdU X finalıtes Justifiantes de celu1-cı.

Plus alsee, plan se&mantıque, l’  e  e  tude des cırculations. So1t. la PDOUI-
sulte, Tavers CSPaACC el D de Ia VIE d’un MOL partiıculıerement S1gN1-
fiant. Prenons le plus sımple GT peut-Etre le plus essentiel: sacre, auquel
PCUL Joindre, SAaNs qu'’ıl s’agısse d’un doublet, saınt. Tavers miılieux
ePpOques diff&rentes, ans NOS diverses cultures, qu est-ce quı EesL dit saınt
sacre” Quelles realıtes de depassement d’interdit a1nsı EXPTI-
mees” s’agıt de LOUL chose qJUuUC d’une analyse phiılologique lın-
ZUISt1QUE; 1C1 importe le vecu de la notlon, CZ’est-ä-dire le SCNS qu y met celuı
quı us  ® Comme le vecu auraıt avOILr, ans Ia diversite histor1co-
geEographique des utilısateurs, Ia fixıte atemporelle des dictionnaıres, Ia plu-
ralıte des SCNS laısse a1NsSı discerner quı besoin d’&tre exprime.

Une des VvOoles les plus EXpreSsSIVeESs POUTF le salsır est de sulvre, so1t SUr uUunNnC

epalisseur spatıo-temporelle importante, sO1t pPar des echantıillons bıen delı-
mites, la cırculatıon de la notiıon prıise dans la fixıte du sıgne quı
permet un analyse 1a tO1s plus a1see el peut-&Etre plus eclaırante ans le
couplage AVEC SO  e} contraıre: quı est a1s@ PDOUI sacre (le Sacre el le PrOÖ-
fane); quı est MO1NS POUI saınt, Car quel est Juste le contraıre de
saınt? Quant au  s AaVatars de la notion seule, DECUL assıster des resultats
pleins d’enseignements. Aınsı une etude recente SUr 1a notion de sacre
chez Condorcet?. Le depouilllement porte SUr les douze volumes de
l’oceuvre de Condorcet, etalee SUr vingt-deux annees. Systematiquement
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LOULES les OC  ( N de ONtT etie relevees, eit JUu«C on”
uSsqu AaU X evenement de Ia Revolution, le MOL eSst qu«C discretement utıilı-

ei dans le SCMN5S le plus tradıtionnel AVOEC les de V”ordre relıgıeux
etablı homme CNSHAYC t-1] dans Ia dynamıque revolutionnaıre, le MOL

multiplıer SOUS plume, CXPDPICSSION besoıin uln recherche,
INals AVEC des SCNS maıntenant QqUu1 SONL CEUX de l’esperance revolutionnaıre
OUuUr ı] VIVAaIL Condorcet donc pas LrOUVE d’expression plus
haute, plus ENLIETCE, Justifiant SCS ferveurs, SCS devoırs GL loıntaiınement SO
sacrıfice Usurpatıon du sacre” Non pas, M als donnee anthropologique
nıteste JUC Ia VIC du Eest celle ’un accomplıssement humaın

Autre systeme de S1SNCS, le discours plastıque, G ans celuı CL, element
de base, l’image Occident chretien eit Orıient retirouvent.t ans Ia VIC un

relıgıon NOUTTIC du culte des IMaCS. Pareiıl cho1x «exıistentiel» definıt
uUunNnıvers mental U1 qQUant aä la VIC relıgıeuse indıviduelle et collective,
SaNlSC SIrUCLUrES el COMPOFTEMENTS psychiques totalement ditf&rents de
celu]1 un relıgıon S4aNs IMAaSCS Deux attıtudes cultuelles donc QUul decou-

des besoins, des INECCAaNISINECS MENTLAUX, des complexes sensorıels, des
demarches Ia reNCONTre du dıvin,ndeux ensembles distincts OTL-

une anthropologie ditf&rentielle
IMNmMENSEC qUuUC CONSLILUE Occident euX mıillenaires du

culte des IMAaSCS est privileg1i6e, la fO1s par Ia torce du nombre
et pPpar la CONSLILULION possible de SCT1CES5 permettant de lıre JUSqu«c dans le de-
taıl les Varıations de l’image, elt claırer le cho1x naturel de
l’iımage CenNtire du culte individuel e collectit D’une essentielle-
ment anthropomorphe ET telle SUpPpOTIT d’un cultuel
cherche, CXDI1MC elt parfois urvıenti uUnNC omMMUNICALION MYStECLEUSE Aın-
S 1 double, le röle el Ia vertu de m ul Dart CO  nt la demarche
cultuelle de PrICICc, de möeditation de FECOUTS, elle donne celle G

SCNS, celu1 immediat de AaCie accomplıt le tidele d’autre Dart elle lıbere
ul VCNEGIC PTIC la force de POUVOILL atteindre CC JUC

SOI1L CONVEIS1ON, PrOgrCS spirıtuel seulement UCMSON, OCUu CX ALUCE

En elle OnNnC Par elle, uln approche possıble de relatıon dıvin,
AaCie anthropologique essentiel. L SCIVICE ICI de |’1In EesLi triple: elle PCUL
apparailtre symbole, manıfestation, representatıiıon el etre FECUC, G1 l”’OC-

VECUC, SOUS ’un l’autre de CCS ASPECLS SOUS LOULES les
combinaısons possıbles de ’un Z E de l’autre Quant realıte sensible, SLA-
ble par definıtion, immäediate, elle SOI1L euX SOI1L

dimensions choix culturel ditff&renciant tortement deux formes de
COMPOFtEMEN ans le bon de Generalıtes ı] faut LOUL de

eclaırer pPal des exemples, OUVrant chacun SUr une proble&matique fO1-
DOUTF l’investigation historique

Premier exemple, celu1 des IMAasSCS dıtes «miraculeuses» du de VUuC
de Ia collective, IMAagcCS sacrales PDar excellence Maıs sacrales seule-
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ment les images primıtıves, al’origine du culte celles qul1, Travers tOuties

