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SOURCES CHRETIENNES

La collection que ce premier volume inaugure prä
sente un caractire tres prtcis qu’il est bon de döfinir 
des Vabord. Elle vise ä m ettreä la  disposition du public 
cultivi des ouvrages complets des P ires de Vßglise 
en y  joignant tous les Mmenls qui peuvent en permettre 
une totale intelligence. C’est lä, croyons-nous, ce qu'il 
faut faire aduellement pour servir la cause des Peres. 
II s’agit de crier ä lern igard un climat de comprehen
sion ,, de familiariser avec la mentaliU qu’ils reprisentent 
de faire tomber le prijuge encore courant dans beaucoup 
d’esprits et qui leur fait croire que les Peres ne sont 
pas lisibles,

II en resulte que, si Von traduit les Peres, on choisit 
les oeuvres qui risquent de moins effaroucher, qui 
s’apparentent davantage ä nos vues modernes — mäts 
qui sont aussi par lä meine moins caraderistiqucs — 
et qu’ainsi, loin de faire tomber le prejuge de leur diffi- 
culU, on contribue au contraire ä Ventretenir, Notre 
procödi est inverse. II nous a sembU que si les Pbres 
itaient difjßciles, c'&tait parce que nous ignorions tout 
de leur mentalite. Ils reprisentent pour nous un domaine 
culturel presque aussi eloigni que celui de l'Inde ou 
de la Chine. Ce qu'il fallait, c'&tait iclairer de VinUrieur 
ce monde, y  introduire, en montrer les alentours, en



8 SOURCES

dicrire les cheminements, et, ayant remis les clefs au 
ledeur, lui laisser le plaisir de d&couvrir des trisors 
qu’il n ’aurait pas autrement soupţonnh,

Cette prioccupation a dăerm ini les divers traits de 
cette collection. Le choix da teocte d ’abord. Nous n'avons 
pas iU d'embUe au plus facile, mais au plus caracte- 
ristique. Ensuite nous avons voulu fournir tous les 
elements permettant V intelligence la plus compute du 
texte. A  cela tendent les introductions, qui sont la prin
cipale originaliU; introductions non purement scienti- 
fiques, n i trop ilimentaires, mais largement culturelles, 
essay ant de situer le texte dans son monde intellectuel 
et spirituel. Nous y  avons joint des notes plus techniques, 
permettant de donner les resonances d’expressions 
qui auraient pu passer inaper$ues, d'indiquer des 
filiations. Notre d4sir eât i t t  de joindre â la traduction 
le texte grec. Les circonstances actuelles nous en ont 
empechls pour des raisons diverses. M ais nous comptons 
que ce ne sera lă qu’un retard et que nous pourrons 
publier ulUrieuremenf les textes dont nous aurons 
donni les traductions et dont certains sont dăjă prepares.

Nous savons par tous les encouragements que nous 
avons ref us que notre effort correspond â Vattente de 
beaucoup. Nous esperons que cette attente ne sera pas 
dfyue et que cette collection pm netira ă nombre de 
lecterns un acces direct ă ces « sources » toujours faillis- 
santes de vie spirituelle et de doctrine thiologique que 
sont les Peres de Vfiglise.

L e s  £ d i t e u r s .



INTRODUCTION

» ... oubliant ce qui est derriere jnoi 
et me portant de tout moi-mdme vers 
ce qui est en avant... »

Phil. I l l ,  13.

L’ouvrage de Gregoire de Nysse dont nous donnons la 
traduction est connu sous un double titre qui en marque 
bien le double interet. Tantot on le d^signe du nom de 
■I Contemplation (Oeapia) sur la vie de Moise », tantot 
sous celui de « Sur la perfection en matiere de vertu ><. 
Ces deux titres sont tres exacts : le premier nous fait 
connaltre le genre Htt^raire et le domaine culturel auxquels 
appartient l’ceuvre; le second nous renseigne sur son 
contenu, qui est tr&s precisiment de deftnir la nature 
particuliere de la perfection dans 1’ordre spirituel. Nous 
decouvrirons k la fois en Gregoire de Nysse deux aspects : 
l’ecrivain d’une part, le representant de la Seconde Sophi- 
stique, le correspondant du rlieteur Libanius et le con- 
temporain de l’empereur Julien1; le spirituel de jl’autre, 
le moine d’Annesi et l’eveque de Nysse, qui ne le cede 
a aucun des plus grands dans l’ordre de {’experience 
mystique et de la formulation th6ologique de cette expe
rience. Gregoire nous dit aux premieres pages du livre, 
qu’il a les cheveux blancs : il p'eut s’agir 1& d’une figure 
de style, mais il est siir qu’a I’epoque ou il l’ecrit et qui

1 M I s r i d i e r ,  L’influence de la seconde sophistique sur I’ceuvre de 
Grfyoire de Nysse, Paris, 1906.
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est certainement dans la deraiere pârtie de sa vie, entre 
380 et 390 *, Gregoire est en pleine possession et de son 
metier d’derivai n et de sa doctrine spirituelle, dögagec 
des influences qu’on percevait encore dans ses premiers 
livres. II est done plus apte que tout autre â nous Ie faire 
connaître.

I

La culture profane.

L ’attitude de Grdgoire de Nysse & l’egard de la culture 
est complexe. D ’une part il en recommande h. diverses 
reprises l ’acquisition; de 1’autre, il est trfes sensible aux 
dangers qu’elle presente8. La Vie de Mo'ise nous apporte 
k cet egard des t&noignages caracteristiques. L’usage de 
la culture y est recommande : « L’licriture- ordonne & ceux 
qui jouissent de la liberty de la vertu de se munir 6gale- 
ment des richesses de la culture profane (egwBev -n-aiSela)... 
comme la philosophic morale, la philosophic de la nature, la 
geometric, l’astronomie, la dialectique et toutes les autres 
sciences cultivies par les paiens3 ». Grigoire appuie cette 
doctrine sur la tradition alexandrine que nous trouvons 
chez Philon, chez Artapan, chez l’helteniste fitienne dans

1 Sur la biographie de Grigoire. J . Danielou, Bulletin Lotte, 
Janvier 1938, p, 172.

2 II est interessant de constater que l'on rencontre la mSme 
attitude chez ses grands contemporains, Basile et Augustin. Pour 
le premier, M. l'abb i Giet, dans une tlicse ricento (Les idees et 
l’action sociales de saint Basile, Paris, 1941) vient de montrer, 
contre M. )’abb(i Boulenger, que le tra iti Sur la lecture des auteurs 
projanes est da vantage uii traite sur 1« danger des auteurs profanes 
que sur leur utiliLd. Pour le second, voir le remarquable ouvrage de
H.-I, Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris, 
1938, qui nous montre Augustin traversant, ä l'igard de la culture, 
une crise singuliferement analogue k celle de Gregoire.

s 360 B, Les chiffres arabes, sans autre indication, renvoient aux 
colonnes de la Vie de Motse dans Migne (P. G. XLIV 297 B-429 D).
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les Actes des Apötres, — mais non dans 1’Exode —, et 
d'apres laquelle Moise fut eleve « dans toute la sagesse 
des figyptiens ».

Ce n’est pas d’ailleurs que Gregoire ne soit sensible aux 
dangers possibles de la culture paienne. Lui-meme n’etait 
pas sans en avoir eprouve des dommages et l’on sait que 
l’influenee exercee sur lui par la lecture de Libanius l’amena 
au temps de sa jeunesse â abandonner la carriere sacer
dotale dont il avait deja franchi les premiers degris et â 
se marier. II fallut toute l’amiti6 fervente de Gregoire de 
Nazianze et de Basile pour l’arracher au monde et I’en- 
traîner dans la solitude d’Ibora. Ainsi, tout en louant la 
philosophic profane, ne le fait-il pas sans reserve. A propos 
de la fille de Pharaon, sterile —  le trait est aussi absent 
de l’Exode et commun â Gregoire et â Philon1 — et qui 
adopte l’enfant Moi'se, sans toutefois le s^parer complete- 
ment de sa vraie mere, il remarque que la philosophic, 
qu’elle figure, est de soi sterile et que si nous avons â nous 
mettre â son ecole au temps de notre formation, il ne faut 
pas pour autant « etre sevre du lait de notre vraie m6re 
l’ßglise2 ». Et plus loin â propos de la circoncision du fils 
de Moi'se et de l’ctrangcrc, il remarque que , « s’il ne faut 
pas rejeter l’alliance de la culture profane en vue de la 
generation de la vertu il faut du moins que « son fruit 
ne retienne rien de la souiliure etrangere3 ». De ce discer- 
nement qui doit etre opări dans la philosophie paienne, il 
donne d’intdressants exemples. « La philosophie paienne 
enseigne 1’immortalite de l’âme..., mais eile enseigne aussi 
la metempsychose..., eile professe l ’existepce de Dieu, 
mais par ailleurs elle Ie croit materiel. Elle reconnaît qu’il 
est cr6ateur, mais elle ajoute qu’il a besoin de mattere pour 
faire le monde; elle lui attribue bonte et puissance, mais

1 Vita Moysi, I, 4. s 329 C. 3 337 B.



eile le fait obeir en beaucoup de choses ä la contrainte 
de la Fatalite... ainsi corrompt-elle de belles doctrines 
par des additions depourvues de raison1 ».

Mais ces reserves ne font pas que Grigoire ne soit nourri 
de culture profane. Celle-ci se traduit d’abord dans la 
« Contemplation sur la vie de Moîse » par des influences 
litteraires. Grigoire est un ecrivain d’une epoque tres 
caract£ris6e, celle de la Seconde Sophistique. II est l ’emule 
des rheteurs du ive siecle, un Himerius et un Libanius. On 
retrouve dans son livre to us les procedes litteraires qui 
sont ceux de cette ecole. La composition assez decon
certante est conforme aux canons de l ’fîcole : autour du 
thfeme fondamental, celui de la « course de l ’âme », se 
groupent des developpements autonomes, morceaux dialec- 
tiques, digressions et surtout ces « ecphrasis », ces descrip
tions, cMres aux sophistes et dont le dibut du livre nous 
donne un exemple caracteristique2. Le style de meme 
fourmille de figures : il y a ces assonances, ces alliterations 
que la traduction ne peut rendre et qui font du style de 
Gr£goire, un des plus melodieux qui soit; il y a ces figures 
de mots, paradoxes, oxymorons, dont notre ouvrage ofîre 
des exemples typiques : l’orgueil est « une montcc vers 
en bas3 »; le progres spirituel est « un mouvement im
mobile4 »; la vie mystique est une « tenebre lumineuse6 » : 
figures de mots, riches d’ailleurs parfois de signification, 
et auxquelles les mystiques sont accul6s lorsqu’ils veulent 
exprimer Ie caractere positif de la negation des moyens 
humains. Philon en avait donne le premier un cölöbre 
exemple dans la « sobre ivresse ».

De tous ces procedes d’art, le plus caracteristique est 
l’allegorisme6. La « Contemplation de la Vie de Moise »

1 337 B. 2 297 B, 3 416 D. 1 405 C. * 377 A.
* MiniDiER, op. tit., p. 97 sqq.
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foisonne d’images. Le recit historique y  est traite comme 
un tr6sor de symboles, dont certains sont admirables et 
feront fortune, Mais il faut observer qu’ici nous ne sommes 
plus seulement en presence d’un procede de style propre 
ä une certaine ecole. Nous nous trouvons en presence d’un 
fait culture! beaucoup plus etendu, comrnun au monde 
hellenistique tout entier, chretien et paien, et qui est en 
reality l'expression d’une vision de I’univers, fonde sur des 
correspondances entre le monde des apparences sensibles 
et le monde des rdalites. Cette vision de I’univers est ä 
la base de courants aussi divers que l ’interpretation 
allögorique de l’ßcriture, la philosophie hierarchique de 
Proclus, les pratiques magiques et theurgiques. Elle se 
ram^ne fmalement ä l’idte de participation. On peut 
observer d’ailleurs les relations etroites qu’il y a entre la 
participation ou l’analogie en philosophie et le symbo- 
lisme en litterature : Baudelaire cherchera le fondement 
de sa technique litteraire dans la philosophie de Swedenborg. 
Ainsi dans le monde culturel oil vivait Gr^goire, l’art 
imagd des rluiteurs entretenait-il des relations plus pro- 
fondes qu’on ne le croit d’ordinaire avec les conceptions 
philosophiques et religieuses qu’ils professaient par ailleurs. 
Le symbolisme de la Seconde Sophistique fournira ä 
Gr^goire l’instrument adapts ä l’expression du symbo
lisme scripturaire, comme le symbolisme de Mallarme a 
fourni de nos jours ä Claudel le moyen d’expression de 
son symbolisme cosmique.

Si nous passons maintenant aux, idees philosophiques, 
l’ccrivain dont l’influenoe est la plus apparentc dans la 
Vie de Mo'ise est Platon. Nous savons par d’autres passages 
de son oeuvre que Gregoire en avait eu une connaissance 
personnels. De Platon, il a le mouvement meme, le 
sentiment de l’irrealite du monde materiel et la nostalgic 
du retour. Ainsi c’est bien un souffle platonicien qui



traverse un passage comme celui-ci oü l’on sent un öcho 
du mythe du PMdre sur les ämes ailees emportees vers 
les hauteurs1 : « L’äme, dölivree de ses attaches terrestres, 
s’61ance, lagere et rapide vers les hauteurs, laissant les choses 
d’en-bas pour s’envoler vers le. ciel. Si rien ne vient d’en-bas 
interrompre son 61an —  comme la nature du Bien a la pro- 
priöte d’attirer ä soi ceux qui Invent les yeux vers eile —  
l’äme s’616ve toujours davantage au-dessus d’elle-m6me, 
« tendue » par le ddsir des choses cdlestes « vers ce qui est 
en avant ». Cette image de l’äme, « lagere et sans poids », 
comme il le dit d’ailleurs, et qui tend de sa propre nature 
vers le Bien qui l’attire, circule ä travers toute l’oeuvre 
de Platon et de Plotin. Toutefois ]e th&me biblique du 
Dieu infini apparait dejä dans le passage que nous avons 
cit6 avec l ’idöe que le «voyage de l’äme »est sans fin, parce 
que jamais eile ne peut epuiser son objet.

C’est encore un theme platonicien que celui de l'identite 
de l ’ßtre et du monde intelligible, et du retour ä l ’etre par 
l’abandon des apparences sensibles : « II n’est pas possible 
ä des pieds chausscs de monter vers ce sommet oü la lumi^re 
de la v6rite apparait. En effet la connaissance de Ia v6rit6 
demande d’abord qu’on se purifie de l ’opinion, qui porte 
sur ce qui n’est pas... Ce n’est qu’apres un long intervalle 
de temps passö dans la retraite et la meditation qu’on 
saisit vraiment ce qu’est l’etre qui possedc l ’existence 
par nature et ce qu’est le non-etre qui possfede l’apparence 
d’exister, mais n’a de lui-meme aucune realite2 ». Mais 
ce tMme est transpose chez Gregoire dans un monde 
chrdtien oü l*£tre souverainement et exclusivem ent reel 
est le Dieu transcendant non seulement au sens, mais ä 
1’intelligence. « Moise, enseigne par la theophanie... 
comprend qu’aucune des choses qui. tombent sous le sens

1 4  CONTEM PLATION SUR LA V IE  D E  MOISE

1 401 A; Phaedr. 246 D. ä 333 AB.
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ou qui sont contemplies par l’intelligence ne subsiste 
r£ellement, mais seuîemenL i’ătre transcendant et criateur 
de l’univers â quoi tout est su sp e n d u  ». Pour dicrire cet 
fître, Grigoire revient â un langage tres specifiquement 
platonicien, « L’fefcre immuable, qui n’est sujet ni â crois- 
sance ni â diminution, qui est rcfractaire k tout chan- 
gement, qui se suffit parfaitement â lui-mâme, qui est seul 
desirable et dont tout le reste participe, et qui ne subit 
pas de diminution par la participation de ceux qui y 
participent, c'est lâ vraiment Celui qui Est en rialite ». 
Plusieurs expressions sont ici celles m&nes de Platon, 
lorsqu’il difinit dans le Banquet le Beau supreme «stranger 
â la croissance et â la diminution...; tous les autres en 
participent de telle faţon qu’il n’en r&sulte dans la reality 
dont il s’agit aucune augmentation, aucune diminution1 »■

D’autres themes platoniciens, bien commun de toute 
l ’Îcole, apparaissent dans notre texte : identification de 
l ’etre et du bien et caractere n£gatif du mals, comparaison 
du mal avec le refus de I’ceil de voir la lumiere8, image 
du bourbier pour exprimer la souillure oii l’âme qui s’est 
d£tourn£e de Dieu tombe4, ou du clou pour peindre 
l’attache du p£cM qui empechc l’âme de s’Clever vers 
Dieu6. Je n’en retiendrai qu’un, parce que 1’allusion y  est 
plus explicite et que, par ailleurs, il a soul eve une contro
verse. II s ’agit de la division tripartite de l ’âme et de sa 
comparaison avec les deux coursiers dirigis par le « no (is » 
que d£crit le my the, du PMdre6. Gregoire s’y  ref fere â deux 
reprises dans la Vie de Moise. Une premiere fois, il compare 
les trois puissances de l ’âme aux deiix montants surmontes 
d’un linteau sur lesquels est repandu le sang de I’Agneau 
pascal : « Par lâ le Verbe nous donne en figure un ensei-

1 Conv. 210 A. 2 381 B. « 348 C. < 254 C; Phaed. 113, B. 
s 411 C; Phaed. 83 D. « Phaed. 246 B.



gnement sur la nature de ГЙше que la sagesse profane a 
decouvert de son cote, en divisant l’ame en raisonnable, 
concupiscible et irascible. Ces deux demiers sont, disent-ils, 
subordonnes a la partie rationnelle de 1’ame : celle-ci, 
tenant les гёпея, les contient et se fait porter par eux...1 »

Rien dans ce passage qui ne soit conforme й. I’ensei- 
gnement platonicien. II n’en est plus de тёш е, un peu plus 
loin, du rapprochement etabli entre les chevaux platoni- 
ciens et les chars du Pharaon. « Quant a la passion du 
plaisir, on peut la voir dans les chevaux qui entrainent 
le cfyar avec une force irresistible, tandis que dans les 
trois combattants qui sont sur le char on peut recon- 
naitre la division tripartite de 1’й т е  en raisonnable, 
concupiscible et irascible2. » Gronau veut voir dans ce 
texte, qu’il rapproche de quelques autres, une preuve 
que Gregoire a abandonne. la thiorie platonicienne de 
l ’opposition entre le voC? qui est. seul Гйте et les passions 
du corps qui luf sont itrang^res pour la doctrine stoi'cienne 
des passions, qui sont les parties de Tame dans son rapport 
avec le corps. Cherniss combat cette hypothtee en accordant 
d’ailleurs certaines expressions non-platoniciennes.

Ceci nous атёпе к la question plus gёnёrale de savoir 
a quelle ecole Gregoire se rattache. Aprds avoir releve 
dans son ceuvre des influences platoniciennes £videntes 
et litterales, Gronau a cru у  reconnaitre des ressemblances 
frappantes avec le moyen-stolcisme de Posidonius3. 
Cherniss est revenu к la th^se du platonisme4. A 1’egard de 
Plotin, & d£faut des citations expresses, comme chez saint 
Basile6, les influences litterales et les ressemblances

1 253 C. 3 361 D.
* G r o n a u ,  Poseidonius und die Jildisch-christlische Genesisexegese, 

Leipzig, 1914.
* Chehniss, The platonism of Gregory of Ngssa, Berkeley, 1930.
$ H enry, Les iiats du tex/e de Plotin, Louvain, 1938.
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сГesprit sont frappantes. En realitc, selon la formule 
exellente de son plus răcent exegete, E. von Ivanka, 
« le systeme de Gregoire est une forme particulare de 
platonisme, in depend ante du neo-platonisme et de l’au- 
gustinisme, et qui unit â des Elements platoniciens des 
Elements aristoteliciens et stoiciens1 ». En ce qui concerne 
plus particulterement le probleme de la connaissance de 
Dieu, Г originalii e de Grdgoire est d’avoir clairement 
distingue la connaissance de Dieu par Ies ceuvres exte- 
rieures, qui concerne ses attribute, et l ’incomprehensibilite 
de son oiota. 11 fonde philosophiquement cette derniere 
doctrine sur une conception personnelle de la connaissance 
issue du stoiicisme et selon laquelle la connaissance est 
limitee par la nature du sujet eonnaissant, par son « eon ». 
L’homme est ainsi enferme dans sa spMre d’etre. La 
connaissance de la nature divine ne pourra done jamais 
etre le resultat d’un effort de Ia raison, mais seulement 
d’un don gratuit de Dieu.

Cette attitude s’explique en pârtie par une reaction 
contre le rationalisme grec, que venait de reprendre 
Eunomius, affirmant qu’il atteignait dans l'dyevvrjma 
l’essence meme de Dieu. « C e st en cela que consiste la 
vraie connaissance (gnosis) de ce qui est cherche, â savoir 
que ce qu’on cherche transcende toute connaissance, 
separe de toutes parts par son incomprehensibility comme 
par une tenebre. C’est pourquoi Ie sublime Jean, qui a 
pendtră dans cette tenebre lumineuse, dit que « personne 
n’a jamais vu Dieu », ddfinissant par cette negation (apo- 
phasis) que la connaissance de l’essence divine est inacces
sible non seulement aux anges, mais â toute nature

. 1 I v a n k a .  Vom platonismus zur Theorie der Mystik, Scholastik, 
1936, p. 163, sqq. Nous attendons impatiemment la parution chez 
Beauchesne de l’important ouvrage de H. de Balthasar : Presence et 
pensie. Essai sur la philosophie reliqieuse de Grigoirc de Nysse.

1. — Greg, de Nysse, 2 1



intellectuelle1. » Texte capital, qui annonce dejä toute 
la thcologie negative (apophatique) de Denys ä Jean 
de la Croix et ä Barth. Nous reviendrons tout ä Theure 
sur cette these fondamentale. Notons seulement ici que 
c’est dans des oeuvres proprement philosophiques, comme 
le Dialogue sur l’Ame et la Resurrection, que Gr6goire en 
donne toutes les justifications philosophiques. Mais c’est 
dans la Vie de Moise que nous avons l’intuition fonda
mentale dans son jaillissement meme.

II

L’tnterpritation spirituelle de VExode.

Si la « Contemplation de la Vie de Moise » se situe dans 
une certaine tradition littdraire et philosophique profane, 
eile appartient bien plüs profon dement ä une tradition 
religieuse qui, ä travers Gregoire, rejoint ä la fois saint Paul 
et Phiion. Cette tradition, c’est celle de l’interpretation 
spirituelle de l’Ancien Testament et singulierement de la 
vie de Moise. L’oeuvre de Gregoire s’y  rattache directement: 
c’est une «th£oria », une contemplation qui penetre au-delä 
de la lettre de l’histoire par une elövation de l’esprit, une 
anagogie, jusqu’au sens spirituel, la biavola, du mystere, 
cache sous la lettre; et cette к theoria » porte sur Moise.

On sait la place que le grand Legislateur tient dans la 
litterature religieuse hellenistique : il n’est que de lire ä 
ce point de vue saint Paul, Philon ou Josephe. Dans l’oeuvre 
de Gregoire, au moins dans quatre passages2, c’.est l’en- 
semble de la vie de Moise qui est presente comme le type 
de la montce spirituelle. II est non seulement un modele, 
mais le type т ё т е  de la vertu :« Le jeune Moise est propose 
en modele ä tous ceux qui se tournent vers la vertu. Et

1 377 A. 2 P. G. XLIV, 456 C-457 C; 1000 D-1001 A; XLVI, 
808 Dt813 B; 901 C-914 B.
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on ne se tromperait pas en donnant comme but â sa vie 
l’id^al du Lögislateur s1. Ce n’est plus dans le monde grec 
que nous nous sentons alors transportes, mais dans celui 
du juda'isme mystique. Nous savons que pour lui Moîse 
constituait un ordre â part. II etait « le mediateur », 
jj.euiTqs'1. Philon compare son, röle ä celui du Logos et 
se demande s’il est un Dieu3. Saint Paul fait allusion â ces 
speculations dans l’Ispître aux Galates4. II semble que 
nous en rencontrions un echo dans telles « Vie de Moîse » 
qui se rattachent â une epoque oti Gregoire etait plus 
influence par Philon, comme par exemple dans -son Com- 
mentaire sur Ies Psaumes. Meise n’est pas « I’homme 
ordinaire (kowos âvrfp). A la hauteur oü il est parvenu, 
il se tient comme â la frontiere (p,e66ptos) entre la nature 
mobile et Ia nature immobile, iritercedant (^eo-iretW) 
respectivement, aupres de Dieu pour Ies pecheurs, aupres 
des hommes pour Dieu; il imite la bienfaisance divine6 ».

Ici l’oeuvre de Gregoire se rattache d’abord â Philon. 
L’interpretation spirituelle de l’histoire de Moîse se 
presente chez celui-ci sous deux aspects.' Dans la « Vie de 
Moîse », eile est d’ordre philosophique et cosmique. Moîse 
est presente sur le type pythagoricien. Elle ne nous inte- 
resse pas directement ici, encore qu’il y ait des traces de 
cette interpretation cosmiquc dans Gregoire de Nysse, 
ä propos des quatre couleurs du voile du tabernacle qui 
repr6sentent Ies quatre elements6, de la couleur bleue de 
la tunique, sacerdotale, qui, selon des auteurs auxquels 
Gregoire renvoie sans Ies nommer et oii nous devons voir 
Philon, « dösigne Fair7 ». Plus directement interessantes

1 XLVI, 808 D. 2 Gkjügoire, Le Messie chez Philon d’Ale
xandrie, Eph. theol. lovan., Janv. 1935, p. 41. s Goodenough, 
B ij Light Light, The mystic Gospel of kellenistic Judaism, 1935, p, 231.

1 Gai. III, 20. 6 XLIV, 457 G. 6 381 D, Voir B rö h ie r, Les 
iddes philosophiques et religieuses de Philon. d’Alexandrie, 28 ed., Paris, 
1925, pp. 57-58. ’ 387 C; V. M. III, 12. Cf. 385 D; In Ex., II, 85.
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pour nous sont les oeuvres, comme les Questions sur 
Г Exode, oil la vie de Moise est interprctec au point de vuc 
mystique. « Quatre scenes de sa vie, dit H.-Ch. Puech, 
resumant un chapitre de Goodenough, jouent iei un röle 
capital : I’cpisodc du buisson ardent, I’ascension du Sinai, 
la promulgation de la Loi divine, l’assomption finale. 
De fa(;on gönerale, tout l’Exode est interprete comme 
migration mystique, parcours de la « Voie Royale » qui va 
du monde au Verbe et du Verbe ä Dieu, itineraire de 
l’esprit vers Dieu au travers d’une suite de visions 
progressives1 ».

Ici nous sommes directement ä l’origine du courant dont 
est issu riotre ouvrage : meme conception generale de la 
Vie de Moise comme migration mystique; meines episodes 
majeurs, en particülier le Buisson ardent et l’ascension 
du Sinai —  et la chose est d’autant plus notable qu’ils ne 
sont pas au premier plan dans l’exeg&se typique neo~ 
testamentaire; т ё т е  structure gdn6rale de la vie spiri
tuelle, comportant d’abord purification de la vie charnelle, 
puis illumination et enfin mysterc de l’fitre inaccessible. 
Si nous descendons dans le detail, les rapprochements 
sont si nombreux et si caracteristiques que la d^pendance 
est evidente *. le sexe feminin est le symbole du monde 
sensible et des passions3; i ’ensemble des montants et des 
linteaux sur lesquels est repandu le sang de l’Agneau 
pascal reprfeente la division tripartite de l’äme3; la ceinture 
serric par les Hebreux autour de leurs reins signifie la 
temp6rance « qui resserre et restreint les passions4 »; la 
forme carrie du pectoral est Symbole de fermetd et d’im- 
muabilitd6; les pierres gravees qui s’y  trouvent representent

1 Rev. Hist. Rel„ juillet-aoüt 1937, p. 94-95. 2 328 B; Quaegt. 
in Ex., I, 8. 3 355 C; In  Ex., I, 12. « 357 B; In Ex., I, 19.

B 392 C; In  Ex., II, 114.
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les vertus des patriarches1; l’absence de souliers permet 
une course plus rapide; la vertu est la « voie royale », qui 
conduit 1’homme spirituel & la montagne divine2; l’ascension 
de la montagne est une mystagogie, oil Moise est initie 
aux mysteres du sacerdoce3.

II est en particulier un point ou la dcpendance de 
Gregoire de Nysse par rapport k l ’exegtee philonienne cle 
3’Exode est saillante, c’est l’interpretation de la tenebre, 
dans laquelle penetre Moise au cours de son ascension. 
Ce tlifemc central apparait non seulement dans la Vie de 
Moise4, mais dans d’autres ouvrages de Gregoire, en parti
culier dans les Homelies sur le Cantique5. La tenebre 
signifie pour Gregoire la transcendance de l’essence divine 
par rapport & tout esprit cr<&; l’ame, i  la recherche de Dieu, 
croit d’abord l’atteindre dans les lumiercs qu’elle en regoit, 
jusqu’ci ce que, d’Sehec en 6chec, elle finisse par comprendre 
que voir Dieu consiste k ne pas voir et que c’est dans cette 
qudte elle-meme que reside la connaissance de Celui qui 
surpasse toute connaissance. Or cette conception si carac- 
Wristique se retrouve litteralement dans Philon. Ainsi 
dans le traits sur La posterity de Cain : « Moi'se entra dans 
« la tenebre oil Dieu 6tait », c’est-A-dire dans les pensies 
secretes (adyta) et invisibles sur i’£tre... Lorsque l’ame 
amie de Dieu cherche ce qu’est l’fitre par essence, elle 
entre dans une quete informe et invisible : et c’est de 
cette quete que lui provient le plus grand bien qui est de 
comprendre que Dieu est totalement incomprehensible et de 
voir cela justement qu’il est invisible6 ». I) ne s’agit pas 
ici seulemenl d’une influence de methode. Par del& Origin«, 
qui n ’avait pas insists sur cet aspect, Grigoire retrouve

1 392 C; In Ex., II, 114. 2 419 D; in  Num., XX, 17. Voir 
Bb£hier, op. eit. p. 101. 1 387 B; V. M., I l l ,  1. 4 372 C; 
376 C-377 B; 380 A; 404-A 409 B. 6 XU V, 889 A-893 A; 
1024 D-102S A. « De post, Galni, 5.
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en Philon la tradition de la mystique nocturne qu’il va ä 
son tour transmettre ä Denys1.

Nous pouvons done affirmer que la Vie de Moi'se sc 
rattache ä l’exegese spirituelle de l’Exode inauguree par 
Philon. Mais ce courant d’interpretation en rencontre un 
a utre qui va le charger d’une signification toute differente 
et en faire quelque chose de tout autre, si bien qu’en 
definitive ce ne sera encore qu’un cadre de pensee. que 
l’Alexandrin aura fourni pour l ’expression d’une realitc 
radicalement nouvelle : je veux parier de I’interprelation 
typique de l’Exode, telle qu’elle est amorcee dans le Nou
veau Testament — et specialement chez saint Paul —  
et que les Pferes des premiers siecles avaient commence 
de la developper. Cette exegese nous transporte dans un 
ordre de röalite different. II ne s’agit plus d’une conception 
d’origine platonieienne, qui voit dans les realitös sensibles 
les images des r^alites invisibles et dans l ’Exode un 
enchainement de symboles, un tresor d’iraages, figuratifs 
des demarches spirituelles de l ’äme se deta chant du corps 
pour s ’el ev e r vers Dieu. Exegese legitime, mais gratuite, 
si nulle autre vue ne la vient justifier.

Cette vue, l ’exdgese paulinienne vient l’apporter. Pour 
elle, les evenements et les institutions de l ’Exode ne sont 
pas figures d’abord de realites spirituelles, mais d’une 
autre reality historique et spirituelle ä la fois, qui est le 
Christ et l ’ordre nouveau institue par Lui. L’Ancien 
Testament est tout entier orients vers le Nouveau : il 
decrit le Messie. II est une attente. C’est un caractere si 
frappant, qu’il rcsterait inexplicable s’il nc trouvait pas 
dans le Christ son accomplissement. II y a lä un fait, une 
donnee qui pose un probleme — et qui, corame Pascal

1 H.-Ch. Puech, La Uiübre mystique chez le Pseudo-Denys, Et. 
Carmdlit., Oct. 1938, p. 46-53.
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l ’avait bien vu, constitue cette sorte de sillon visible de 
Dieu dans l’histoire par l’orientation generale de l ’ßcriture, 
qu’on appelle du nom general de Prophetie : « Celui qui 
se plonge dans la contemplation de cette grande continuity 
que nous appelons l’Ancienne Alliance jusqu’au Christ, 
sentira presque forcement s’eveiller en lui l’intuition qu’il 
regne en elle quelque chose d’eternel1 ». Cette constatation 
oblige ä admettre une preexistence du Christ ä ses figures, 
un plan divin prepare et accompli. « L’originalite du fait 
chrdtien, ecrit le P. de Lubac, consiste en ceci que le Christ, 
qui, en tant que Messie est ä venir et devait etre historique- 
ment prepare, est d’autre part, en tant qu’Image de 
Dieu et Premier-Ne de toute creature, l’exemplaire 
universel2 ».
. Ainsi se trouve fonde le droit de voir dans 1’Ancien 

■Testament, et singuliereinent dans l ’Exode, des figures, 
des types du Christ. Et cela est non seulement un droit, 
mais la seule interpretation correcte, qui rende pleinement 
raison de la reality du texte. Gregoire de Nysse avait done 
raison de dire que l ’exegese purement litterale le faussait. 
Saint Paul l ’avait dejä dit : « La lettre tue et l’esprit 
vivifie8 ». Cette interpretation est ordinaire au Christ 
lui-möme. Dans l’fivangile de Jean, en particulier, tous 
les grands episodes de 1’Exode sont repris et lui sont 
appliques. Ainsi le serpent d’airain, la manne, l’Agneau 
pascal, la colonne lumineuse, la source jaillissante. Mais 
e’est surtout chez saint Paul que cette exegese apparait. 
Elle se rattache dans ses pro cedes aux ecoles rabbiniques 
dont il avait etc l’eleve, mais ellc prend chez lui un sens 
tout nouveau4. L’un des principaux textes ici est celui de 
la Premiere aux Corinthiens : « Je ne veux pas vous

1 Otto, Le Sar.ri, trad . fr. 1929, p. 193. 2 H, de L ubac, Catho- 
licisme, 1938, p. 125.. 3 II, Cor., I l l ,  6. 4 B onsirven, Exig&se 
rabbinique et exigtee paulinienne, 1939, p. 262 sqq.



laisser ignorer, freres, que nos peres ont tous ete baptises 
en Moi’se dans la nuee et dans la mer; qu’ils ont tous mange 
le m&ne aliment spirituel et qu’ils ont tous bu a un meme 
breuvage spirituel, car ils buvaient a un rocher spirituel 
qui les accompagnait et ce rocher dtait le Christ... Or ces 
choses ont ete figures de ce qui nous conccrne1 ».

Gregoire de Nysse se ref ere explicitement a ces passages. 
La traversee de la Mer Rouge est interpretie du bapteme
— et non d’une quelconque catharsis2;, le Rocher est le 
Christ3. Quand il parle des tables de pierres, ecrites par 
l ’Esprit du Dieu vivant, il se refere & la Deuxieme aux 
Corinthiens4, D ’ailleurs il a donnd le principe mime de sa 
methode et affirme qu’elle n’etait que le developpement 
de l ’exegfese paulinienne dans un passage caracteristique 
k propos de l ’interpretation du tabernacle, Citant 1’lSpitre 
aux Hdbreux, il ecrit : « Nous disons done, nous aidant de 
Paul qui a traits ce mystere en partie et dans les paroles 
de qui nous trouvons un petit point de depart, que Moi'se 
a enseigne & l ’avance en figure le raystdre du vrai tabernacle 
qui contient toutes choses, e’est-a-dire le Christ, Vertu 
et Sagesse de Dieu... Puis done que Paul a dit que le voile 
du tabernacle infMeur 6tait la chair du Christ..., il sera de 
bonne methode d’dtendre cette explication partielle au 
tout : les 6nigmes du tabernacle s ’eclairent alors par la 
parole mime de I’Apotre5 ». Ainsi on peut dire que sa 
methode est de geu6raliser a tout 1’Exode ce que Paul 
avait fait pour quelques Episodes. E t e’est ainsi que non 
seulement le serpent d’airain ou le Rocher, mais le Buisson 
Ardent, la priere de Molse les bras etendus, la restauration 
des tables brisees deviennent autant de symboles ehristo- 
logiques. Gregoire d’ailleurs, pour plusieurs d’entre eux,

2 4  CONTEM PLATION SUR LA V IE  D E  M OISE
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ne fait que [continuer ce qu’avaient fait auparavant 
Justin, Clement et Origene.