SOriEeSs d’avatars histor1ques lesquels t1Sse la du legendaıre,
ONtTt leur etire substituees: le 1euU alors garde l’ımage Dar CONLre

les tLAatues ciırculatıon, reprodulsant l’ımage de Ia Vıerge de Lourdes Par
exemple, ,  ont d’autre pulssance UJUC de relaıs AVOC la Statue, elle sacrale, de
Ia ZroLLe de Massabıelle, representation de la «Dame». 1 SUr l’exemple pre-
C1S de Lourdess, les recherches «benedictines» de l’abbe Laurentin® PErmMEL-
tent de SA1SIr l’elaboration collective de l’ımage, intervenant vis1on
memorısee de V’eblouissante apparıtlon, le probleme demeure pose d’appre-
hender COMMENT, dans quelles Circonstances insıgnes, ans quels delaıs
pPar quels cultuels massıfts assıdus, ’eatablıt Ia reconnaıssance de
l’ımage miraculeuse: de Ia relıgıon collective, ei. particulıerement
populaıre, celle-cı, a1Ns1 qQUuUC dıt l’epithete, EeSLt SOUTICEC elt pourvoır de Na-

FrTe Quand SOTT, Jadıs les Canon1isatıons Pal le peuple, CONSE-
cratiıon de la o  o collective, eE donc, ans NOS cultures d’Occıdent, quelle
conscıence du miracle, realıte quı dıt emerveıllement, transcendance
V”ordre atablı des choses e pulssance? Ces tralıts QUC seule uUnNCcC hıs-
tolre attentive SUTr WE multiplıcıte de Cas DCUL d&couvrir, lentement CONSstI-

un anthropologıe du miıracle. Recherche QUVCELE,; OUu le servıice de
”’histoire est de tonder materıau.

Aınsı premier ınventaıre des images miraculeuses, SO1t KRome, SOI1t
ans maınts autres leux d’Italıe, donne le triple ense1ignement ulvant: qQUa-
61 LOULES representent Ia Viıerge ’Enfant; SONL MOSAIqUES, Iresques
tableaux; enfin, phenomene Salsıssant, bon nombre ONL \  U d’abord
venerees par la pIEtE populaıre, images SUr Dall de INUTL, oratoıres prim1-
tifs, devotions hätıves de la rue, dV’&tre admıses et consacrees dans
sanctuaıre proche. Cette veneratiıon exterieure Ia sacralısatıon inte-
rieure est ”’histoire meme d’un culte, decouvrant, dans Ia multiplıcıte des
CAaS, le pulssant besoın populaıre, Ia torme anthropomorphe revelatrıce de Ia
pulsıon cultuelle, Ia fixatıon ne6cessalre, celle de Ia peENOombre du sanctuaıre,
celle de l’indispensable sauvegarde, celle de l’eloıgnement sacralısant.

Restera tOoUuJOUrS, semble-t-1l, V”eternel mystere YJUC POSC fixatıon
cultuelle: DOUrquoOIl image CU NO pas l’autre, OUVentTt volsıne. Plus
scrutable peut-Etre Cet mystere pose pPar un evidence quantita-
t1ve: talıe, l’ımage sacrale Eest quası S4ans exceptlon, image EeuX dımen-
S1ONS; Ia devotion collective francaıse preferentiellement Ia SLAaLUE

Donnee exemplaıre d’anthropologıe differentielle, OUu seule un exploratıon
hıstorıque largement serielle POUTITA quelque lumı@ere, sSsans conclu-

condi-S10NS LTOP hätıves d’imagınaıre de bon SCNHNS On PEeUL PENSCI
tionnement «1CON1QUE>» en d’Orıent, POUFIF quı le POUrtOUFr
mediterraneen: ENCOTE faut-ıl apprehender les voles, acculturations el |1-
berations, celles-cı largement AVOEC 111 siecle, et tenter de SUSCI-
ÜEr a1nsı le medium sensoriıel elt psychique du rappoOort de l’orant du
COUTrant l’ımage mıraculeuse. Des analyses historiques differentielles SUr
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materıau solıdement echantillonne PEUVENL PErmMeELLrLE de penetrer quel-
JUC PDCU le mystere du cho1x el les complexes cultuels dont 1} temoıZnNe.

Ce quı conduıt immense proble&me de l’1ıconologıe relıgıeuse
occıdentale. S  VD lumıneusement pose Par Andre Malraux ?’&coute des
«V o1x du sılence», diıstinguant ans Ia prodigieuse creation pıcturale de
”’Occident PDOUTF SCS besoıins de relıg10n, Ia SUCCESSION de ECuUuX formes d’aft:
d’une intensite cultuelle profondement diff&rente sSOo1t ATSs l’usage de
l’ımage, so1t ans la de celle-cı1. Da manıiıtestation eftet faıt de
l’image, contraınte la transcendance: telle l’1cöne, quı ans sobriete
hieratique, CONCENLrE l’acte relıgıeux de facon telle qu'ıl suscıte au-delä,
celu1-1ä SAaNs image ma1s quı GE profondement lıen Dieu. a representa-
t10n, elle, EVOqUE, eit ans Ia ESUre OUu elle deploie un scene, sSO1t elle
terme ans Ia memoOIre de celle-cı INM: ans le recıt une histoire, SO1t
elle atteiınt Ia sensı1ıbiliıte cultuelle Par des voles emotives-affectives, plus
qu’elle n’oblıge l’orant sublimer LOUL entler. Cette ditf&rence tonda-
mentale du service de l’iımage entraline, UrtoOuUu:r quand Ia representation
tend l’emporter SUr la manıtestation ı] apparailt grandement AaU X

modernes, des changements profonds de COMPOFLEMENETS ans l’acte
indıyıduel eit collectit de Ia rencontr. du divin de Ia de&marche sacral,
OnCcC euX complexes anthropolog1iques dıstincts. Aussı de grand prix seralt,
POUF connaılssance de V’&evolution des motivatiıons relıg1euses les plus
intenses el auUssı les plus secretes de NOS SOCIEtES occidentales, de pouvoır
110 seulement confirmer ma1s penetrer plus la VIS1ON d’Andre Mal-
LauxX

Le visıonnaıre revele; l’historien, iconologue, inventorie eli regarde.
lu1 de SU1Vre, 4utant JUC PErMELLENTL OCUVIC5 el documents, so1t les Ma-
NENCCS de la fixation 1CON1QuUE byzantıne ans historique LOUL
de mMEME exceptionnelle qu’est l’essor Duecento el Irecento de la
peıinture relıg1euse ıtalıenne, novatıon occıdentale ’un Aart pictural de Ia
manıfestation, sO1t la rapıdiıte AVOEC laquelle celle-c1 lıbere des recıtatifs de
Ia passıon du Christ contee quelques ScCenNes POUI offrir la pIEetE des
foules Ia seule image du Crucitie saıgnant de SCS CING plaies, Christ de
Cimabue SUur CrO1X redemptrice. De meme, champ francais, ans les
eglıses mOnastıques, l’ımposıiıtion de Ia Sedes sapıentia4e, souveraıne de V”’or-
dre COSmM1que GD de Ia vie, el ans la pratique relıg1euse de l’Occident, image
sacrale emiınente. Our A images mailtresses d’un de la manıfestation,

fixer nalssances G continultes, les localısatıons, les USagcSs cultuels, volre
beaucoup plus malaısement les ateliers qu1 les faconnent, CN GOTE Ia