Ainsi ririLerprelalion de Gregoire, mystique comme 
celle de Philon, du fait qu’elle se greffe sur une interpre
tation typique et christique d’essence paulinienne, prend 
une portee toute diiferente. Elle se rattache a cette inter
pretation dont elle est l’une des branches. Le Christ figure 
dans l’Ancien Testament n’est pas en effet seulement le 
Christ historique, mais le Christ total. II peut etre considdre 
soit dans sa personne historique, soit dans l ’liglise et 
I’economie sacramentelle, soit dans sa consommation 
finale, soit enfin dans chaque ame. C’est a cette derniere 
branche que se rattache plus particulierement la « Contem
plation de la Vie de Moise ».

Ce double aspect apparaft bien dans les justifications 
que Gregoire apporte de sa in i t  ho de. D ’une part elle se 
justifie par la necessity de trouver un sens utile & I’ficriture. 
Or nombre de prescriptions de la Loi s’averent comme 
totalement depourvues d’intire L· spirituel. Ainsi Gregoire 
observe-t-il, k propos des prdceptes sur la maniere de 
manger l ’Agneau pascal, que le but de l’ficriture n’est 
pas de nous apprendre k manger. « La nature y suffit1 ». 
Plus profond&nent encore, il remarque & propos de la 
propretd des vetemcnts chez ceux qui doivent s’approcher 
du Sinai' que ce n’est pas 1’absence de tache sur les habits 
qui interdit l ’approche de Dieu2. Enfin — et ici nous 
arrivons a 1’argument le plus fort : non seulement ^appli
cation servile de la Loi est inutile, mais meme elle peut etre 
mauvaise. Ainsi du geste des Hebreux emportant les 
depouilles^des figyptiens. Dieu ne peut pas nous com
mander ainsi de voler3. II est bien clair qu’ici ou il faut 
renoncer a la Loi ou il faut l ’entendre autrement qu’au

1 356 D. s 373 C. 3 360 A.



sens obvie. De meme encore, a propos du meurtre des 
premiers-n6s des figyptiens, Gregoire insiste-t-il sur le 
caract^re inaceeptable du recit pris ii la lettre1.

Mais il s’agit de dire quelle est la realite utile cachee 
sous la lettre; Gregoire repond quo c’est le Christ : « Pour 
qui sait voir, le mystere de la croix ap par ait partout dans 
la Loi. C’est pourquoi l’fivangile dit quelque part que 
« pas un iota et pas un apex ne passe de la Loi ». II designe 
par la le signe perpendiculaire et le signe transversal qui, 
reunis, dessinent la figure de la croix2». La loi n’est vivifiante 
que pour ceux qui y voient ainsi le Christ. L’unite du sens 
spirituel et du sens christique est figuree par Moise dont 
les mains elevees forment une croix. Quand le peuple 
regarde les bras etendus de Moise, il a la victoire. Le role 
du sacerdoce est d’expliquer ainsi spirituellement l’E m - 
ture, comme Aaron gardait eleves les bras de M oise,« a fin 
que la Loi, dressee, montre son veritable objet & ceux qui 
la regardent par la figure que dessinent les mains 
etendues3 ». Pascal retrouvera cette grande idee. « Dans 
I’iicriture, Jesus-Christ est le centre de tout et le lieu oil 
tout tend ».

Dans cette voie, Gregoire de Nysse avait ete precede 
par Justin, par Clement, par Origene surtout. Chez ces 
deux derniers on trouve deja 1’interpretation spirituelle 
et typique a la fois de l’Exode, telle qu’elle apparait dans 
la Vie de Moise. Un ouvrage en particulier presente de 
frappantes analogies avec elle, ce sont les Homelies sur 
I'Exode d’Origene. Certes le genre litteraire est different, 
mais le sujet est exactement le meme, il s’agit de l’itineraire 
spirituel de Fame vers Dieu. La comparaison des deux 
ouvrages montre de fait de nombreuses ressemblances, 
qui ne peuvent s’expliquer que par des reminiscences.

2 6  CONTEM PLATION SUR LA V IE  D E  MOISE
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Ainsi la fabrication des briques par les Juifs en Kgypfce 
signifie-t-elle que les demons empechcnl: les am es de 
regarder vers le ciel1, la mort des premiers-nes represente 
la lutte contre les premiers mouvements de la tentation2, 
la nuee designe le Saint-Esprit3, guide de l’äme, les soixante- 
dix palmiers de l’oasis sont les messagers de l’tövangile*, 
la parascäve figure la vie presente oil nous accumulons 
des tresors pour le sabbat futur5. Mais ä cöte de cela, il 
y a de notables differences. Ainsi Gregoire laisse-t-il de 
cole le commentaire des stations dans le desert et des 
commandements de la Loi sur lesquels Origene s’etend 
longuement. D ’ailleurs a vrai dire ici, ce ne sont pas les 
ressemblances de detail qui importent, mais le fait d'un 
meme courant general de pensee. C’est cette doctrinc 
spirituelle qu’il nous faut maintenant esquisser aprfes avoir 
decrit le milieu culturel et la »forme dans laquelle elle 
s’exprime. Nous verrons au passage et ce qui est l’heritage 
commun de la spiritualite alexandrine et l’oeuvre propre 
du Gappadocien.

I l l

La tMorie de la perfection,

Le probleme de 1’essence de la vertu est classique dans 
I’antiquite6. Le monde ancien avait connu divers types 
d’hommes : le sage, le gnostique, qui pretendaient chacun 
en r^aliser la perfection. Repondant ä un jeune homme 
qui l’avait interroge ä ee sujet, Gregoire reprend la question

1 343 D; Origüne, In Exodum, 155, 25. (Je cite Origene d’aprte 
i’Edition de Berlin). 2 352 D; In Ex., 181, 5-20. * 359 C; 
In Ex., 184, 11. 1 367 C; In Ex., 208, 5-12- 6 369 B; In 
Ex., 212, 14-25. * P l o t i n ,  Eim., I l l ,  6, 2.



â son compte et d’unc maniere profondement originale. 
C’est cette question de la perfection en matiere de vertu 
qui fait le sujet de son livre. II commence par repondre, 
de faţon assez paradoxale, qu’il n’y  a pas de perfection 
en matiere de vertu1, Et void le sens qu’il en donne : la 
perfection, selon les idees grecques, consiste en quelque 
chose d’acheve. Or la vertu est essentiellement une marche 
en avant. II faut done modifier notre idee de la perfection. 
Et, si l’on veut garder ce nom â notre ideal, dire que la 
perfection consiste en un progres continuei2.

C’est lâ une idee vraiment neuve, si l ’on se souvient 
que pour Ies anciens l ’achevement etait le caractere de 
toute perfection. Cette idee, Moi'se Fincarne, dont la vie 
a ete une marche vers la terre promise. Une image anime 
tout l’ouvrage : celle du coureur, qui, oubliant ce qui est 
derriere lui, est tout entier tendu en avant3. C’est celle 
de saint Paul dans l’Epîlre aux Philippiens. On pourrait 
donner â cette attitude speciale le nom d’ « epectase4 », 
qui correspond au mot grec par lequel saint Paul la d&igne. 
Cette vision de l’homme lance vers I’inconnu, se d6passant 
sans cesse, si proche de certaines conceptions modernes, 
est une creation originale. Gregoire en trouvait seulement 
les elements dans Philon et dans Origâne. Ceux-ci avaient 
bien decrit la vie spirituelle comme unejsuccession d’etapes. 
Mais ils n’avaient pas fait formellement de la vertu le 
mouvement meme qui traverse les 6tapes successives. 
Sur quoi Grăgoire fonde-t-il sa doctrine? E t comment 
nous d0crit-il ce progres?

Le but de la vie spirituelle est de rendre Tâme â sa vraie 
nature6. C’est lâ Tidee commune â toute la pensee antique.

1 300 C. 2 300 D. 3 Phil., I l l ,  6. 1 Gregoire l'cmploie 
dans le Comment, sur le Cant., 889 A. 6 P lo t.,  Enn., VI, 9, 7; 
Aug. Conf., X, 27.
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Cette restauration se fait par un retour de l’äme ä elle- 
meme et par la purification de ce qu’elle porte en elle 
d’etranger1. C’est encore une idee que Gregoire partage 
avec son temps. Cette vraie nature de l’ame enfin, c’est 
d’etre image de Dieu. C’est cette image, qu’il s’agit de 
degager en la purifiant de tout revetement etranger, qui, 
comme de la rouille, efface l’effigie3. Tout ceci est commun 
ä Plotin, ä Gregoire, ä Augustin. Mais ici se pose le pro- 
blöme dans la solution duquel le christianisme se discerne 
du platonisme : s’il suffit pour trouver Dieu de purifier 
I’äme des elements etrangers qu’elle porte en elle, cela 
ne semble-t-il pas impliquer que l’äme est d’essence 
divine. C’etait bien lä 1’idee platonieienne, d’une divjnite 
immanente ä Fame que l’ame retrouve par un retour en 
elle-m&ne. Mais cette idee parait difficilement conciliabie 
avec la conception chretienne de la gratuite de la commu
nication que Dieu fait de lui-meme.

Le probl^me serait r^solu si la ressemblance de Dieu 
6tait pour l ’äme non une realite immanente qu’elle dc- 
couvre en elle par la conversion, mais le rösultat de cette 
conversion, c’est-ä-dire si c’6tait par le mouvement par 
lequel I’äme se detourne de ce qui est exterieur pour se 
tourner vers Dieu que Dieu se communiquait ä elle3. Nous 
ne serions plus alors dans une mystique d’immanence 
pure. La ressemblance de Dieu serait pour l ’äme son 
incessante transformation en Lui. Or c’est k  cette mystique 
que Grögoire donne un fondement theologique et meta
physique : une image doit ä la fois ressembler ä son modele 
et en difTörer; l ’esprit cree ressemble k  Dieu en ce qu’il est 
«infm i», il en differe en ce qu’il est un infini en mouvement4.

1 P l o t . Enn., I, 6 , 9 . 2 P i ,o t . ,  IV, 7 , 10. 3 Voir I v a n k a , 
La connaissanee immediate de Dieu chez Saint Augustin, Scholastik, 
1938, p. 522 sqq. 1 XLVI 182 C; in  Cant., 885 C.
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L’essence de l’äme est ainsi une « participation » toujours 
croissante, mais jamais achevee, ä Dieu. Ce progrös, la 
liberty peut s’y refuser — et e’est le mal qui est aussi 
pour l’äme refus de sa nature; eile peut у consentir, et 
c’est prccisement la vertu, oü l ’homme realise sa veritable 
essence1.

Cette option necessaire est le point de dёpart du livre. 
C’est qu’en effet, pour Gregoire, comme il le rappelle au 
debut de la « theoria », 1’eLre cree est essentiellement 
mouvement. « On ne trouve pas d’etres toujours semblables 
ä eux-memcs dans le monde du devenir2 ». C’est lä propre- 
ment ce qui differencic Dieu de la creature. L’homme ne 
peut se soustraire ä cette Ioi. II ne peut se refuser au 
changement. Ne pas faire le bien, c’est faire le та], о Cesser 
de courir dans la voie de la vertu, c’est courir dans celle 
du vice3 ». « Le triomphe de la foi est la defaite de I’im- 
piete4 ». II n’y  a pas d’intermediaire6. En realite au point 
de depart l ’homme est moins une nature qu’une«capacite», 
un « miroir »e. II sera ce vers quoi il se tournera. Ce role 
capital donne ä la liberte apparente Gregoire de Nysse ä 
Origfene.

Quelles sont les deux realites entre lesquelles la liberte 
se trouve р1асёе? Ce sont le mal et Dieu. Elies sont l’une 
et l’autre proposees ä l’homme. L’une est le monde illusoire 
des passions et du peche, l’autre la realite de Celui qui est 
par essence. Selon qu’il se tourne vers I’une ou l ’autre, 
l ’homme s’y  configure. De cela le symbole se trouve dans 
l ’opposition des iSgyptjens et des Hebreux durant les 
plaies d’figyptc. Le soleil luit egalement pour tous, mais

1 301 A-В; In Cani., 874 D. 2 ,328 B. 3 301 A. * 332 
Л; cf. 333 A. 5 Meme principe chez Origfene. Voir Völker, Das 
Volkommenheilsideal des Origenes, Tübingen, 1931, p. 37.

6 Gregoire emploie frequcmment l’image du receptacle So^etox' ou 
du miroir ка/roTTTpov : 340 B.



INTRODUCTION 3 1

seuls les НёЬгеих qui se tournent vers lui en jouissent, 
tandis que les Sgyptiens sont plonges dans Ies tenfebres1. 
A ces deux orientations correspondent pour Гйше deux 
mouvements, deux sens de marche, dificren ts, Le mou- 
vement qui la pousse vers le mal est le desir, I’epithumia. 
C’est le mouvement sans fin et sans progres de celui qui 
est enchaine aux .apparences. Gregoire le compare aux 
Juifs obliges par le tyran 6gyptien de remplir et de vider 
continuellement des moules h brique2. Ce mouvement est 
en reality un ptetinement : celui qui у  est soumis est sem~ 
blable a un homme marchant sur une dune qui s’eboule 
continuellement et n’avanyant pas3.

Mais quel mouvement correspondra a l’orientation vers 
Dieu? C’est 1& le point central de la question, car il s’agit 
d’imiter Dieu. Or Dieu est par essence immuable. Par 
ailleurs Fame est essentiellement mouvement. II s’agit 
done de trouver un mouvement qui imite l’immutabilite 
divine. Cette synth&se, Gregoire la trouve precisement 
dans l’idee de progres qui est le centre de son ouvrage. 
Le progres est un mouvement, il est meme plus reellement 
mouvement que le d£sir qui est une pure agitation. Et 
par ailleurs, il priscnte une stabilite, une continuite qui 
est une imitation de Dieu.«Voili la chose la plus etonnante: 
I’immobilite et le mouvement sont la meme chose; d’habi- 
tude celui qui avance n’est pas arrelc et celui qui est arrSte 
n’avance pas : ici, il avance du fait meme qu’il est arrete4 ». 
La figure de ce mouvement est un1 homme qui marche sur 
une route : la solidite de la route assure le progres de sa 
marche.

Mais ces deux mouvements ne sont pas sur le meme 
plan, on le voit ; le mouvement vers la matiere est une 
degradation de i ’ame. C’est moins une activite qu’une

1 344 D. 2 344 A. 3 405 C. 3 405 C.



absence d’activite. Elle est moins voulue qu’elle n’est, 
comme Ie dit souvent Gregoire absence, de vouloir, αβουλία. 
L’exercice de la liberte s’efîectue dans Ie seul sens du 
progres. L’âme n’est vraiment que dans la mesure oü elle 
progresse. Progresser vers Dieu, c’est pour elle retrouver 
sa vraie valeur, reritrer dans 1’etre1, retrouver 1’image 
perdue de Dieu2. La maniere dont l’esprit cree imite 
1’infinite divine sans se confondre avec Dieu, c’est de 
progresser sans fin vers Lui.

Cette conclusion se trouve corroboree par la remarque 
que fait Gregoire sur l’activite spirituelle. II observe avec 
pdnetration que le caractere de celle-ci est de se realiser 
par l’exercice, â l’inverse de Ia matiere qui tend au con- 
traire â  l’immobilitd : « Seule l’activitd spirituelle a cette 
propriile de nourrir sa force en Ia ddpensant et d’augmenter 
sa vigueur par l ’exercice8». L’ascise a pour but, en calmant 
la fausse agitation du deşir, de liberer la pure activitd de 
la charite et de permettre â l’âme d’etre emportee dans les 
profondeurs de Dieu, comme une pierre que rien n’arrete- 
rait roulerait sans fin sur une pente4.

Ce progres de l’âme dans « la participation aux biens » 
ne peut evidemment pas avoir de terme. Ce terme en eftet 
signifierait l’identite de l’âme avec Dieu. La perfection 
consistera ainsi pour l’âme en une participation toujours 
plus grande â Dieu, mais toujours susceptible d’augmen- 
tation. La course n’aura pas de fin. « Si le beau en soi est 
in fini, necessairement le deşir de celui qui aspire â y  avoir 
part sera coextensif ä l’infini et ne connaîtra pas de repos6». 
Ce n’est pas â dire toutefois que le ddsir de î’âme n’est pas 
combld : car teile est I’objection qu’on pourrait faire â 
Gregoire. En rdalite Ie deşir de I’âme est toujours comble,

1 381 B. s XLIV 183 B. 8 404 A. . * 400 D. ® 301 
A. Cf. 404 A-D; In  Cant., 1037 C.
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car eile ne connaît pas Ia communication pius haute qüe 
Dieu peut lui faire. Mais Dieu â mesure qu’il se communique, 
dilate sa capa cite pour la rendre capable de plus grands 
biens1. Le disir de l ’âme est done cette ouverture, qui ne 
comporte Ia perception d’aucun manque, â un 6tat ultMeur 
oii une capacity nouvelle correspondra â de nouveaux 
biens2. C’est Wordsworth qui a dit quelque part du progres 
spirituel: «Une force vint lâ oü on ignorait qu’il y  eut une 
faiblesse3. »

Ceci nous conduit â un second aspect de la theorie du 
progres. Nous l’avons cnvisagee jusqu’ici du point de vue 
de Ia liberte. Et c’est vrai que c’est l ’aspect sur lequel 
Grtgoire, comme Origene, met d’abord l’accent. Mais 
c’est en m&ne temps — et d’une fa con plus fonciere encore 
chez Grcgoire une ceuvre de grâce. En effet cette deifi
cation, qui est sa nature meme, elle est en merne temps 
radicalement inaccessible â l’âme. On se trouve en face 
de cette situation paradoxale de l ’âme qui a un objet 
qu’elle est impuissante â se procurer. Elle ne peut Ie tenir 
que d’un don gratuit, C’est pourquoi la seule voie du progres 
est la foi4. Hors de lâ ii n’y  a que pietinement. Ceci est 
M  â la thâorie de la radicale finitude de l’esprit cree, qui 
le rend totalement impuissant â saisir Dieu par lui-meme5. 
On sait que Gregoire a insista sut cette doctrine pat oppo-. 
sition au rationalisme d’Eunomius. Mais elle a sa contre 
pârtie dans Ia Grande Revelation chretienne de 1’Agape 
divine, de la communication gratuite que Dieu fait de sa 
vie â l’homme. Grăgoire maintient rigoureusement Ies

1 XLVI 105 B-C; In  Cant., 1084 D. « XLVI 96 A.
3 Ci te par Chahles Du Bos, Da spirituel dans Vordre littiraire, 

(Vigile, 1931, IV, p, 200). Voir aussi Plotin, Enn., V, 8, 4.
* 368 A. Cf. XLIV 504 B. « Seule Ia foi approche de Ia divinite 

incomprehensible et invisible ».
s Lieske, Zur tlieologie der Christusmystik Gregors von Nyssa, 

Scholastik, 1939, p, 504 sqq.

1. — Greg, de Nysse. 3



deux aspects. Nulle, doctrine oii la gratuite du surnaturel 
soit plus soulignee, mais nulle non plus ой ii soit davantage 
constitutif de l’etre de l’homme.

On voit quelle sp ir itu a li va se d6gager de cette doctrine. 
La conversion n’y sera pas seulement le principe, mais 
une attitude permanente, un constant d^passement de soi, 
ä travers Ies dipouillements successifs qui seront autant 
d’ouverture â des graces nouvelles. Ces d^pouillements 
apparaîtront d’abord penibles â l’âme, qui croira toujours 
etre arrivfe au terme jusqu’au moment ой comprenant 
enfin que c’est la dăsappropriation т ё т е  qui l’ouvre â 
Dieu, elle s’abandonnera â Lui et ayant ainsi trouve 
Г etre au delâ de tout avoir, eile le possedera enfin dans le 
renoncement â toute possession, dans l’extase du pur 
amoür1. Ce sont maintenant ces d&marches concretes, 
ces stapes successives que nous devons parcourir, aprfes 
avoir d£gag6 la loi du mouvement qui Ies pareourt.

IV

La doctrine spirituelle.

Nous avons jusqu’ici envisage le progres de l*âme dans 
son rythme essentiel. Nous avons pour cela Iaiss6 de câte 
Ies conditions concretes ой il s’exerce. En realitö l’âme 
n’existe pas â l’6tat isole. Elle fait pârtie de l’humanite. 
Cette solidarity est une idee fondamentale de Gregoire. 
L’image de Dieu n’est pas pour lui dans l’individu, mais 
dans Thumanite totale1. Or cette humanite est histori-

1 429 D,
2 o C’est Ja totalite de Phumanil6 qui est image de Dieu ». XLIV 

185 D.
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quement unc humanite dechue. Ce fait de la decheance 
determine l’etat oü se trouve l’äme au debut de sa montee 
vers Dieu. II comprend plusieurs aspects. II a d’abord un 
aspect physique : les tuniques de peau dont Adam et five 
furent revetus apres le pcche, repriscntent pour Gregoire 
une chute dans la vie animale, etrangere ä la condition 
humaine. Ainsi le progres spirituel sera-t-il dygagement 
du sensible1. A ce premier aspect s’en ajoute un autre, 
plus moral. La decheance est separation d’avec Dieu et 
soumission. ä la tyrannie du demon2. On verra la place 
considerable que cette tyrannie du d&non tient dans 
l’ouvrage. C’est d’ailleurs un fait general de la spirituality 
de Fepoque. Dejä la lutte contre le dimon tient un grand 
röle chez Origene. Elle est un des caracteres de la spiri
tuality des Peres du desert. Elle confere a la vie spirituelle 
ce caractere de lutte, caractöristique de notre ouvrage 
et qui est dans le prolongement de l ’ere des martyrs, 
dont les moines sont les continuateurs.

A cette rdalite commune de la decheance, s’oppose la 
reality egalement commune de la restauration dans le 
Christ. Gregoire en voit le symbole dans le signe de la main 
de Moise, a ltere  lorsqu’il la sort de son vetement et 
reprenant son integrity lorsqu’il la reintroduit. C’est la 
figure du Verbe, sortant du sein de Dieu dans l’incarnation, 
pour prendre notre nature dechue, puis la restituant ä son 
integrity primitive en la ramenant au Pere3. Cette restau
ration est ygalement figuree par la reconstitution des tables 
de la Loi, brisyes par le pechy4. Ainsi de meme que l’escla- 
vage des passions etait une participation au peche des 
Protoplastes, la restauration dans 1’etat primitif est une

1 « J ’entends par « peau » l’apparence de la nature animale dont 
nous avons c ti envcloppds par suite de notre commercc avec les 
clioses sensibles ». XLVI, 148 C; cf. 333 A.

a 364 D. a 336 A.  ̂ 397 B,
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participation k la restauration du Christ. C’est toute la 
nature qui est restauree et rendue A son intigriti en lui. 
Le choix de la liberty n’est pas un choix entre un bien et 
un mal abstrait, mais entre la participation k l’humanite 
dechue ou k I’humanitt ressuscitie dans le Christ,

On voit le role central que joue le Christ dans cette 
mystique. II a 6t£ souligni dans les travaux r^cents des 
PP. Marechal et Lieske1. C’est dans le Christ que l’image 
de Dieu est restauree pour toute l’humanitc. L’ascension 
spirituelle est une « transformation de l’ame en J6sus- 
Christ ». Chaque dtape est un progres dans l’union au 
Christ. C’est lui qui au d6but eclaire I’ame dans le buisson 
ardent2. C’est lui qui la nourrit a travers sa marche dans 
le desert, jaillissant du Rocher, descendant du ciel3. C’est 
lui, qui est I’objct de la gnose et que figure le tabernacle 
celeste montre A Moi'se sur la montagne4. Surtout, par 
delA la gnose, il n’y a pas une derntere 6tape, comme 
chez Philon ou Origfene oil l ’amc s’elfrve au-del& du Logos, 
mais Ies progres ultirieurs se font toujours en Lui : il n’y 
a pas d’au-dela du Logos5. Le subordinatianisme est 
definitivement surmonti. '

Nous avons maintenant les grandes theses autour 
desquelles va s’organiser le progres de 1’im e dans sa course 
vers Dieu. A chaque etape, elle devra se depouiller, se 
depasser elle-mcme — et ce sera I’occasion d’une nouvelle 
communication des biens divins dans le Christ. Toute la 
vie de Moi'se consistera en ces purifications successives. 
La figure en sera la manne, qui prend un gout different 
scion ceux qui la recueillent0. Ainsi le Verbe s’adapte-t-il

1 Mak£cha.l, £tudes sur la psychologie des mystiques, II, 1937, 
pp. 81 sqq.; Lieske, op. cit., p. 508 sqq.

2 322 D. a 368 A-D. « 381 A.
5 k II est Bspace pour ceux qui courent, Rochei' pour ceux qui sont

affermis, Demeure pour ceux qui se rep,osent ». 408 A. 8 368 C.
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a la capacite de ceux qui s’ouvrent a lui. Remarquons 
encore un dernier trait. L’union au Christ restitue Fame 
a sa veritable nature. Pourtant elle lui deman de un effort 
constant de renoncement. C’est que son 6tat de decheance 
est devenu & 1’ame comme une nouvelle nature1. Elle s’est 
connaturalisee au sensible, elle qui est connaturelle au 
divin. Par suite 1’effort par lequel elle se detaehe du 
sensible, et du moi lui parait d’abord, et surtout durant 
les premieres etapes, un effort contre-nature. En realite 
cette mort est une mort a la mort. Mais ce n’est qu’& la 
fin que Fame comprendra ce secret et trouvera la paix 
definitive dans un abandon total qui la fait se trouver 
enfm en se perdant totalement.

Dans la description des stapes successives que parcourt 
FAme, Gr6goire depend en grande partie d’Origene. La 
premiere, celle de la vie purgative, correspond au dipouil- 
lement des passions. Elle consiste pour l’ame d’abord dans 
1’abandon effectif du monde, figure par le sauvetage du 
petit Moisea, et plus tard par sa fuite dans le desert3. Elle 
consiste ensuite dans le d^gagement de la vie charnelle, 
du poids corporel qui appesantit Fame, de ces tuniques 
de peau qu’il faut transformer en tuniques aeriennes3 
comme la robe bleue du grand prStre, « afin qu’au jour de 
la trompette finale nous puissions nous clever vers les 
hauteurs4 ». Cette purification est figuree par le passage 
de la mer rouge, avec son double sens sacramentel et 
moral6. Le depouillement des tuniques de peau, op ere en 
principe au bapteme, continue par, la [mortification, sera 
consomme par la mort.

Que representent ces passions? Elies ne sont pas, comme 
pour Platon, le desir et le courage, opposes & la raison, 
en laquelle seule consistait la substance de F&me, puisque

1 3% A. a 329 A. 3 332 B. 4 364 A. 5 333 A.



dans l ’allegorie du passage de ]a mer rouge, les trois 
dignitaires qui montent le char et figurent l’&me sont 
opposes aux chevaux, figures de la passion1 : on voit la 
difference avec le mythe du Phedre. Elies ne sont pas 
non plus seulement unc realite morale, une perversion 
de la volonte. Elies sont indiscernablement cette perversion 
de la volonte et l’etat d’animalite qui en est resuite2. La 
conversion sera done essentiellemcnt un redressement du 
vouloir entrainant une spiritualisation de 1’homme, le 
tout opere par l’union du Christ ressuscite. A cet effort 
ascetique repond une premiere communication du Christ. 
Cette communication, toute lumineuse, est figuree.par le 
Buisson Ardent3. Elle recompense Wtone de son effort en 
lui faisant comprendre que tout ce qu’elle abandonne, 
le monde, les passions, est en realite une illusion sans 
consistance, un pur mirage, une duperie du demon — 
et que la seule realite est Dieu vers laquelle elle sc tourne. 
L’apparente violence que s ’est faite I’&me 1’a restituee 
en realite a sa vraie nature.

La traversee du desert qui suit la sortie d’ligypte 
reprcsente la seconde etape, le progres dans la vie de foi. 
La foi est le grand moyen du progres de l’ame. Elle est le 
baton grace auquel Moi'se ouvre passage dans la mer 
rouge, fait jaillir 1’eau du rocher, appuie sa marche4. 
Cela se comprend bien dans la pensee de Gregoire. Si Dieu 
est transcendant et au-dessus de toute prise, la pire illusion 
est de croire que nous puissions nous approcher de lui par 
des moyens humains, mais e’est de lui seul que nous devons 
attendre qu’il se communique & nous.

1 361 D.
2 Dans la Grande Cat6ctii.se., Gregoire distingue deux sens du mot 

770.6o$\ au sens propre, e’est le pichi; au sens large, e’est la vie char-
nelle : Gr. Catich., XVI, 1 (id. Meridier, Paris, 1908).

8 333 B. « 365 A-B.
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Cette attitude toutefois Fäme n’y entre pas facilement, 
En sortant d’ßgypte, eile eprouve d’abord une sorte de 
desespoir1. Elle voit les ennemis qui se precipitent contre 
eile. Mais ce desespoir la sauve, elle comprend son indigence 
et elle se tourne vers Dieu, qui vient ä son secours. C’est 
cela ä quoi Fame doit s’habituer dans sa marche dans le 
desert. Au ddbut son instinct est d’avoir recours aux 
nourritures egyptiennes2, aux secours du monde. Elle n’est 
pas accoutumee ä ne vivre que de Dieu seul. II lui faut 
un effort pour y parvenir. Ce sont les desespoirs3 successifs 
oil nous la voyons : difficulty de passage, manque d’eau, 
manque de pain. La foi est precisdment cet effort par lequel 
Fame Iaissant les secours humains se tourne vers le Verbe. 
Et celui-ci chaque fois se communique ä elle. C’est lui 
qui la conduit ä travers le desert, c’est lui lc rocher doiit 
jaillit Feau rafratchissante, c’est lui la manne qui 
descend du del et se proportionne ä sa capacite. 
L’alternance des tentations et des consolations marque 
la disparition des joies sensibles et l’accoutumance pro
gressive ä une delectation nouvelle4, ä cette « douceur 
de Dieu », que Gregoire avant saint Bernard a si vive- 
ment sentie.

Celui qui a traverse ce desert des consolations humaines, 
oü il est soutenu par les consolations divines, arrive enfin 
au pied de la montagne qui represente un degre superieur, 
que Gregoire, comrne Origene, appelle des noms de «gnose » 
ou de « contemplation®». L'entrde dans cette vie superieure 
suppose de nouvelles purifications. Purifications morales 
d’abord, reprdsentees par les vetements purs®, et qui 
achevent la purification de 1’äme. Mais il y  a aussi une 
nouvelle sorte de purification, qui est le depouillemenl

1 361 B. a 368 B. s 360 D; In  Cant., 1037 B. 1 365 B.
'  373 B. * 373 C,



de la vie sensible, sensations et images : c’est la nuit des 
sens des mystiques ultirieurs; cette purification est 
symbolisee par Ie precepte d'eloigner de la montagne les 
animaux, figures de la vie sensible1. A cette purification 
correspondent de nouvelles graces, figures par le son des 
trompettes qui se fait plus distinct â mcsure que l’âme 
s’eleve plus haut2.

Mais la nuit des sens n’est qu’une premiere etape : elle 
est suivie de la nuit de I’intelligence qui est figuree par 
I’entrie dans la tenebre3. Que signifie exactement ce 
symbole chez notre auteur? Gregoire observe d’abord 
qu’il est etrange que la connaissance de Dieu apparaisse 
comme tenebre alors que d’abord la manifestation du 
Verbe avait paru une Iumiere. C’est qu’en eflet tenebre 
est un terme equivoque. La connaissance de Dieu est 
lumiere par rapport aux tenebres du peche; mais elle 
est tenebre par rapport â la realite divine4. Cette 
bivalence se retrouve dans tous les symboles analogues 
qu’emploie Gregoire, celui de la mort, du sommeil, de 
I’ivresse. Le sens de la tenebre est done Г exces de Г etre 
divin par rapport â toute connaissance сгёёе. C’est lâ chez 
Gr£goire une vue theologique, celle qui fonde sa tMologie 
negative, â savoir que Dieu etant transcendant, croire qu’on 
le possede, ce serait le perdre, car ce qu’on possâderait 
ne saurait etre Lui. Moise demande â Dieu de le voir 
face â  face : « Ce qu’il demande, la parole de Dieu le lui 
donne par cela meme qu’elle le lui refuse.,. La nature 
de Dieu en effet etant transcendente â toute determination, 
oelui qui pense qu’il connaît Dieu se ditourne dc la vie 
pour ce qu’il prend pour elle dans son imagination et des

1 375 D; XLV, 940 B. 3 377 D. * 376 D.
1 Voir H.-Gh. P u e c h , La Un&bte mystique chez le Pseudo-Denys, 

Et, Carm., Oct. 1938, p. 33; M ar£chal, op. cit., p. 77 et 78.
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lors perd la vie. Ainsi le disir de Moise est comble par cela 
meme qu’il demeure insatiable1 »,

C’est aussi une experience mystique. Gregoire a eprouve 
que l ’union & Dieu ne se faisait pas par l ’intelligence, 
mais au-del& de toute intelligence, dans nn contact reel 
de personne a personne, qu’il appelle quelque p a rt« senti
ment de presence2 ». II y  a done, dans ce theme de la 
tenebre la description d’un etat mystique, qui, a cette 
date, est un precieux document : c’est la purification 
mysterieuse de l’intelligence creee encore lice au sensible 
que nous decrira plus tard saint Jean de la Croix. E t il 
y  a par ailleurs l ’affirmation theologique que meme pour 
cette intelligence transform^ Dieu reste non « incon- 
naissable », mais « incomprehensible ». Remarquons-le 
en efiet : ce que Gregoire nie, c’est qu’il puisse y avoir 
une connaissance exhaustive de l ’essence divine; en ce 
sens Dieu reste bien toujours « tinebre ». Mais par ailleurs 
Fame acquiert de Dieu une connaissance t it s  reelle et qui 
va en croissant a mesure qu’elle s’assimile A Lui. II n’y a 
done la aucun « agnosticisme ».

Ainsi l ’entree dans la tenebre est suivie d’une nouvelle 
et plus excellente communication du Verbe, que figure 
la manifestation du tabernacle & Moise3. Le tabernacle 
est la figure du Verbe « qui contient toutes choses ». 
L’aliegorie du tabernacle est un des passages les plus 
remarquables de l ’ouvrage. Elle nous montre l ’objet de 
la contemplation dans les « realites » du monde celeste 
qui correspondent au monde intelligible de Platon. Cet 
ordre de rcalite, on voit que Gregoire y  vivait plonge. II 
n’est pas de theme qui revienne plus souvent dans son 
oeuvre que celui du monde d'en-haut, 'de la creation 
totale, composee des natures angeiiques, entourant le

1 404 B; XLV, 941 A. 2 XLIV, 1000. D; 1001 B. 8 381 A.



Verbe1; il contemple en meme temps la realite de I’economie 
du salut, represcntec par la peau teinte en rouge, myste- 
rieusement preexistente et surexistente en Dieu2. De cette 
creation totale l’humanite doit faire partie. Pour le 
moment elle en est encore separde : elle est figuree par le 
tabernacle terrestre3, figure de 1’figlise qui sera rassemblee 
â la fin dans l’unite de l ’unique tabernacle4.

Cette dtape sera-t-elle la demigre? La gnose etait 
prcciscmenl pour les anciens cette « perfection » au-dela 
de laquelle il n’y avait plus rien et qui etait quelque chose 
de divin. Mais nous savons que la perspective de Gregoire 
est radicalement autre. Et que la perfection pour lui 
n’est pas un itat, mais au contraire un progres. On pourrait 
s’etonner en effet, note-t-il, que Moise, apres avoir con
templi le tabernacle, demande encore â Dieu de se mani- 
fester â lui, comme s’il ne l'avait pas encore vuB. C’est 
qu’il reste k Moise un dernier enseignement â recevoir, 
qui est le dernier mot de la mystique de Grigoire et I’objet 
de passage le plus important de tout l’ouvrage.