SOCIETE de la commande, enfin les valeurs relıg1eUseESs qu'ıl leur est demande
de taire penetrer de decouvrir tretonds de Ia pIEtE d’un peuple de
Chretiente, seule la demarche hıstor1que, procedant pPar etude de Cas 1 Dar
sondages echelonnes Par ePOques G Par miılıeux, ans le developpement
une reflexion collective interpretative, POUITA de Ia cCOnstatatıon EeEXtierne
atteindre AdU X ecrets de la VIE Ce qul, O histori1ographie relıg1EeuUse,
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EeSsLt le devoır du connaitre el aussı Ia ecture du mystere de Ia communıca-
t1on vecue ’ homo religi0sus occıdental et monde des ımages Ont ı]

garde le besoın exıstentiel, parfo1s farouche, de s’entourer.
OUr quı est de 1a representation, questions eit decouvertes d’un

«EX1ISteEr» relıgıeux profond PEUVENL foisonner. En VOICI quelques exemples
parmı les plus iıllustrants: le developpement champ italıen des images de
la Vıerge de Maestä, quı deviendra tres ıte «Madonna CO  > santı» $ e de Ia
Vıerge seule AVOEC °’Enfant, Vıerge-mere quı rapprochera davantage de Ia
condıiıtion humaıne ans l’aveu depouıille de maternıte, mere allaıtante de
SO  a} enfant; CONtraste, V”extraordinaıire circulation de Ia Vesperbild,
partır des terres german1ques, l’origine, semble-t-ı1l, de CC Dietä quı vOnNnLt,

France SUFTtOUL, fixer Ia devotion populaıre, image de la douleur eit
une desesperance ans V’offrande sılencıeuse d’un une r1-

xidıte cadaverique. Surtout phenomene 1CON1quUE tort PCU apprehende JuS-
qu’ıcı l’apparıtion tardıve ans Ia representation marıale de Ia Vierge
seule (Immacule&e Concgptipn B Addolorata mediterraneenne images des
apparıt1ons contemporaı1nes) AVOCC le ent decrescendo de Ia figuration de Ia
Vıerge-mere. Proftils evolutits quı attendent fixatıons plus precıses,
memMe qu'ıls aAnnONnNCcent materıau decouvreur du besoıin relıgieux
profond, et ONC des clartes SUr Ia tonction de l’ımage ans l’acte de l’ap-
proche de l’apprehension du divın. La decouverte iraıt oın Sans doute
AVOCC des recherches syste&matıiques Ia representation e la place des
aNngCS, dans l’analyse de CCS prodıiges de creation plastıque, realıses
long des sıe&cles, DOUT l’enseignement des mysteres Par l’image, Ia figure
de la Irınıte particulier. O1 POUTL rendre present le saınt, de longs s1ecles
de pIEtE collective SONL contentes d’un codage f1xe, AVOC 1a periode
derne, les saınts de Ia Reforme catholique particulıer, les eX1igeENCES
font plus complexes, des cho1x scenographiques s’eElaborent, quı SONL autant

d’&clairages des ımages so1t d’heroicıte so1t d’&pisodes de Ia VIE historique
du saınt quUC Ia ferveur relıgıeuse besoın d’exalter, POUI sen nourrır,
TOUVer force, recharge esperance. Un be] exemple pourraıit etre d
porte par I’)inventaıre systematıque SUr SCDL s1ecles de la representation
d’Antoine de Padoue, ont connaIit MO1NS neuf ditf&rents
d’image, POULC atteindre fixation, exprimee desormaıs Par Ia statuaıre
d’expressivite populaire, du Jeu de ’Entant divin POSAaNtT SCS pieds potel&s
SUr le lıvre, dans elan de tendresse ers saınt eternellement adolescent

PFrESQUC. 11 la UNC extraordınaıre image de tamılıarıte diıvine JUC Spir1-
tualıte trancıscaıne e relıg10n moderne ONtTt besoın de CONCeErLT de ren-

dre manıteste.
Est-ıil besoın d’ajouter les exemples ci-dessus DEUVENL dejä l’?avonr Suß-

gere QUC le discours plastiıque DCUL eEtre, plus JuC le discours de la langue
ecrıte Ou les sıgnes ONTL eit netitement plus delimıtes, |I’ıns-
rTrument! privilegıe DOUL decouvrır, ans Ia conscıence collective de la VIE de
relıgı10n, les demarches les plus sılenciıeuses de l’”’acces divin. L’ımage est
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Ole du mystere el definitive, connaturelle celu1-cı1, une facon inten-
SIVe e transcendante quand elle eSst manıfestation, CL, ans le deploiement
extensıt de Ia representation, fixatrıce eit impregnante. Sılencieuse, elle parle
autrement

Il Les Sacralıtes

Autre ole de la cOonNnalssance anthropologique: Ia mı1se evidence Par
I’inventaıre GT l’analyse historique, Tavers les deux categorıes existen-
tielles de l’espace ET du CMDPS, de la quete humaıne des sacralıtes. Sacralısa-
t1on e desacralisation decouvrent nombre de leurs mecanısmes profonds.

Quant l’espace, les approches SONL multiples, ma1s Ia fixation Cartogra-
phique demeure P’outil premier POUI le developpement de I’inventaire. 1Xa-
t10N quı permet d’&tablır Par exemple, autour d’un 1eu de pelerinage, les lı-
mıtes d’un ECSPaCC pelerın, er OnC pPar l’espace parcourır, Ia VIE plus
MOI1NS consclente ’  une sacralısatıon de l’espace collective memorIısee.
La constıitution de pPar le pelerın &’un ensemble spatıal autfOuUr du
1eu de pelerinage ensemble dont, Ia revolution contemporaıne des
LranNSpOTTS, le depassaılt Das la trentaıne de kılometres
nıfeste Ia dynamıque de Veffort DOUF valıncre Ia matäerıalıte de l’espace ei 1M -

celu1-cı V”exıistence du locus sacral, lıeu heterogene LOUS les autres
leux de l’espace habıtuel, Car ı] est ?’endroıit de la renCONTr: AVECC un

presence, divine numıneuse. Maıs regard de Ia recherche histo-
r1que, Ia C:  r  9 POUTF deveniır pleinement instrument d’analyse, doit de-
multiplıer COUDCS, etablies selon des choix chronologiques Judicleux.
Moıiıns POUF les pelerinages d’ailleurs JUC POUF torme de l’ın-
scrıption SUr Ia du besoıin sacral qu’est Ia repartıtion des lıeux de culte.