Jusqu’ici en efîet, Moîse, â chaque etape, a cru qu’il 
allait enfin parvenir â ce qu’il souhaitait. Son progres a 
ete fait d’une suite de desespoirs qui Font conduit k de 
nouvelles acquisitions. Ce qu’il lui faut maintenant com- 
prendre, c’est que ce progres ne doit pas avoir de terme 
et que 1’union k Dieu, la perfection qu’il cherche n’est 
pas une etape qu’il atteindra, mais le mouvement meme 
qui l’emporte d’etape en etape. II faut ainsi qu’il arrive 
â se detacher de toutes ces acquisitions successives; k 
comprendre qu’elles ne sont que des 6tapes et que l’union 
â Dieu ne consiste en aucune d’entre elles, mais dans son

1 XLIV, 508 B; 996 C; XLV, 635 A; 890 B-C; 1154 B; XLVI, 
G93 B’D; 1130 C. Voir Jean D anielou, L ’apocalastase chez sainl 
Grfgoire de Nysse, B. S. R., juillet 1940, p. 343 sqq.

2 384 D. 3 385 A. * XL1V, 1128 D. s 400 A.
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incessante transformation en Lui : « Trouver Dieu consiste 
a le chercher sans cesse. En effet, chercher n’est pas une 
chose et trouver une autre, mais le gain de la recherche, 
c’est la recherche meme. — Le desir de Fame est comble 
par 1& meme qu’il demeure insatiable, car c’est 1& propre- 
ment voir Dieu que de n’etre jamais rassasie de le desirer1».

Ceci, qui est vrai de la vie presente, l’est aussi de la vie 
eternelle. Gregoire ne voit pas la vision b6atifique comme 
quelque chose de statique, mais comme une decouverte 
toujours renouvelee des inepuisables splendeurs divines. 
C’est la ce qui maintient la distinction fondamentale du 
Modele et de son image. Mais h la difference de la vie presente, 
oti la grace vient combler une deficience de 1’ame qui est 
inegaJe & eile-merne, 1’accroissement viendra dans la vie 
eternelle sans qu’il y  eut perception d’un manque antdrieur 
et sans que l’ame cesse ainsi a chaque instant d’etre 
combine selon sa capacite : c’est seulement cette capacite 
qui augmente.

Des lors la vision finale que Gregoire nous laisse est 
celle d’un dternel progres dans la beatitud;. Les stapes 
en seront innombrables; sa vision, c’est celle d’ames, 
d’univers spirituels se dilatant a 1’infmi & travers les 
« eons2 », qui sont les etapes successives de leur partici
pation a Dieu. Cette croissance ne peut 6tre qu’infmie 
puisque Dieu est inepuisable. L’&me est & la fois constam- 
ment rassasiee, puisque sa capacite du divin est sans 
cesse combine — et en meme temps elle grandit sans cesse 
dans la vie divine. Le theme primitif de « 1’epectase », 
qui commandait tout le livre, est encore son dernier secret.. 
« Quand l’ame participe aux biens dans la mesure oil elle 
le peut, le Verbe l’attire a nouveau & la participation de 
la beaute transcendante par un renoncement, comme si

1 405 C-D. 2 XL IV, 1037 C.



eile n’avait encore aucune part aux biens. Ainsi ä cause 
de Ja transcendance des biens qu’elle ddcouvre toujours 
ä mesure qu’elle progresse, eile semble toujours n’en etre 
qu’au debut de l’ascension. C’est pourquoi le Verbe r£p6te :
« Leve-toi » ä celle qui est dejä levöe et : « Viens » ä celle 
qui est dejä venue. En effet ä celui qui se l&ve vraiment, 
il faudra toujours se lever et ä celui qui court vers le 
Seigneur, jamais ne manquera le large espace. Et ainsi 
celui qui monte ne s’arrete jamais, allant de commen
cement en commencement par des commencements qui 
n’ont jamais de fin1 ».

La perfection est done ainsi finalement pour l’äme un 
consentement ä l’action transformante de Dieu en eile. 
Et ceci nous explique pourquoi Gregoire montre qu’elle 
consiste ä « suivre Dieu2 » et que le plus haut 6Ioge qu’on 
puisse faire du parfait, c’est de 1’appeler « serviteur de 
Dieu8 ». Or ce consentementj c’est Yctgape, le pur amour4 
dont Gregoire parle aux derniöres lignes de la « contem
plation », Ainsi la perfection n’est pas seulement une 
gnose, une connaissance plus· haute de Dieu. Elle 1-est si 
peu que Gregoire r^pete ä plusieurs reprises — et c’est 
un aspect essentiel de sa spirituality qu’il fallait souligner
— que Taction, c’est-ä-dire la pratique des vertus et 
l ’apostolat en font partie aussi n^cessairement que la 
contemplation6. Elle n’est pas non plus seulement, ce 
qu’elle etait chez Plotin, desir de Dieu, eros, attirance de 
l ’infcrieur vers le supdrieur6. Dans la perspective chrötienne 
Yeros setransforme en agapi, l’effort de la liberteen consen
tement k la grace,

1 XLIV, 876 C. 2 409 A. 3 428 A. 4 429 D.
c 389 A; 392 D. 6 Voir en sens contraire I ^ y g r e n , Bros and 

Agapd, II, 1, p. 214 sqq. (trad. angl.).
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V

Texte.

Le seul texte imprime de la Vie de Molse que nous 
poss^dions est ceJui qui se trouve dans la Patrologie 
grecque de Migne, XLIV 297 B-429 D. II reproduit 
l ’̂ dition donnäe ä Leyde en 1586 par David Hoeschelius. 
Cette Edition avait 6t6 ötablie sur un seul manuscrit, copie 
par Maxime Margounios, eveque de Cythere, et envoye 
par lui ä Hoeschelius, son ami. II se trouve aujourd’hui 
ä la Bibliotheque de Munich oü je l’ai eu entre les mains. 
II reprisente une tradition particuluire.

Le texte.latin de Migne reprisente une tradition diffe
rente. II n'a pas <5te fait sur ie texte grec, mais il reproduit 
la traduction latine du cardinal Georges de Trebizonde, 
publice ä Vienne cinquante ans avant l’edition de 
Hoeschelius, et qui a ete faite d’apres un manuscrit 
vraisemblablement perdu aujourd’hui de la Bibliotheque 
de Mathias Corvin. Ce texte a ete retouche par le 
J&mite Fronton-du-Duc pour etre adapte au texte grec 
d’Hoeschelius dans l’edition greco-Iatine de Paris, en 1618, 
edition que la Patrologie grecque reproduit purement et 
simplement.

A cd Le de ces deux traditions, et pour ne pas s’arreter 
au Paris, 1011, trös defectueux, il en existe une autre 
reprfoentec par le Paris. 503, intermediairc eutre le Monac. 
538, qui est le texte d’Hoeschelius et un autre groupe dont 
il nous faut parier maintenant et qui est de beaucoup Ie 
plus important par le nombre et la quality des manuscrits.
II comprend Ie Venet. 67, le Paris. 584 et le Monac. XXIII. 
L’autorite de ces manuscrits se trouve heureusement



confirmee par un papyrus de la Vie de Moiise, retrouve au 
Fayyoum et public dans le Philologus, XLIII, 1. p. 114 sqq. 
Certains passages alteres de ce papyrus, que 1’editeur, 
qui ne connaissait que l ’̂ dition de Migne, n’avait pu 
reconstituer, se retrouvent dans le groupe de manuscrits 
que nous citons maintenant.

Cette premiere reconnaissance dans la tradition manu- 
scrite de la Vie de Molse que je completerai en vue d’une 
edition critique, m’a d6jâ permis du moins de donner â 
la traduction prisente une base solide. On verra, que sur 
des points notables le dernier groupe dont j ’ai pari6 permet 
de corriger ou de completer heureusement le texte de la 
Patrologie grecque. J ’ai pu en particulier restituer ainsi 
un passage important ;concernant l ’apocatastase, que 
citent plusieurs Pâres et que Bardenhcwcr avait cherche 
vainement dans un opuscule n e p i  reXeio t q t o s 1 —  alors 
qu’il fait partie de notre traitd wept reAeiorjjros rijs dpeTtj?
Sur 1’authenliciti de ce passage, voir L'apocatastase 

chez saint Gregoire de Nysse, Rech. Sc. Rel, juillet 1940, 
p. 328 sqq.
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CONTEMPLATION
S U R

LA VIE DE MOISE

297
Les spectateurs des jeux eques-

PREFACE tres, quand ils voient leurs favoris 
engages dans la lu tte  de la course, bien que ceux-ci ne 
negligent rien pour aller v ite , ne peuvent s’empecher, 
dans leur desir de les voir vaincre, de pousser des cris 
du haut des tribunes; leurs y eu x  tournent avee les 
coureurs; ils excitent (du moins le croient-ils) le 
cocher a un m ouvem ent plus rapide; ils pressent les 
chevaux de la v o ix  et tendent leur main vers eux en 
’agitant com m e un fouet. Ce n ’est p a s que ces mani
festations aident a la victoire, mais l ’interet qu’ils 
portent au lutteur les pousse k t6m oigner leur faveur 300 
de la vo ix  e t du geste1. II me sem ble que je fais a 
ton  sujet quelque chose de semblable, toi, le plus 
estim e des amis et des freres, quand, te  voyant 
prendre part dans l ’arene de la vertu a la course 
divine et te  hater, a foulees rapides et 16geres, vers 
« la recompense a laquelle Dieu nous a appel6s d’en- 
haut1 », je t ’excite par mes paroles, je te  presse et

1 M6me comparaison chez Grigoire de Nazianze, Oraison funebre 
de Bctsile, 513 D.



je t ’exhorte ä augm enter de v itesse e t d ’ardeur. 
Cela, je le fais, non pouss6 par quelque 61an irreflechi, 
mais dans m on d6sir de te  voir com bler de biens, 
comme un fils tr£s-aim6.

Dans la lettre que tu  m ’a envoyee recem m ent, tu  
me dem andais de te  donner quelques conseils sur 
la  perfection. Ta dem ande m ’a paru m & iter d’etre 
accueillie. Peut-etre rien de ce que je te  dirai ne te  
sera-t-il utile. Du moins n ’aurai-je pas tout k fa it 
perdu m on tem ps, si je t ’ai donne un exem ple d’obeis- 
sance. Je pense en effet qu'en voyan t que nous, qui 
sommes etablis sur ta n t d ’ämes en place de pere, 
nous avons pense qu’il convenait ä nos cheveux  
blancs d ’acceder ä la demande de ta  vertueuse jeu- 
nesse, tu  seras d’autant plus affectionne par cet 
exem ple ä la pratique de l ’oböissance.

Mais assez lä-dessus. II nous faut entreprendre 
m aintenant notre travail en dem andant ä D ieu de 
nous guider. Tu nous as done demand^, te te  ch^re, 
de te  decrire ce qu’est la  v ie parfaite; c’est evidem - 
m ent dans le but, si tu  trouves ce que tu  recherches 
dans notre reponse, de faire profiter ta  propre vie  
du bienfait com munique par nos paroles. Malheureu- 
sem ent je crois l ’une et 1’autre chose impossibles. 
En efTet qu’il s’agisse de decrire la perfection ou 
de la realiser dans sa vie, je dis que l ’un e t l ’autre 
sont au-dessus de mes forces. Peut-etre d’ailleurs 
ne suis-je pas seul ä Ie penser et beaucoup de saints 
personnages, fort avances dans la vertu  avoueront-ils 
que pareille chose est au-dessus de leur port6e. Pour 
ne pas paraitre toutefois, com me dit le  Psalm iste,
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« trembler d ’epouvante lä ой il n ’y  a pas d ’epou
van te1 », je te  dirai plus clairement ma pensee.

La perfection dans toutes les choses qui sont 
d ’ordre sensible, est comprise dans certaines lim ites 
determinees, com m e la quantite continue ou dis
continue. T oute mesure quantitative en effet suppose 
certaines lim ites definies. E t celui qui considere la 
coudee et le nombre 10 sait bien que la perfection  
consiste pour eux en ce qu’ils ont un com m encem ent d  
e t une fin. Mais, s’il s ’agit de la vertu, nous avons 
appris de l ’apötre lui-m em e que sa perfection n ’a 
qu’une lim ite, c ’est de n ’en avoir aucune. Cet homme 
en effet ä l ’esprit etendu et profond, ce divin apotre 
en courant dans la voie de la vertu, ne eessa jamais 
de « se tendre vers ce qui eta it en avant2 ». S ’arreter 
de courir lui paraissait dangereux. Pourquoi? C’est 
que to u t bien, de sa propre nature, n ’a pas de lim ite, 
mais n’est lim ite que par la rencontre de son con- 
traire3 : ainsi la vie par la  mort, la Iumiere par 
l ’obscurite et en general to u t bien s’arrete aux realites 
qui lui sont opposees. De meme done que la fin de 
la v ie  est le com m encem ent de la mort, ainsi s ’arreter 301 a  
de courir dans la voie de la vertu, c ’est commencer 
ä courir dans celle du vice. E t voilä pourquoi nos 
paroles n ’etaient pas si fausses quand nous disions .

1 Ps., X III, 15.
2 Phil., III. 13. C’cst 1c leit-motiv tie tout lo trait«, Dans le texte 

de saint Paul, le mot de perfection se rencontre au verset precedent :
« Ce n'est pas que j ’aie atteint la perfection ».

3 Premiüi-e preuve du progrcs perpetuel <Ie la perfection en m ature 
spirituelle a partir de l'illimitation de 1’esprit: On peut rapprocher,
Plat., Farm., 139 B.

1. ”  Greg, de Nvsse. 4



qu’en ce qui touche la  vertu, il est im possible d ’en  
d6finir la perfection. N ous avons m ontre en effet 
que ce qui est contenu dans des lim ites n ’est pas 
vertu.

Quant ä  cette autre affirmation que ceux qui ont 
part ä la vie vertueuse sont dans l ’im possibilite 
d’atteindre la perfection, il faut aussi en pr^ciser le 
sens. Ce qui est Bien au sens premier e t propre, 
dont la bonte est l ’essence, c ’est-ä-dire, la D ivinite  
elle-inem e, possede en soi tou te perfection concevable. 
Or il a 6te &tabli que la vertu n’a pas d ’autre lim ite 
que Je vice. iD’autre part nous venons de dire que 
la D ivinity exclut tou t contraire. N ous pourrons 
done conclure que la nature divine est illim it6e e t : 
infm ie. Mais celui qui participe ä la vraie vertu, ä 
quoi participe t-il, sinon ä Dieu, puisque la vertu  
parfaite est Dieu meme. Si par ailleurs les etres qui 
connaissent le Beau en soi aspirent ä y  participer, 
d£s lors que celui-ci est infini, necessairem ent le 
d6sir de celui qui cherche ä le participer sera co- 
extensif ä l ’infini et ne connaitra pas de repos1. E t 
done, il est tou t ä fa it im possible d ’atteindre la 
perfection, puisque, comme on I’a 6tabli, la perfection  
n’est pas comprise dans des lim ites et que la vertu  
n’a qu’une lim ite, l’illimit6. Comment parviendrait-on  
ä la lim ite cherch^e, si eile n ’existe pas?

Pourtant ce n’est pas parce que nous avons m ontre 
que ce que nous cherchions 6tait absolum ent hors

1 Deuxiüme preuve ä partir de l’inflnit6 de Dieu. On peutrapprocher 
Plat., Phaed., 100 C; Cono., 210 E, oü nous trouvons l’opposition du 
Premier et des 6tres qui y participent.
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de notre portae qu’il faudrait nfegliger le com man- 
dem ent du Seigneur, quand il d it : « Soyez parfaits 
com me votre Pere celeste est parfait1 », En effet 
les biens v6ritables, m em e s’il n ’est pas possible de 
les acquerir en plenitude ,c’est dejä un grand gain  
pour l ’hom m e de sens de ne pas en Ötre totalem ent 
frustre. II faut done m anifester une grande ardeur ä ne 
pas manquer la perfection dont on est capable et ä с  
acquerir to u t ce qu’on peut en d^couvrir. Qui salt 
en effet si la disposition qui consiste ä tendre toujours 
ä un plus grand bien n ’est pas la perfection de la  
nature humaine?

N ous pouvons avec avantage prendre, dans notre 
expose, l ’Ecriture pour guide. La parole de Dieu  
en effet d it par la proph^tie d ’Isaie ; « Regardez 
Abraham et Sarah qui vous a enfantes® ». C’est a 
des ämes 6garees que ces paroles sont adressees. De  
meme en effet que pour des marins, em pörtes loin  
de la direction du port, la vue d ’un feu qui s ’&eve 
d’une hauteur ou de la cime d’une montagne qui 
apparait de loin sert de point de repere pour retrouver 
la bonne route, ainsi les ämes egar^es, l ’esprit sans 
pilote, dans 1’осёап de la vie, sont-elles ramenees au 
port de la divine volonte par l ’exem ple d ’Abraham  
et de Sarah8. E t com me l'humanit^ est divisfee entre D 
les deux sexes et que le ehoix entre le bien et le mal 
est propose ä l ’un et ä l ’autre, l ’ßcriture nous propose

* Mth., V, 48. s Is., , 2.
8 La mer comme figure du monde est un symbole traditionnel. 

Philon, Leg. all., II, 102; Gl. Alex., Strom. V, 8, 52; Them ist, Bis.
XV, 194 D.



des modeles de vertu dans Tun et dans l ’autre, afin  
que regardant chacun celui qui lui correspond, 
l ’homme Abraham et la fem m e Sarah, tous deux  
aient des exem ples appropries dans la voie de la vertu.

304 A Nous nous contenterons done de rappeier la v ie  
d ’un de ces personnages illustres pour lui faire remplir 
r office de phare et montrer ainsi com m ent il est 
possible de faire aborder l ’äme au port paisible de 
la vertu oü eile ne sera plus exposee aux orages de 
la vie et oü. eile ne risquera plus de faire naufrage 
dans les abim es du peche sous le choc des vagues 
successives des passions. La [raison, pour laquelle 
la vie de ces ämes saintes a ete ccrite en detail n ’est- 
elle pas de diriger dans la voie du bien, par Pexemple 
des justes des tem ps anciens, la v ie de leurs succes- 
seurs. Mais, dira quelqu’un, si je ne suis ni chaldeen, 
comme on dit qu’istait Abraham, ni nourrisson d’une 

B fille d ’figypte, comme l ’histoire l ’enseigne de Moise, 
si je n ’ai rien de commun dans ma fa?on de.v ivre  
avec aucun de ces hommes d ’autrefois, com ment 
conformerai-je ma v ie  ä la m em e r£gle que l ’un 
d ’entre eux. Je ne vois pas com m ent im iter quelqu’un 
qui diff&re totalem ent de moi par ses habitudes. 
Räpondons ä cela, que, ä notre avis, la vertu, ni Ie 
vice ne sont chaldeens et que ni de vivre en ß gypte, 
ni d ’habiter ä Babylone n ’exile quelqu’un de la  v ie  
vertueuse. Ce n ’est pas en Judee seulem ent que D ieu  
est connu des justes et la Sion de l ’histoire n ’est pas 
la Maison de D ieu. Mais il nous faudra une m editation  
atten tive et une vue per<jante pour discerner, au-delä 
de la lettre de l ’histoire, de quels Chaldeens et de
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quels ß gyptiens il faut nous eloigner et apres avoir c 
echappe ä quelle captivite de B abylone nous attein- 
drons [a la vie bienheureuse. Quoi qu’il en soit 
prenons Moise comme Modele1.

La naissance de Moise coincide 328 a  
n a is s a n c e  ayec je (j^cre  ̂ (ju pharaon ordon-

SFIRITUELLE
nant la mise ä m ort des enfants 

m ales. Comment notre liberie im itera-t-elle cette cii- 
constance fortuite? II ne depend pas de nous, dira-t-on 
en effet ä juste titre, d’im iter par notre propre najs- 
sance cette naissance singuliere. Aussi faut-il laisser 
le plan des apparences e t comprendre cette im itation  
en un sens plus eleve. Chacun sa it que tous les etrcs 
soumis au devenir ne demeurent jam ais identiques 
ä eux-m&mes, mais passent continuellem ent d ’un 
etat ä un autre, par un changem ent perpetuel. Ce 
changem ent peut etre en bien ou en mal. Le penchant 
vers les passions charnelles qui entraine l ’hum anite  
et cause ses chutes est represente par les filles que le b  
tyran vo it se propager avec plaisir; les garcons au 
contraire, qui lui sont odieux et qu’il soup^onne de 
vouloir renverser son pouvoir iigurent la vertu qui 
est rude et vigoureusea. D ans le monde du devenir, 
on ne trouve pas d ’etres toujours semblables ä eux- 
m emes. Or, etre sujet au changement, c :est renaitre

1 Ici s’iiisia'e dans ie texte do Gregoire, 1111 resume liistorique de la 
Vie dc jVIoise que nous n’avons pas traduil. Nous passons aussitot 
a la Theorie, ä I'interpnStation spirituelle.

2 Le symbolisme des garfons et des iilles est dans Pliilon, Q a a est. 
in Ex., X, 8; Origene, In  Ürc., II, 155.



continuellem ent. Mais ici la naissance ne vient pas 
d ’une intervention etrang&re, com me c’est le cas 
pour les etres corporels qui sont produits du dehors. 
E lle est le resultat d ’un choix libre et nous sommes 
ainsi en un sens nos propres parents, nous creant 
nous-memes tels que nous vojilons etre et par notre 
volonte nous fagonnant selon le module que nous 
choisissons, ou m ale ou femelle, par la vertu  ou par 
le v ice1. E t ainsi nous avons la possib ility  malgre 

c l ’opposition du tyran, de naitre ä une vie superieure, 
pour la joie de nos parents —  figures des bons mou- 
vem ents de l ’äme —  et la confusion du demon. 
Disons done, en degageant plus nettem ent le sens 
spirituel suggere par ce passage, que 1’enseignem ent 
qui en ressort, c ’est que, ä l ’origine de la  vertu, il 
y  a cette naissance qui m^contente l ’ennemi, nais
sance spirituelle ä laquelle preside la  liberte2. Ce qui 
m econtente rennem i en effet c’est d’avoir des preuves 
visibles de sa d6faite.

Comme il appartient ä la liberte de donner nais
sance au gar<jon qui figure la vertu, c’est ä eile aus si 
qu’ilrevien t de le nourrir par des alim ents convenables 
et de prendre des precautions pour qu’il se sauve  
des eaux sans dommage. Ceux qui font don de leurs 

d  enfants au tyran les exposent nus et sans protection  
sur le fleuve —  par fleuve j ’entends celui de la vie,

1 Ceci est plus developp6 dans la Grande CatöcMse, XXXIX, 1 :
« Les autres St.res doivent l’existence & l’impulsion de leuvs parents, 
tandis que la naissance spirituelle depend de la volonte de celui qui 
nalt ». Le role initial de la libertö nous situe dans un monde theolo- 
gique anterieur ä la riaction antipilagienne.

3 Le Symbole de l'enfantem ent est trfes courant dans la rhctorique 
du iv e sifccle. H imerius, Ecl. X, 176,, 3.
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qu’agitent les vagues successives des passions — ; 
une fois dans Ie fleuve, ils s’enfoncent sous les eaux 
e t sont submerges. Les parents des gartjons au 
contraire —  qui representent les bonnes dispositions 
d ’une äme sage —  lorsque les necessites de la vie  
les forcent k deposer sur les flots leur ills, l ’abritent 
dans une corbeille de peur qu’il ne se noie dans le 
fleuve. Cette corbeille, faite de joncs tresses ensemble 
represente l ’education, qui resulte de I’union des 
diverses disciplines. E lle m aintient au-dessus des 
agitations de la v ie  celui qu’elle porte; grace k elle, 
il n ’errera pas sur la mers entrain^ ici et la  par la 
poussee des flots, mais il abordera au port : rejete 
par le m ouvem ent m em e des flots vers le littoral, 
il sortira de l ’ocean de la vie. C’est la  ce que 1’ex- 
perience m em e nous apprend : en effet les hommes 
qui ne sont pas submerges sous le flo t des illusions 
humaines, ce sont les affaires elles-m em es qui les 
transportent e t les rejettent par leur m ouvem ent 
sans repos, com me si elies com ptaient pour un poids 
inutile celui dont la vertu leur resiste. En tou t cas, 
que celui qui a echappe ä ces dangers im ite Moise 
et ne manage pas ses larmes, meme s’il se trouve  
ä l ’abri dans une corbeille, car les larmes entretiennent 
la fid61it6 de ceux que la vertu a ddlivr&ä.

La fille du Pharaon, sterile et sans enfant (par quoi, 
je pense, on peut entendre la philosophie profane), 
fa it passer l ’enfant pour sien en sorte d’etre appelee 
sa mere : celui-ci consent ä ne pas renier la parente 
de cette fausse mere tan t qu’il n’a pas encore atteint 
l ’äge adulte, mais une fois devenu homme, comme
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nous ie voyons pour Moi'se, il ticn t a deshonneur 
tie passer pour le fils d ’une fem m e naturellement 
sterile. Telle est bien Γeducation profane qui conţoit 
toujours sans jamais enfanter. Quel fruit, apres une 
si longue grossesae, la philosophic a-L-elle produifc 
qui soit digne de ta n t d ’efforts : tous, vides et in- 
formes, avortent avant de parvcnir â la lumiere de 
la connaissance de Dieu. Ils auraient peut-eLre ρυ 
devenir des hommes, si ce n ’avait pas ete uniquem ent 
dans le sein de la sagesse sterile qu’ils avaient etc 
râchaufîes. Ainsi, ayant partagd la v ie  de la princesse 
des figyptiens autant qu’il lui sem ble tirer parti des 
avantages qu’elle lui procure, Mo'ise se tourne ensuite 
vers celle qui est reellement sa mere. D ’ailleurs 
pendant le tem ps de son education aupres de la 
princesse, il ne s’en eta it pas vraim ent separe, con
tinuant k etre nourri, com me dit I’histoire, du lait 
maternei. Ceci nous apprend, me sem ble-t-il, que si 
nous frdquentons la culture profane, au tem ps de 
notre education, nous ne devons pas cependant âtre 
sevres du la it de celle qui nous a nourris, et qui est 
l’Eglise. Ce la it ce sont les sacrem ents1 qui alim entent 
notre âme, la fortifient et lui donnent des forces 
pour m onter plus liaut,

Le personnage que notre tex te  nous pr0sente 
ensuite entre deux ennemis, c ’est en verite 1’hom m e 
qui abandonne la foi traditionnelle pour se tourner 
vers des doctrines etrangeres. Ce sont en effet deux

1 Le mot grec εθη designe 1’ensemble des pratiques cliretiennes 
chez Gregoire, uni ou non avec σύμβολα  r Conlr. Ban., 880 A, 884 Λ.
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ennemis que la religion d ’Israel et les superstitions 
pai'ennes qui s’eiTorcent de la supplanter. Semblables d 
a ce personnage se sont m ontres1 beauconp de ccs 
homines legers, qui ont abandonne la foi tradition- 
ntlie pour se joindrc a ses adversaires et transgressor 
la doctrine de leurs peres. Mais l ’homme vraim ent 
superieur, com me Moise, donne la mort, eii lui 
portant un coup, a l ’ennemi de la foi.

On peut interpreter autrem ent cette scene en y  
voyant le com bat qui se livre en chacun de nous.
Nous sommes places au milieu, comme le prix du 
combat, auquel pretendcnt deux adversaires —  sans 
com pter que nous assurons la victoire de celui aux  
cotes de qui nous nous rangeons. Ces ennemis qui 332 A 
lu ttent l ’un contre 1’autre, com me 1’Hebreu et 
l ’E gyptien, ce sont I’idolatrie e t la w a ie  religion, 
la tem perance e t I’incontinence, la justice et Tin- 
justice, l ’hum ilite et l ’orgueil, e tc .... Moise nous 
enseigne par son exem ple a appuyer la vertu k laquelle 
des liens nous rattachent et a chercher a defaire son 
adversaire. Ce n ’est qu’une seule et m em e chose en 
effet que le triom phe de la vraie religion et la dMaite 
de l ’idolatrie, de meme que la justice supprime 
] ’injustice et que 1’hum ilite aneantit l ’orgueil.

Quant a la lutte qui oppose deux H ebreux Tun a 
1’autre, nous la trouvons aussi cbez-nous. Notts 
n ’aurions pas vu apparaitre les nefastes heresies 
si, chez ceux qui professent la verite, les opinions b  
ne s ’etaient pas dressees les unes contre les autres.

1 Je corrigc 1c singuMer eSo£ev en eSo£ clv d’aprfes Veil.



Si done nous nous sentons trop faibles pour assurer' 
par nous-mfimes le triom phe de la v6rite et que nous 
voyons Ies entreprises du mal l ’emporter e t l ’autorite 
de la verite rejetee, il nous faut fuir le plus t6 t  
possible â l ’image du modele que l ’histoire nous 
propose, pour nous rem ettre â l ’6cole des m ysteres 
de la foi1. E t si nous avons encore â yivre chez 
l ’etranger, c’est-â-dire si la n^eessitâ nous force â 
avoir des rapports avec la sagesse profane, ne le 
faisons qu’apr^s avoir ecarte les mauvais bergers des 
puits qu’ils occupent injustem ent, c ’est-â-dire rejetons 
les m auvais pasteurs qui pervertissent l ’usage de la 
culture. Alors nous vivrons solitaires, sans avoir â 
venir aux mains avec des adversaires ni â arbitrer 
des querelles, dans la seule compagnie de nos pensees 
et de nos sentim ents, tous les m ouvem ents de notre 
âme unifies sous la conduite de l ’esprit, com me un 
troupeau de brebis guide par son pasteur3.

Si nous nous 6tablissons dans cette
LE BUISSO N - · , ,

ARDENT Paix ce reP0S> ia verite nous 
eclairera et illuminera nos yeu x  de 

ses rayons. E t cette verite qui s ’est m a n ife s to  dans

5 8  CONTEMPLATION SUR LA V IE  D E  MOISE

1 Cette k retrăite » correspond dans la vie de Grigoire a la periode 
monastique d’Ibora qui succede â sa formation profane. On peut 
rctrouvcr sous les divers episodes de la Vie de Moise des ölöments 
autobiographiques ou mieux les dldmcnts d'une biographie de Basile, 
il quoi Grdgoire adapte explicitement la Vie de MoYse dans El. Das. 
901-914 B : formation profane, vie monastique, Episcopat. C’est le 
mfime type de vie que Grigoire retrace aussi bien dans ses biographies 
que dans ses traitis.

a C’est le « recueillement » des puissances sensibles unifiöes par 
VrjyejinvÎKov, Meme com para ison dans Com. in. Eccles., 377 B.
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la  mystdrieuse apparition qui eut iieu alors, c ’est 
Dieu. Que si c ’est un buisson d ’epznes1 embrase par 
le  m oyen duquel l ’ame du Prophete est illumin^e, 
cela non plus ne sera pas sans interet pour notre 
recherche. Si en effet la  verite est D ieu et si elle est 
aussi lumiere —  ce sont 1& les expressions sublimes 
que l ’Evangile Iui-meme emploie pour designer le 
Dieu qui s ’est manifesto pour nous dans la chair — , d  
le  tex te  nous montre que la conduite de la vertu  
nous am£ne k la connaissance de eette lum iere qui 
s ’est abaiss^e jusqu’£ la nature hum aine : ce n’est 
pas de quelque luminaire situe parmi les astres 
qu ’elle rayonne —  son eclat risquait alors d’etre 
pris pour celui de la matiere celeste — , mais d ’un 
sim ple buisson de la terre, qui surpasse cependant 
par ses rayons les astres du d e l2. Ce passage nous 
enseigne dgalement le m ystere de 1’enfantem ent vir
ginal, le feu de la divinite qui, en naissant, a illumine 
le monde, a laiss6 in tact le buisson dont il em anait 
e t I’enfantem ent n ’a pas fletri la fleur de la virginity 
de Marie3.

Le premier enseignem ent que nous donne cette  
lumidre, c’est de nous apprendre ce que nous devons 
faire pour nous tenir sous les rayons de la verite : 
e t c ’est qu’il n ’est pas possible a des pieds chausses 333A

1 La precision stir les « opines a du Buisson n’est pas dans l'Exode.
Elle est dans Philon, V. Moysi, 1, 12 et dans Clem., Protrept·, I, 8 
qui en tirera un rapprochement avec la couronne d’ipines, Paed..,
II, 8, 75.

2 D<5ja chez Philon, le Buisson d’ipines est figure du Logos :
V. Moy$., I, 12. H est le Verbe incarni pour Justin, Dial., 126 et 
pour Clem., Paed., II, 8, 75.

3 Symbole marial qui sera souvent repris. Cf. 368 C, /
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de courir vers la hauteur ou la lumiere de la verite 
apparait, mais qu’il faut depouiller les pieds de l ’&me 
du revetem ent des peaux mortes dont notre nature 
a ete revetue aux origines lorsque nous fumes m is 
a nu pour avoir desobei au com m andem ent d ivin1. 
Quand nous aurons fa it cela, la connaissance de la 
verite se manifestera d’elle-meme. En effet la  con
naissance de ce qui est2 resuite de la purification  
de 1’opinion qui porte sur ce qui n!est pas. C’est, a raon 
avis, la definition de la  verite d’etre une saisie cer- 
taine de l ’etre; l ’erreur, elle, est une illusion qui se 
produit dans I’esprit et qui donne l ’apparence 
d’exister a ce qui n’est pas; la verite au contraire

1 La seine de Molse dcpouillant ses souliers pour marcher sur la 
terre sainte est un symbole (lu baptSme, C’est h ce titre qu'ellc est 
souvent figuree dans les monuments chretiens antiques a c6te de celle 
du Roclier qui symbolise l’Eucharistie. On sait que les scenes de 
1’Ancien Testament (itaient reprisenties pour leur valeur cat£ch6- 
tique. II semble bien en effet que le dipouillement des souliers i t  ait 
un rite du baptdme primitif, Clem ., Strom., V, 8, 55; Grig, de Nysse, 
In Cant., 1008 A. C.; DAloer, Antike und Chrislentum, V, 2, Munster, 
1936, pp. 87-94, Le rituel grec actuel comporte encore une c<5r&nonie 
pr<5paratoire au baptfime de bdnidiction des catiSehum&nes « pieds 
nus ». Ce geste, normal avant l’immersion, avait 6td interprdt6 
symboliquement en relation avec les tuniques de peau de Gen., I l l ,  
21, commc une destruction du pdclnS originel. Comme souvent, 
Grigoire donne ii ce symbole biblico-sacramentel un sens spirituei, 
Ccci rejoint I’idee qui lui est triis chere que la vie chretienne n'est 
que lc prolongement du bapt&rte. A propos des pieds nus du grand 
pr6tre, il notera (392 D) que celui qui a depose les cliaussures de 
peau lors de la premiere mystagogie (terme ii la fois sacramentel et 
mystique) lie doit plus Jes rcpreudrc ensuite. Voir aussi & ce sujet-Jn 
Cant,, 636 C : »L’slmo qui a une fois d^fait ses sandales par le bapteme 
a diiposi avec elles toutc souillure terrcstre... Aussi veillc-t-elle & les 
garder purs en nc quittant pas la route (qui est le Christ) «. L’assi- 
milation des « opinions » aux peaux mortes dont il faut se depouiller 
est dans Philon, Leg. All,, II, 56. Voir 373 D, 376 C.

2 Le passage « ,,.se manifestera d’elle-meine. En elfet la connais- 
sance dc ce qui e s t,. .» manque dans Migne. Je le rcstitue d’apr&s Van.
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est la ferme apprehension de ce qui e s i1. Or il faut 
de longues periodes de tem ps passees dans le recueil·- 
lem ent & mediter ces hautes questions, pour parvenir 
a saisir peniblem ent ce qu’est vraim ent l ’etre qui b 
possede l ’existence par nature et ce qu’est le non- 
etre qui a seulem ent l ’apparence d ’exister, mais qui 
n ’a de lui-m em e aucune realite.

Ce que Moise, a la lumiere de la theophanie, me 
parait avoir compris alors, c’est precisement qu’aucune 
des choses qui tom bent sous les sens ou qui sont 
contem plees par l ’intelligence ne subsiste reellem ent8, 
m ais seulem ent l ’etre transcendant et createur de 
1’univers & qui to u t est suspendu. Quel que soit en  
effet en dehors de lui, l ’etre vers lequel l ’intelligence 
se tourne, elle ne trouve pas en lui cette suflisance 
qui lui perm ettrait d’exister en dehors de la parti
cipation & l ’etre. Mais ce qui est immuable, qui n ’est 
sujet ni k la croissance ni k la diminution, qui est 
egalem ent r&fractaire a to u t changem ent, soit en 
mieux, soit en pire —  car il est etranger au pire e t il 
n ’est rien qui soit meilleur que lui — , qui se suffit c  
parfaitem ent a Iui-mcme, qui est seul desirable, 
dont to u t le reste participe et qui ne subit pas de 
dim inution du fait de cette participation3, cela est 
vraim ent Celui qui est reellem ent et son apprehension  
est la  connaissance de la verite. Or c’est la Celui 
dont jadis Moise s’est approche, dont aujourd’hui

1 Expressions stolciennes. La thiorie de la connaissance chez 
Grigoire depend de cette ecole.

2 Ven. ajoute « rdellement ».
3 Expressions de Plat., Banquet, 210 A.



s’approche to u t hom m e qui, com me lui, se ddpouille 
de son enveloppe terrestre et se tourne vers la lumiere 
qui v ien t du Buisson, vers le rayon, issu du buisson  
d’6pines, figure de la  chair, qui a brilie pour nous et 
qui est, nous d it I’ßvangile, la vraie Lumiere et la 
V6rit6.

U n tel hom m e est d&s lors capable d’aider aussi les 
autres ä se sauver, en renversant la tyrannie des 

30 puissances du mal et en ram enant äi la  liberte tous 
ceux qui etaient soum is ä leur esclavage1. Les miracles 
de I’alteration de la main droite e t du changem ent 
du bäton en serpent, lui sont donn£s com me guides. 
Le premier me paralt signifier sym boliquem ent le 
myst^re de la m anifestation de la divinity aux  
hommes dans la chair du Seigneur : c’est ce m ystere  
en effet qui determine la d6faite du d6mon et la  
liberation de ceux qu’il opprim ait. Je  suis d ’ailleurs 
conduit ä cette interpretation par les t£m oignages 
de l ’Ancien et du Nouveau Testam ent : d’une part 
en effet le Proph£te declare que « la droite du Tres- 
H aut n ’est plus la m&ne* », comme si, contem plant 
la nature divine dans son im m utability, il la voyait, 
par condescendance pour la faiblesse de notre nature, 

336A la quitter pour prendre la forme de la notre. E t de 
meme que la main de Moiise, prend une couleur qui 
ne lui est pas naturelle quand il la retire des plis de 
son vetem ent et retrouve son aspect propre, lorsqu’il

1 Les images paralleles de tyran et d’esclave — et d’homme libre 
sont un thfeme commun de la literatu re hellenistique : Platon avait 
dit dans une formule que cite textuellement Gregoire ailleurs : « La 
vertu est sans maitre ». Rsp. 617 E; Plot. Enn . IV, 8, 31.

» Ps.t LXXVI, 11.

6 2  CONTEMPLATION SUR LA V IE  D E  M OISE
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l ’y  ramene ä nouveau, ainsi le D ieu Monogene, 
« la droite du Tr^s-Haut », qui est « dans le sein du 
Рёге1 », Iorsqu’il est sorti de D ieu pour se manifester 
ä nous, s’est m odifie ä notre im age, puis, lorsqu’il 
a eu gu&i nos langueurs e t  qu’il ramene dans son 
propre sein (le Pere en e ilet est le sein de Celui 
ä qui appartient la main) sa main qui se trouvait 
parmi nous et qui ava it pris notre couleur, loin  
que sa nature inalterable soit devenue passible, 
c’est au contraire la nötre, su jette aux change- 
m ents, etant passible, qui est tra n sfig u re  en eile 
et devient inalterable par participation ä I’im m uta
bility divine.

Quant au changem ent du bäton en serpent, qu’il 
ne trouble pas Ies amis du Christ en appliquant 
au mystdre un sym bole qui sem ble jurer avec lui. 
Car la Vferit6 elle-meme, par la  voix  de l ’fivangiie, 
ne le r6pudie pas, lorsqu’elle d it : « D e m em e que 
Moise a elev6 le serpent dans le desert, ainsi il faut que 
le Fils de 1’H om m e soit 61eve »· E t l ’idee est claire : 
si l ’auteur du p6ch6 est appele serpent par la Sainte 
ficriture, ce qui est пё de lui est aussi necessairement 
serpent; d’oii il su it que le pfeche a le m em e nom  
que celui qui l ’a engendre. Or « le Seigneur a ete fait 
p£ch6 pour nous, en prenant notre nature pdcheresse», 
comme en t6m oigne la parole de l ’Apotre. C’est done 
ä juste titre que ce sym bole est appliqu6 au Seigneur. 
Si en effet le pechfe est serpent et que le Seigneur a 
6te fait рёсЬё, on doit conclure necessairem ent que

1 Joan., I l l ,  14.



c celui qui a ete fa it peche a ete fa it serpent1, serpent 
etant synonym e de peche. E t il ä ete fait serpent ä 
cause de nous, afin de devorer et de consumer les 
serpents d ’ß gyp te , produits par les m agiciens. Ceci 
fait, il se transforme ä nouveau en bäton, et par 
ce bäton les coupables sont chäties e t ceux qui 
suivent le chemin m ontant et m alaise de la vertu  
sont aides, s ’appuyant par les saintes esperances 
sur le bäton de la f o i : « La foi, en eilet, est la  substance  
des choses qu’on espere2 ».

Celui qui s’est eleve ä l ’intelligence de ces m ysteres 
« devient » vraim ent « un D ieu3 », par rapport aux  
hommes qui resistent ä la verite, sont seduits par 
l ’illusion sans consistance du monde sensible et 
dedaignent d’ecouter Celui qui est com me chose de 
peu d ’importance. C’est bien ce que dit Pharaon : 
« Quel est-il pour que j ’ob6isse ä sa vo ix?  Je ne 
connais pas le Seigneur ». II n’attache de prix qu’aux  

d  biens materiels qui procurent des jouissances sen
sibles. Au contraire celui qui a eu la gräce d ’ßtre 6claire 
par la  Lumiere et qui a reeju un grand accroissement 
de force et de puissance contre ses ennemis est 
comme un ath lete qui s ’est convenablem ent entraine 
aux exereices de force aupres de son entraineur et, 
desormais plein de confiance et d ’audace, se d6pouille 
pour engager le com bat4. II tien t ä la main le bäton, 
c’cst-ä-dire rcnscignem enl de la foi, par lequel il· 
va triompher des serpents d ’figypte.

1 Le passage« oti doit conclure lidcessairement... a dtd fait serpent..»
est restitui d’apr6s Ven. a Hebr., X I, 29. 3 Ex., IV, 16.

4 Ce symbolc, comme celui de la course est clxer aux rheteurs.

6 4  C O N TE M PLA TIO N  SUR LA V i l i  D E  M OISE
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II sera accompagne de sa femme, issue d ’une race 
etrangere. II y  a en eilet dans la culture profane 
quelquc chose qu’il ne faut pas rejeter dans la for
m ation a la vertu. La philosophie morale en effet 
et la philosophie de la nature peuvent aider ceux qui 337 a  

les aim ent e t les cultivent, ä s ’elever plus haut, ä 
condition toutefois que leur fruit ne retienne rien 
de Ia souillure etrangere. Si en effet il n ’est pas 
circoncis et depouille de tou t elem ent nocif et impur, 
l ’ange qui v ien t ä leur rencontre les menacera de 
mort; il faut que la fem m e l ’apaise en purifiant son  
fils par 1’ablation du signe particulier ä quoi on 
reconnait l ’fetranger. (Je pense que, pour celui qui 
se souvient du recit historique, la suite du progres 
dans la vertu que nous exposons apparait clairement, 
en suivant l ’enchainem ent des sym boles). II y  a 
en effet quelque chose de charnel et d ’inutile dans 
le fruit de sagesse, des diverses sciences. Quand on 
l ’a enleve, ce qui reste est de bonne race Israelite.
En voici des exemples. La philosophie paienne 
enseigne eile aussi l ’im m ortalite de l ’äme : c’est lä 
ce qu’il y  a de bon dans son enfant; mais eile enseigne 
la m dtem psychose et le passage d’un etre spirituel B 
ä un animal : c’est lä l ’adjonction cliarnelle e t etran
gere. E t il y  a bien d’autres exem ples. A insi eile 
enseigne l ’existence de Dieu, mais par ailieurs eile 
1c croit materiel; eile confcssc qu’il est demiurge, 
mais eile ajoute qu’il a besoin .de matiere pour faire 
le monde; eile lui attribue bonte et puissance, mais 
eile le soum et en bien des choses ä la contrainte du

1. ■ ■ Grog., de Nysse.



D estin1. E t en parcourant chaque question, on 
verrait com m ent la philosophie paienne corrompt 
des doctrines admirables par des additions absurdes. 
Si nous les enlevons, l ’ange de D ieu nous sera favo
rable, et approuvera ce qu’il y  a de bon dans ces 
doctrines.

Mais il nous faut revenir â la
LA RENCONTRE .. t . .

d e  l 'An g e  smte  du tex te  pour voir venir a 
notre rencontre, au m om ent d’en- 

gager la  lu tte  avec les figyptiens, un secours fraternei. 
Nous nous rappelons qu’au debut de sa conversion, les 
rencontres que fit Moise furent p lu tot guerrieres, 
celles de 1’IK breu opprime par l ’ligyp tien  et d ’un 
autre Hebreu attaque par un com patriote. M aintenant 
qu’il s’est eleve â un plus haut degre dans les vertus 
de l ’âme, â la  fois par une longue application et par 
les lum ieres d ’en-haut, c’est au contraire une ren
contre heureuse e t  pacifique qu’il fa it en  la  personne 
de son frere, envoys par Dieu au devant de lui. Si nous 
transposons cet Episode au sens figure, il ne sera peut- 
âtre pas inutile â notre but. Car c ’est bien reellem ent 
que ceux qui pratiquent la vertu  vo ien t s ’offrir â 
eux l ’assistance donnee par D ieu â notre nature, 
assistance qui ex ista it d6jâ auparavant, puisqu’elle 
existe deja â notre naissancc, mais qui n ’apparaît 
et dont nous ne prenons conscience que lorsque 
nous nous sommes suffisamment familiarises avec

1 Ces doctrines sont emprunties â Platon (metempsycliosc) ou 
aux sto'icien-s (matărialit^ de Dieu).
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la  v ie  d’en-haut par le progräs et l ’application et 
que nous nous depouillons en vue de plus rüdes 
combats.

Mais pour ne pas avoir l ’air d ’expliquer le myst^re 
par le m ystere, j ’exposerai plus ä decouvert le sens 
de ce passage. II y  a une doctrine digne de creance, 
qui nous v ien t de la tradition des Pdres disant que, 
a preis la chute de notre nature dans le pfeche, la 
Providence divine ne nous abandonna pas ä notre 
d^cheance, mais pla^a ä cöt6 de chacun de nous 
pour le secourir dans la vie, un ange, ayant u n e3 4 0  
nature incorporelle1; et que par contre le meurtrier 
de notre race, cherchant ä nuire ä la v ie  de Fhomme, 
em ploya contre lui le meme proced6, en la personne 
d’un d6mon m auvais et m alfaisant2. L ’hom m e se 
trouve ainsi place entre ces deux com pagnons dont 
les intentions sont contraires. II dopend de lui de 
faire triom pher l ’un ou l ’autre. Le bon esprit agit 
dans l ’äme en m ontrant les recompenses esp6r6es 
de ceux qui pratiquent la vertu, Fautre en offrant 
des plaisirs sensibles dont il n ’y  a espoir de retirer 
aücun bien, mais dont la jouissance e t  la vue en- 
chainent dans le m om ent present les sens des ämes 
faibles3. Si l ’hom m e se garde des appäts du mal et  
s’Oriente interieurem ent vers le bien en tournant 
pour ainsi dire le dos au vice, son äme placke face

! Cette tradition,TrapdSoois, relative ä l’ange gardien se rencontre 
en eilet chez les Pfires, en particulier chez Clement et chez Orig&ie.

2 La doctrine du dönion gardien se rencontre chez Origine, De 
Princ.., III, 2, 4.

3 Ces vues surle «discernement des esprits»sont heritees d’Origöne :
De Pr inc., III, 2, 3; 249 559.



B aux biens futurs est cotame un miroir oil les im ages 
et les formes de la vertu, presentees par D ien, s’im- 
prim ent dans la purete de l ’äm e1; et c’est alors 
qn’un frere secourable se präsente ä lui e t  se range 
ä ses cötes. L ’hom m e en effet, par sa partie raison- 
nable et spirituelle peut-etre appele le  frere de l ’ange 
qui apparait e t  v ien t nous assister, quand nous 
approchons du Pharaon.

Que personne ne croie qu’il y  ait un entier paral- 
lelism e entre le recit historique et son interpretation  
spirituelle en Sorte que s’il trouve quelque detail 
qui ne concorde pas, il en prenne pretexte pour 
condamner le tou t. Qu’il se souvienne toujours du 
but vers lequel nous avons les yeu x  tournes au cours 
de notre expose et que nous avons enonce dans 
1’introduction : la v ie des grands hommes est proposee 
ä leurs descendants comrae un m odele de vertu;

c  mais il n ’est pas possible ä eeux qui am bitionnent 
de Ieur ressembler de passer par les memes Evene
m ents materiels. Comment en eilet rencontrer ä 
nouveau le peuple qui s’est m ultiplie ä la suite de 
son emigration en lSgypte ou un tyran  qui le reduise 
en esclavage et, hostile aux garcons, favorise la  
propagation des filles? E t ainsi des autres episodes 
du recit. Aussi, puisqu’il est etabli qu’il est impossible 
d ’im iter m ateriellem ent les actes admirables -Lides 
saints, il lau t faire passer du sens historique au sens 
spirituel les choses qui en sont susceptibles, afin que

1 L’image.du «miroär » est frequente chez Grcgoire. Tn Can/.,  833 B . 
Elle est clans la tradition platonicienne. Elle est liee ä l’idee de catharsi s 
et aussi ä cello d’orientation.
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Ies ämes ferventes y  trouvent une aide. Que si 
quelqu’un des evenem ents rapportes par ’’histoire 
ne peut pas cadrer avec le contexte de l ’inter- 
pretation spirituelle, la n£cessite force ä le laisser 
tomber : aussi le sautant comme inutile â notre objet, d 
nous continuerons notre expose, â partir des episodes 
qui sont susceptibles d’etre appliques â la vertu.

Je dis cela â cause de l ’interpretation du person
nage d’Aaron pour repondre ä une objection qu’on 
peut tirer du eontexte. Quelqu’un dira en eilet 
qu’il ne doute pas que l ’ange est de meme fam ilie 
que l ’âme en sa partie intellectuelle et incorporelle, 
que sa creation est anterieure ä la notre et. qu’il 
assiste ceux qui engagent la lu tte  avec I’Adversaire, 
mais qu’il n ’en est pas moins inexact de voir son  
typ e dans Aaron, Aaron qui a entraîne Ies Israelites 
â I’idolâtrie. N ous lui rfepondrons que nous om ettons 
cet Episode et que cela se justifie par ce que nous 
avons dit, ä savoir qu’un episode aberrant ne sup- 
prime pas la valeur de l ’accord qui ex iste dans le 
reste. Nous dirons aussi que I es expressions identiques 341A 
d ’ange et de frere sont susceptibles de deux signi
fications o p p o se s  : en effet on n ’entend pas seulem ent 
parier d’ange de Dieu, mais d ’ange de Satan; et nous 
n ’appelons pas frdre seulem ent celui qui est bon, 
mais aussi le m auvais : ainsi l ’fîcriture parle des 
bons quand elle d it que « Ies freres se rendent utiles 
dans les necessites1 » et des m echants la oil il est 
ecrit que « to u t frere ne fa it que supplanter ».

1 Jer., IV, 9.
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A yant fait ces rapprochements,
PREM lflRSS

TENTATIONS renV0y 0nS » lem’ Place 'Pr0Pre lme
consideration plus atten tive de ces 

questions et revenons m aintenant k notre propos. 
Nous avons vu Moi'se fortifie par {’apparition de la 
Lumiere et muni d’un allie et d ’un soutien en la 
personne du frere dont nous avons parle. Plein de 
confiance m aintenant, il exhorte le peuple a se liberer1, 
lui rappelle ses grandeurs d ’antan et donne son avis 
sur la maniere de s’afTranchir du travail penible du 
m oulage des briques. Que nous enseigne l’histoire 
par 1&? A ne pas avoir la presom ption de parler aux  
foules sans qu’une longue preparation ait mis notre 
parole a m em e d ’aborder les grandes assem blies. 
Tu vois en effet com m ent dans sa jeunesse Moi'se, 
qui n ’eta it pas encore parvenu a ce haut degre de 
vertu, n ’a pas paru un conseiller digne de foi a deux  
hommes qui se battaient; m aintenant c ’est a des 
milliers d ’hommes qu’il s ’adresse. Peu s ’en faut que 
l ’histoire ne te  crie par 1& de ne pas te  risquer a 
enseigner devant une assem blee d ’auditeurs, avant 
d ’avoir acquis, par une etude longue et serieuse,· 
] ’autorite de le faire.

Mais Moise n ’eu t pas plus tdt exhorte ses auditeurs, 
en ces termes excellents, a conquerir leur Iiberte, 
et enflamm6 en eux le desir de l ’obtenir que l ’ennemi 
s’en irrita e t redoubla envers eux de m auvais traite- 
m ents. Cela non plus n ’est pas sans application  
pour nous. Beaucoup d ’ames en efiet, pour avoir

1 Je  lis avec Veil, : i iXevBepias » au lieu de « aXrjOeias ».
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accueilli I’appel & se liberer de la tyrannie et avoir 
ob6i k l ’fivangile, se trouvent m aintenant en butte  
aux tentations, qui sont les assauts de 1'Adversaire. 
Parmi elles un grand nombre a ete par 1& rendu plus 
eprouve e t  plus ferme dans la foi e t 1’attaque de 
l ’ennemi ne les a que m ieux trempdes : certaines 
toutefois parmi les plus faibles s’affaissent sous de 
te ls assauts, disant ouvertem ent qu’il vau t m ieux  
d6sobeir & 1’lSvangiIe que de tom ber dans de pareilles d  
d ifficu lty  & cause de lui. C’est aussi ce qui eut lieu  
en ce temps-M, quand les Israelites m irent lachem ent 
en accusation ceux qui les poussaient a se liberer 
de leur esclavage. Mais ceux-ci n ’en cesseront pas 
pour autant d’entrainer au bien les ames, m im e si 
celles qui sont spirituellem ent enfants e t im parfaites 
s ’effraient puerilem ent devant les tentations dont 
elles n ’ont pas I’habitude.

Le demon, lui, cherche a nuire a notre nature et 
a la  detruire. Aussi s ’efiorce-t-il d ’em pecher ceux  
qui sont sous son dom aine de regarder vers le d e l 
et au contraire les fait-il s’incliner vers la terre pour 
en former des briques1. T out ce qui est de 1’ordre de 
la jouissance m aterielle est fa it neccssairem ent de 
terre e t d ’eau, qu’il s ’agisse de la passion des plaisirs 
du ventre ou de ce qui a tra it aux  richesses. Le344A  
m elange de ces Elements forme de la boue et en 
m6rite le nom. Ceux qui recherchent avidem ent ces 
jouissances qui sont figurees par la boue, ont beau  
s’en rassasier, iis ne peuvent jam ais garder remplie

1 Oh ig&n e , I n  E x. ,  155, 25.



la place qui regoit leurs plaisirs, mais ä. mesure 
qu’elle se remplit, eile se vide ä nouveau par leur 
ecoulem ent : ainsi le mouleur de briques m et sans 
cesse de nouvelle terre dans le m oule, ä mesure 
qu’il le vide. Ce sym bole est facilem ent compre
hensible, si Fon pense1 ä l ’appetit concupiscible : 
ä mesure en effet que le desir d ’une chose recherchee 
est satisfait, le desir nait d’une autr'e, par rapport ä 
laquelle il se trouve vacant; et quand il s ’en est 
rassasie, il redevient v ide pour la  su ivante, sans que 

B cela cesse jam ais de se produire en nous, tan t que 
nous ne nous sommes pas soustraits ä la v ie m ate
rielle. Quant au chaume e t ä la paille hächee qu’on 
en tire et que celui qui est soumis aux ordres du 
tyran  doit meler aux briques2, VEvan^ile e t les 
fip itres nous ont explique3 que Tun et l ’autre etaient 
m atieres destinees au feu4.

Quand une personne qui s’avance
L E S  P L A IfiS  , , . , , , . .  ,
D’iiGYPTE vertu cnercne a retirer de

l ’erreur les ämes qui en sont es claves 
et ä les amener ä une vie sensee et libre, celui qui 
est habile ä inventer .des em büches variees contre 
nous sait bien opposer ä la loi de D ieu les inventions 
du mensonge. Je dis cela k propos des serpents

1 Je restitue d'apres Venetus « de nouvelle terre... si l'on pense » 
sans quoi le texte est incomprehensible et que suppose d'ailleurs la 
traduction du cardinal de Trebizonde dans Migne, iaite non d’aprfes 
le texte grec correspondant, mais d’aprts im manuscrit aujourd'liui 
perdu.

s Exode, V, 7.
3 Je restitue d’aprfes Venetus « ont expliquö ».
1 Mth., III, 12; Lu., III, 17.
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d ’ß gyp te, c ’est-ä-dire des divers m efaits operes par 
le M enteur et dont le baton de Moise opere la destruc- c 
tion. Mais nous avons dejä parle de cela. Celui qui 
possede cet invincible baton qu’est la vertu, avec  
lcquel il reduit ä ricn les batons des m agicicns, en 
continuant sa route, va  vers de p lus'grandes mer- 
veilles. Ces m erveilles n’ont pas pour but de jeter 
ceux qui les vo ien t dans la stupeur, mais « sont 
orientees ä l ’utilite de ceux qui doivent etre sauvds1 ». 
C’est en e ilet par les m erveilles operees par la vertu  
que l ’ennemi est vaincu et l ’ami reconforte. Mais 
commentjons par comprendre de facjon generale le 
but de ces miracles au point de vue spirituel : il 
nous sera possible alors de trouver le sens convenable  
de chacun d’entre eux en particulier. C’est un fait 
que l ’enseignem ent de la verite est difleremment 
re^u selon la disposition de ceux qui la re<joivent : 
le Verbe, presentant ä tous egalem ent le bien et d 
le m al, l ’un qui est bien dispose ä l ’egard de ce qui 
liii est “presente, a son äme dans la lumi&re, l ’autre, 
dispose en sens contraire e t  n ’acceptant pas de 
fixer le regard de son äme sur le rayon de la verite, 
garde sur les yeu x  les tenebres de l ’ignorance2.

Ce que nous avons envisage lä de fagon generale, 
il ne reste qu’ä l ’appliquer ä chacune des m erveilles 
et ce sera egalem ent vrai, le detail etant ddjä con- 
sidere dans le tout. D ’ailleurs il n ’y  a rien d’etonnant 
ä ce que l ’Hebreu demeure insensible aux m aux

1 Eplu, IV, 6.
2 Argument rcpris d’Originc pour affirmer quo la liberte luimaino 

est seule cause du mal.



dont souffre l ’]£gyptien, bien qu’il se trouve mele 
â lui. N e voyons-nous pas encore m aintenant la meme 

345 A chose se produire? Dans nos grandes villes oii il y  a 
de m ultiples croyances, pour les uns la foi jaillit, 
lim pide et transparente, de la fontaine de la divine 
didascalie, tandis que pour les m6creants, que 
figurent les figyptiens, c ’est un sang empoisonne 
qui remplace l ’eau. E t la ruse perverse du Menteur 
consiste souvent â essayer de changer aussi en sang, 
l ’eau que boivent Ies Hebreux, en la corrompant 
avec des erreurs, c ’est-â-dire en essayant de nous 
montrer â nous aussi notre doctrine autre qu’elle 
n’est; mais il ne peut la corrompre entierem ent, 
m ais seulem ent parfois y  meler superficiellem ent 
un peu d’erreur; et FHebreu boit l ’eau veritable 
sans tenir aucunemerit com pte de ces deformations 
superficielles, quelque apparence de verite que pre- 
sentent les attaques de l ’Adversaire.

0,n peut dire Ia m em e chose de l ’engeance des 
b  crapauds, laids et bavards. Ces anim aux amphibies, 

qui s ’avancent par bonds, aussi repugnants par Ieur 
aspect que par leur odeur, s’introduisent dans les 
maisons, Ies chambres, les celliers des ßgyptiens, 
m ais ne touchent pas aux Hebreux. Cette engeance 
figure les efîets desastreux du vice, qui naissent 
d ’un coeur impur com me d ’un marecage1. E lle habite 
les m aisons de ceux qui ont choisi de vivre â l ’egyp- 
tienne, sautant sur les tables, grim pant dans les lits,

1 La comparaison de l’i ta t  de vice â un bourbier remonte â Platon 
et se retrouve dans toute la tradition hell&nstique : Plat., Phaed., 
I i l e ;  Phaedr., 246 sqq; F l o t i n , Enn-, IV, 7, 10; I, 8, 4.
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s ’introduisant dans les celliers. Telle est bien la vie  
des hom m es impure et luxurieux : issue d ’un bourbier 
mar6cageux, elle possM e aussi une double nature, 
puisqu’elle im ite la fagon de vivre des betes et c 
qu’ainsi, hum aine par la naissance e t animale [par 
les penchants, eile presente des caracteres ambigus 
et, pour ainsi dire, am phibies1; enfm tu  en retrouveras 
la marque, non seulem ent dans le lit, mais aussi 
sur la  tab le et dans les armoires : 1’hom m e d£bauche 
en efiet im prim e sa marque partout, si bien qu’il 
est facile de le  discerner de l ’hom m e chaste rien 
qu’ä sa fagon d ’arranger sa m aison. Chez l ’un en effet, 
sur le crepis du plafond, tu  vois des fresques repre- 
sentant des scenes qui exciten t au plaisir sensu el, 
qui rappellent ä l ’äme sa maladie e t repandent en  
eile l ’a ttra it du p6che par des tab leaux inconvenants; d 
l ’homme chaste au contraire veille avec soin ä garder 
ses yeu x  purs de spectacles sensuels. D e m em e la 
tab le de I’hom m e tem p6rant est frugale, tandis que 
celle de 1’hom m e qui se vautre dans une v ie  fangeuse 
est crapuleuse e t fastueuse. E t si enfin tu  p6n£tres 
dans les celliers, c ’est-a-dire dans les regions secretes 
et reservees de l ’äme, lä davantage encore tu  trou- 
veras chez le debauche un amas de crapauds.

1 On a vu dans cette transformation de l’homme en böte un reflet 
de l’usage de porter des masques d'animaux aux bacchanales. Mais 
le symbolisrae qui represente les passions par des animaux est dejä 
dans Platon, Rsp. IX, 589 B.
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Mais peul>etre s’etonnera-t-on de
PROVIDENCE . , , ,

e t  l ib e r £  voir “ ist ° ire declarer que ces m aux  
ont etc operes par le baton de la 

vertu contre les figyp tien s : et il est exact qu’il est 
ecrit que « le Pliaraon lu t endurci par D ieu1 ». 
Comment alors aurait-il ete condamnable, si c’etait 
la puissance d ’en-haut qui ava it determine en lui 
ces m auvaises dispositions d ’hostilite? D ’ailleurs 3e 
divin Apotre ne s’exprim e-t-il pas a peu pres de la 
m eme ■ maniere quand il dit que, « dans la mesure 
oil ils ne se sont pas soucies de bien connaitre Dieu,

348 A D ieu les a livres a leurs sens pervers2 », parlant de 
ceux qui ont des mceurs contre nature et s’avilissent 
par des formes infam es de debauche. Mais s’il est 
exact que la Sainte iScriture s’exprim e ainsi, cela 
ne v eu t pas dire pour autant que ce soft Dieu qui 
livre aux passions lionteuses celui qui s ’y  donne, 
ni que ce soit par la volont6 d ivine que le Pharaon  
soit endurci, ni que la vie crapuleuse soit l ’ceuvre 
de la  vertu. Si en effet la  divinity pouvait vouloir  
et opdrer cela, du coup la Iiberte cesserait d ’avoir 
aucune efficacite et tou te difference entre le bien et 
le mal serait abolie. Or, en fait, il n ’en est pas ainsi, 
mais nous voyons les uns ehoisir une v ie, les autres

1 Origfene avait consacri au probl&me de 1’ « endurcissement du 
cceur 9 du Pharaon, toute unc partie du chap. I l l  du D e  P r in c ip i i s  
qui est, reproduite dans la P h ilo c a lie , le rccucil. d’extraits d’Origine, 
compose par le frtvc do Gregoirc, Basile. On rctrouvc dans le tcxte 

. de Gr6goire les jnfim:» citations que chez Origfcne, mais avee des 
developpcments originaux. Sur toute cettc doctrine de la libcrti que
Gregoirc a hdritce d'Oiigiiic, voir Cm>iou, Introduction au sijstirhe 
d’Oriffcne, Paris, 1932. Sur saint Paid, voir Huby, iZpitre aux· 
Uomams, Paris, 1940, p. 344. 1 Rom., I, 2i.
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une autre, les uns progresser dans la vcrtu, les autres 
glisser dans le vice. Des lors on ne saurait correcte- 
m ent m ettre au com pte d ’une fatalite surnaturelle 
decrfetee par la volonte divine ces differences dont 
le librc arbitve. cst maitrc ponv chacnn. L ’Apotre в 
nous enseigne clairement qui sont les hom m es qui 
ont fete livrds « au sens pervers » : ce sont ceux qui 
ne se sont pas soucifes de connaitre D ieu e t que Dieu, 
qui ne peut les protfeger puisqu’il n ’est pas reconnu  
d ’eux, abandonne к leur passion : c’est done le refus 
de reconnaitre D ieu qui est cause de leur chute dans 
une v ie sensuelle e t dfegradante. II en est comme 
d’un hom m e qui, n ’ayant pas vu  un fossfe, dirait 
quc c’cst le soleil qui l ’y  a fait tom ber : nous n ’en 
deduirons pas que c’est l ’astre, par m auvaise humeur, с 
qui a pousse dans le fosse l ’hom m e qui ne regardait 
pas oil il m archait, mais nous donnerons un sens 
correct a son propos en disant que c ’est la privation  
de la lumiere qui est, chez celui qui ne vo it pas, 
cause de sa chute dans le fosse. On vo it par la qu’il 
faut entendre la pensee de l ’Apotre, quand il parle 
de l ’abandon aux passions honteuses de ceux qui 
m econnaissent Dieu ou de l ’endurcissem ent par Dieu  
du coeur du Pharaon, non en ce sens que la volonte  
divine operc 1’endurcissem ent dans l ’ame, mais en 
cc sens que la liberte, en s ’orientant vers le mal 
repousse la parole qui cherche a faire flechir sa 
resistance. E t c ’est aussi de la m em e fa^on que le 
baton de la vertu par son apparition purifie I’Hebreu  
de la vie crapuleuse et montre que l ’existence de 
l ’tf"gyptien у  est totalem ent adonnee.



D II arrive aussi que, m em e chez les figyptiens les 
grenouilles soient detruites, lorsque Moi'se ctend  
aussi pour eux les bras : ce que nous pouvons voir 
m aintenant encore. En effet les hommes qui se 
tournent vers les mains fetendues du Idgislateur —  
tu  devines bien je pense le sens de ce sym bole et qu’il 
faut comprendre par le lâgislateur le veritable 
L6gislateur e t par les mains 6tendues ses mains 
etendues sur la  Croix — , ceux-la done m em e s’ils 
ont quelque pen admis ces dispositions impures que 
figurent l,es grenouilles, des lors qu’ils se tournent 
vers celui qui pour nous a fetendu les mains, sont 
liber^s de ces hâtes n&astes, par la m ort et la decom
position du mal qui les tenait. Cette decom position  
figure ce qui arrive aux âmes qui se sont d&barrassees

349 a  d’une pareille maladie; apres la m ort de ces crapauds 
qui s ’agitaient en elles, le souvenir de leur pass6 leur 
paraît quelque chose d ’absurde et d’infect et le 
degotit rem plit leurs coeurs repentants, com me le 
dit l ’A potre s’adressant â des convertis : « Quel fruit 
retiriez-vous alors des choses dont vous rougissez 
m aintenant1? »

La merveille su ivante oil nous voyons l ’air obscurci 
pour les £ gyp tien s tandis qu’il continue d’etre 
eclair^ par le soleil pour les I lebreux presente un 
sens analogue. C’est mâme sur elle surtout que 
s’appuie I’interpretation que nous avons donnee, 
d ’apres laquelle ce n ’est pas quelque. fatalite qui 
plonge l ’un dans la lumiere et 1’autre dans les tenebres,

7 8  CONTEMPLATION SUR LA V №  D E  MOISE
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m ais nous-m em e int6rieurement par notre liberte 
qui som m es cause de l ’un ou de 1’autre selon l ’orien- 
tation  de notre volonte. N otons en eiiet que dans le b 
recit ce n’est pas la presence de quelque muraille 
qui arrete la lumiere et plonge les y eu x  des figyptiens  
dans l ’obscurite. Mais, to u t etan t egalem ent eclaire 
par le soleil, les figyptiens ne voien t pas la lumiere1, 
tandis que les H ebreux continuent de la voir brilier.
De meme la vie lum ineuse est proposee egalem ent 
a la liberte de tous, mais les tins se laissent entrainer 
dans les ten^bres du p6ch6 par leurs mauvaises 
actions et marchent dans l ’obscurite, tandis que les 
autres sont baign6s de la lum iere de la vertu.

Si apres trois jours de ce supplice, les figyptiens  
recom m encent k jouir de la lumiere, peut-etre 
pourrait-on interpreter cela de la restauration  
(apocatastasis) finale dans le royaum e des cieux, de 
ceux qui avaient 6t6 condamnds 4 l ’enfer2. En eiiet c

1 Le passage « m ais... ne voient pas la lumiere »est restitni d'apres 
Venetus.

2 Le mot airoKardaracris d&ignait dans l'an tiquiti greeque un 
retour k un etat antirienr de perfection. Grigoire de Nysse l'emploie 
ainsi & propos du retour k la. santi (XLVI, 1161 A) ou de la recon
ciliation d’un picheur public avec l’figlise (XLVI 232 C). Dans la 
langue philosophique du pythagorisme, il marque le retour period iquc 
de la Grande A nnie,(C a r c o p in o ,  Virgile et le mijst&re de laQuatri&me 
Bglogue, p. 44). Dans la littirature ehrdtienne, il disigne 1’instau- 
ration de toutes choses daiis le Christ k la fin des temps (Ad., I l l ,  11).
Ce sens chriticn apparatt, containing par 1'ider· pythagoriciennc, 
dans la doctrine origdniste du retour des 3mes it l’6ta t d’csprits purs, 
condamnie par le cinquicme concile ceeum&iique, et quo rejctait 
Grigoire (XLVI, 108 A). Chez celui-ci il signifle le salut total de 
i’humanite, sans decider si ce salut de la « nature » humaine, au sens 
trfcs concret qu’il donne au mot, connote le salut de tous les individus 
humaihs. (Voir XLVI, 188 D-189 A; XLVI, 70 C etc...; et mon article,
L ’apocatastase chcz Sainl Grigoire de Nysse, Rech, Sc, Rel., juiHet 
1940, p. 337 sqq.).

Ce passage sur l'apocatastase ne se trouve pas dans Migne.



ces « tenebres palpables » dont parle 1’histoire ont 
une grande analogie quant au m ot et quant a la 
chose, avec « les tenebres exterieures1 >>. Les unes et 
les autres se dissipent quand Mo'ise, com me nous 
l ’avons explique precedemment, etend les mains 
pour ceux qui sont dans les tenebres. C’est de la 
m&me fa^on qu’on peut interpreter aussi avec vrai- 
sem blance la « cendre de fournaise », qui provoque 
chez les figyptiens de douloureuses tum eurs : Ie 
sym bole de la fournaise designe en effet explicitem ent 
la peine du feu dont on est menace en enfer et qui 
affecte seulem ent ceux qui ont vecu έ  l ’egyptienne, 
c’est-a-dire encore une fois qui v iven t mal et ne se 
tournent pas vers le Christ crucifie. Le vrai Israelite, 
qui est fils d ’Abraham, se tourne vers Lui durant sa 
vie, en sorte de manifester par son activ ite libre 
son appartenance a la  fam ille des elus, e t  il echappe 
a la peine de la fournaise. N otons que pour les autres 
aussi, selon l ’interpretation que nous avons donnee 
plus haut, 1’extension des mains de Moise peut les 
sauver de la  peine et eloigner d ’eux le chatim ent.