Des ancıennes eglises-meres AdU X COnstructions recentes dans Ia
intra-urbaine, LOUL systeme de deplacements s’est etablı des S1@ -
cles, moditiant le reseau cultuel, regle generale dans le SCMN5 d’un mMO1N-
dre effort de deplacement POUI ”’exercice de Ia pratiıque relıg1euse. Multıiplı-
CItE et rapprochement des lıeux de culte ONnNt a1nNsı \O  O d’autres ensembles de
rappOrts AVOEC ’eglise, leu sacral du culte COININUN L’&glıse maıntenant de
plus plus dissoci&e du ciımetlere: Csure LrOpP PCU CNCOTEC combien

separatiıon Eest sıgne d’un recul de Ia CFrOVANCC, POUrtanNt redite ans le
Credo, la resurrection de Ia chair. Autour de l’eglıse etffet les MOTTS de-
meuralent assures, INM: autrefois les pelerins de Jerusalem, d’&tre plus
proches du retour triomphal du Christ SO second avenement,
doublement sacree SOUS Ia protection de Ia CrO1X des MOrtS

Quant Ia Composıtion d’un CSPaCC sacral, de securısatiıon stable, des
inventaiıres rNgOoUreuX el conduıts ans des provinces francalses ditff&rentes
font apparaitre fılıgrane, ans la VIE des COMMUNAUTES paro1ssiales, un

separatıon signıflante cultes intra-urbaıins CL, Par le biıais de chapelles
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Oratolres du plat Pays cultes extra-urbaılns, du dehors, Cc-Uq tradı-
tionnellement chthoniques: alnsı, AVOC un CONStAanNCe eXpresSIVve, les
nombreuses chapelles de Saılınte Anne OFrS l’espace urbanıse, lıeux, WTAavVers

le cult: de Ia mere de 1a ere, une veneratıion, enclose A4U X sılences de
l’  ame collective, de Ia f&condite de Ia

De meEme, reperages, des implantations de CrO1X, Oont DOUI quı
certaıiınes reg10Ns de France exıistent, des TAavauxX ’  une sürete

marquable, Ia fo1s reconnaıssance systematıque des leux CL inventaıre des
ımagınes Orucıs. Cho1x des fixatiıons ans V’espace eit NO MOI1NS essentiel,
cho1x des figures de la Cro1x, CrO1X Nu€eS ans leur absolu de plerre CrO1X
histori6es, so1t SUpPpOTIT du crucifie sSO1t ebauche une scenographie
calvaırıenne, so1t plus an  9 Ostension de symboles, le plus OUVvent Ia SC-
rıe plus MOINS genereuse des instruments de la Passıon, le materıau fO1-

d’aveux, rendant manıiıftfestes Ia diversıte des besoıins une sacralısa-
t10N de l’espace, les intensıtes plus mMO1NSs ACCUSEES >  une memoOIre SOtEe-
riolog1que, les une presence protectrice des eXOrcCcIsmes du
chemıin. D’ou remarquable document anthropolog1ique du combat eit de
l’angonsse «existentielle» de I’homme ans SO  3 affrontement des torces de Ia
Nature, du tond des m Inquıietantes adverses.

De l’espace l’espace clos, celu1ı de I’interieur des eglıses.
COMPOSC, ans Ia double dimension du passe 1 du present, tOUuUL IN-

ble de cultes qUC les visıtes pastorales, quand elles offrent ”’historien des
serıes substantıelles, permettent de retIrOUVET, emo1ns des pulsıons sacrales
profondes de l’ensemble humaın de Ia paro1sse ans VIeE de 1a maıson du
Seigneur; les dedicaces des chapelles et des autels, completees pPar LOUTLES

autres indicatıions de cultes etablıs, telles quCc celles qu’apportent statuaıre,
tableaux, VItrauxX CLC., confessent, ans leur superposıtion, leur Juxtaposı1-
tion leurs transterts, qu ont O  O les besoıins cultuels du peuple tidele
ans longue marche de vivre. L’historiıen des lors faıt enqueteur en-

tit
Une methode \  VD sSsCNS eEprouVvee, ethnographique S1 l’?’on eut

une recherche collective ans certaınes reg10NS du Quercy: DOUI
ensemble spatıal determiıne, definı selon le gEenıe meme de Ia recherche so1lt

histor1que, sOo1t preferablement gre des subdivısıons de
I’institution ecclesiale, |’)inventaıre syste&matıque de LOUS les lıeux de culte,
vivants, fermes ma1s subsıstants, voıre mEmMOTISES, eit POUL les lıeux OUVEerts

Ia pratique cultuelle, le denombrement rgOUreuUX de LOUS les S1IgNES relı-
Y1EUX de quelque nature qu'ıls solent. (ette demarche synchronique 1M-
POSC, ans probite Sans attente nı pre)uges, uUNC premı6ere grille du passe.
Des S1gNES clinıques a1NsS1 apparaıssent, LOUL particulıerement A4aU X

COUTIS, e OnC au  E ecrets de V1E de Ia communaute paroissiale e de Ia re-

g10N alentour. Saılnts therapeutes, PFrOtECLEUFCS auxılı1ateurs decouvrent
alfres, ango1sses, cristallısatıons lıberatrıces certaıns elements de
psychologıe profonde, GEHNCOTKG fort mal exploree, qu’est ans monde
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occıdental la relatıon saınt. Autre donnee plus CYIEErNeEe de Ces inventaıres
des cultes |’)interieur de l’Eglıse, le temolgnage des des grandes
Cr1ISseSs panıques, epidemies autres, quı ONL marque Ia VIE passee du lıeu.
'Telle Ia presence du couplage trequent, Sebastien et Roch, derriere lesquels

profile OUVenL Antoıine ermite, thaumaturge du mal des ardents el

PFrOtECLEUFC des epıdemies anımales, porcıines ”occurrence: le diagnostic
ESsLT immediat. La PESLE, realıte effroi, s’est inscrıte ans le p de Ia V1e
collective ocale, plusieurs MOMENTS de SON hıstoire. Aınsı par uUnNC
double el CONVErgENLE demarche, de recherche historique et d’enquäte SUur
le terraın, la VIE sılencieuse des leux de culte PCUL LLOUS devenir sensıble,
AVOCC le MO1NSs de possıble, SInON touJours de continultes.