Quant aux legers m oustiques qui tourm entent les

Plusieurs auteurs anciens signaiaient pourtant la presence d ’un 
passage sur I’apocatastasc dans un traite qu’ils appelaient soil nepl 
reXeiov β ίου, comine Germain do Constantinople (P. G. CIII, 1105 A) 
ou -περί dperijs comme Anastase le Sina'ite (P. G. LXXXIX, 289 D) 
oil y voyant d’ailleurs une interpolation des hiritiques. Bardcnhever 
avait suppose qu'il s'agissait cl'un opuscule π ep't, reAecorrjros qui 
se trouve au tome XLVI do Migiie. Mais il n’y est pas question dc 
l’apoeatastase. En rialitd il s’agit bien de notre ouvragc. J ’ai retrouvc 
le passage dans le manuscrit de Venise, J 'a i expose les raisons qui 
me font pencher pour son authenticity dans Rech. Sc. Relig., juil. 
1940, p. 328 mq. II tient la place du fragment qui va, dans Migne, 
depuis τη ν  άπο κακίας  ... jusqu’a ... την  συμμΐνζιαν εχει.

1 Mih., VIII, 12.
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figyptiens de Ieurs piqftres invisibles, aux scarabees. 
dont Ies morsures penetrent douloureusem ent dans 
leurs corps, aux sauterelles qui ravagent les cultures, 
a la foudre qui tom be du ciel avec les grelons, aucun  
de ceux qui a suivi nos explications n’aura. de peine 
a trouver pour chacun d’eux le sens adapte : l'essentiel 
est d’observer que toutes ces plaies sont causees 
principalem ent par la liberty des figyptiens et 
e x e c u te s  seulem ent par la justice incorruptible de 
Dieu qui se conforme k cette liberte. N e pensons pas 
encore une fois en nous en tenan t k la lettre de 
l ’histoire que D ieu soit cause1 des souffrances de ceux  
qui les ont meritees : mais chacun est a lui-m em e  
cause des malheurs qui lui surviennent, en faisant 352 A 
to u t ce qu’il faut par sa propre volonte pour les 
attirer vers lui, suivant la parole de l ’Apotre, disant 
a un homrae de ce genre : « Par la secheresse et la 
duretfe de ton cceur tu  thesaurises pour to i de la 
colere pour le jour de la colere et de la m anifestation  
des jugem ents de D ieu qui rendra a chacun selon  
ses oeuvres2 ». E n effet, de m em e que si, a cause d ’une 
vie de desordre, une humeur bilieuse dangereuse 
pour la vie se forme dans les entrailles et que le 
m^decin l ’expulse par un vom itif, ce n’est pas le 
medecin qu’on accusera d’avoir introduit dans le 
corps cette humeur malsaine, mais les exces de table  
du malade, le medecin, lui, n ’ayant fait que l ’expulser, 
ainsi, quand on d it que D ieu inflige un chatim ent

1 Je supplie d’aprfis Venetus depuis « ...  qui se conforme ... » 
jusqu'ii « ...que Dieu soit cause... »

s Rom., II, 6, cite par Origcne, De P r in c ., I ll, 120.

1. — G reg , d e  N y sse . G
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douloureux & ceux qui font un usage pervers de 
leur liberte, il convient de comprendre que c’est 

B en nous-m em e que ces souffrances ont leur principe 
e t leur cause. Celui en effet qui aura v6cu sans p6ch6 
ne connaitra ni la t6n£bre, ni le ver, ni la g&henne, 
ni le feu, ni aucune de ces terribles r^alites. L ’histoire 
elle-m em e montre qu’elles n ’ont pas concern^ les 
H6breux. Si done alors qu’ils se trouvent dans les 
m em es conditions, l ’figyp tien  est victim e du mal, 
l ’H6breu non; com me c’est par la  seule difference 
des volont^s qu’ils se distinguent l ’un de l ’autre, il 
faut bien adm ettre que, sans notre consentem ent, 
aucun mal ne peut se produire.

Mais avan$ons dans la suite du 
tex te , nous rappelant ce que 

FREMiERS-Nf!S nous av°ns expliqu6 prec6dem- 
m ent, com m ent Moi'se, et celui 

qui a son exem ple s’eleve daris la saintete, lorsque 
son am e se trouve fortifiee par une longue appli
cation 4 une v ie  droite et celeste et par les lumieres 

c  d’en-haut, juge que ce serait une faute de sa 
part de ne pas se faire & son tour le guide de ses 
com patriotes vers la liberty et, venant les trouver, 
cherche A reveiller en eu x  1’amour de la liberte 
en leur rappelant les malheurs qu’ils subissent. 
Alors, avant d’arracher son com patriote a sa misere, 
il frappe de m ort tous les premiers-n6s des £ g y p t ie n s : 
le principe qu’il nous donne par cette  action, c’est 
qu’il faut detruire le mal des sa premiere apparition, 
car il n ’est pas possible autrem ent d ’echapper a la
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servitude de I’E gypte. II me sem ble utile de ne pas 
laisser passer cet episode sans у  reftechir. Si en eilet 
on s ’arrete seulem ent au sens littoral, com m ent en 
justifier le sens? C’est I’S gyp tien  qui est coupable 
et ä sa place c’est son enfant nouveau-ne qui est d  
puni, lui ä qui son jeune äge ne perm et pas encore 
de discerner le bien du mal e t dont la vie ne präsente 
aucune passion m auvaise : I’enfance en effet ignore 
la concupiscence, ne sait pas distinguer sa droite de 
sa gauche, eile ne leve les yeu x  que vers sa nourrice, 
eile a ses larmes pour to u t m oyen de manifester 
qu’elle souffre —  et si eile obtient quelque chose que 
sa nature desirait, eile marque son plaisir par un  
sourire1. E t cet enfant paierait la peine des fautes 
paternelles! Oü serait la justice! Oü la pietel Oü la 
saintet6! Oü le cri d’Ezechiel : « L ’äme qui a p6che 
sera celle qui mourra! » et « le Als ne portera rien de 
I’iniquitfe du pereaI » Mais alors l ’histoire contredit 
la raison! C’est done ä bon droit que nous nous 
tournons vers l ’interpretation spirituelle, jugeant que 
ces evenem ents sont arrives en figure e t que par 
eux Je Legislateur a voulu nous proposer un ensei- 
gnem ent. Quel est ici cet enseignem ent? C’est que353Ä  
celui qui engage la lu tte  contre quelque penchant 
m auvais doit arreter les m auvais m ouvem ents des 
leur premiere apparition3. En les detruisant des le 
principe en eilet, on supprime du m em e coup ce

1 Petit tableau de l'enfant qui ne parle pas encore, a la maniere 
des rhöteurs.

2 Ezech., XVIII, 20.
s Мёше niterpritation du meurtre des tioüveau-ncs dans Orig.,

In Ex., 281, 5-20,



qui aurait suivi, com me le Seigneur nous l ’enseigne 
dans l ’fivangile, nous disant presque en propres 
termes de tuer le premier-ne des fîgyptiens lorsqu’il 
nous invite ä detruire la convoitise et la colere, afin 
de ne plus avoir â craindre ni la souillure de I’adultere, 
ni celle de l ’hom icide1 : ceux-ei en eilet ne se pro- 
duiraient pas d ’eux-m em es, si la colere ne provoquait 
l ’homicide et le desir l ’adult£re. Si done celui qui 
nous entraîne au mal enfante la convoitise avant 
l ’adultere et la colere avant le meurtre, supprimer 

в le. premier-ne sera supprimer en m em e tem ps la 
naissance suivante. II en est de cela com me d ’un  
serpent; quand on Га frappe â la  te te , on a tu6 du 
mâme coup to u t le reptile qui lui fait suite,

Mais cette mise â m ort des premiers-nes des 
fîgyptiens n’a pu avoir lieu que parce que sur le 
devant de nos portes le sang qui dätourne l ’exter- 
minateur avait et6 repandu. Quelle est la signification  
spirituelle de ces paroles? C’est en realite la m em e 
idâe que l ’histoire nous dorine â entendre dans la  
m ort des premiers-nes et dans la protection assuree 
par le sang dont les portes sont enduites : la, en effet, 
c’est le premier m ouvem ent m auvais qui est d^truit, 
ici c’est la premiere introduction du mal en nous 
qui est ecart^e par l ’Agneau veritable. C’est qu’en  
effet on ne chasse pas par quelque expedient l ’Exter- 
m inateur une fois qu’il est â l ’interieur, mais la Loi 

с nous apprend ä prendre des precautions pour ne pas 
le laisser s ’introduire m em e au debut : ce sont ces

8 4  C O N TEM PLA TIO N  SUR LA V IE  D E  MOISE

1 Milt., V, 27-30.
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precautions que represente le sang de I’Agneau sur 
le linteau e t les m ontants de la porte.

Par lä l ’Hcriture nous donne en figure un ensei- 
gnem ent sur la nature de l ’äme que la philosophie 
profane de son cote a decouvert1, quand eile divise 
l ’äme en raisonnable, concupiscible e t irascible : 
ces deux dernieres parties, nous dit-elle, sont sub- 
ordonnees — et par suite supportent de chaque cöte 
au-dessus d’elles la partie raisonnable de l ’äme; 
celle-ci les tien t par les renes, les gouverne et se fait 
porter par elles, Tapp6tit irascible l ’anim ant au 
courage et l ’appetit concupiscible la soulevant vers 
la participation du Bien. Aussi longtem ps que l ’äme 
est dans cette  disposition, solidem ent m aintenue par 
les bons m ouvem ents com me par des chevilles, eile 
tien t bon e t tou tes ses parties coop&rent au bien, la 
raison assurant la s6curit6 aux parties inferieures 
et recevant d ’elles en'fechange ä son tour des bienfaits 
egaux. Mais si l ’ordre est renverse et que ce qui est 
dessus passe dessous en sorte que la raison 6tant 
tom b6e au-dessous des appetits concupiscibles et 
irascibles soit pietinee par eux, alors l ’Exterm inateur  
p6n6tre ä l ’interieur, le sang n’etant plus lä pour 
s ’opposer ä son entree, c’est-ä-dire la foi au Christ 
n ’6tant plus lä pour soutenir dans la lu tte  les ämes 
ainsi disposccs. II est prescrit cn eilet d ’oindre de 
sang d’abord le linteau, puis d ’en enduire ensuite 
de part et d ’autre les m ontants : or com m ent oindre

1 Allusion ä Plat., Phaedr., 247 13. Le rapprochement des montants 
surmontis du linteau, avee les trois parties de l’äme, est tlans Philon, 
Quaesi. in Ex., I, 12.
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d ’abord ce qui est en haut, s’il n ’est plus 4 sa place.
356 a  Si nous avons rapproche la m ort des premiers-n6s 

et le  signe du sang, bien que dans 1’histoire l ’une et 
1’autre ne con cem ent pas les Israelites, ne t ’en 
etonne pas et ne va pas pour cela m ettre en doute 
la reflexion que nous avons proposee & leur propos 
sur la suppression des m auvais m ouvem ents, comme 
si c’eta it une invention 6trangere & la verity. E n effet 
en r6alit6 les noms differents d ’figyptien  et d ’H6breu 
d oivent etre entendus de la difference de la vertu  
et du vice. Si done nous posons que 1* Israelite, au sens 
spirituel, repr6sente la vertu, il est rigulier que ce 
ne soit pas ses enfants qu’on doive chercher a sup- 
primer des leur apparition, mais bien ceux dont il est 
utile d’empccher le developpem ent. Aussi est-ce k 
bon droit que D ieu nous apprend qu’il faut tuer les 

b  fils des figyptiens des leur naissance afin que, aneanti 
des son apparition, le mal disparaisse. E t notre 
interpretation s ’accorde avec le sens litt6ral : les ills 
des Israelites sont preserves par le signe du sang 
afin que le bien se realise parfaitem ent, tandis que

- les futurs figyptiens sont supprimfes avant que le 
mal ait a ttein t sa maturite.

manger la chair de l ’agneau dont le sang, repandu  
sur les portes, a 6cart6 l ’Exterm inateur des £gyp tien s. 
Cette nourriture doit etre prise de fagon sobre et 
hative a 1’oppose de ce qui se voit chez ceux qui se

L A  S O R T IE  
D 'g G Y P T E

Ce qui suit s’accorde tr£s bien  
avec notre interpretation anagogique. 
L ’ficriture nous ordonne en effet de
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livrent aux plaisirs de la  table : ceux-ci ont les mains c  
libres, les vetem ents flottants, les pieds d6gag6s; 
au contraire ici les pieds sont pris dans des chaussures, 
une ceinture serree aux hanches m aintient les plis 
de la tunique, la main tien t un baton pour ecarter 
les ehiens : c’est ainsi equipes qu ’ils m angent Tagneau. 
Celui-ci ne sera pas bouilli e t prepare avec soin, 
mais roti sur un feu de fortune. Les convives le 
mangeront & la h&te, jusqu’ii ce que to u t le  corps de 
l ’anim al soit consume. On ne laissera rien sur les os, 
mais on ne touchera pas aux entrailles. Quant aux os 
il est interdit de les briser, mais les reliefs du repas 
seront consumes par le feu.

T out cela montre bien que le  sens litt6ral doit d  
nous conduire a un sens plus elev6, ear la religion  
n’est pas fa ite pour nous apprendre la fa§on de 
m anger (la nature est ici un guide suiflsant, qui a 
m is en nous l ’appetit), mais pour nous signifier par 

autre chose. Qu’im porte en effet a la v ie  morale, 
qu’on prenne sa nourriture de fagon ou d’autre, la 
ceinture d6nou6e ou serree, les pieds nus ou chauss6s, 
les mains tenant un baton ou l ’ayant depose. Le sens 
spirituel de cette tenue de voyage est au contraire 
transparent : il nous fait clairement entendre que 
nous ne faisons que traverser en passant la vie  
presente durant notre existence ici-bas : a peine nes, 357 A 
la loi de la vie nous pousse vers la sortie. II faut en  
consequence equiper nos mains et nos pieds pour 
assurer notre voyage. Ainsi pour que nos pieds, nus 
et sans protection, ne soient pas meurtris par les 
epines de cette v ie  (par epines, j ’entends les peches)



il faut les revetir de souliers resistants, sym boles d ’une 
vie rude et austere, qui ecartent et em oussent les 
piquants des epines et em pechent le peche de s’in- 
sinuer dans nos veines par une invisible petite  
ouverture. Une tunique flo ttant sur les pieds et 
descendant jusqu’au sol serait une gene pour celui 
qui est presse et veu t courir sur la route : au sens 
spirituel elle represente le laisser-aller dans la jouis- 
sance des biens d ’ici-bas, laisser-aller que la tem 
perance, f ig u r e  par la ceinture du voyageur, resserre 
et restreint : la preuve que la ceinture est un sym bole  
de la tem perance, c ’est qu’elle est serree autour des 
reins1. Quant au baton pour chasser les b£tes sauvages, 
c’est l ’esperance sur laquelle notre ame fatiguee  
s’appuie et qui nous sert & m ettre en fuite celui 
qui nous poursuit de ses aboiem ents.

La nourriture preparee au feu represente cette foi 
ardente dont nous nous nourrissons hativem ent, 
m angeant to u t ce qui est ά notre portee jusqu’au 
plus p etit fragment, mais laissant ce qui est cache 
dans des pensees plus dures et plus difficiles sans y  
depenser d’efEort ni de curiosite, et le m ettant sur 
le feu. Pour £clairer ces figures, disons que parmi 
les enseignem ents divins, les uns ont un sens obvie : 
il faut les accueillir non pas paresseusem ent et a 
contre coeur, mais en nous nourrissant avidem ent 
de ce qui nous est offert, com me des gens affames, 
a qui la nourriture est necessaire pour se bien porter;

1 La ceinture, symbole de temperance, se retrouve dans Philon, 
Quoe.-,Ι. in Ex., 1,19. II faut lire ■ tottoj »au lieu d e«τρόττω »e t «ζώνη » 
au lieu de « ζω ή  ».
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d ’autre part il y  a des doctrines obscures, comme 
la question de savoir quelle est T essen ce  de Dieu, 
ce qu’il y  avait avant la creation, ce qu’il y  a en 
dehors des apparences, quelle necessite preside aux  
evenem ents et toutes les choses de ce genre que les 
esprits curieux cherchent a penetrer1 : laissons a 
l ’E sprit-Saint la connaissance de ces choses, lui « qui 
scrute les profondeurs de D ieu2 », com me dit l ’Apotre 
(nul n ’ignoreparm i ceux q u ison tfam iliersd el’Ecriture 
que le feu y  represente souvent le Saint-Esprit). 
Nous trouvons la m em e idee recomm andee au livre 
de la Sagesse : « N e t ’applique point aux occupations D 
superflues3 », en d’autres term es : N e broie pas les 
os de rficriture car les choses cachees n ’ont pas 
d ’utilite pour toi.

Voici done ce recit de la sortie
LES RICHESSES , >l3. . , .

d e  l ’Eg y pt e  d E^yPte : llnous montre com m ent 
to u t hom m e qui marehe sur les 

traces de Moise doit liberer de la servitude des 
figyptiens tous ceux qu’il guide par sa parole. N otons  
toutefois que ceux qui, conduits par lui, s’avancent 
dans la voie de la vertu ne doivent pas etre depourvus 360A 
des richesses de l ’figyp te  ni dedaigneux des ressources 
des etrangers, mais prendre toutes les choses qui 
appartiennent a leurs ennemis pour les fairc servir 
a leur usage. C’est la ce que Moise ordonne au peuple 
de faire. Que personne evidem m ent ne prenne cela

1 La critique de la n curiosite », opposie a la vraie sagesse, cst
un thfeme n6o-platonicien qu’on retrouve chez Augustin.

a I  Cor., II, 10. 3 Eccl, II, 22.



au sens literal e t n ’attribue au legislateur l ’intention  
d’ordonner le pillage des riches et de pousser & 
l ’injustice. II n ’est pas possible d ’ailleurs de penser 
cela de bonne foi, pour peu qu’on je tte  les yeu x  
sur les lois qui suivent et qui ne cessent d’un bout k 
l ’autre de ddtourner de l ’injustice envers le prochain. 
Dire qu’il aurait pu lui paraitre normal que par ce 
procede les Juifs se fassent rembourser le salaire de 

B leurs travaux n’ecarte pas la  diificulte1 : cela ne 
justiflerait toujours pas son com m andem ent du 
reproehe de mensonge et de ruse. En efiet emprunter 
quelque chose a autrui e t ne pas le lui rendre, si ce 
bien appartient a autruij c’est com m ettre un vol; 
si ce bien vous appartient, c’est du moins une trom- 
perie puisque on a m enti a l ’em prunteur en lui 
donnant l ’espoir de le recuperer.

II convient done de laisser le sens littoral pour le 
sens spirituel et de voir 14 un ordre de l ’ficriture 4 
ceux 4 qui la vertu a rendu la lib erty  de se munir 
egalem ent des richesses de la culture profane dont 
les pai'ens tirent avantage, com me la philosophie 
morale et la philosophie de la nature, la geom etrie 
et 1’astronomie, la dialectique et toutes les autres 
sciences cultivees par les pai'ens; notre guide nous 

c  ordonne de les soustraire a l ’usage des Egyptiens  
qui les possedent pour nous en servir k l ’occasion, 
quand il faut parer le Tem ple de la Revelation avec  
les tresors de la sagesse humaine. Nous voyons cn 
eiiet ceux qui ont mis la main sur ces depouilles

1 C’est la reponse de Philon, Vif. Moysi, I, 25 et de Cl., Sir., I, 23 
157.
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les apporter k Moise, quand il s ’agit du Tabernacle 
du Temoignage, com me contribution pour l ’6difi- 
cation des sanctuaires. Nous voyons cela se produire 
encore de nos jours : beaucoup apportent en don a 
1’ilg lise  de Dieu leur culture profane, comme l’illustre 
Basile qui, apr&s avoir accum uie au tem ps de sa 
jeunesse les plus beaux tresors de l ’figypte, les 
consacra k D ieu pour qu’ils servent A l ’ornem ent du 
vrai tabernacle, qui est l’figlise1.

Mais il nous faut revenir au point
LA  C O LO N N E , , . .  T ·,,

DE NUfiE ou  n o u s en  e l̂0n S - ■*jeS a m es d esor-
mais adonn£es k la vertu et qui 

su ivent le L6gislateur dans leur maniere de vivre, 
lorsqu’elles quittent les frontieres du royaume 
d ’figypte, sont poursuivies par les attaques des 
tentations qui leur causent des angoisses, des craintes 
e t des dangers mortels : ceux-ci je tten t dans l ’effroi 
Fam e recem ment etablie dans la foi et la font tom ber 
dans un to ta l desespoir d’atteindre les biens qu’elle 
cherche. Mais que Moise, ou quelqu’un de ceux qui 
sont pr6pos£s com me lui & la direction du peuple, 
se rencontre, il opposera ses conseils aux inquietudes 
et reconfortera l ’ame accablee par l’esp6rance du 
secours divin. Cela ne se produirait pas si le coeur 
du superieur ne parlait pas a D ieu2. E t en effet

1 Ceci est d£velopp6 plus longuement dans Vlilogc de Basile, 901 D.
4 On peut observer, & propos de ce passage entre beaucoup d’autres, 

que le type que nous dicrit Grigoire n'est pas un pur contcmplatif, 
tnais au contraire' un pasteur de peuples. Nous avons dans son oeuvre 
l’icho de cette vie apostolique, qui i ta it celle des grands evfiqucs de 
son temps, plus qu’une spiritualite purement monastique. Ceci ita it



beaucoup de ceux qui sont investis d’une pareille 
autorit£ cherchent seulem ent ä ce que I’ordre exte- 
rieur soit assure. Quant aux choses cachees qui ne 
sont vues que de D ieu seid, ils n ’en tiennent guere 

 ̂ compte. II n ’en eta it pas ainsi de Moise. Mais tandis 
qu’il exhortait les Israelites ä prendre courage, bien  
qu’il n ’ait apparem m ent adresse aucune parole ä 
Dieu, D ieu lui-m em e nous est tem oin qu’il a crie 
vers Lui1. L ’Ecriture nous enseigne par lä, je pense, 
que la parole sonore et qui m onte jusqu’aux oreilles 
de Dieu, ce n ’est pas la clameur produite par un effort 
de voix , mais la pri£re qui m onte d’un coeur pur.

Pour celui qui en est lä, il est bien clair que le 
secours du « frere » est desormais sans grande utilite  
pour les luttes qui se font plus grandes2, j ’entends ce 
frere qui, sur l ’ordre de Dieu, eta it venu au devant 
de Moise quand il descendait en ß g y p te  et oü nous 
avons vu  le sym bole d ’un ange3. Mais alors c’est 
l ’fitre transcendant qui apparait proportionnant sa 
m anifestation ä la capacity de celui qui la re<?oit. 
Get episode que nous rapporte l ’histoire figure ce 
que nous voyons toujours se produire dans la v ie  
spirituelle. Chaque fois en eilet que quelqu’un a fui 
l ’Jigyptien et que, parvenu hors des frontieres, il 
s’effraie des attaques des tentations, l ’ßcriture nous 
m ontre que le secours lui v ient d’en-haut de maniere

dcjä notable chez Oi-xg6ne. Völker, Das Volkommenheitsideal des 
Origenes, p. 171 sqq.

s Ex., XIV, 15.
2 Je l is « jx<n,'(,6v<j)v » au lieu du texte de Migne.
3 Le röle des anges, important au ddbut, diminue ensuitc. Ceci 

aussi est dans Origene, Hom. Ex., >^I, 3; 254, 25 sq.
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to u t a fait inattendue : lorsque le fuyard, cern6 de 
tous les cotes par Fennemi, n’a plus d ’autre issue 
que la mer, celle-ci lui ouvre un passage; dans cette  
traversee il a pour guide la nuee : ce m ot, qui designe 
le guide, a ete interprete & juste titre par nos devan- 
ciers de la gr§ce du Saint-E sprit1. C’est ce guide 
qui dirige les justes vers le salut. Celui qui le suit 
reussit k traverser l ’eau sous sa' conduite. C’est lui 
qui assure sa liberation en aneantissant dans l ’eau 
son poursuivant.

T out homme qui entend ceci com-
la  t r a v e r se e  prenr] qUe] est  Ce m ystere de l ’eau

l a  m e r  r o u g e  c*ans lacluelle 011 descend avec toute  
l ’armee desi ennemis et de laquelle 

on emerge seul, laissant Farm6e des ennemis engloutie 
dans les eaux2. Qui ne vo it en eflet que FarmSe des 
figyptiens, qui comprend les ehevaux, les chars et 
ceux qui les m ontent : archers, frondeurs, fantassins 
—-et legros de l ’armee ennem iequi resteencore,ce sont 
les diverses passions de Fame auxquelles l ’homme 
est asservi. Qu’y  a-t-il en effet de plus semblable a 
cette armee que les sentim ents de colere, les m ouve-

1 Le symbolisme de la nuee est rapporti au Logos chez Philon’ 
V. Jlioysi, I, 29 et CKsm., Strom., I, 24, 165. C’est done 4 Orig&ne* 
In  Ex., 184, .11 que renvoic ici Gnigoue. Saint Paul {I Cor., X, 1-1) 
suggtre l'application & l'Esprit dans 1’expression « ,,,ils furent 
baptises dans la 'nuie et dans la mer ».

2 « Tout homme «... jusqu’S « ...qui ne voit »... est absent 
dc Migne. Je le restitue d’aprds le Venetus. Le passage, qui porte 
sur le symbolisme du baptflme, est important. Le symbolisme en 
remonte a Saint Paul, I  Cor., X, 5, et se trouve dans Orig., In Ex., 
190, 10.
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i m ents de plaisir, de tristesse ou d’avarice? L’insulte 
est vraim ent une pierre lancee par la  fronde e t la 
pointe vibrante du javelot le fr6missement de la 
colere; les chevaux qui tirent d’eux-m em es le char 
dans un 61an efîrdnâ, on peut bien les entendre de la 

d  passion de la jouissance; quant aux trois hommes 
qui m ontent les chars —  les dignitaires de l ’histoire —  
et qui sont em portes par eux, tu  y  reconnaîtras, 
instruit d£jâ pâr le sym bolism e du linteau et des 
m ontants, la division tripartite de l ’âme en raison- 
nable, concupiscible e t irascible1. T outes ces choses 
et toutes celles qui leur . sont parentes se prâcipitent 
dans Feau â la suite de 1’Israelite qui est l ’qbjet de 
leur poursuite haineuse. Mais l ’eau, par la vertu du 
baton de la foi e t de la nuee lum ineuse, devient 
principe v iviflant pour ceux qui y  cherchent un refuge 
et principe de m ort pour leurs poursuivants.

364 a  Par lâ  l ’histoire nous enseigne en outre que ceux  
qui traversent l'eau ne doivent plus rien traîner 
avec eux de l ’arm6e ennem ie une fois qu’ils ont 
Emerge. Ceux en effet qui ont encore 1’ennemi 
avec eux en sortant de l ’eau demeurent son esclave 
mâine alors : n’ont-ils pas garde avec eux le tyran  
v ivant au lieu de l ’engloutir dans l ’abîme? L ’expli- 
cation du sym bole va faire comprendre ma pensâe : 
le sens est que tous ceux qui passent par l ’eau sacra- 
m entelle du baptem e doivent faire mourir dans l ’eau

1 J ’ai expose dans 1’ Introduction la controverse soulevee par ce 
passage ou la thdorie stoîcienne des passions, parties de l'âme, semble 
remplacer la thiorie platonicienne. Cf. Ciierniss, The platonism o/ 
Gregor of Nyssa p. 12 sqq, II faut lire « sur » le char et non o sous » 
comme Migne.
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tous les vices qui leur font la  guerre, com me l ’avarice, 
les desirs impurs, l ’esprit de rapine, les sentim ents 
de vanite et d ’orgueil, les elans de violence, la eolere, 
la rancune, l ’envie, la jalousie et les autres passions 
qui sont en quelque sorte naturelles ά notre nature.
Ces m auvais m ouvem ents de Fame —  et les actes B 
qui en sont les consdquences — , il en est com m e du 
m ystere de la P^que —  c’est le nom  de la  v ictim e  
dont le sang garde de la m ort ceux qui en usent —  :

- de m em e done que dans ee m ystere, la loi ordonne de 
manger le pain azym e —  azym e v eu t dire qui n’a 
pas έ ΐέ  mel6 de vieux levain —  et nous donne a 
entendre par 14 qu’aucun reste de peche ne doit fitre 
m elange & la v ie  nouvelle, m ais que la rupture de 
1’habitude du peche1 par la conversion est le com
m encem ent d ’une vie totalem ent renouvelee, ainsi 
ici doit-on ensevelir tou te  personne egyptienne, 
e’est-a-dire tou te  forme de peche, dans le bain du 
salut, com me dans un abime, e t en 6merger seul, c  
ne conservant dans sa vie rien d ’6tranger2.

C’est 1ά ce que l ’histoire nous fa it entendre en 
disant que dans la meme eau 1’ennemi e t l ’ami ont 
un sort d ifferen t: l ’un y  trouve la vie, l ’autre la mort. 
Beaucoup parmi ceux qui ont re?u le sacrement 
du baptem e, par ignorance des com m andem ents de 
la Loi, m&ent le v ieux levain du pfeche k leur vie

1 Lire ο κακώ ν » au lieu de « Katpwv ».
2 Doctrine sur laquelle Gregoire insiste beaucoup. Comparer Grande 

Catechise, XL, 1-4. Le mystfere de la participation au Christ mort et 
ressusciti ού nous introduit le haptfimc, selon saint Paul, se continue 
dans toute la vie morale et mystique. Voir Com. sur le Cantique, 
Horn. XII; P. G. XLIV 1013-1037.
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nouvelle et, merae apres le passage de l ’eau, em portent 
vivante avec eux dans leurs actions l ’armee 
6gyptienne. Ainsi celui qui avant de recevoir la grace 
du bapt<;me s’est enrichi par le vol ou l ’injustice ou 
qui a acquis un dom aine par suite d ’un faux serment 
ou qui v it en concubinage avec une fem m e ou qui 
a eu la folie de faire quelque action defendue, pense- 
t-il qu’en demeurant une fois baptise dans la jouis- 

D sance de ce qu’ii possedait a tort, il est delivre de 
l ’esclavage du p6che? Ne se rend-il pas com pte qu’il 
est toujours courbe sous le joug de ses tyrans. C’est 
en effet un m aitre cruel e t furieux que la luxure : 
elle excite Tame qui en est esclave par les voluptes  
com me par des fouets. C’est un autre tyran du meme 
genre que l ’avarice : elle ne laisse aucun repos & son 
esclave, il aura beau travailler pour obeir aux injonc- 
tions de son maitre, le desir d ’acquerir I’entraine 
toujours plus loin. £num 6rer tou tes les autres 
m auvaises inclinations reviendrait a d6nombrer 
autant de m aitres despotiques : si on leur ob6it, 
meme apres le passage de l ’eau, £ mon avis c ’est 
com me si on n ’avait pas ete touche par i ’eau sacra- 
m entelle, dont l ’effet est de d^truire la  tyrannie du 
mal.

365 a Mais revenons au tex te  de l ’ficri-
le s  s t a t io n s  tureetavancons. Celui qui a traverse

PAWS
LE DfiSERT ^  mer’ aVeC ^  SenS (?Ue 110115 av0nS

donne & cette traversee et qui a vu  
l ’figyptien  y  perir, celui-16 ne vo it plus Moise seul 
porter le baton devant lux, mais « se confie d ’abord



LES STATIONS D A N S LE D E SE R T ■97

a D ieu »,· com me dit le tex te , et obeit k Moi'se comme 
ä son serviteur. N ous voyons la  m em e chose se 
produire aussi pour ceux qui ont travers^ l ’eau 
veritable : s’etant consacres ä Dieu, ils ob6issent 
egalem ent avec soum ission ä ceux qui, par le sacer- 
doce, ont recju le soin des choses de Dieu, selon le 
m ot de l ’Apotre, Apres cela, une marche de trois 
jours succede k la traversee de la mer, pendant 
laquelle les Hdbreux cam pent dans un lieu oü. se 
trouve une eau qui se montre d ’abord im buvable k 
cause de son amertume; m ais Moise la  touche de son 
baton et elle devient douce en sorte qu’ils purent se 
desalterer. Le sens litteral correspond bien aux B 
realites spirituelles : celui qui a abandonne les 
plaisirs de l ’figyp te  dont il eta it esclave avant d’avoir  
traverse la mer trouve d ’abord la v ie  p6nible et 
desagrdable, prive qu’il est de ses jouissances passdes. 
Mais si le bois est je te  dans l ’eau, c ’est-ä-dire si l ’on 
adhere au m ystere de la  resurrection qui a eu son 
principe dans le bois —  par bois tu  as compris 
evidem m ent la croix1 —  alors la vie vertueuse devient 
plus douce e t plus rafraichissante que tou te  douceur 
dont le plaisir flatte les sens, douceur qu’elle puise 
dans l ’esperance des biens futurs.

La halte su ivante du voyage, egayee par des 
palmiers et des sources, repose la fatigue des 
voyageurs. Les sources sont au nombre de douze 
d ’une eau pure et excellente; les palmiers sont äu c  
nombre de soixante-dix : ils sont grands et ayant

1 Origüne, In Ex., ‘208, 5-12.

1. ·— Greg, de Nysse. 7



poussä tres haut avec le tem ps, leur feuillage s ’61eve 
jusqu’au d el. Que d6couvrons-nous dans ces objets, 
en suivant le fil du rccit? Que le m ystere du bois 
qui rend l ’eau de la vertu potable e t d6salt6rante,«
nous conduit aux douze sources et aux soixante-dix  
palmiers, c’est-ä-dire ä l ’ecole de l ’ßvangile, dont 
les douze sources sont les douze apötres, choisis par 
le Seigneur en ce nombre pour cette fonction et par 
qui il fa it jaillir sa parole : un Prophete d’ailleurs a 
annoncd ä l ’avance que la grace jaillirait par les 
Apötres en disant : « B6nissez D ieu dans les assem 
b lies, le  Seigneur qui jaillit des fontaines d ’Israel1 ». 

d Quant aux soixante-dix palmiers, ce sont les apötres 
elus en dehors des douze disciples, en voyfe ä travers 
tou te  la terre e t  dont le nombre est sem blable ä celui 
des palmiers de I’histoire.

Mais je  crois qu’il convient de presser la  marche 
de notre expos6, en faciiitant par quelques indications, 
ä ceux qui voudront l ’approfondir, In terp reta tio n  
spirituelle des autres 6tapes2. Celles-ci representent 
les vertus, oü celui qui su it la  colonne de nu6es campe 
et se repose ä mesure qu’il avance. A yan t saute les 
etapes du milieu, je  m entionnerai seulem ent le miracle 
du Rocher qui 6tant de nature solide e t  resistant 
est changfe en breuvage qui apaise la soif et v o it sa 

368 a dörete se fondre en eau. Ce passage s’entend sans 
difliculte au sens spirituel. Apr£s avoir fa it mourir 
l ’E gyptien dans l ’eau, avoir vu  le bois adoucir la

i Ps. LVII, 27.
1 Origine au contratre s’y attarde longuement.
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source, avoir bu avec d61ices aux fontaines aposto- 
liques et s ’etre repose a I’ombre des palmiers, l ’ame 
devient desormais capable de D ieu : le Rocher en  
effet —  c’est 1’Apotre qui nous l ’apprend —  est le 
Christ1, inaccessible et resistant pour les incredules, 
m ais qui, pour peu qu’on approche le b&ton de la foi, 
devient un breuvage qui desaltere e t se repand a 
l ’intirieur de ceux qui s ’ouvrent a lui : « Moi et le 
Pere, dit-il en effet, nous viendrons A Lui e t nous 
ferons en Lui notre demeure2 »,

Mais voici autre chose qu’il ne
LA  M A N N E 1

faut pas laisser passer sans le 
m editer : apres la travcrsfee de la mer, aprfe avoir vu  
1’eau s ’adoucir au cours de ce voyage qui figure le 
progres dans la vertu, apres le s6jour d’Abran, oil 
ils trouvent les sources et les palmiers, apr6s s’etre 
desalt6res au Rocher, voici que les provisions qu’ils 
avaient amenees d ’figyp te  leur font totalem ent 
d£faut., E t dans cette situation, alors qu’aucune 
nourriture etrangere ne leur reste des provisions 
em portees d’figyp te, une nourriture leur vient du 
ciel, a la fois variee et identique. Son apparence en 
effet est uniforme, mais ses qualitfes sont diverses, 
« se proportionnant pour chacun a la nature de son 
desir ». Qu’apprenons-nous par 1&? Par quelles 
purifications on doit se purifier de la vie egyptienne 
e t etrangdre, en sorte de vider le sac de l ’ame de tout 
alim ent impur, pr6par6 par les E gyptiens et de rece-

1 /  Cor., X, 4. * Joan., XIV, 23.



voir ainsi en soi avec une t o e  pure la  nourriture qui 
G descend du d el. Cette nourriture, ce. n’est pas le 

travail de la terre qui l ’a sem6e e t fa it pousser pour 
nous, m ais ce pain se trouve pret sans sem ailles et 
sans labour1 : il descend du ciel e t  se trouve sur le sol. 
Tu comprend quelle est la nourriture veritable dont 
cet episode est la figure. Ce pain, descendu du ciel, 
n'est pas quelque chose d’incorporel : com m ent en 
effet ce qui est incorporel deviendrait-il nourriture 
pour notre corps? Or ce qui n ’est pas incorporel est 
necessairem ent corps. Mais le corps dont est fa it ce 
pain, ce ne sont ni les sem ailles ni les labours qui l ’ont 
produit, m ais la  terre dem eurant sans changem ent 
s ’est trouvee couverte de cette divine nourriture a 
laquelle ceux qui ont faim  com m unient. C’est le  
myst&re de la nativity virginale qui nous est enseigne 
a i ’avance par ce miracle. Ce pain, qui n ’est pas le 
produit de la  terre, est le Verbe2. II adapte sa vertu  
aux dispositions de ceux qui le reQoivent grace k la 
diversity de ses qualites. II sait en effet non seulem ent 

D dtre pain, mais aussi devenir viande, I6gumes, et 
to u t ce qui peut le m ieux convenir, au gotit de ceux  
qui le recoivent. C’est ce que nous enseigne Paul, 
le  divin apotre, qui servait sem blablem ent aux, 
siens leur nourriture, faisant sa parole viande solide 
pour les parfaits, legumes pour les plus faibles et

1 Sap., XVI, 21. L’expression complete vient de YOdysse'e, IX , 109. 
EUe se retrouvo dans Hesiode, dans !a IV» liglogue de Virgilc, comme 
un trait de l'Age d’Or.

s La mantle est figure du Verbe, non speciatement de 1’Eucharistie, 
encore que, comme pour la Mer Rouge, il y ait parallelisme sacra- 
mentel et mystique.
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Iait pour ceux qui sont encore de petits enfants1.
T out ce que l ’histoire nous rapporte de cette  

nourriture est d ’ailleurs un enseignem ent pour la vie 
spirituelle. Ainsi ehacun peut prendre la  part qu’il 
veu t e t pourtant la difference de force de ceux qui 
röcoltent n’entraîne ni exces^ ni d6faut par rapport 
â leurs besoins. Par lâ , â mon avis, un conseil est 369A 
donn6, de fagon generale, â tous ceux qui tirent leur 
subsistance de la matiâre de ne pas exc6der les 
lim ites de leurs besoins, mais de bien savoir qu’il n ’y  a 
qu’une mesure pour tous dans l ’usage des alim ents, 
qui est l ’entretien quotidien. Si tu  te  fais servir 
plus de chose que la  necessite ne Ie reclame, le'ventre 
n ’est pas apte â depasser ses propres mesures et 
â se dilater avec la surabondance des mets. Ainsi, 
com me Ie d it l ’histoire, celui qui a pris davantage 
n’en aura pas plus pour autant, car il n ’a pas ou 
m ettre le surplus; e t celui qui a pris 'moins ne mari- 
quera pourtant de rien, car son besoin se restreindra 
ä Ia mesure de ce qu’il a pris.

Quant â ceux qui m etten t en reserve le superflu, 
nous voyons ce qu’accumule leur avid ite se corrompre: 
î ’ficriture crie par lâ en quelque sorte aux cupides B 
que to u t ce qui excâde leurs besoins e t qu’ils acca-

1 La tradition sur les divers goOts de la manno se trouve dans 
Sap., XVI, 21 et chez Philon, selon Basîle, Ep. 190, 3. L'inter- 
pritation de la diversity des communications du Logos selon la 
capacity des âmes se trouve dans Origine : In Ex., 214-217; Cont.
Cets,, 287. Grigoire y revient dans d’autres passages : De perfecta 
Christlani forma, 288 B. C. Le P ire de Lubac a relevi les curieuses 
analogies de cette doctrine avec certaines conceptions bouddhistes,
Eech. Sc. Relig. 1938 p, 336 sqq. Notre texte est cit4 parmi les Auto- 
ritis du Concile de Trente â propos de la transsubstantiation dans 
une traduction latine qui d i figure totalement roriginai.
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parent par instinct de thesaurisation, au jour suivant, 
c’est-ik-dire dans la vie que nous attendons plus tard, 
se tran sform er en vers pour son possesseur. Celui 
qui me Jit comprend facilem ent que ce ver designe 
le ver qui ne flnit pas et qu’engendre la cupidite. 
Seul demeurait sans se gater ce qui avait ete mis de 
c&te pour le sabbat. Nous trouvons 1& le conseil 
d’user m aintenant de la liberte d’acquerir davantage  
dans les choses ou ce qui est acquis n’est pas suscep
tible de corruption : elles nous deviendront utiles, 
lorsque, ayant termine cette vie de preparation, 
nous serons, apres la mort, dans 1’im possibilite  
d’acquerir. En effet le jour qui precede le sabbat 
est en realite, comme le nom l ’indique, preparation  
(parasceve) du sabbat : cette parasc^ve est la vie  
pr6sente, pendant laquelle nous nous preparons les 
biens de la v ie  future, oil aucune des activites qui 
nous sont possibles actuellem ent, agriculture, com
merce, vie militaire et toutes les autres, ne s’exerce- 
ront plus; nous y  vivrons dans un entier loisir de 
tou tes ces activites, recoltant1 les fruits des sem ences 
que nous aurons jetaes durant notre vie actuelle, 
incorruptibles, si les semences de la vie ont ete bonnes; 
perissables et miserables, si tels sont les fruits des 
travaux de notre vie presente. « Celui qui seme dans 
1’Esprit, d it l ’£criture recueillera de 1’Esprit la vie  
eternelle; celui qui sem e dans la chair, recueillera 
de la chair la corruption ». Mais seule la preparation 
de ce qui est bon est appelfee proprement Parasceve

1 Lire « KOfii^o/xeBa ·> au lieu de « vofii^ofieOa ».
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et est sanctionnee com me telle par la Loi, car elle 
m et de cote des biens incorruptibles1; son oppose 
n ’a de la  Parascdve ni la realite ni le nom. Ce n ’est 
pas en effet le  nom de preparation que merite ce qui 
aboutit k la privation des biens2, mais p lutot celui d  
de manque de preparation. C’est pourquoi l ’histoire 
prescrit aux hom m es la seule preparation, consistant 
dans les bonnes oeuvres, laissant supposer par son 
silence a ceux qui sont capables de 1’entendre, qu’il 
en ex iste une autre. II en est ici comme de la cons
cription : le com m andant de l ’armee com m ence par 
fournir la solde, puis donne le signal de la guerre; 
ainsi les soldats engages dans la lu tte  pour la vertu  
resolvent d’abord leur solde m ystique, puis engagent 
la guerre contre les etrangers sous la conduite de 
Josue, successeur de Moi'se.

Tu vois la suite de la pens6e?

l^ c b it u r e  T ant que 1,homme> m altraite par 
la tyrannie du M auvais est trop  

faible, il ne repousse pas par lui-m em e l’Adversaire.
II est en effet incapable. Mais c ’est un autre, celui 
qui com bat pour les faibles, qui rend ses coups & 372 A 
l ’ennemi. Mais une fois qu’il est libere de l ’esclavage 
de ses oppresseurs, qu’il a connu la douceur du bois, 
qu’il a repose sa fatigue a la halte des palmiers, 
qu’il a experim ents le m ystere du Rocher et qu’il a

1 La comparaison du sabbat & la vie iternelle et des six jours a
la vie prfeente est dans Origine, In  Ex., 212,14-25. On peut observer
que dans la tradition postirieure la transposition se fera au dimanche.

4 '/■ ...n’a de la Parascfeve ni la ria liti... privation des biens », 
manque dans Migne.



com m unie au pain du del, alors ce n ’est plus par une 
main etrangere qu’il repousse l ’ennemi; mais comme 
un hom m e qui est d6sormais sorti de l ’enfance et qui 
a a tţe in t la m aturity  il engage lui-m em e la lu tte , 
sous les ordres non plus de Moise, « le serviteur de 
D ieu », mais de D ieu lui-m em e dont Moise eta it le 
serviteur. En efîet la Loi, qui avait £te donnee des 
Forigine com me l ’ombre et la figure des choses â 
venir, demeure victorieuse dans les com bats veri- 
tables; et le chef de l ’armde c’est: celui q u i « accom plit 
la Loi », et qui avait et6 annoncd â l ’avance par sa 
com m unaute de nom avec le successeur de Moise, 
qui com m andait alors1.

Le peuple, s’il regarde les m ains levees du Legis
l a t e s ,  I’em porte sur l ’ennemi dans le combat; s’il 
les v o it abaissdes, il a le dessous. L ’elevation vers le 
ciel des mains de Moise signifie l ’intelligence spiri- 
tuelle de la Loi; leur inclinaison vers le sol son inter
pretation m aterielle et litterale. Le pretre soutient 
ses mains appesanties, aide par un membre de sa 
fam ilie. Cela non plus n ’est pas etranger au contexte  
spirituel. Le sacerdoce veritable, en efîet, grace au 
Verbe divin qui lui est uni, releve vers le ciel les 
energies de Ia loi, tombdes vers Ia terre soţis le poids 
de l ’interpr6tation judaique; e t il soutient par la 
pierre la Loi, lorsqu’elle s ’afîaise, en sorte que, 
dressee, elle montre son veritable objet â ceux qui 
la regardent par la figure que dessinent les mains 
etendues3. E n efîet pour qui sait voir, Ie m ystere de

1 II s’agit de Josui, dont Ie nom est le meme que celui de Jesus,
* Justification de l’exâg&se spirituelle : seul celui qui voit le Christ
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la croix apparait partout dans la Loi. C’est pourquoi 
l’£vangile dit quelque part que « pas un iota et pas 
un apex ne passe de la Loi ». II designe par Iä le signe 
perpendiculaire et le signe transversal qui, reuriis, 
dessinent la figure de la croix. Ce signe contemple 
en Moi'se, figure de la Loi, donne la victoire ä ceux 
qui le contemplent1.

Mais voici que, poursuivant notre
la moktagne ascension, le Verbe conduit notre

THEOGNOSIE eSprit VeiS lßS pIUS haUtS deSr6s D 
de la vertu. Celui que la nourriture

a fortifie, qui a montre sa vigueur dans sa lutte avec
les adversaires, qui en a triomplie2, celui-lä accede
alors ä la connaissance de Dieu (theognosie). Le
Verbe nous apprend par lä quelles oeuvres nom-
breuses et diverses il convient d’accomplir d’abord
pour oser s’approcher en esprit de la montagne de
la theognosie, d’entendre le son des trompettes et de
penetrer dans la t6nebre oü Dieu se tient, puis de
recevoir les tables oü sont graves les caracteres divins
et, si eiles sont brisees par suite de quelque faute,
de presenter ä Dieu de nouvelles tables taillees pour
qu’il y grave ä nouveau, avec son doigt, les lettres
abolies3 avec les premieres.

dans l'ßcriture est sauve — et le but du sacerdoce est d’expliquer 
afnsi spirituellement l’Äncien Testament en y  montrant le Christ 
partout prdsent.

1 Mill., V, 18. Le iota < i » et l’apex « - »dessinent, r&inis, une croix,
Le S y m b o le  qui est dijä 'chez Justin e s t  ddveloppö dans Grdgoire,
In  Resurrect., 624, C. D.

2 Lire viKT)T'r)s au lieu de Kivr/rrj·;.
s Lire dxpciojdevra au lieu de apxeiwÖevra.
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Mais le m ieux est, en prenant le r6cit ä la suite, 
d ’en donner le sens spirituel. Reprenons-en l ’enchai- 
nem ent. L ’äme a suivi Moi'se et la nuec, qui servent 
l ’un et I’autre de guides ä celui qui avance dans 
la vertu, Moise representant ici les com mandements 
de la Loi e t la nu6e l ’inspirateur de la Loi. E lle a 6te 
purifiee interieurem ent par la traversee de l’eau. 
Elle a eloigne d ’elle et detruit tou t elem ent stranger. 
Elle a goüte l ’eäu de Mara, c’est-a-dire la vie privee 
de jouissances sensibles, qui parait d ’abord äpre et 
dGsagreable ä ceux qui la goötent, mais devient suave  
pour les sens spirituels de ceux qui ont accepte la 
croix. E lle s ’est delectee de la beaute des palmiers et 
des sources 6vangeliquesa. E lle s ’est abreuvfee de 
« l ’eau v ive », qui est le Rocher. Elle a regu en elle 
«'le pain du ciel ». E lle a triom phe des strangers, 
gräce aux mains etendues du Legislateur, qui prefi- 
gurent le myst&re de la croix. Alors seulem ent elle 
accede ä la contem plation de l ’Etre transcendant. 
La voie qui la conduit ä cette gnose est la purete, 
non seulem ent celle du corps, sanctifie par des 
aspersions lustrales, m ais aussi celle des vetem ents 
dont toutes les taches doivent Stre effac6es avec de 
l ’eau. Gela veu t dire que l ’äme qui va  s’approcher 
de la contem plation des realit6sa doit se purifier

1 Plusieurs expressions decrivent la « suavite » divine. Ce « goüt ■·
de Dieu est un des traits de la spirituality de Grigoire. II annonce
en cela Diadoque de Photici e t plus tard Saint Bernard, Voir ä ee
sujet"Z i e g l e r ,  Dulcedo Dei, 1937, p. 65-77. C’est le fondement de la
doctrine des « sens spirituels » q u i  apparait chez Orig&ne ( R a h n e r ,  La
doctrine des sens spirituels r.he.z Origine, R. A. M„ 1932, 113 sqq.)
et qui se diveloppe chez Gregoire : In Cant., 844 C. D.

8 Les diverses expressions employees par Grigoire : deoyvtnala,
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entierem ent et faire disparaitre egalem ent ies souil- 
lures de l ’äm e et du corps, afin d ’etre pure et sans 
tache dans l ’une et dans l ’autre. Pour que nous soyons 
purs aux yeu x  de « celui qui vo it dans le secret », 
il faut que le com portem ent exterieur reponde ä 

l ’eta t interieur de 1’äme*. C’est pourquoi Dieu prescrit c  
de laver les vetem ents avant d ’entreprendre l ’ascen- 
sion de la m ontagne, le Symbole des vetem ents repre- 
sentant la bienseance exterieure de la vie. II ne se trou- 
vera personne en effet pour soutenir qu’une tache visible  
sur les habits pourrait etre un obstacle ά la m ontee 
vers Dieu. Mais je pense que le vetem ent est bien 
nom ine ici pour les occupations ext6rieures de la vie.

Ceci fa it, e t le troupeau des anim aux ayant ete  
ecarte le plus loin possible de la m ontagne, l ’äme 
aborde Γ ascension des etats superieurs. La defense 
fa ite  aux anim aux de se montrer sur la m ontagne  
signifie, ä mon avis, la transcendance, par rapport 
a. tou te  connaissance sensible, de la contem plation  
des realites. C’est en effet le propre de la nature des d 
anim aux de se conduire par la seule sensation, ά 
l ’exclusion de la raison : ils  se dirigent par la vu e et 
c’est 1’oui‘e d ’ordinaire qui m eut leur instinct vers 
quelque objet; et en general to u t ce qui m et en jeu  
la sensation tien t beaucoup de place chez eux®. La

yvmais t &v όντων, ßewpia r& vοντων seretrouvent chez Origenepour 
disigner la mime £tape de la vie spirituelle, IV,tat de contemplation.
Voir V ölker, Das Volkommenhetlsideal des Origenes, p. 93.

1 Thfctne de l’union de la contemplation et de la pratique des vertu s 
qui reparattra plus loin et qui est origeniste.

2 Au dibut, il s’agissait seulement pour l’esprit de rassembler 
les puissances inferieures, 332 C. Main tenant qu’il arrive aux dtats 
superieurs, il doit les laisser de cÖt<S.
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contem plation de D ieu au eontraire ne s ’exerce ni 
dans le dom aine de la vue, ni dans celui de I’ouie —  
et elle echappe m em e a l ’activ ite  ordinaire de I’intel- 
ligence. « E n effet ni I’ceil n ’a vu, ni l ’oreille n ’a 
entendn », ni elle n ’est aucune des pensfees « qui 
m ontent d’ordinaire au eceur de l’hom m e1 ». Mais 
celui qui va aborder la connaissance des choses d ’en- 
haut doit purifier auparavant la  place2 de tou t  
m ouvem ent sensible e t animal. Ce n ’est qu’apres avoir 
lave son esprit de tou te conception n6e de I’opinion, 
apres s ’etre ecart6 du commerce ordinaire de sa 
propre compagne, c’est-A-dire de la sensibilite qui 
est com me eonjointe & notre nature, et s’en etre 
purifi6, qu’il affront era enfin la montagne.

376 a  C’est en effet une m ontagne escarp6e e t d ’acces 
vraim ent difficile que la connaissance de D ieu  
(th6ologie). A  peine la foule peut-elle parvenir a sa 
base. Mais s’il s ’agit de quelque Moise, au cours de 
son ascension, il percevra le son des trom pettes qui 
devient plus fort, nous d it le tex te , a mesure qu’on 
avance. La veritable trom pette qui frappe I'oreille, 
c ’est la predication de la  divinite, qui, puissante des 
1’abord, devient plus forte et frappe davantage les 
oreilles dans les derniers tem ps. La Loi et les Pro- 
phdtes ont proclam6 le m ystere de 1’Incarnation, 
mais ces premiers sons 6taient trop faibles pour 
parvenir 6 des oreilles indociles : aussi, parce qu’ils 
avaient l'orcille dure, les Juifs n ’ont-ils pas pergu 
le son des trom pettes. Mais « le son de la trom pe »,

1 I  Cor.^  II, 0; Is ,,  L IV , 4.
2 Lire t o v  r o n o v  au lieu de t o v  r p o i r o v .
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com m e dit le Verbe, « devint de plus en plus fort ». 
Ces derniers sons, qui representent la predication de 
l ’fivangile, ont frappe les oreilles. C’est le Saint- 
E sprit dont ]a voix , par le m oyen des instrum ents, 
retentissait plus fortem ent alors et rendait un son 
plus d istinct : quant aux instrum ents, ce sont les 
Proph^tes e t les Apfitres, resonnant sous le  souffle 
unique de 1’Esprit1, eux dont il est ecrit dans le 
Psautier que « leur vo ix  s’est repandue sur tou te  
la  terre et leurs paroles ju sq u ’aux extr&mitcs du 
m onde2 ».

Que si la  foule ne peut entendre la vo ix  qui v ient 
d’en-haut, mais charge Moj'se de prendre par lui- 
m em e connaissance des m ysteres caches pour lui 
com muniquer ensuite les enseignem ents qu’il aura 
re^us du Maitre celeste, cela aussi se retrouve dans 
I’econom ie de 1’lSglise : tous ne cherchent pas A pene- 
trer dans l ’intelligence des m ysteres, m ais ils choisis- 
sen t quelqu’un parmi eux qui soit apte £ percevoir 
les choses divines et ils lui pretent volontiers 1’oreille 
ensuite, jugeant digne de foi to u t ce qu’ils entendent 
de celui qui a et6 in itie8 aux secrets divins. « Tous 
en effet ne sont pas Apotres, dit saint Paul, ni tous 
Prophetes ». Ceci n’est plus observe aujourd’hui dans 
de nombreuses eglises. Beaucoup, qui ont encore 
besoin de se purifier eux-m em es de leurs actions 
pass6es e t dont la v ie  est encore remplie de taches

1 C’est la doctrine de 1'iaspiration scripturaire.
2 Ps. XVI ri, 5.
3 On peut noter l'eraploi k partir d'ici du vocabulaire myst&ique

pour disigner la vie proprement mystique : fiva r/jpu i, fiveiv,
aTroppijra, aSvrov  etc...
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comme un vctem ent qui n ’a pas 6te lave, osent 
aborder la πιοηΐέβ vers D ieu, avec la seule protection  
de la connaissanee sensible. II s ’ensuit qu’ils sont 
lapides par leurs propres pensees : les* opinions her6- 
tiques en effet sont des sortes de pierre qui accablent 
leur propre inventeur.

Mtiis que signifient d’autre part 
l ’entree de Moise dans la t6n£bre 

et la vision que dans celle-ci ij eu t de D ieu? Le r6cit 
d  present sem ble en effet quelque peu en contradiction  

avec la th6ophanie du d^but; alors c ’6tait dans la 
lumiere, m aintenant c ’est dans la  t& iebre'que D ieu  
apparait1. N e pensons pas cependant que ceci soit 
en d6saccord avec la suite normale des realit6s 
spirituelles que nous consid6rons. Le Verbe nous 
enseigne par lä que la connaissance (gnose) religieuse 
est d ’abord lu n a r e  quand eile com m ence ä appa- 
raitre : en eilet eile s ’oppose ä 1’im p iety  qui est 
ten^bre, et les t6nebres se dissipent par la jouissance 
de la lumiÄre. Mais plus l ’esprit, dans sa marche en  
avant, parvient, par une application toujours plus 
grande et plus parfaite, ä comprendre ce qu’est la 
connaissance des rdalit£s2 et s ’approche davantage 
de la contem plation, plus il vo it que la nature divine 
est invisible. A yant laisse toutes les apparences,

377 a  non seulem ent ce que pergoivent les sens, mais ce

1 Mfime riflexiou dans le Conun. sur le Cant,, 892 C, Sur le thfeme 
d e la tin tb re , voir H.-Ch. Puech, jStudes Carm., Oct. 1938, p. 33 sqq.

i Lire, rrjs twv οντων κατανοήσεοις au lieu de rfjs όντως 
κατανοησεω ς Cf. Origfcne, In Joann., X, 40; 218, 8.
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que l ’intelligence croit voir, il va  toujours plus â 
l ’int&rieur1 jusqu’â ce qu’il pen^tre, par l ’activ lte  
de l ’esprit, jusqu’â l ’Invisible et â l ’lnconnaissable2 
et que lâ il voie Dieu. La vraie connaissanee de celui 
qu’il cherche, en effet, et sa vraie vision consiste â 
comprendre qu’il transcende tou te  connaissance3, 
separe de tou te part par son incompr6hensibilite 
comme par une tenebre. C’est pourquoi Jean le 
m ystique, qui a penetre dans cette tenebre lumi- 
neuse4 d it que « personne n ’a jam ais vu D ieu5 », 
defm issant par cette negation que la connaissance 
de l ’essence divine est inaccessible non seulem ent aux  
hommes, m ais â tou te nature intellectuelle. Done  
iorsque Moi'se a progresses dans la gnose, il declare qu’il b 
vo it D ieu dans la tenebre, c ’est-â-dire qu’il connaît 
que la d ivin ite est essentiellem ent ce qui transcende 
tou te  gnose et qui 6chappe aux prises de I’esprit.
«Moise entre dans la tenebre ou D ieu se tr o u v a it», dit 
1’histoire. Quel D ieu? « Celui qui a fa it de l ’obscurite 
sa retrăite6 », com me d it D avid , lui aussi in itie dans 
ce sanctuaire secret (a d yton )7 aux m ysteres caches.

1 L'cxtase est cn memo temps une intiriorisation. Voir In Cant.’ 
1036 A.

a Les mots nigatifs sont multiplies par Grigoire pour exprinier 
la transcendance divine. On en a compti plus de quarante dans son 
oeuvre.

3 Le texte du Ven. que j 'adopte semble meilleur. II a rinconvenient 
de ne pas Sonserver I’oxymoron : « voir consiste â ne pas voir »,

4 La « tinfebre lumineuse » est â rapprocher d’autres formules 
analogues «sobre ivresse », «■ sotnmeil vigiiant» etc... : In Cant., 873 
B—D.

6 Jo., I, 8. « Ps., XVII, 10.
’ Lire dSvTWy au lieu de avrio. M6me emploi du mot au sens du 

sanctuaire int^rieur oii î’âme s'unit â Dieu chei Plot., Enn., VI, 9,
11 , 28.

\ ,



Arrive Iâ, il reşoit du Verbe le m em e enseignem ent 
qui lui avait ete d6jâ donne auparavant par la tenebre, 
cela je pense, afin d ’affermir notre foi en cette doctrine 
par,le tem oignage de la parole divine. Ce que defend  
avant to u t le Verbe divin, c’est en effet que les 
hommes assim ilent Dieu â rien de ce qu’ils connais- 
sent; nous apprenons par lâ que to u t concept form6 
par 1’entendem ent (phantasia perileptike)  pour 
essayer d ’atteindre et de cerner la  nature divine ne 
r6ussit qu’â faşonner une idole de D ieu, non â le 
faire connaître1.

Mais la vertu  chretienne se divise en deux parties : 
Tune qui concerne Dieu, I’autre la  rectitude morale. 
La purete des moeurs en effet est une part de la  
religion (eusebeia). Or nous venons d’apprendre 
ce qu’il faut connaître de Dieu, connaissance qui 
consiste, nous l ’avons vu â ne nous former aucune 
id6e de Lui â partir du mode de connaissance humain. 
C’est m aintenant l ’autre aspect de la vertu  qui nous 
est enseigne par l ’expose des oeuvres que la vie  
vertueuse doit accomplir2. E t ensuite, on arrive au 
tabernacle « qui n ’est pas fa it de m ain d’hom m e ».

Qui suivra Moise, tandis qu’il fa it route â travers

1 Gregoire rattache l’experience mystique qu’il dicrit â la theorie 
dogmatique qu’il a souteuue contre Eunomius, selon laquelle Dieu 
ita n t transintelligible, croire qu’on le connalt, c'est prendre pour lui 
unc idic et pccher par « idolatrie de concept ».

2 Sur les coimnandements, Gregoire ne donne aucun commentaire, 
â la difference d’Origfene, II est possible que, comme pour les stations 
du .disert, il n£glige intentionnellement ce qu’avait tra iti son grand 
devaneier. II est important de noter, comme l’a bien vu ‘Vollcer, que 
pour Origfene et Grdgoirc, vertu et contemplation vont de pair et 
que la premifere n’est pas settlement preparation â 1’autre : ceci 
s’oppose â Plotin, V o l k e r ,  op. cit., 145 sqq.
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ces realites et eleve son esprit ä de telles hauteurs?
C’est celui qui, passant de som m et en som m et dans 
son ascension vers les choses d ’en-haut, s ’dleve 
toujours plus au-dessus de lui-m em e. II a commence, 
par laisser la base de la m ontagne et par se separer 
de tous ceux qui reculaient devant 1’ascension; puis, 
parvenu sur les hauteurs, ses oreilles ont perfu Ie d 
son des trom pettes; apres quoi il a pdnetr6 dans le 
sanctuaire cache (adyton) et invisible de la  connais- 
sance de D ieu (theognosie). Mais, m em e lä, il ne reste 
pas, mais il passe au tabernacle qui n’est pas fait 
de main d.’hom m e. Car c ’est lä enfin vraim ent le 
term e auquel parvient l ’äme qui s ’est elevee ä de 
telles ascensions.

II me sem ble ä ce propos que la signification de 
la  trom pette celeste peut s ’interpretcr autrem ent 
que nous n ’avons fa it to u t ä l ’heure pour celui qui 
su it le chemin qui m onte au tabernacle. II s’agirait 
alors de I’adm irable harmonie du monde, publiant 
la sagesse qui eclate dans l'univers et racontant la 
grandeur de la gloire de D ieu qui se m anifeste dans 
les choses visibles selon la parole : « Les cieux racon- 
ten t la gloire de Dieu ». N ’est-ce pas lä une trom pette  
puissante, qui enseigne de fa con claire e t retentissante.
Un des prophetes l ’a d i t : « Dieu sonne de la trom pette 380 A 
du haut du ciel ». Celui dont l ’oreille du coeur1 est 
purifiee per^oit ce son —  j ’entends par lä la contem 
plation de l ’univers d’oii sort la gnose de la puissance 
divine —  et par lui est conduit ä penetrer en esprit

1 L’oreille du coeur, comme les yeux du coeur, se rattache a la 
doctrine des sens spirituels. Voir R a h n e b , op. eit. p, 119.

1. — Greg, de Nysse. S



lâ oii est D ieu1. Ce lieu est nomm6 « t6n£bre » par 
l ’Ecriture, ce qui signifie, corame on l ’a dit, l ’inco- 
gnoscibilite (agnostos) e t l ’invisibilite. U ne fois lâ, 
il contem ple le tabernacle non fa it de main d ’homme 
dont il a d6jâ 6t6 question et il en prisente ensuite 
une im itation  materielle â ceux qui sont en bas.

Quel est done ce «tabernacle non 
l e  T A B E R N A C L E  t  , , , ,  .

cfiLESTE main d hom m e », qui est
pr6sent6 â Moi'se sur la montagne 

et qu’il reţo it l ’ordre de contem pler com me un 
archetype afin de reproduire dans une .oeuvre faite  
de m ain d ’hom m e le module m yst& ieux (thauma) 
non fa it de main d ’homme. « Vois, d it en effet D ieu, 
tu  feras tou t selon le module qui t ’a 6te montre sur 
la m ontagne ». Colonnes d ’or reposant sur des 
bases d ’argent e t remarquables par des chapiteaux  
egalem ent en argent; colonnes encore, mais dont 
cette fois les bases et les chapiteaux sont en airain 
et le fut en argent; les unes et les autres posies sur 
un plancher de bois d’acacia; to u t autour elles sont 
extirieurem ent recouvertes de m atures predeuses; 
l ’arche est igalem ent en bois d’acacia portant sur 
tou te sa surface un revetem ent ib lou issant d’or pur; 
outre cela, un candelabre ayant au pied une tige  
unique, mais se divisant au som m et en sept branches 
dont chacune porte une lampe; la matidre du cand6-

1 II s’agit non d'une demarche de la raison remontant des choses 
visibles aux invisibles, mais d’une connaissance surnaturelle de 
1’univers, ce qui constitue proprement la gnose pour Origfene. (Voir 
Volkeh, Das Volkommenhetts ideal... pp. 91-95) et qui conduit â 
l’intuition de l'action divine dans la creation.
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labre est d ’or plein et non de bois revetu d’or; puis le 
propitiatoire, l ’autel, les chSrubins dont les ailes 
ombragent l ’arehe, to u t cela ne pr6sentant pas 
seulem ent l ’apparence eclatante de Гог par un revSte- 
m ent superficiel, mais fait d ’une masse d ’or battu; 
avee cela des tentures, a dessins varies, dont l ’etoffc, 
tissue avec art, oflre un m elange de couleurs diile- 
rentes trcs heureux; elles divisent la  ten te en deux  
parties : l ’une visib le et accessible a certains des D 
m inistres sacres, l ’autre interdite et inaccessible : 
le nom  de la premiere est le Saint, celui de celle qui 
est сасЬёе le Saint des Saints; enfin des bassins, 
des brasiers, la ten te  recouvrant la Demeure, des 
tentures en poi-1, des couvertures en peaux teintes 
en rouge et tou t ce qui est encore ёп и тёгё dans 
l ’ficriture.

D e tout cela, quelle est la signification exacte?
D e quelles r^alites invisibles sont-ce 1& des im itations?
E t quel profit apporte ceux qui la regardent la  
reproduction mat6rielle des rhalites contem plees 
par Moi'se. II me parait bon de laisser donner l ’inter- 
pr6tation authentique de ces choses a ceux qui ont38iA  
gr^ce pour « p^netrer par Г Esprit les profondeurs 
de Dieu » et qui sont capables, com me dit l ’Apdtre,
« de dire en esprit des m ysteres1 ». Pour nous ce que 
nous dirons sur ce sujet n’est que conjecture et 
hypothese et nous laissons au jugem ent de nos lecteurs 
de le rejeter ou de l ’adopter selon ce qu’a I’exam en  
il leur en semblera.

1 I  Сот., XIV, 2.



Disons done, en partant de Paul qui a partielle- 
m ent d6voil6 le m ystere contenu eu ces choses, que 
Moi'se a ete instruit en figure ä l ’avance du Mystere 
du tabernacle qui contient le  T out1 : c ’est le Christ, 

B 3a Puissance e t la Sagesse de Dieu, qui dans sa nature 
propre n ’est pas fa it de m ain d’homme, mais qui 
reşoit une existence creee lorsque le tabernacle doit 
etre construit parmi nous. Ainsi le meme tabernacle 
est en quelque fa ţon  cree et incree : inerte dans sa 
preexistence, crefe lorsqu’il reţoit une existence  
materielle, Ces paroles ne paraîtront pas obscures 
â ceux qui ont re<ju le veritable heritage du mystfere 
de notre foi. Unique en effet entre tous est celui qui 
« âtait avant les siecles » et qui « est venu â la fin des 
sifecles2 ». II n’avait pas besoin de naître temporel- 
lement; com m ent en effet celui qui preexiste aux  
tem ps e t  aux siecles aurait-il besoin d ’une naissance 
tem porelle? Mais â cause de nous, qui avions perdu 
l'âtre par ddfaillance de notre vouloir (aboulia), 
il a daign6 naître k notre v ie a fin de ramener de 
nouveau k l ’etre ce qui en eta it sorti3. C’est le Dieu  
Monogene, qui contient le Tout en Lui —  et qui 
s ’est aussi construit « un tabernacle parmi nous1 », 

c  Que si j ’appelle « tabernacle5 » un bien si grand,

1 Col, I, 17. 2 Col, 1, 17.
3 Le mal est non-Ctre, absence de vouloir, « aboulie », Cf. C. Euiu,

544 C; Cat,, V, 9.
4 Jo, I, 4; Ap., XXI, 3.
* L’opposition du tabernacle celeste et du tabernacle terrestre 

figure pour Gr <5 go ire le Verbe priexistant et le Verbe incarnis, le 
premier contenant toute la creation spirituelle, le second chef de 
l’figlise. Voir : Jean DanijSlou, Textes eschatologiques de Grigoire de 
Nysse, R. S. R. juillet 1940, p. 255.
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il ne faut pas que celui qui aim e le Christ s ’en scanda
lise, com me si le sens de I’expression rabaissait la 
m ajeste de la nature divine. E n effet aucun des autres 
noms qui servent a Le designer n ’est plus digne de 
Lui, mais tous m anquent dgalement 4 Le signifier 
exactem ent, aussi bien ceux oil Ton s’im agine trouver 
une id6e de grandeur que ceux que l ’on considere 
com me bas. Aussi de m em e que tous les autres peuvent 
etre em ployes religieusem ent avec une certaine 
signification pour designer chacun la puissance 
divine, com me m6decin, pasteur, protecteur, pain, 
envoyd, vigne, voie, porte, demeure, eau, pierre, 
source et tous les autres qui sont dits d’Elle, ainsi, 
en un sens qui convient 4 sa nature divine, est-il 
appele Tabernacle1. E n effet la  puissance qui contient 
l ’univers, « en laquelle habite la plenitude de la 
divjnite2 », l ’enveloppe com mune du tout, celui qui 
contient le to u t en Lui, est-il appel6 Tabernacle avec 
propri6t6.

Mais il faut interpreter toute la  vision en ce sens, 
a fin que 'chacune des choses vues conduise & la 
contem plation d’une id6e digne de Dieu. Puis done 
que le grand A potre d it que le « voile du tabernacle 
inf6rieur est la chair3 » du Christ, en raison, je sup
pose, de ce qu’il est tiss6 de fils difiterents, qui repre- 
sentent les quatre Elements4, (lui aussi sans doute

1 Petit traitd des n Noms divlns s qui annonce Denys, Gregoire a
ti'aite plus longuement la question de 1’ « Analogic » dans le Conl. 
Eunomium, 1093-sqq.

a Col., II, 9. 3 Hebr., X, 21.
4 Interpretation cosmique traditionnelle : Phil., V. Motjsi, III, 6; 

Cl. Alex,, Strom., V, 6, 32.



avait eu la vision du tabernacle e t  eta it entr6 dans
384 a  les sanctuaires caches (adyta) supercelestes o il les 

m ysteres du Paradis lui furent rfeveles par l ’E sprit)1, 
ce serait peut-etre une heureuse m ethode de partir 
de cette interpretation partielle et de l ’etendre de 
la  partie & 1’ensem ble du tabernacle. N e dit-il pas en 
effet par ailleurs du Monogene, figurfe par le  taber
nacle, que « toutes choses ont e le  cr66es en Lui, les 
visibles et les invisibles, les trones, les puissances, 
les principaut&s, les dom inations, les vertus® »?