Conduite AVOCC rigueur ei lucıdıte, une recherche COUTIS, enNanti de
CONCErTt le depouillement de fonds de Vvisıtes pastorales de Ia fın du X VIle
s1ıecle e du debut du X Va Te sıecle DOUIF quelques dioceses de la Provence
orientale, tonds particulıerement riches, ı] est vral, eit Ia reconnalssance de
VP’etat des lıeux aujourd’hui O1t contribuer grandement eclaırer les SLrates,
tentatıves, recharges, continult&s, abandons uUSures de COr effort collectit
tourmente, episodiquement chaotique ma1ls perseveramment tıdele, Ou Inst1-
tution ecclesıiale eTt terveur populaıre s’equilıbrent plus MO1NS, POUI LrOU-
ver le COUFaß«l du salut el reCcevoIlmr Ia gräce. Les traıts mailtres du besoıin
relıgı1eux quı SY exprime fournissent des elements essentiels du vocabulaıre
une ecture anthropologique posterieure.

Plus subtils, la VIE hıstorique de l’espace sacral, eUuUX ensembles
de donnees CNCOTC insutfisamment distingu6s.

D’une Part, plus qUC la memoOLre sürement gardee des hagiotoponymes
des lıeux-dits, les hagıotoponymes PFrOLECLEUFS, OMmMs de viıllages, bourgs
vılles qul, quelles JquC solent les uUuSures des sı&Cles, reconnaılssent INU-

nautes ans le NO d’un saınt: certaınes reg10ns SONL particulıerement
riches. Hasard, avatar historique tidelite des profondeurs, mMmeME INnCON-
sclıente aujourd’hut, Ia recherche est LOUL entliere OuVvertie Quelles CIrCON-
LANCES historiques ONtTt tavorise «regne» du saınt? Des traıts COMMUNS

retrouvent-ils elles? Tavers les vicıssıtudes des m  ’ l’Epoque FreVO-
lutiıonnaıre COMmMPpTrISe, les tidelites l’emportent-elles SUr les abandons? Des

ont-elles O  «D} partiıculıerement sensıbilisees Imposıtion collec-
t1ve el Ia sauvegarde du NO uUNCcC fO1s aCQquıs? Et quels lıens d’apparte-

de partıcıpation Ia sacralıte du saınt? Le phenomene eSst de CEeUxX
quı le plus ans Ia connalssance des relations sacral;
tretonds de Ia subconscıence de I’inconscıence collective. Aussı de grand
prix seralt de le CEXNEGT methodiquement ans inventaıre >echelle CUTrO-

peenne.
L’autre ensemble de recherches debute peine, ma1s d’une port: plus

immediate qucC l’etude des hagıotoponymes d’implantations humaıiınes JuS-
qu’ı1Cc1 peiıne abordee. s’agıt, SUr des ensembles determin6s, du cho1x des
prenoms donnes bapteme. Des invegtaires s’ebauchent, partır de Cal-
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tulaıres, obituaıres, LteSstaments registres paro1ss1auxX selon les ePOqUES,
DOUT CGEIHNGT C6 complexes assocıatifs, CONstItuES pPar le 910) torme enN-
tielle de el de lıen, autfour du saınt PrOtEeECLEULC de la COMMUNAUT.
CrOVante, voıre POUTF CONSTALECT, ı] apparait DOUIF le Limousın

elt X VIlle sı&Cles, recul des salnts I0Ccaux. Espace sacral artıcule
POUTF les besoins relıgieux de Ia collectivite, attaches CONSACranties des NOMS,
autant de racınes profondement inscrıtes ans Ia chaır des hommes, par-
t1r desquelles COMPOSC conglomerat cultuel, vVecu ensevelıi,
culturelle essentielle Par quoI LrOUVE sıgn€ de Dıiıeu e des salnts le STOUDC
humaın quı besoıin de IU SO1 transcendance er de preserver, peiıne
de reirouver ame Crrante, le SCNS profond du p qu/’ıl DOTrTtE lu1

Ce quı NOUS amene Soumıissıon maitrıse, Ia lon-
SUC duree est quasıment connaturelle phenomene relıgieux. Donc l’ex-
ploratıon des mecanısmes, beso1ns, moOtivations memMe chutes d’intensıite
de celu1-cı, el QuUsSsSI place ans ensemble culturel, amenent privile-
g1er, ans ”’histoire relıgıeuse, LOUL materıau Datent de la longue duree.

Deux exemples d’importance SEronNtLt 1C1 reieNUus Essentiellement les t1-
tires des lıeux de culte, des eglıses paroıssiales SUFrTOUL Des inventaıres, eta-
blıs France nıveau d’aujourd’hul e contröle&s Par un remontee dans
le CMPDS, autant JUC peErmettENL les SOUTICCS, manıtestent unNcCc remarquable
continulte ans Ia conservatıon du tıtre, SUFrTIOUL ans les reg10ns d’ancıenne
christianısatıon eit les mMO1NSs atteintes Par le developpement urbaıin CONLEM-

poraın. On PU mMEME CONSTLALECT, ans une recherche centree SUr le Quercy,
qu«C le monachisme clunısıen, S4l avaıt POUF SC5 fondations PFOÖDICS SerVI Ia
propagatıon du culte romaın de Salnt Pıerre, avaıt Partout respecte les tıtres

place, titres DOUT une tres grande part reprIıs ans les ordos Ep1sSCOpaux
d’aujourd’hut, quelquefo1s NO Samnls merite. G° 1] dy IC1 et a, poussee POPU-
laıre DOUI imposer la promotion du secondaıre, SUFrTOULT S 1 s’agıt d’un saınt
therapeute, Ia dominante est l’assocıi1ation naturelle d’un secondaıre,
plus tard VENUu ancıen tiıtulaıre d’un 1eu de culte disparu, saınt Datron
de l’eglıse survıvante. Phenomene ont l’analyse seraılt Ia verıite tres COIMN-

plexe, Ma1ls qu1, brut, decouvre E tidelite collective LAaNTL Datron de
l’eglıse paroissiale qu’eventuellement celuı de Ia Daro1sse: le saınt Eest

quelque SOTr{tie patrımon1al, el Ia INAaIGUC sacrale qu'ıl met SUr la
te est heritage aCQqUIS, / preserver QUSS1 naturellement JUC dV’exister.
DDans certaiınes reg10ns Sans doute, les pOoUuSseEeEs de relıgıon marıale 51 DEUL-
etre AQussı les correspondances des grandes f&tes de culte marıa]l AVOCC les

importants du calendrier agraıre ONLTt detröne les VIEeUX saınts, ma1s la
domıiınante une continulte plus quUC miıllenaıre n en  > demeure Das MOINS
seignante une fixation, anthropologiquement indıspensable l’Equiliıbre
cultuel des STOUDCS SOC1AaUX, cautiıon quelque SOTrite et MArqUC de COIMNM-