Done, les colonnes etincelantes d ’argent e t d ’or, 
les leviers, les anneaux, les ch6rubins qui couvrent 
l ’Arche de leurs ailes et enfin toutes les choses que 
comprend la description de la construction du 

B Tabernacle (sc6nopegie), ce sont, si nous les exam i- 
nons le regard tourn6 vers les choses d ’en haut, les 
puissances hypercosm iques qui se trouvent dans le 
tabernacle et soutiennent le to u t selon la volonte  
divine3. Ils sont les v6ritables leviers, « euvoyes en  
secours a cause de ceux qui doivent recevoir 1’heritage

1 1 8  CONTEMPLATION SU R LA V IE  D E  MOISE

1 I I  Cor., XII, 4.
2 Col., I, 16. On voit la methode de Gregoire. II utilise les donnies 

eparses, dans saint Paul et les prolonge.
5 Le Temple celeste avait une interpretation cosmique tradition- 

nelle : il llgurait le monde avec ses trois parties : ciel, terre et mer, 
representics par le Saint des saints, le saint et le vestibule ( R i c c i o t t i , 
Hist, d’Israel, tr. fr., Paris, 1939, I, 397). Ainsi Flav. J o s ^ p h b ,  Ant. 
Jud., I l l  123: il e s t«μ ίμησ ις  τής- τω ν  οΛωι/φ νσ εω ς», Philon l'inter- 
prfetedu λόγος {Vit. Mays., I l l ,  4) contenant en lul les «puissances » 
de la divinite. Clement I’entend du Verbe, contenant en lui non des 
puissances impersonnelles, mais les creatures angeliques. C’est le sens 
que Gregoire reprend ici. Le " tout » designe pour lui, comme toujours, 
le pierdme des creatures spirituelles, dont fait partie l'humanite, non 
l’univers visible. Voir Or. In  Ex. IV 4. Ce sont l& les οντα de 37.3 B, 
376 D, les νοήτα  de 373 C que j ’ai traduit par » realitis », et 
dont il est question 384 B.
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du salut1 », qui sont introduits dans l ’ame des sauves 
com me dans des sortes d ’anneaux, gr&ce auxquels 
ils soul&vent dans les hauteurs de la vertu  ceux qui 
gisaient & terre. Quant aux cherubins, Ie Verbe, en 
nous les m ontrant couvrant de leurs ailes les objets 
m ysterieux (m ysteria) deposes, dans l ’arche confirme 
le sens spirituel dans lequel il faut entendre le taber
nacle. Nous savons en effet que c’est 1& le nom des 
Puissances qu* Isaie et Ez6chiel ont vu  se tenir autour 
de la D ivinity. Quant aux ailes qui couvrent l ’Arche 
de 1’AlIiance, que nos oreilles n ’en soient pas surprises.
On retrouve en effet chez Isaie ce meme sym bole G 
des ailes : ici l ’arche, 1& le visage, sont une seule et  
meme r6alit6 exprimee de deux fagons differentes.
Ce sym bole me parait signifier que la contem plation  
des secrets divins est inaccessibles k Fintelligence.

Si tu  entends nommer ensuite les Lampes qui 
sortent d’une seule tige e t se d ivisent en plusieurs 
branches pour diffuser de tous cot6s une lumiere 
abondante, tu  ne te  trompes pas en y  reeonnaissant 
les rayons varies de l ’Esprit qui brillent dans le 
T abernacle2. C’est ce que d it Isaie, lorsqu’il divise 
en sept les lum ieres de l ’Esprit3. Quant au propi- 

‘ tiatoire, je pense qu’il n’a pas besoin Id’explication, 
l ’Apotre ayant mis & nu son sens cache en parlant 
de « celui que D ieu a fa it propitiation pour nos 
peches1». Par l ’autel et l ’encensoir, entends l ’adoration d

1 Hibr., I, 14.
2 Ap. IV, 5. C’est le procedi mSme de 1’Apocalypse qu’utilise ici 

Grigoire : le chandelier a sept branches y figure aussi le Saint-Esprit.
Cf. Cl<Sm„ Paed., I l l ,  12, 87.

3 Is.,. XI, 2. 1 Hibr., IX, 5.



ininterrompue des creatures dans le tabernacle. En  
effet ce n ’est pas seulem ent de ceux qui sont « sur 
la terre » et « sous la terre », m ais aussi de ceux qui 
sont « dans les cieux1 » qu’il est d it que leur langue 
rend hommage â celui qui tien t le « prim at2 » sur 
tou tes choses : c’est lâ le  sacrifice agreable â Dieu, 
«le fruit des levres®», com me dit l ’A pâtre e t «la bonne  
odeur des prieres4 ».

Que si l ’on voit aussi parmi les oSjets qui rem- 
plissent le tabernacle une peau te in te en rouge et  
des couvertures de poil, cela n ’interrompra pas le 
dâveîoppem ent de notre contem plation. En effet 
le regard du Prophâte, â qui est donne la vision des 
choses divines, y  a vu  la Passion rddemptrice pre- 
existant dans la pensee divine5 : c’est elle qui est

385 a designee par les deux sym boles, la couleur rouge 
figurant le sang et le poil la m ise â mort; le poil en  
effet est privâ de sensibility : aussi est-il une figure 
exacte de la mort®.

Telles sont done les r6alit£s que 
LE TABERNACLE , n  , , .  j ,  , .

i n f £ r i e u r  Prophete d6couvre a travers
les sym boles quand il contem ple

1 P h il., II, 10. * Co!., I, 18. 3 H dbr., XIII, 15.
4 La description de cette liturgie cileste est un thim u cher a 

Grigoire. L'humanitfi en a ă ti âcartie par la chute {In Ps. 508 B).
Quand l’ceuvre du Christ sera achevee et le tabernacle humain 
entiârement restauri, l'hum aniti reprendra sa place parmi les 
creatures celestes (P. G. XLVI 1128-1129). La contemplation est 
dăjâ un retour & cet etat bienlieureux.

c TMtne paulinien de Ticonomle du salut priexistant dans la 
pensie divine. Eph., I, 7.

a Le poil, comme le cuir, symbolise la m ort (P. G,, LXXXVIII, 
1632).
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le Tabernacle superieur, Passons m aintenant ä la 
contem plation du tabernacle inf6rieur. fita n t donne 
que Paul identifie en de nom breux endroits l ’ß glise  
avec le Christ1, nous pourrions entendre les ser- 
viteurs du divin Mystere, que le Verbe appelle 
« colonnes2 » de l ’figlise, des apötres, des docteurs 
et des prophetes. En eilet ce n ’est pas seulem ent 
« Pierre, Jean et Jacques » qui sont « les colonnes » 
de l’Eglise, et Jean le B aptiste n’est pas le seul 
ä etre « la lam pe qui brille3 », mais tous ceux qui b  
soutiennent par eux-m em es I’Eglise, e t tous ceux  
qui en sont les lumieres par leurs travaux, sont dits 
colonnes et la m p es .«Vous £tes la lumiäre du m onde4 », 
dit le Seigneur aux Apotres. E t s’adressant ä d’autres, 
le divin A pötre leur ordonne d’etre des colonnes 
quand il leur d it : « Soyez fermes et inebranlables6 ».
E t en r6alit6 il a edifi6 en T im othee une belle colonne, 
ayant fa it de lui selon ses propres paroles, « la colonne 
et la base de la  verit6 de l ’figlise6 ».

Dans ce tabernacle nous voyons aussi le sacrifice 
de louange et l ’encens de la priere offerts par tous 
le m atin  et le soir. Le grand D avid  nous donne le 
sens de ces im ages quand il dirige vers Dieu l ’encens 
de la priere « en odeur de suavitc7 » et qu’il offrc 
« le sacrifice en elevant les m ains8 ». Dans les bassins c

1 Le tabernacle inldrieur figure le Christ mystique, l’Üglist. 
Ailleurs Grdgoirc l’interprfcte des vertus de räme. C’est l’interpritation 
que l’on retrouve dans RuysbroSck, Le livre da tabernacle spirituel. 
Celle de Claudel, dans le Commentaire du Psaurae XV III (Aventures 
de Sophie, p. 140 sq4·), se rappröche de celle de Grigoire.

2 II, 9. Mßmc citation chez Origftne, In Ex., IX, 3; 239, 5.
a Joan., V, 35. * Mth., V, 14. * I  Cor., XV, 58.
* I  Tim., III, 15. 7 Ps., XIV, 2. s Eph.t V, 2.
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on reconnaitra sans peine ceux qui lavent les souil- 
lures du peche par l ’eau sacramentelle (m ystica).

"Jean ita it  un bassin, qui lavait dans le Jourdain  
« dans le baptem e de penitence1 ». Pierre eta it un 
bassin, qui faisait descendre dans i ’eau trois mille 
homme A la fois. Philippe eta it le bassin de Candace, 
e t ils le sont tous, de tous ceux qui sont faits parti
cipants du Don, ceux qui operent la grace. Les 
tentures qui, jointes ensemble, font le tour du taber
nacle peuvent etre interpritees a bon droit de 1’unite  
d ’esprit des croyants dans la charit6 et dans la paix. 
C'est l ’interprfrtation de David, disant : « II a 6tabli 
,les lim ites com me pa ix2 ». La peau te in te en rouge 
et les couvertures de poils tresses qui contribuent a 
I’ornem ent du Tabernacle, signifient respeetivem ent 
la m ortification de « la chair du peche », e t I’austerite 
de la vie ascetique qui sont le plus bel ornem ent du 
tabernacle de l ’figlise. Les peaux en effet, qui par 
elles-m em es n ’ont pas la vie, mais qui en em pruntent 
1’eclat par la teinture rouge, nous enseignent que la 
grace de l ’Esprit ne fleurit que dans les &mes de ceux  
qui se sont faits mourir au p ech i. Le Yerbe peut aussi 
designer par la teinture rouge la m odestie e t la p u d eu r: 
j ’en laisse k juger au lecteur. Quant aux poils tressis, 
qui form ent un tissu rude e t desagreable au toucher, 

A ils suggirent la penitence austere et qui affaiblit 
les passions qui nous habitent : ce sont I& tous les 
traits de la vie virginale qui dom pte la chair de ceux  
qui la pratiquent3. Enfin si l ’acc is  de l ’interieur, qui

■v
1 Cf. Or. In Ex., IX, 3; 259, 22. ! Ps., CXLVII, 14.
3 La description de l’figlise comprend les docteurs, les contem-
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est appeld Saint des Saints, est interdit k la foule, 
ceci est to u t a fa it en accord avec le sens spirituel. 
Car c’est vraim ent une chose sainte et sainte entre les 
saintes, intangible et inaccessible1 que la Verite de 
i ’univers. EHe reside dans les parties secretes (adyta) 
e t interdites (aporrheta) du Tabernacle du Myst&re. 
Comment les efforts de l ’intelligence ne seraient-ils 
pas im puissants puisque la realite dont il s’agit est 
hors de sa port6e. II faut done croire & 1’existence de 
ce qu’on cherche, sans penser toutefois qu’il est 
expose aux yeu x  de tous, mais en sachant qu’il 
demeure, interdit, dans les regions cachees (adyta) 
de l ’esprit.

purifi6 et sureleve par de sem blables contem plations, 
m onte vers de nouvelles cimes spirituelles. II prend 
connaissance du vetem ent sacerdotal qui comprend  
le vetem ent de dessus, la tunique, Ie cdldbre pectoral 
etincelant de 1’eclat de pierres precieuses variees, la 
tiare qui entoure la tfite, surmont^e de la lam e, le 
cale^on, les grenades, les clochettes : puis par dessus 
to u t l ’oracle (ephod) avec le jugem ent (urim) et la

platifs, les ministres des sacrements, les ascites, tous unis par la 
charite. Voir In Cant., 927 C. Comme pour Origdne (In Num., II), 
F i ta t de virginitö represente un degri de la hierarchic eccl&iastique.

1 Accumulation de tennes nigatifs, corame chaque fois qu’il s'agit 
de la connaissance de Dieu. On peut noter aussi l’expression « la 
v£rit6 de 1’univers », pour disigner l’essence divine qui est & rapprocher 
de 373 B : « la  contemplation de l’univers », 1’univers ita n t dans 
l'un et l'autre cas celui des creatures spirituelles.

L E  V fiT E M E N T  
SA C ER D O TA L

Instruit de ces choses et d’autres 
du m em e ordre par la vision du 
tabernacle, l ’oeil de l ’âme de Moîse,



verite (tum m im ) qui apparait dans l ’un et l ’autre; 
enfin les epaulettes qui les soutiennent de part et 
d’autre e t  sur lesquelles sont inscrits les noms des 

c patriarches. Parmi ces objets, leur nom meine sup- 
prime pour quelques-uns l ’utilite d ’une^transposition  
spirituelle. Quels noms en effet pour des vetem ents  
corporels que ceux de jugem ent, d ’oracle et de verity?  
Cela nous m ontre clairement que ce n ’est pas d'un  
vetem ent sensible qu’il s’agit dans le texte, mais 
d’une certaine parure de l ’äme, tissee avec les actes 
de la vertu,

La tunique est te in te en pourpre bleue1. Certains, 
parmi ceux qui ont, avant nous, com m ents alI6go- 
riquem ent ce passage, disent que eette couleur 
d6signe I’air2. Pour moi, je n ’ai pas ä en decider. Je  
ne rejette pas l ’id6e qui peut tres bien s’entendre, 
au sens spirituel, de la vertu. Par lä le Verbe ordonne, 
ä . celui qui veu t se consacrer au service de Dieu, 
d’ «»offrir son corps » en sacrifice et devenir « une 

.hostie v ivante » du sacrifice v iv a n t et du « culte  
d  spirituel® », de ne pas accabler son äme du vetem ent 

d’une v ie  epaisse et charnelle4, mais de rendre toutes

1 Sap., XVIII, 24.
a Allusion directe ä l’interpritation cosmique de la tunique du 

grand prfitre chez Philon, Vii. Mogsi, III, 12; Clem., Strom., V, 6, 
32. Grigoire utilise ce symbolisme, mais lui donne un sens spirituel : 
la couleur bleue represente la vie ccieste, le digagcment des choses 
de la terre.

3 Rom., X II, 1.
4 La vie charnelle est comme un poids qui reticnt l’äme et 1’empSche 

de cider a l’attraction divine, au a pondus ad sursuni » qui est sa 
vraie nature. C’est un thimu platonicien, Phaedr., 248 C : la Vertu 
est comparö une aile qui rend ä l’äme sa l<igereti. La tlieorie se 
retrouve chez Grigolrc,De An. et Resurrect., 120 D; De Virg., 366 A. C.
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ses actions legeres com me une toiie d’araignde par 
la purele de sa vie, Ainsi, en brisant cette nature 
corporelle, il se rapprochera de ce qui est sans poids, 
leger e t a6rien, si bien que, « le jour oü retentira la 
trom pette » eschatologique, nous trouvant sans rien 
qui nous appesantisse e t nous alourdisse pour repondre 
ä la vo ix  de celui qui nous appelle, « nous serons 
em pörtes en haut dans les airs avec le Seigneur », 
n’etant retenus sur la terre par aueun poids. Celui 
done qui, selon le m ot du Psalm iste, a fa it dess6cher 
son äme comme l ’araignee, a revetu cette tunique 
aerienne1. E lle s’etend de la te te  ä 1’extrem i.te des 389 a 
pieds, ce qui veut dire que la Loi ne veu t pas d’une 
vertu  tronquee2.

1 Le th&me des tuniques est commun ä toute la litt&ature reli- 
gieuse liellenistique, II se rattache ä la thdorie gnostique de l’äme 
revßtant des tuniques de plus en plus epaisses, ä mesure de sa chute 
ä travers les spheres planitaires et se dipouillant de ces tuniques 
au cours de sa remontee. (Voir Cumont, Religions orientales dans 
}’Empire, romain, 3° id ., Paris, 1929, p. 282). La doctrine des tuniques 
de peau repr&ente une interpretation de Gen., III, 21 en fonction de 
ces representations. Mais le dipouillement des tuniques de peau peut 
se presenter aussi sous la forme d’un revÄtement de tuniques 
aeriennes (Proclus, Elements of theology, ed. Dodds, p. 313) : on 
trouve cette conception chez Jamblique, Proclus, dans les Merits 
hermitistcs. Mfimes images dans saint Paul, II Cor., V, 2. Gregoire 
utilise souvent ce them«. Ainsi dans le De Anima, 103 A, il e c r i t  ;
« Lorsque notre vßtement de chair sera defait, un vStement nouveau 
nous sera tissi, non plus pesant comme celui de maintenant, mais 
leger et aerien », Ce sont ies memes mots que Grigoire emploie id! 
Notons seulement que l'accent est inis davantage sur la transfor
mation spirituelle que sur la resurrection eschatologique. (Vest en ce 
sens intiriorise d’ailleurs que nous trouvons le thfeme des tuniques, 
interprets dans toute une tradition qui va de Philon a Plotin et qui 
s’oppose ii la tradition cosmique des gnostiques (Phil., Leg. All., II,
56; Quaest. in Lev., X, 4-5).

2 Ici encore ^interpretation cosmique (la tunique qui descend 
jusqu’aux pieds figure la totality de I’univers) c£de a 1'interpretation - 
spirituelle (la vertu doit 6tre integrale). L’intcrpretation cosmique 
est d ijä  dans Sap., XVIII, 24.



Les clochettes d’or alternant avec les grenades 
representent le rayonnem ent des belles actions. La 
perfection en effet est constitu te par 1’union de deux  
choses, la  foi en D ieu et une v ie selon sa conscience. 
Ce sont ces grenades et ces clochettes que le grand 
Paul attache au vetem ent de Timothde, quand il 
lui d it qu’il doit avoir la foi e t une bonne conscience1. 
Que la foi done fasse entendre un son pur et puissant 

в dans la predication de la Sainte Trinitfe®. Que la vie  
de son c6t6 im ite la nature de la grenade, recouverte 
a l ’ext6rieur d ’une ёсогсе dure et rugeuse qui n ’est  
pas com estible, mais dont l ’int6rieur est agr^able 
aux yeu x  par la m anure vartee et r^guliere dont 
le  fruit est dispose e t plus agrfeable encore au gout 
par sa douce saveur. Ainsi la v ie austere des amis 
de la sagesse n ’a-t-elle ni charme ni seduction pour 
les sens, mais elle est chargee d’heureuses espferances, 
pour le jour oil son fruit sera т й г . En effet, lorsque 
le jardinier de nos simes ouvrira A son heure la grenade 
de notre v ie e t  m ettra au jour la beauts des choses 
qui у  sont cach^es, alors la jouissance de ses fruits 
fera les d£lices de ceux qui у  auront part3. C’est le 
divin Ap6tre qui Га dit & un en d ro it: « Toute discipline 
sur le m om ent ne sem ble pas apporter la joie, mais 
la tristesse4. » E t c ’est bien 1& l’impression que donne

* I  Tim., I, 19;
a М ёте interpretation des clochettes chez С1ёт., St г., V, 6, 37.
s Belle image pour illustrer l’idie сhfere a Grigoire que la vertu 

austere d'abord parce qu’elle contredit notre iausse nature, nous 
introduit aux vraies joies, ft cette « suavity des nourritures inti- 
rieures ». Voir In  Cant., 970 C; 1108 В. H. v o n  B a l t h a s a r , La 
philosoplue religieuse de G. de N., R. S. R., die. 1939, p. 541.

'* НёЬг., X II, 11.
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le premier contact de la grenade; mais plus tard, 
elle porte un « fruit de p a ix » : c ’est la douceur des c 
nourritures interieures.

Quant ä la tunique, le Verbe ordonne encore 
qu’elle soit bord6e de houppes. On appelle houppes 
des pendentifs sphferiques suspendus sans autre fin 
que l ’ornement. N ous apprenons par lä  que la mesure 
de la vertu n ’est pas la seule obligation, mais qu’il 
est laiss6 ä notre in itiative de chercher ce que nous 
pourrions faire en plus, Par lä nous ajoutons quelque 
chose ä la beaute du vetem ent, com m e faisait Paul, 
unissant aux pr6ceptes les houppes de ses oeuvres 
surdrogatoires. Ainsi la Loi ordonnant que tous ceux 
qui servent ä l ’autel v iven t de l ’autel, e t n ’em pechant 
pas d’avoir avec soi une soeur, e t perm ettant ä ceux  
qui annoncent l ’fivangile de vivre de cela, Paul, lui, 
veu t que l ’ß vangile  soit gratuit e t pref^re pour cette D 
raison « subir » la faim, la soif, la fatigue1 : ce sont lä les 
belles houppes qui ornent d’une beaut6 suppl6men- 
taire la tunique des com m andem ents.

Par-dessus la tunique sont p lacies deux pieces 
d’6toffe qui descendent des epaules, couvrent la 
poitrine et le haut du dos. E lles sont a ttach ies  
ensem ble ä chaque ipau le par deux agrafes. Ces 
agrafes sont des pierres portant grave chacune le 
nom  de six patriarches. Le tissu  de ces pieces est 
de plusieurs couleurs : la pourpre bleue y  alterne 
avec le cramoisi et l ’ecarlate avec le lin. Toutes sont 
entrem616es de fils d’or. Le m elange de ces diverses

» /  Cor., IX , 13.



1 2 8  CONTEMPLATION SUR LA VIE D E  MOISE

392Ateintes compose un tissu d ’une beaute eblouissante. 
Nous apprenons par te que la beaute de I’homme 
interieur figuree & bon droit par la partie superieure 
du vetem ent, est faite du m elange de vertus nom- 
breuses et variees : le bleu s’y  m£le a la pourpre, 
c’est-A-dire que la dignite royale s ’y  jo in t & la purete 
des moeurs, le lin  s ’y  unit & l'ecarlate, c ’est-a-dire 
que la rougeur de la m odestie s ’associe la blancheur 
d’une v ie sans tache. L’or qui brille parmi Routes 
ces couleurs designe le tresor cach6 dans une telle vie. 
Quant aux Patriarches dont les noms sont graves 
sur les agrafes, 1’ornem ent qu’ils nous apportent 
n ’est pas negligeable : les exem ples de vertu qu’ils 
ont realises dans le passe ont enrichi I'humanitS.

Sur cet ornem ent des pieces d’6toffe descend encore 
une autre parure : ce sont des petits boucliers d ’or 
fixes a chaque Epaulette et soutenant un objet en or 

b de forme quadrangulaire incrust6 de douze pierres 
d isp o se s  en rangees : cela faisait quatre rang^es 
contenant chacune trois pierres. Parm i ces pierres, 
on n ’aurait pu en trouver deux sem blables, mais 
chacune brillait d ’un eclat particulier. Telle etait 
la disposition de cette parure. V oyons sa signification. 
Les boucliers suspendus aux epaules signifient, 
com me on l ’a montre, les deux faces de l’armement 
contre l ’adversaire. E n effet la vertu, com me il a ete  
dit un peu plus haut, resultant de l ’union de la  foi 
et d’une vie selon la conscience1, nous sommes en 
s^curite de part et d ’autre, gr&ce a la protection de

1 I Tim., I , 19.



ces boueliers et nous demeurons invulnerables aux  
tra its de I’ennem i, « par les armes de la justice, ä 
droite e t  ä gauche1 ». Quant ä l ’objet quadrangulaire c  
suspendu de chaque cot6 aux boueliers et oü les noms 
des patriarches eponym es des tribus sont graves 
sur des pierres, e’est le  voile qui protege l ’homme 
interieur. Par lä  le Verbe nous enseigne que celui 
qui a repouss6 avec les deux boueliers les traits du 
Mechant ornera sa propre äme de toutes les vertus 
des Patriarches, com me brillant d ’un dclat particulier 
sur le tissu de la v ie parfaite. L a forme quadrangulaire 
signifie la stabilite dans le bien; les objets de cette  
forme sont en effet difiiciles a deplacer, ä  cause des 
angles qui lim iten t la surface plane sur laquelle 
ils reposent.

Les chainettes par lesquelles ces parures sont 
attachees aux bras me paraissent enseigner que la  vie  
parfaite dem ande l ’union de la philosophic pratique D 
et de l ’exercice de la contem plation, le coeur etant 
le Symbole de la contem plation e t les bras, des oeuvres.
La mitre qui orne la te te  designe la couronne reservde 
ä ceux qui auront bien vecu. E lle est ornde des signes 
inystcrieux graves sur la lam e d ’or « com me sur un  
cachet ». Quant aux chaussures, celui qui est revetu  
de ta n t de parures n ’en porte pas, afin de n ’etre pas 
ralenti dans sa course e t gene dans son m ouvem ent 
par le revetem ent des peaux mortes, selon l ’inter- 
prdtation que nous avons dejä donnee ä propos de

- la scene de la m ontagne. Comment en effet irait-il

1 I I  Cor., vr, 7.
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orner ses pieds de chaussures, alors qu’au debut de 
son initiation  (m ystagogie), il les a rejetees corame 
etant un obstacle â sa m ontee1?

Celui qui a passe par toutes les
T ţ o  T A B L E S
BIUSfiES ET ^scensions Que nous avons con-

RESTAURfiES tem plees porte dans ses mains les 
tables gravees par D ieu qui contien- 

393 A nent la  Loi divine. Mais celles-ci se brisent en se 
heurtant â la duret6 de la resistance des pecheurs. 
II s ’agissait, com me p£ch6, de la  fabrication d ’une 
idole, re present ant un veau, L’ayant faţonnee et  
dressee, ils lui rendaient un culte. Mais Moise la  
renversa, la fit dissoudre dans de l ’eau qu’il fit boire 
â ceux qui avaient peche. E t ainsi fu t totalem ent 
aneantie la m atiere qui avait servi â  l’im piete des 
hommes.

Cette histoire est une prophetie des 6venem ents 
que nous avons vu  s ’accomplir de notre tem ps. Le 
culte errone des idoles a en efîet eom pletem cnt 
dispăru, absorbe par les bouches pieuses de ceux

1 Grigoire renvoie â 333 A. Celui qui a dipose la vie terrestre ne 
doit plus la reprendre. Grigoire a repris lc th ta ie  dans le Com. sur 
le Cantlque : « Aprfes s'ßtre lavee les pieds, (l’ârae) ne veut plus â 
nouveau les salir avec la terre en marchant. J ’ai lavă raes pieds, 
dit-elle, comment les salirai-je? On ne dit pas en efîet que Moise, 
quand il cüt degagi ses pieds sur l’ordre de Dieu de leur envcloppe 
morte de peaux pour s’avancer sur la Terre sainte et Stre illumind, 
les reprit ensuite dans des sandales. E t Iorsqu'il composa le vStement 
sacerdotal, seion le module qui leur avait i t i  m ontri sur la montagne 
...il n’imagina aucun ornement pour les pieds. Mais la parure du 
pied sacerdotal, c’est d’ßtre nu et libre de tout revâtement. » In  
Cant,, 1005 D. Toutefois dans notre texte, domină par l’image de 
la course, c’est I’idde de ne pas alourdir celle-ci sur laquelle Gregoire 
met 1’accent.



qui par la confession de la verite ont dfetruit en eux- 
m em es la substance de l ’impifete. E t les antiques 
m ysteres etablis par les idolâtres se sont evanourS 
com me une eau sans consistence, сошше une eau  
qui a ete bue par la bouche m em e de ceux qui en 
etaient les sectateurs ardents. Aussi lorsque tu  vois 
ceux qui auparavant tom baient dans cette  illusion, 
renverser m aintenant et detruire ces idoles dans 
lesquelles ils m ettaient leur confiance, ne te  semble- 
t-il pas entendre la vo ix  de l ’histoire qui annongait : 
« T oute idole sera absorbfee un jour par la bouche 
d’hom m es qui se convertiront de l ’erreur â  la vraie 
religion1 ».

Apres cela nous voyons Moi'se armer les Levitcs  
contre leurs com patriotes. Ceux-ci, passant e t repas- 
sant dans le camp d’une extr£m it6 â l ’autre, m ettent 
â m ort indistinetem ent tous ceux qu’ils rencontrent, 
laissant la pointe de Гёрёе decider de ceux qui 
seraient tues. Ils donnaient la mort egalem ent â tout 
homme qui se trouvait lâ, sans operer de discernem ent 
parmi ceux qu’ils supprimaient, ne connaissant ni 
ami ni ennem i, ni parent ni etranger, ni fam ilier ni 
inconnu : unique eta it le m ouvem ent de leur main, 
s ’exerţan t egalem ent et de la meme maniere sur tou t  
homme sur qui ils tom baient. La legon utile de ce 
passage paraît consister en ceci, que tous ayant 6te 
collectivem ent complices du peche e t le camp tout 
entier ne formant qu’une unite du point de vue du 
vice, le châtim ent s ’exerce contre eux, mais indis-

LES TABLES B R ISE E S ET RESTAURÎ2ES 1 3 1

1 f'cho  du triomphe du christianisme au ive siecle.



1 3 2  CONTEMPLATION SUR LA V IE D E  MOISE

D

398 A

tinctem ent. D e m em e en eiiet que lorsqu’un homme 
pris en faute est chatie avec des coups, quelle que 
soit la partie du corps d6chir6e par le fouet, la souf- 
france de la  partie s’fetend norm alem ent au tout, 
ainsi le corps, qui est to u t entier containing par le 
peche, devant to u t entier 6galement etre puni, le 
chatim ent qui s’exerce sur une partie a corrig6 le 
tout. Ainsi, le meme mal affectant I’ensemble, si la 
colere de D ieu ne va pas s’exercer contre tous, mais 
contre quelques-uns, il faut v  voir une preuve de 
l ’hum anite (philantropie) dont D ieu tem oigne dans 
la correction des fautes com mises : en effet tous ne 
sont pas frappSs et tous cependant sont d&tournes 
du mal et redresses par les coups re?us par quelques- 
uns.

Mais cette  consideration se rattache encore au 
sens litteral. Le sens spirituel pourra nous apporter 
quelque profit. Le L6gislateur, dans un appel g6nereux 
adressfe A tous, leur d i t : « Si quelqu’un est pour Dieu, 
qu’il vienne k moi ». C’est 1&. ce que la vo ix  de la Loi 
demande a tous : « Si quelqu’un veu t etre ami de 
D ieu, qu?il soit ami de m oi, la  Loi ». Ceiui en effet 
qui est ami de la  Loi est pleinem ent am i de Dieu. 
A  ceux qui sont rassemblSs autour de lui, il ordonne 
alors de prendre l ’6pee contre frere, ami, voisin. 
Nous comprenons par 1&, en nous tournant vers le 
sens spirituel que to u t hom m e qui se tourne vers 
D ieu et vers la Loi se purific en dfetruisant les habi
tudes mauvaises qui sont en lui. En effet les m ots 
de frere, ami, voisin ne sont pas toujours pris en bonne 
part par I’Ecriture, mais il est un frere qui est un

4



etranger, un ami qui est un ennemi, un voisin  qui 
est un adversaire1. Par 1& nous entendons ces m ouve- 
m ents interieurs qui sont enracin6s dans notre amc, 
dont la vie орёге notre mort, dont la  m ort орёге 
notre vie.

Cette interpretation s’accorde avec ce que nous 
avons dej& explique au sujet d’Aaron : nous avons 
entendu par sa venue au devant de Moi'se l ’assistance 
et Г aide de I’ange qui орёге des prodiges contre les 
figyptiens, que l ’on peut considirer a bon droit 
eom me plus ag6, a cause de l ’anteriorite de la creation  
de la  nature incorporelle e t ang£lique sur la ndtre 
e t aussi d’autre part com me frere k cause de la 
parente de sa nature intellectuelle avec la notre. 
Or ceci est incoriciliable avec notre passage oil on 
ne vo it pas com m ent il est possible de prendre en  
bonne part l ’a ssistan ce-q u ’Aaron prete aux Juifs 
quand il se fa it l ’instrum ent de leur idolatrie. Par 
1& l’ficriture nous donne & entendre discr£tement & 
propos de ce nom de frdre, que le т ё т е  m ot peut 
n ’avoir pas toujours la  т ё т е  signification, quand 
il est pris pour designer des choses opposees. Autre 
est le frire qui renverse le tyran egyptien, autre celui 
qui fa?onne l ’idole pour les Israelites, т ё т е  si le 
nom est commun & l’un et й! I’autre.

Contre des freres com me ce dernier, Moise tire son 
ёрёе. Ce qu’il ordonne aux autres en effet, il se le

1 Frfcre est un symbole bivalent. N otre ' йёеЪёапсе nous est eh 
effet si familifere que nous la prenons pour notre vrale nature : elle est 
le faux-frfere. E t c’est le vrai frfere, la vie angilique qui paratt d’abord 
contre-nature. Voir Phaed., 81 B. et le mythe de la caverne.
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prescrit aussi â lui-m em e.La destruction de semblables 
c  freres, c ’est la suppression du pecM . Tout homme 

en effet qui a fait disparaître quelque mal installe  
par le dessein de l ’Adversaire a tue en lui celui qui y  
viva it par le peche. La doctrine contenue ici sera 
plus fortem ent etablie, si nous rapprochons d’autres 
episodes de cette consideration. II est dit en effet 
que l ’ordre fu t donne par Aaron aux Israelites qu’il 
leur fallait se depouilier de leurs boucles d’oreilles : 
et celles-ci une fois enlevees fournirent la matiere de 
l ’idole. Que dirons-nous lâ-dessus? Que Moise orna 
l ’ouie des Israelites de cet ornem ent des boucles 
d ’oreilles qui represente la Loi —  et que le faux- 
frere, en poussant â la desobeissance, enleva 1’orne- 
m ent qui avait 6te donne â 1’ou'ie et en fit une idole. 
C’est la ce qui s ’est produit lors de la premiere appa

ll rition du peche : l ’enlâvem ent de ia boucle d ’oreille 
a 6te le conseil de desobeir au com m andem ent, quand 
le serpent s ’etant fait passer pour un ami et un voisin  
aupres des Protoplastes, leur conseilla com me chose 
utile et bonne de rejeter la prescription divine. Voilâ 
ce que signifie depouilier l ’ouie de la boucle d’oreilles 
du com mandement! Celui qui tue de tels freres, de 
te ls amis, de tels voisins, entendra de la Loi cette  
parole que 1’histoire nous rapporte avoir 6t6 d ite par 
Moîse â ceux qui font de telles executions : « Yous 
etes venus aujourd’hui les m ains pleines vers le 
Seigneur, chacun avec votre propre fils ou votre  
propre frere; vous recevrez aujourd’hui une bene
diction ».

C’est â propos, sem ble-t-il, que l ’allusion â ceux
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qui ont inaugure le peche s’est introduite dans notre 497 a  
discours. N ous apprenons ainsi en effet com m ent 
les tables gravees par Dieu e t sur lesquelles la Loi 
divine eta it inscrite, etant tom bees sur la terre des 
mains de Moi'se et ayant ete brisees par la resistance 
du sol, sont a nouveau reconstitutes par Moise, sans 
etre toutefois entierem ent les memes, m ais portant 
seulem ent la meme inscription. A yant pris en effet 
& la terre la  m atiere des tables, il les prfesente h Dieu  
pour que par sa puissance il grave en elles la Loi; 
et ainsi il ramene la grace, em portant la Loi sur les 
tables de pierre, D ieu lui-m em e ayant inscrit les 
paroles sur la pierre. Peut-etre est-il possible, guide 
par cet episode, d ’entrevoir quelque chose de la 
conduite de la providence divine a notre egard. Si en 
effet le divin Apotre a dit vrai, en a p p e la n t« tables » 
nos cceurs1, c ’est-a-dire le som m et (hegemonikon) 
de l ’iime —  e t  com m ent ne serait-il pas veridique, 
celui « qui sonde par l ’esprit les profondeurs de 
D ieu2 » —  il est possible de d^duire de la, par voie de B 
consequence, que la nature originelle de l ’homme 
6tait infrangible e t im m ortelle, fa§onn6e par les mains 
divines e t em preinte de la beaute des caracteres 
non-ecrits de la Loi : la conform ite de notre volonte  
avec la Loi 6tait inscrite dans notre nature avec  
1’eloignem ent du mal et le respect des choses divines3.
Mais lorsque le son du p£ch6, que le d6but de l ’ficriture

1 I Cor., II, 10. 4 I Cor., Ill, 3.
3 Grigoire expose ici sa conception de 1’ « economie ». La nature » 

humaine est destinie k l'incorruptibiliti; le pdchi l’a pricipitie dans 
la condition charnelle; l’lncarnation restaure l’hurnanitc totale, 
assumic par le Christ, dans son in tig riti primitive. Gregoire met
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appelle f  v o ix  du serpent » e t l ’histoire des tables 
« vo ix  de ceux qui chaiitent dans 1’ivresse », parvint 
4 nos oreilles, alors etant tom b6es k terre, elles se 
briserent. Mais Ie vrai Legislateur, dont MoiSe e s t  
le type, se tailla ii nouveau les tables de notre nature 
en en prenant la  matiere de notre terre : sa chair 
divine en effet n ’a pas 6te produite par mariage, 
mais lui-m em e est ouvrier de sa propre chair, grav6e 
par le D oigt de D ieu : c’est l ’Esprit-Saint qui « v in t  
sur la Vierge et la vertu du T res-H aut qui la  couvrit 
de son ombre1 »; Apr^s cet evenem ent, la nature 
retrouva son infrangibi]it6j devenue im m ortelle par 
l ’impression du D oigt : le D oigt, c’est le  nom que 
l ’Ecriture en beaucoup d’endroits donne au Saint- 
Esprit.