INUNEC appartenance eur CONtINUITE bıiolog1ique.
Avec les ıtres, Ia longue duree s’Etale, parfaitement manıteste.

ausslı, C’est second exemple, un longue duree latente, qu’expriment
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le plus OUuVvent des TrEeELOUTrS On PCUL le CONSLALEr AVOECC le FELOUT se&mantıque
du MOL de croisade, SUr Ia fin du X VI116& sı&cle, apres deux sıecles MOINSs
d’enfouissement, AVECC un vitalıte quı 1ra grandıssant dans SOCIETE
contemporaıne, du mMO1NS, ans Ia nostalgıe l’esperance
une mythique d’heroicıite. L’histoire du pelerinage occıdental accumule
de SO  . \O  <o les exemples de periodes d’eveıl e dV’essor d’un culte, A des
disparıtions prolongees et des retOoOurs exaltants: X VIILEe er [Xe s16ecles
europeens abondent de Ces reprises force, S1 Ia therapıe pelerıne
obeissaıt uUunNnNCcC rythmique d’elans POUFTF recreer ensulte 4U X profondeurs
de l’  ame er de la memoOIre collectives. Arrıve meme qUC ans telle reg1ıon,

pelerinage largement etablı ans ’histoire moderne dısparalsse, 1Tavers
Ia crise revolutionnaıre Par exemple, MaAals des JUC recharge du besoıin relı-
S1EeUX ı] d, C’est ans la memMe regıon JUC te] pelerinage apparait 6l

gyrandıt, S71  ] avaılt, inscrıt ans la DE  9 tellurısme du pelerinage.
Ce GUC Ia recherche histor1que, 1mıtee elle eSst Dar SON materıau, ne-
cessaırement temporalıse, le mental populaıre, lu1 donnee historique
et anthropologique LOUL ensemble connaIit nı nı FreLiOUrs POUF lu1,
la longue duree devıent, ans SCS reflexes immediats eEf Ia tradıtion orale,
«tOUJOUTS>». Un touJours quı na rıen d’&ternel, ma1s quı Eest sürete  / cultuelle
de Ia pOossessionN du eit OnNC certitude. Ou ı] apparait, de Par Ia DOX

populı, donnee anthropolog1ique fondamentale, qu«Cc la longue duree
iImpose consecration eit venerabilite: de SOl1, elle est AVEU d’un besoıiın mailtre
de Ia condıtion humaıine.

Le pelerinage de&couvre, de Dar CONSLANCE el unNle multiplıcıte quı 1mM -
POSC reflexion anthropologique le faıt pelerın, besoın CS-

sentiel, celu1, ans ’exıster temporel, d’une rupture aV GE Ia quotidiennete
des TavauxX et des Jours. L’on aSSISte aujourd’hul, POUTF LOULES de ral-
SONS conformisantes, UunNlCcC integration du pelerinage dans calendrier quı

separe de plus plus du calendrier lıturgıque eit qu1 tend BAMIENGT

V”ordre COMMUN le Jour tradıtionnel du pelerinage devient desormaıs le di-
manche, Jour de Ia f  ete 7€ Jour. Conformisme cıvıl 1 temporalısatıon
pourralt-on dire, ı] C depuı1s le X V1& sıe&cle, un integration
perseverante du pelerinage ans l’ordre lıturgico-eccle&sial.

En faıt, retirouver DartoutL OUu dl PCUL ”’histoire des cultes pelerıns, CS -

sentiellement des pelerinages reg10NauxX 1O0CauxX, les choses apparaıssent
autremen Deux donnees, etablıes DPar NOS enquetes, le PCUVENL demontrer.
,  une est Ia tres grande Irequence, ans les s1ecles passes, de la tradıtion des
pelerinages locaux le lundı de Päques le lundı de Pentecöte: frequence
telle qUuUC l’on PCUL aujourd’hu! reconnaitre le cCaractere ancıen d’un peler1-
NasC ans Ia seule celebration CCS dates tradıtionnelles. Dates fort
pressives Car elles disent une part ans le deplacement hors du lıeu habı-
tuel de vie, Ia marche ’«ailleurs», et d’autre Dart Ia necessIıite d’&Equilibrer
Ia grande ete lıturg1que par uUunNC ete de nature Sur CuX Jours, quelquefoı1s
tro1s, Yetablıit alnsı, ans Ia sortlie de ”ordre habıtuel, uUNCc pratiıque gylobale
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de Ia fete, dont le pelerinage est Ia uStice le SCMNS Le contirme l’autre
donnee, ont ENqUELE hiıstorico socl1olog1que des elements

IMEIMEC des SUTrVIVanCceS ı] ABISSC du pelerinage ul ete
patronale, f  etfe INSIENC ans Ia VIC de Ia COMMUNAU tradıtionnelle, ’ e&econo-
IN1IE de la f  ete  A LrIParlıte f  ete relıg1euse abord föte profane ENSULLE;
entin f  ete ONOMIGUC, foire Tripartisme Ia verıte extraordıinaıire
V’existence quotidienne el A4aUuU  e 4S  UV1ISSEMENTS VILAaUX ı] auVvaıt

sauvegarder, SapCcdSC de V’alterite V1IVENLT, tumultueux et

equilibres, les besoins de aılleurs, de l’autre, du «hors» MOL QUl
PO1SNC LOULTL, Ces realıtes de m— X extraordınaıre Oont le Eest Y —3  Y —3 homme
IMNEMeEC Aussı, ans uUNe anthropologie de Ia fete, le pelerinage OCCUDC 1]
uUunNnecC place tondamentale Avec PrFOÖODIC, qUC garde POUF la plupart de
NOS vulgaıres CUFODECNS le MOL lu1 IMECIMNC, Dartır de TAC1LINC latıne 1 le
dies festus INSCFKIL, AVOCC eclat siıngulıer, solennel, dans Ia CONLUNULTLE
es  1JOUFTS, l’acte pelerın Est taiıre peregrinus, esSL-2a-dire
Decouverte profonde OnC QqUul DCUL etre CONVEIS1ON, recharge des profon-
deurs, eveıl de 1’ SOI DOUI accomplıssement plus eNLIer Aınsı le
pelerinage IMDOSC ı] manıtestation el VIC de l’extraordinaire,
un rupture therapique AVOCC Ia quotidiennete des TavauX CT des
INECEIME m JUC chance offerte chacun de la de CONSCIENCE du SCNS

de SO  m
Une donnee toısonnante de l’experience relıg1euse occıdentale est

Ia CONSCIENCECcelle de Ia realıte eschatologique du Fondamentale
chretienne Par } ——  } —— AaNNOMNCEC CT l’attente du FretiOUuUr ParOUSl1aQqUC, prophetismes,
mille&narısmes, rythmiques seculaires miıllenaıres CEXASPEFENT LOULES
les formes de la VIC psycho affective collective eT individuelle, n
tent dans leurs SUrg1CS leurs FretiOUrSs les epıiphenomenes de
rythmes ans Ia VIC de la duree Avec evıdences, QUul
chacune Un proble&matique d’analyse historique z  une Eest celle du
besoıin mental de fractionner la duree de EX1ISter l taut des relaıs, OnCcC
refus du CONUINU, homogene;, celu1 de indefinı de NOS calendriers
de NOS horloges La NECCESSITLE des relaıs, Ia LFrOUVC, Ouvent IngeNUME
chıffrable, ans |’immense A1INLaSs de propheties Q UL, DOUTL taire plus PrO-
bantes, fixent les dates de l’evenement INECINC de l’avenement econde
evidence, donnee fondamentale de irratiıonnel est l’alternance INEINC

la CO  Ce de m d’attente cataclysmıques de d’espoirs gz10-
La ftormatıon de CCS complexes, leurs condıtionnements, eur PU1S-
A’ınhiber d’anımer, les reACLIONS saısıssables UNc fo1s V”echeance

echue, elt UrtOoOuL anthropologiquement essentielle, Ia rythmique de Ia du-
T susceptible de etablir CCS inquietude vitale CC exalta-

d’exister, autant d)tudes proprement historiques, etablissant -delä
des pEeEri0disations de NOS chronologies, JUC aAaPPC-
ler le calendrier des CIT1S5C5 PAarOXYSLIQUES, NCSALLVES POSILLVES Ia
LrO1IsiEME evidence, un latence, ans le mental collectit une VIC profonde



Approches Hıstoriques une Anthropologie relıgıeuse 135

de la duree, AVOCC SCS surgles imperieuses Ia surface de ’histoire, SC5 Epu1-
ements e SCS recreations de l’ombre, SC5 maturatıons mysterieuses Qussı. Le
phenomene le plus eclaırant est Sanmns doute celuı des reLtOUrs FE (0UTS de
Crıses panıques; FretOUrSs des mythiıques de changement, revolutionnaıres
autresS; TeLOUr torce de l’exigence pelerine, IX& s16Cle tran-
CAals par exemple AVOC les apparıtions CONSACFrAaNTES; quo1l l’on pourraılt
ajouter l”’histoire fascınante de ’involution AdU X SOUICCS, 110  3 pas le seul
LOUFr Livre, ma1s le TeELOUFr modele dV’exister du christianısme primitif,
besoın plus mMO1NSs exacerbe dans le christianısme moderne e1 O-
raın. e besoın de l’originel Oınsecrıt eftet ans unNne des plus profondes
atences CL; ans l’exasperation le retrOuUVEer, eclate la fO1 de ’irra-
10nnel ans Ia maitrıse de Ia duree: Ia fo1s CONStanCe elt dynamıque une
anthropologıe relig1euse chretienne.

De CCS diffe&rentes approches doiwvent effet apparaitre les lıgnes
maltresses d’un exıistentialısme chretien, de SO1 conscıence anthropologique.

un condıtion essentielle: CCS approches doivent demeurer (Yest
Sans doute Ia gräce de ”’histoire d’y contraindre. Tout durcissement de CS

lıgnes, categorisation LFrOP hätıve mecanısatıon interpre-
tatıve risqueralent autrement de constıtuer tres ıte une grille de ecture des
COMPOFtEMENTS de ’ homo religi0sus, detriment de Ia plus precieuse des
Vvertus de ’histoire d’&tre connalıssance du relatıf, CZest-ä-dıre du sıngulıer,
du specıf1que, volıre de l’unıque, el ONnNC de garder Ia humaıne Lra-

vers le Ia seule ıberte quı importe, celle de Ia conscıence du SCNS

Analyse vigoureuse des «NAalssanCes» d’«xanthropologie», 1n Duchet, Anthropologıe el

Hıstoire sıecle des lumı@eres (Parıs 4aU X 1215
L’anthropologie SCIENCE, une des premi6&res apparıt1ons interviendrait SUr Ia fin du

VIILE& sı&cle, champ SU1SSE, VEC le monumental OUVraßCc manuscrit A Chavannes,
Anthropologıe scıencCe generale de l’homme, POUT SerVIr d’introduction |’&tude de la phıi-
losophie er des langues, de guide ans le plan d’&ducatıon intellectuelle cı-devant propose
par Chavannes, 13 vol ıIn 89, Biblioth. cantonale de Lausanne. Le plan propose avalt Pa-
Iu, lu1 imprime, SOUS le titre: Essa1l SUr l’&Aducatıon intellectuelle, VeEC le projet une SsCIENCE
nouvelle (1787), in 39, V1I11-261 Science nouvelle, 2  est Ia fO1 du CONVAINCU, et

sCIENCE, l’anthropologiıe.
(Yest ans V”article Anatomıe qUuUC Diıderot, ramassan: UNC breve definition |’anatomıiıe

humaıiıne, etablıt uUunec quası Equivalence WE l’anthropologıe, SOUS la torme reservee sulvante:
«CYest V’art [l’’anatomie humaıne| qu«C plusieurs appellent anthropologie.» Texte quı ALLESTE

d’un discret et technıque du MOL anthropologıe. Limıite l’&tude anatom1que, ı] EestLt

place ans les dictionnaıres de l’Epoque, LOUL particulıe&rement le Dictionnaire de Trevoux, les
Jesultes quı SONL les compilateurs, fort attentifts taıre EHLET ans le U: de la langue les
dernieres nOvatıons des langages technıques. Au champ anglaıs, donne anthropology, ans
le meme SCNS, circulation des le debut du sıecle (1706).
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OUS Ia forme entropologıe, le SCNS «Etude de I’homme» le MOL ans le
de la langue erudite, directement forgee SUr l’antique, debut du X VIS sıecle

”artıcle Anthropologie, Dıderot apres le 1te aJuste LOUL de les choses ans
CXDICSSIVC «Dans *e&conomıe anımale, EeSsL traıte de I’homme

TLexte de Malebranche, rCDI1S pPar les lexicographes «Comme ’ Ecriture est faıte POUTF
les sımples POUTI les Savants, elle est pleine d’anthropologies »

Expose ?’ensemble du probleme ans Dupront, Langage er Hıstoire, OMMmIMUNICAaLION
X I11 Congres International des Sciences Hıstoriques, (Moscou prolonger VE

Yra 3  Yra 3 5 PENECLCFANL riche de PEISDECLIVES, de Robin, Hıstoire er Linguistique (Parıs
Farandjıis, La NOLION de sacre hez Condorcet, these de 38 cycle, Sorbonne (Parıs

Les douze de l’&dition des (Euvres de Condorcet, publıee par Condorcet
()’Connor eL Arago (Parıs ils renterment pPas l ’oeuvre eNLIErE de Condorcet

cependant TT IMPDMMECC: e des LEXICS echelonnes 172 1794
echantillon massıt LOUL taıt valable DOUT une exploration des Une collecte systema-
q du MOL tournı 162 OC  CS, etant  ä employe adjectif ONC
VECC uUNec charge aCLIVE &vidente

0  0 Veritable Laurentin Dom Biıllet, Lourdes, documents authentiques,
58—-18 vol (Parıs 1957-1966); Laurentin, Lourdes, histoire authentique, vol (Parıs
021964); Laurentin, Les apparıtll1Oons de Lourdes (Parıs

Malraux, Les Volix du sılence (Parıs
La presente OMMUNICALION pas d’autre fın raısonnable qucC de profiler de-

marches eL problemes AUCUNEC facon possible de presenter inventaire de LravauxX
ı] eSst quelques uns dejä Orıentes ans le SCS des PETSPECLIVES ( dessus enNir OUVeEertiEes

Aussı bien, ı] ete annonce des ’entree de V’analyse, 1 qu«C d’appor-
ter le temolgnage d’experiences personnelles, celles tfertes la retflexion COMMMUNC

fın de rendre le LCMO1IELNALC autrement utilısable, quelques reterences de TrECOUTS

PCUVENL tre fine fournies
109 Le materıiau une iıconologıe historique esLt de CONSLILULLO Centre d’An-

thropologıe Religieuse Europeenne (Ecole des Hautes Etudes SCIeENCES Socıales), l’on
par aılleurs quelques echantillons de de l’espace pelerın, uUN«c collection dV’en-

quetes SUTr les pelerinages d’un grand nombre de dioceses francails el Ldepouıille-
ment des titulatures conduıt des ordos diocesains francals selon uUNCc methode de
mMOoNntLEEC historique, SOUS5 la responsabiılıte de rıjho:

Centre CONSCTVEC l”’ensemble des donnees une enquete conduite SUr le terraın

PDOUTC le Centre Natıonal de la Recherche Scientifique, enquete CONsacree Ia collecte des Lra-
dıtıons populaıres du Quercy 4AaU  5< sacralıtes collectives elles, des echantillons de
releves exhaustits qu«C possıble de LOUS les SIENCS relıgıieux d’un Lerro1r (bon exemple, -
qu  C SUr la 1comte de Turenne)

Dans la POUFSU1LE de CcCecs &tudes SUr les sacralıtes el la relıg10s1t6 QUECICYNO1LSC, OCU-
ment de grand PI1X o  VD tablı, des de Ourtine la tixation cartographique de LOUS
les «l1eux» benedictins de ’ancıen diocese de Cahors (abbayes, prieures, dependances, o  o
fices, etc.) Pareılle arte nombre de PETSPECLIVES l’etude, 61 essentielle
aujourd hul, de ENVITrONNEME historique

20 Bon exemple de d’un iNvenLiLALTrE systematıque des C}  9 VEC localısatıon de
chacune, ans les LravauX de Dalon, SUr uUNCcC regıon 1en definie, du Causse de Limogne
Quercy Blanc Les de PICITC SUr le C ausse de Limogne, Bulletin de Ia SOCIEtE des
Etudes du Lot (1976) 131 1/0

Au d’un tonds genereuxX de VIS1LES pastorales POUTIF les d1i0ceses de (Gsrasse de
Vence, ct Froeschle Chopard, La relıgıon populaıre Provence oriıentale AZIS S$1@-
cle (Parıs ]L’auteur, POUFSU1LVaNnt SCS recherches, elargıt SO l’e&tude Les
leux de culte Provence orientale Approche une religıon populaıre, CI  , ont
l etie dıt plus aut Ia valeur
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30 Complements &ventuels au X persgectives presentees ans la communication,
gre des dıittf&rents LFavauX de SO  3 auteur

retlexions er demarches de recherches ın Dupront, Hıstoire eL Anthropologie relıgieuse, in
Faıre de l’histoire, M Nouvelles approches (Parıs 1051

etude du tait pelerın: Pelerinages et lıeux sacres, 1n ; Melanges ’honneur de Fernand
Braudel, IL (Toulouse 189—206

PDOUI une phenomenologıe de la relıgıon populaire: La relıgıon populaiıre ans ”’histoire de
l’Europe occidentale, conclusıon du Colloque SUuUr la Relıgion populaıre, organıse pPar le
N.R.S Parıs, octobre 1977 integral 1n : Revue d’Hıstoire de l’Eglıse de France, 64
(1978) 185—202, et preface La relıgıon populaıre Provence Orientale IT sı&cle, de

Froeschle-Chopard, 53  —
D/ l’ıconologıe historique, etude de publıcation prochaine: Les images de Saınt ntolne

de Padoue analyse, par le bıals du discours plastıque, du «phenomene antonıen». Ct. Du-
pront, Du phenomene antonıen: approches er problemes, 1n ; Santo, 4ann. XVI, SC  b I1 (1976)
2564