Par 14 Moise est it ce point transfigure, que la 
m anifestation de sa gloire excdde la capacity de l ’oeil 
charnel. Celui qui est instruit des m ysteres de notre  
foi n ’ignore pas le sens spirituel que recouvre le r6cit 
historique. Celui qui a restaur6 la table brisfe de 
notre nature —  tu  comprends bien que ces mots- 
d^signent celui qui a gueri nos meurtrissures — quand 
il eut rendu 4 son 6tat prim itif la  table bris6e de notre  
nature, 1’ayant transform ^  par le D o ig t diviny 
dfeormais n ’est plus & la portae des yeu x des indignes,. 
m ais il est inaccessible aux regards tourn6s vers lui 
a cause de l ’excds de sa gloire. E n  v6rite en eilet,.

I'accent sur le caract&re physique et social de I’incarnation. C'est 
une vue analogue que symbolisait plus haut la guirison de la main 
de Moise : 336 A.

i I.e., X, 35.
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lorsqu’il viendra, com me dit 1’fieriture, dans sa 
gloire e t  tous ses Anges avec lui, e ’est ä peine si les 
justes pourront le recevoir et lie eontempler, Quant 
ä T im pie e t  ä celui qui appartient ä la  secte juive, 
com me dit Isaie, il n ’est pas capable de cette vision *.
« Qu’on fasse disparaitre 1’im pie, pour qu’il ne voie  
pas la  gloire de D ieu1 ».

Mais nous nous söm m es Iaissse
L ’E P E C T A S E

entrainer, en suivänt le fil |de nos 400 A 
explications, ä essayer de saisir quelque chose de la 
signification spirituelle de ce passage; revenöns ä 
notre sujet. Comment l ’hom m e ä  qui ta n t de th6o- 
phanies ont rendu D ieu  clairem ent visible, selon le 
tem oignage de l ’£criture, lorsqu’elle parle de « face  
ä face, com me un ami parle ä son ami #, com m ent 
done l’hom m e qui a connu cela, com me s'il n ’avait 
pas encore obtenu ce que nous cröyions sur la foi 
de I’ficriture qu’il avait d6jä trouve, dem ande-t-il 
ä Dieu de se m anifester ä lui? Celui qui ne cesse de se 
montrer ne lui est-il pas encore apparu? E t la  v o ix  
d’en-haut accede d’un cote au desir formula par sa 
demande e t ne lui refuse pas de lui accorder cette  
grace; m ais eile le conduit ä nouveau au desespoir 
lorsqu’elle explique que ce qu’il recherche excede 
la capacity de la  nature hum aine. Cependant Dieu  
dit qu ’il y  a « un lieu pres de Lui », e t  dans ce lieu  
« un rocher » e t dans le rocher « un creux », dans 
lequel il ordonne ä Moi'se de se tenir; il ajoute q u ’II b

* Is ., X X V I ,  10.



lui couvrira la figure de la main tandis qu’il sortira, 
et que Moise verra le dos de eelui qu’il a appele et 
qu’ainsi il croira voir celui qu’il cherche si bien que 
la promesse fa ite par la vo ix  divine ne sera pas 
mensongere.

Si quelqu’un considere ces choses selon la lettre, 
non seulem ent le sens en reste obscur 4 l ’exam en, 
m ais il n ’est m em e pas exem pt d ’une signification  
incom patible avec Dieu : en effet on ne peut parler 
de devant e t de dos qu’i  propos des choses qui ont 
une figure visible. Or tou te figure est la. lim itation  
d’un corps. Ainsi celui qui attribue & Dieu une figure 
ne pourra pas le dispenser non plus d ’une nature 
corporelle. Or to u t corps est compose. Mais le compose 
est constitu6 par i ’assem blage d ’elem ents heterogenes. 
Ainsi ce qui est com post, nul ne niera que cela ne 
puisse aussi se dissocier. Mais ce qui est com pose 
ne peut etre incorruptible. E n effet la corruption est 
la desagregation du com pose. Si done quelqu’un 
attribue a D ieu un dos au sens littoral, il sera entraine 
necessairement a une consequence absurde. En effet, 
le devant et le derriere sont dans la figure; la figure 
est dans le corps; celui-ci etant decom pose est done 
par nature decomposable. Mais ce qui se decompose 
ne peut etre incorruptible; done celui qui est esclave  
de la lettre doit estim er par une consequence neces- 
saire qu’il y  a de la corruption en Dieu. Or en reaiite 
Dieu est incorruptible e t incorporel. Mais alors 
Finterpretation qui convient vraim ent au tex te  n ’est 
pas l ’interpretation litterale. Or, si ce passage qui 
fa it partie de la tram e du tex te , nous force k cherchev
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un autre sens, il convient aussi to u t a fa it de penser 
la m em e chose de l ’ensem ble. En eflet, ce que nous 
aurons juge vrai de la partie, il est n6cessaire que nous 
le fassions aussi pour le to u t1. D one le lieu qui est 
auprds de Dieu, et le Rocher qui est dans le lieu, et 
l ’espace qui est dans le Rocher, qui est nomme d  
« creux », e t  1’entree de Moise dans cet espace, et 
1’extension de la main divine sur le visage, et le pas
sage e t l ’appel et ensuite la contem plation des epaules
—  to u t cela sera plus heureusem ent interprets au 
sens spirituel*.

Quelle en est done la signification? D e m6me que 
les corps pesants, s ’ils prennent leur elan de quelque 
som m et, —  meme si personne ne se trouve pour les 
pousser, une fois la premiere im pulsion donnee, 
sont emport6s d’eux-m em es vers le bas par un 
m ouvem ent rapide, jusqu’a ce qu’ils rencontrent un 
espace plat, et de meme que, une fois mis en m ouve- 401 a  

m ent, ils sont entralnes en bas par leur forme, si 
personne ne se trouve pour briser leur elan par un 
obstacle — ; ainsi l'sime delivree de ses attaches 
terrestres s’elance legere et rapide vers les hauteurs, 
s’enyolant des choses inferieures vers le ciel. Si rien 
ne vient d ’en-bas interrompre son elan —  comme 
la nature du Bien a la propriete d’attirer k soi ceux  
qui Invent les yeu x vers elle —  Tame s ’eldve toujours 
davantage au-dessus d’elle-meme, « tendue » par le

, 1 Passage dialectique ii la manifere des rhiteurs, M iIridier, op. cit.,
208 sqq.

2 De I'anthropomorphisme evident de ce passage de L'Exode, 
Origoire conclut ii une justification ginirale de la « theorie ».



desir des choses celestes « vers ee qui est en avant », 
com me dit l ’Apötre, et son vol Ja m^nera toujours 
plus haut. Le desir, en effet, qu’elle a de ne pas 
renoncer, pour ce qu’elle a dejä acquis, aux som m ets 
qui sont au-dessus d’elle, lui com m unique un m ouve- 
m ent ascensionnel qui n ’a pas de cessfe, oü eile trouve  
toujours dans ce qu’elle a realist, un nouvel elan  
pour voler plus haut1. Seule en eilet l ’activitfe spiri
tuelle a cette propriSte de nourrir sa force en la 
dipensant et de he pas perdre, mais d ’augm enter sa 
vigueur par l ’exercice2. C’est pourquoi nous disons 
du grand Moi'se que, allant toujours de l ’avant, il 
n’arrete nulle part son ascension ni ne propose de 
lim ite ä son m ouvem ent vers les hauteurs, m ais 
qu’ayant une fois m is le pied ä l ’ichelle, « sur Iaquelle 
Dieu eta it ap p u y i », com me dit Jacob, il ne cesse 
de m onter ä l ’ichelon  superieur3, continuant toujours 
de s’ilever, parce que chaque marche qu’il occupe 
dans la hauteur, d ibouche toujours sur un au-delä.

II refuse de passer faussem ent pour le fils· de lä  
reine d ’figyp te. II venge l ’Hebreu. II se transporte

1 Thfeme. de la * participation » : le lieu de l’äme est le . Bien.
C’est lä que tend son mouvenient nature! qüand ne la retient pas 
la vie itrangdre, Gregoire a exprimi ailleurs cette idie par l’iniage 
de la bulle d’air qui tend ä s’̂ lever. C*est la gravitation de l’amour 
qui est ddjä dans Platon, Conv., 210 A, que l’on retrouve' chez 
saint Augustin, In Ps. LXI. Cette mont^e vertigineuse que rien 
n’arrgtera jamais, fait penser aux ascensions des coupoies baroques 
oü Ja vue se perd dans les eercles cilestes.

3 Mdme idie chez Plotin, V, 8, 4, 26 : « II n’y a dans la contem
plation ni fatigue ni satteti qui forceraient au repos ».

3 L'image de l’ichelle est d<Sja dans Platon, Conv., 211 C. Grigoire 
la reprend souvent (C. Bun., 94Ö D; In Cant., 876 B). Elle fera 
fortune dans la mystique ultdrieure. Elle est avec «les ailes »,«I'ascen- 
sion j>, k ]a flache », Tun des symboles de I’dros. Voir Nyghen,. 
op. cit. II, 1, 225 sqq.
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dans un lieu desert que la vie des hom ines ne trouble 
pas. II fait paître dans son âme le troupeau des 
anim aux paisibles. II vo it l ’eclat de la flamme. II 
rend 16gdre sa.m ontee vers la flam m e en dăpouiilant 
ses chaussures. II reclame Ia liberte pour les membres c 
de sa fam ilie et de sa race. II vo it son ennemi se noyer  
en  s’enfongant dans les flots. 11 demeure sous la nuee.
II apaise la soif avec le Roeher. II recolte le pain  
dans le ciel. E n 6tendant les mains, il triom phe de 
l ’etr anger. II entend la  trom petţe. II entre dans la  
tânâbre. II pen&tre dans les demeures cachees du 
tabernacle incree. II apprend les secrets du Sacerdoce.
II fa it disparaître l’idole. II supplie D ieu. II r6tab lit 
la  Loi brisde par la malice des Juifs. II rayonne de 
gloire —  et s'6ta n t eleve â de tels som m ets, il brüle 
encore de d6sir et ii est insatiable d'avoir davantage d 
et il a encore soif de ce dont il s’est gorge â satiöte; 
e t , com me s’il n ’en avait pas encore joui, il.dem ande  
â l ’obtenir, suppliant D ieu  de se m anifester â Iui, 
non dans la m esure oü il peut y  participer, mais 
com m e il est en lui-mâme.

R essentir ce la .m e sem ble d ’une âme anim ee d’un 
am our1 et d ’un d6sir ardent de la beaute essentielle,

■ 1 Le mot epftis apparalt ici. Cet elan ver.s la Beaute rappelle les 
pages du Banquet, 211 C. D. C’est aussi le terme dont se sert Plotiu 
pour exprimer l’attirance du Bien, III, 5 , 1. On sait que S c h e l e r , 
L’homme du ressentimen f, et Nyckkn, Eros et Affapi, ont reproche 
â Origine et â Grdgoire d'avoir r<5in trod uit l'Aros platonician dans le 
christianisme et d’avoir par lâ alteri la vrale conception chretienne 
do l’amour, l’agape, qui n’est pas le disir de l’inferieur pour le supe- 
rieur, mais la communication que ie supirieur fait de soi a I’infirieur.
II est sür que nous trouvons ici une trace de platonisme, mais U faut 
reraarquer deux choses : la premiere est que I’äros de Grdgoire 
correspond moins â l’agapü qti’â la pistis paulinienne, qui|est elle 
aussi appel de l'infirieur vers ie supărieur; e t en second lieu que
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d ’une âme que l ’esperance ne cesse d’entraîner de 
ce qu’elle a vu  â ce qui est au-delâ, et qui alim ente  
continuellem ent son desir de ce qui reste encore 
cache par ce qu’elle decouvre sans cesse. II s’ensuit 
que l ’ardent am ant (erastes) de la B eaute recevant 
ce qui lui apparaît continueliem ent com me une im age 
de ce qu’il dfesire, aspire к se remplir de la figure 
т ё т е  de l ’Archâtype; et la dem ande audacieuse de 
l'am e qui m onte la M ontagne du desir, c ’est de ne 
pas jouir de la  B eaute par des miroirs et des reflets, 

404 a  m ais face â face. La voix  divine accorde ce qui est 
dem ande par les choses qu’elle refuse, offrant en  
peu de m ots un abîme im m ense de p en sie  : la muni
ficence de Dieu lui accorde l ’accom plissem ent de son 
d£sir; mais en т ё т е  tem ps elle ne lui promet pas 
le  repos ou la satiete. E t en effet il ne se  serait pas 
m ontre lui- т ё т е  ă son serviteur si cette  vue avait 
e t6 te lle qu’elle etlt arrâte le dâsir du voyant. Car 
c’est en cela que consiste la veritable vision  de Dieu, 
dans le fait que celui qui leve les yeu x vers Lui ne 
cesse jam ais de le d^sirer1. C’est pourquoi il d it : 
« Tu ne pourras voir mon visage. En effet nul homme

l’iros se transforme au terme en agapâ, quand Ie disir de Dieu 
fait place a  la totale remise entre ses mains. Voir H o r n ,  Eros chez 
Grigoire de Nysse, R. A. М., oet. 1925, 378-389.

1 Formule excellente de la doctrine de Grigoire sur la vision de 
Dieu. Voir sur cette question tris  discuţie : Koch, Die mystische 
Schauen beim Gregor von Nyssa, Theol. Quart. 1898, p. 357 sqq.; 
Diekamp, Die Gotteslehre des heiligen Gregors von Nyssa, Münster, 
1896; von Ivanka, Von Platonism zur Theorie der Mystik, Scholastik, 
1936, p. 163. Ce dernier auteur itablit que Grigoire dipasse I’idee 
platonicienne — et augustinienne — d’une dicouverte de Dieu par 
introversion к l'intirieur de Târne et voit le medium de la connais- 
sance de Dieu dans I’acte de chariti par lequel l’âme se tend vers 
Lui au-dela de toute criature.
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ne verra mon visage sans mourir ». L’ficriture nous 
dit cela non en ce sens que eette vue puisse devenir 
cause de mort pour ceux qui en jouiraient. Comment 
en effet le visage de la Vie serait-il jam ais cause de 
mort pour ceux qui s’en approchent? Mais l ’fitre  
divin etant v iv iflant par essence, et d ’autre part le 
caractdre distinctif de la nature divine etant d ’etre 
au-dessus de tou te determ ination, celui qui pense 
que Dieu est quel que chose de determ ine, passe a 
cdte de celui qui est l ’fitre par essence, pour saisir 
ce que I’activ ite subjective de l ’esprit prend pour de 
l ’etre, et n’a pas la V ie1. Car la Vie veritable c ’est 
celui qui est par essence. Or cet etre est inaccessible 
й la connaissance. Si done la N ature v ivifiante  
transcende la connaissance, ce qui est saisi par l ’esprit 
n’est aucunem ent la Vie. Or ce qui n ’est pas vie n’est 
pas apte 4 com muniquer la vie. D one ce qu’il desire 
s’accom plit par Moi'se par lit meme que son d£sir 
demeure inassouvi. II apprend en effet par les paroles 
qui lui sont dites que le divin selon sa propre nature, 
est infm i, n ’6tan t circonscrit par aucune lim ite. Si en  
effet on lui attribuait quelque borne, il serait de tou te  
nfecessite, avec la lim ite, de consid^rer aussi ce qui 
est au-del& d’elle2. Car ce qui est lim ite aboutit 
forcem ent к quelque chose. Ainsi l ’air est la lim ite  
des choses qui sont sur la terre, e t l ’eau des etres 
qui sont dans l ’eau; et done, le poisson est de toutes 
part environne par l ’eau, l ’oiseau par 1’air, si bien

1 Ce sont les So£ai, les tm votat, ой Grigoire reprochait & Evmo- 
mius de croire qu’il atteignait l’essence mfime de Dieti.

2 Sur tout ceci, voir Introduction, III, La thiorie du progrfes.



que le poisson est en titlem en t lim ite tou t autour 
par l ’eau qui l ’enveloppe et le regoit, et de meme 
l ’oiseau par 1’air dont il est entour6 . A insi il est 
necessaire, si le divin est con 511 com m e lim its, qu’il 
soit environn6 par une rfealite het6rog^ne. Que le 
contenant en effet soit plus grand que le contenu, 

c  la logique en t£m oigne. Mais to u t le  m onde est 
d’accord pour dire que la divinity est la Beautfe 
essentielle. Or ce qui est d’autre nature que le beau  
est forc6m ent quelque chose d ’autre que le beau. 
Ce qui est hors de la beaut6 est compris dans la cate
goric du mal. Mais il a 6t 6 etabli que le  contenant 
est plus grand que ce contenu. II est done necessaire 
que ceux qui pensent que le beau est lim ite, accordent 
aussi qu’il est environnfe par le m al. Mais to u t ce 
qui est contenu 6ta n t moindre que ce qui contient, 
il s ’ensuivrait que le plus fort l ’em porte. D one celui 
qui enserre le  beau dans quelque lim ite le  soum et a la 
dom ination de son contraire. Mais cela est absurde. 
On estim era done que rien n ’embrasse la nature 
illim itee. Or ce qui n ’est pas lim ite, echappe par nature 

D aux · prises de 1’intelligence. Aussi to u t le d6sir du 
B eau qui entraine a cette  ascension ne cesse jam ais 
de se tendre k mesure qu’il avance dans sa course 
vers le B eau1. E t e’est Ik reellem ent voir D ieu que 
de ne jam ais trouver de sati6t 6 ii ce desir. Mais il 
faut, toujours tourne vers Lui, etre enfiamm e du 
d 6sir de voir davantage par ce qu’il est dejii possible

1 Cette «tension » du disir est proche de Plotin, qui appelle ovvtovos 
epcos, le disir passionni de I'&me pour le Bien, Erin., VI, 7, 34, 3. 
Voir dessus, Aknou, Le disir de Die.u dm s la philospphie de Plotin, 
Paris, 1921.
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de voir. E t ainsi nulle lim ite ne saurait interrompre 405 a  
le  progres de la m ontee vers D ieu, puisque d ’un cote  
le Beau n ’a pas de borne et que de l ’autre la  croissance 
du desir tendu vers Lui ne saurait etre arretee par 
aucune satiete.

Mais quel est ce lieu qui est d it pres de D ieu? Quel 
est ce Rocher? E t quel est encore respace dans le 
Rocher? Qu’est-ee que la main de Dieu qui bouche 
l ’orifice du creux du Rocher? Qu’est-ce que le passage 
de D ieu? Qu’est ce que ces epaules dont D ieu a.promis 
de donner la vue sk Moi'se qui lui dem andait de voir  
son visage? II faut que chacune de ces r6alit6s soit 
quelque chose de bien grand, —  e t digne de la m uni
ficence du donateur, pour que, apres tan t de m ani
festations divines dejii aceordees au grand Serviteur, 
leur promesse paraisse plus grande encore e t , plus 
haute. Comment done parviendrait-on 4 la hauteur 
dont il est ici question, si Celui vers lequel Moise 
apres ta n t d’ascensions, desire s ’elever et qui fa it 
cooperer « tou tes choses au bien de celui qui aime 
Dieu », n ’en facilitait l ’ascension par sa conduite :
« Voici, dit-il, un lieu aupres de moi ». La pensee 
s’harmonise to u t a fa it avec ce que nous avons vu  
auparavant. En parlant de lieu en effet, il ne designe 
pas un espace quantitativem ent determine, car on ne 
peut mesurcr cc qui n’est pas d’ordre quantitatif, 
m ais par l ’analogie d ’une surface mesurable, il sugg^re 
au lecteur une realite inflnie et illim itee. E t voila  
& pen pr£s ce qu’il veu t nous faire entendre : Puisque, 
o.Moi’se, tu  es tendu d ’un grand desir vers ce qui est

X. — Greg, de Nysse. 10



en avant1 et que ta  course ne connait pas de lassitude, 
m ais que ton  elan regarde toujours plus loin, sache 
qu’il у  a pres de moi un espace si grand qu’en le  
parcourant, tu  ne pourras jam ais trouver un term e 
к ta  course, Mais cette course к un autre point de vue 

c est stab ilite2. E n effet « je t ’etablirai sur le roc ». 
С’est Ιό la plus paradoxale de toutes les choses, que 
stab ilite et m obility soient la т ё т е  chose. Car 
d ’ordinaire celui qui avance n’est pas arr&te e t celui 
qui est arr£te n’avance pas. Ici il avance du fa it т ё т е  
qu’il est arrdte. Qu’est-ce que cela veu t dire? Que 
plus quelqu’un demeure Αχέ et inebranlable dans le  
bien, pi,us il avance dans la voie de la vertu. En effet 
celui qui glisse et qui bute, dans la marche de ses  
reflexions, parce q u ’il n ’a pas une assiette ferme dans 
le bien, flo ttant et ballotte3, com me dit l ’A p6tref 
incertain et ondoyant entre les diverses conceptions 
de la vie, com m ent s ’eiancerait-il vers la cime de la  
vertu? Ceux qui font l ’ascension d ’une dune ont beau  
faire de grandes enjambdes, c’est en vain  qu’ils se 
donnent du mal car le sable en s ’eboulant les ramene 

d  toujours en bas : il у  a du m ouvem ent depense, m ais 
aucun progr£s* de ce m ouvem ent. Si quelqu’un au

* Toujours le texte de Phil., I ll , 13.
2 L’union de στάσ ις  et de капjert? rappelle Plotin, Επη., V, 8,4,11 

Mais Plotin n’unit pas les deux comme le fait Grigoire. C'est que 
chez celui-ci le dislr trouve dans le Christ un principe diflnitif de 
stability qui le flxc irrdversiblement dans le bien.

* Jac., I, 6.
4 Le progrds est une notion stolcienne. II design к IV;tat qui precide 

la perfection. Par un renversement de perspective qui est la grande 
idie de son livre, Gregnire en fait Г essence т ё т е  de la perfection. 
Ainsi la perfection de l'fitre сгёё est-elie toujours inachevie et en 
dipendance i  l’igard de Dieu — et I’orgueil sto'icien est-il elimini.
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contraire, selon Ie m ot du psalm iste, « a retire ses 
pieds du fond de l ’abim e1 » et Jes a affermis sur le roc
—  le Roc, ici, c ’est le Christ, la plenitude de la  vertu —  
sa course est d ’autant plus rapide que, selon le conseil 
de Paul, il est plus ferme et plus inebranlable dans 
le bien; sa stability est pour lui com me une a iles 
et dans son voyage vers les hauteurs, son coeur est 
com m e aiI6 par sa fixite dans le bien. Ainsi en mon- 
trant l ’espace ä Moise, Dieu l ’encourage k courir; 
et en lui prom ettant de I’6tablir sur le roc, il lui 
indique la fagon de courir.

Quant k I’espace qui est dans le Rocher, que 
l ’£criture appelle « un creux », le divin Apötre I’a 
interpr6te dans ses propres Merits, disant, qu’une 
demeure non fa ite de main d’homme, nous est 
pr6par6e dans le ciel en esperance pour le jour oü 
notre tente terrestre sera ddtruite. En verity en effet,
« celui qui a termine sa course », comme dit 1’Apötre, 408 A 
dans ce stade vaste et 6tendu que la Parole divine 
nom m e « lieu », qui a garde la foi et qui, com me dit 
le sym bole, « a afiermi ses pieds sur Ie roc3 », celui-lä 
sera couronn6 de la  couronne de justice de la main  
du president des jeux. Cette recompense est designee 
par 1’jGcriture de difKrents nom s. C’est la meme

1 Ps., XXXIX, 3.
2 L’image de l’aile vient du Phfcdre, 246 sqq. On la retrouve 

associde ä l'id ie de voyage dans Je De Virginitate de Grigoire : * Com- ■ 
ment voler jusqu’au ciel sans Stre muni d'ailes aßriennos et sans 6tre 
empörte el soulevi dans les hauteurs par une vie celeste? Qui est si 
stranger aux enseignements de l’ßvangile pour ignorer qu’il exlste un 
■vihicule pour FA me humaine dans son voyage vers le ciel j. P. G., 
XLVI, 366 C. D.

a I I  Tim., IV, 7.
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realite en effet qui est nominee ici « le creux du 
rocher », en d ’autres passages « paradis de d ilices », 
« tabernacle eternel », « demeure aupres du Pere », 

B « sein d ’Abraham, », « terre des v ivants », « eau du 
repos » ,« Jerusalem  d ’en -h a u t» ,« royaum e des cieux », 
« recompense des elus », couronne de graces », « cou- 
ronne de b ea u ti », « tour puissante », « festin de fete », 
« siege avec D ieu », « siege de justice », « lieu designe », 
« secret du tabernacle ». Nous dirons done que l ’entree 
de Moi'se dans le Rocher signifie la m§me chose que 
toutes ces expressions. Puisque en effet le Christ 
est ap peli par Paul « Rocher », et que e ’est dans le 
Christ que nous croyons que sont contenus tous les 
biens espires, Iui en qui nous savons que « sont tous 
les tresors » des biens, celui qui a quelque bien, 
celui-la fest forcem ent dans le Christ qui contient 
to u t bien1.

„  Celui qui s’est avance iusque la
SUIVRE DIEU J 1

et qui a 6t6 couvert par la mam
de Dieu, com me le Verbe I’a promis, —  la main de 

c  Dieu e ’est evidem m ent la puissance creatrice des 
etres, le Dieu Monogene, par qui tou t a dte fait, qui 
est k la fois Espace pour ceux qui courent, (il est 
« la piste » de la course, selon ses propres termes), 
et R ocher pour ceux qui sont affermis et Demeure

1 Passage important qui montre que pour Grigoire le Logos 
n’est pas nil intermidiaire dans I’ascenslon vers le P6rc, qu'il faut 
ddpasser; comme e’est le cas pour Philon, pour Eunomius, un peu 
pour Origine. n  climirie tout subordinatianisme, comme le montre 
bien L i e s k e , Zur Theologie der Christus-mystik Gregors von Nyssct, 
Scholastik, 1939, p. 485 sqq.
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pour ceux qui se reposent —  entendra alors Dieu  
1’appeler et se trouvera dem ure lui, c ’est-a-dire 
« marchera ä la suite du Seigneur », selon le precepte 
de la  Loi. C’est l ’appel que D avid  a bien compris, 
lorsqu’il d it ä celui « qui s ’abrite sous la  protection  
du Trcs-Haut » : « II te  couvrira de ses ailes1 », ce qui 
est la т ё ш е  chose qu’etre derriere Dieu : en effet, 
les epaules sont par derriere. E t quand il crie de lui- 
meme : « Mon äme est a t ta c h e  ä toi, ta  droite me 
soutient2, » tu  vois com me le psaum e s’accorde avec D 
l ’histoire. E n effet, de т ё т е  qu’ici il a d it que D ieu  
soutient de sa droite celui qui «’attache ä lui, de т ё т е  
lä la main couvre celui qui attend dans le Rocher 
l ’appel divin  et demande ä le suivre. D ’ailleurs le 
Seigneur lui- т ё т е  qui a rendu alors cet oracle ä 
Moise, lorsqu’il v ien t accomplir sa propre loi, 
s ’exprim e de т ё т е  ä ses disciples m ettant en lumi^re 
le sens de ce qui avait 6t£ d it en figures, « Si quelqu’un 
veu t me suivre8 », e t non « Si quelqu’un veu t m e 
priced er ». E t ä celui qui lui adresse une priere au 
sujet de la v ie  eternelle, il propose la  т ё т е  chose :
« Viens, dit-il, su is-m o i». Or celui qui suit est « tournc 
vers le dos ».

Done l ’enseignem ent que revolt Moise, cherchant 
ä voir Dieu, sur la та ш ёге  dont il est possible de le409A  
voir, est celui-ci : suivre D ie«4 ой qu’il conduise,

1 Ps., XG, 4. 2 Ps. LXI1, 9. 3 Lc. IX, 23.
4 L’expression « suivre Dieu », comme ideal de perfection se trouve 

chez les Pythagoriciens, D e la tte ,  Etudes sur la liltiralure pythago- 
ricienne, Paris, 1915, p. 76. Chez Origine, la «sequela Christi»est aussi 
le couronnement de la perfection. I/idee n’est done pas neuve chez 
Gr^goire, mais il l’interprite en fonction de sa thiorie de Ппсотргё-



c’est la voir Dieu. E n effet son « passage » signifie 
qu’il conduit celui qui le suit. II n ’est pas possible 
en effet 4 celui qui ignore le chem in de voyager en 
security s ’il ne suit pas le  guide. Le guide lui montre 
le chem in en le pr6c6dant. Celui qui su it alors ne 
s’ecartera pas du bon chemin, s ’il est toujours tourne  
vers le dos de celui qui le  conduit. E n effet si son 
m ouvem ent le  porte vers les c6t£s, ou s ’il tourne son 
regard vers la  face de son guide, il s ’engage dans une 
autre voie que celle que le guide lui montre. Aussi 
est-il d it a celui qui est conduit : « Tu ne verras pas 
m on visage », c’est-cl-dire : « N e te  tourne pas face  
& face avec ton  guide ». Car alors tu  courrais en 
sens contraire k  lui. Le bien ne s’oppose pas au bien, 
m ais le su it. Ce qui est tourne en sens contraire fa it 
face au bien. Le vice en effet est tourne en sens 
contraire de la vertu. Mais on ne peut penser que la 
vertu fa it face 4 la vertu. D one Moise ne fa it pas face 

Dieu, mais le regarde de dos. E n effet celui qui 
regarde en face, ne vivra pas, ainsi qu’en tem oigne  
la parole de D ieu : « N ul ne verra la  face du Seigneur 
et vivra ». Tu vois combien il im porte d ’apprendre k 
suivre D ieu, puisque aprds ces sublimes ascensions, 
et ces th6ophanies pleines de terreur et de gloire, 
presque au term e de sa vie, it peine est juge digne 
de cette  grace, celui qui a appris 4 suivre Dieu. En

hensibiliti divine. II faut renoncer & voir Dieu face il face, ce qui est 
uei contre-sens, car ceci voudrait dire qu'on le po$s£de comme un ob je t, 
alors qu’il est doubleraent transcendant comme essence et comme 
personne — et on le trouve alors dans l’amour et dans le service. Le 
rapprochement avec les pyth. est fait par Clem., Strom., II, 15, 70.
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suivant ainsi D ieu, il ne rencontre plus devant lui 
aucun des obstacles du peche.

Apres cela la jalousie de ses fräres

D E S ^ is^ O N S  S’didVe C0Iltre lui’ la j’al0USie' 13 
passion qui est la premiere cause

du m al, qui a engendre la mort, qui est la premiere
entr6e du p6che, la racine du m al, la source de la
tristesse, la mere des m aux, la cause de la d£sob£is-
sance, le com m encem ent de la  honte. La jalousie
nous a chassis du Paradis, s’6tant fa ite serpent pour
s^duire five; la  jalousie nous a ecartes de I’arbre de
v ie  et nous ayant d6pouill6s des vetem ents sacr6sS
nous a revet us de feuilles de figuier ddrisoires; la
jalousie a arm6 Cain contre son frere et a inaugure
la m ort qui est punie sept fois; la jalousie a rendu
Joseph esclave; la jalousie est l ’aiguillon mortel,
Ie glaive cache, la maladie de notre nature, l ’humeur
empoisonnee, la pourriture spontanee, Ie trait amer,
le clou de l ’äm e2, le feu interieur, la flam m e qui brfile
les entrailles; elle considdre com me un malheur non
son propre m al, mais le bien d ’autrui; et au contraire
eile vo it un succ^s non dans son propre bien, mais
dans le  m alheur d ’autrui. La jalousie s ’attriste -des
bonheurs des hom ines et insuite ä leurs malheurs.
On dit que les vautours qui devorent les cadavres

1 Nous retrouvons id  I'image des vetements : ia  turiique primitive 
remplacie non par les tuniques de peau de Gen., IV, 21, mais par 
les feuiiles de figuier de Gen., I ll , 7.

2 L'image du clou se retrouve dans De An. et Res. 97 C. Elle peut 
venir de Phidon, 83 B.



sont d^truits par le parfum1. Leur nature en effet a 
de I’afflnitd: pour ce qui est putride et en decom
position. Ainsi celui qui est v ictim e de cette maladie 
est attrist£ par le bien-etre de ses amis com me par 
la presence d ’un parfum. S ’il vo it quelque accident 
pdnible advenir a un autre, il vole vers lui, y  enfonce 
son bee recourbe, fouillant jusqu’au fond de la plaie. 
La jalousie a com battu beaucoup d ’hom m es avant 
Moi'se. S ’6tant attaquee a ce grand liomme, elle 
s’est bris6e contre lui, com me un vase de terre cuite 
projet6 contre un rocher. C’est en cela surtout qu’a 
6t6 m anifesto l ’avantage de marcher avec D ieu, 

A com m e le  faisait Moi'se, parcourant sa course dans le 
lieu divin, se tenant ferm e sur le Rocher, environne 
de l’espace, couvert par la m ain de Dieu, e t su ivant 
son guide par derri&re; sans lui faire face, mais en le 
regardant de dos. Parce qu’il a suivi D ieu, il est 
devenu bienheureux —  com m e cela est apparu dans 
le fa it qu’il 6tait inaccessible aux traits de la jalousie2. 
Contre lui aussi en effet elle essaya de les lancer. 
Mais le tra it ne parvint pas a la  hauteur oil 6tait 
Moise. La corde de la  mfechancete fu t im puissante 
en effet £ dGcocher assez loin sa passion, pour aller 
jusqu’& lui. Mais Aaron e t Marie, eux, en furent 
atteints et devenus com me un arc de jalousie, lan- 
c£rent en guise de traits des critiques contre lui.

1 L'idfe que les vautours sont empoisonnis par les parfums fait 
partie de la science antique. Ainsi Plin., 1list., X I, 55; Clim, Alex., 
Paed., II, 8.

s L’homme parfait, comme Moise, a atteint l'amaBeia : il n’est 
plus sensible aux passions. Pour Origdne, voir V Slkee, op. cit.,
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Mais lui eta it si 61oign6 de partager leur mal· qu’il 
soignait ceux qui en etaient atteints; et non seulem ent 
il demeurait inaccessible ä l ’attaque de ceux qui vou- 
laient lui nuire, mais encore il intercedait pour eux 
prös de Dieu; m ontrant je pense par ses actions 
que celui qui est bien protege par le bouclier de la  
vertu, n ’est point d6chir6 par la pointe des traits. 
II 6mousse en effet leur pointe et la soliditö de l’armure 
fait rebondir la  fidche. L ’armure qui est une pro
tection  contre toutes les fleches, c ’est Dieu meme, 
que revet celui qui m ene le com bat de la vertu. « En  
effet, est-il 6crit, revetez le Seigneur Jesus1 ». C’est lä 
l ’armure qui ne peut etre brisäe, dont la protection  
a permis ä Moise de rendre ineflicace l ’Archer m auvais. 
L ’assaut de ceux qui l ’attaquent s’est emouss6 ä son  
contact; e t alors qu’ils etaient condam nes par un 
juste jugem ent, il n’a pas oubli6 le lien qui les unis- 
sait ä lui par nature e t  il s ’est fait suppliant aupres 
de Dieu pour ses freres. Ce qu’il n ’aurait pas fait, 
s ’il n ’avait suivi les traces de D ieu qui lui avait  
montre ses epaules comrae la vo ie süre pour aller 
vers la vertu.

Mais poursuivons. Quand l ’ennem i naturel des 
hom m es n ’eut pas trouve place en lui oü l ’atteindre, 
il tourna la guerre vers les plus faibles, e t ayant lance  
com me une flache la gourm andise sur le peuple, il 
leur donna des goüts d ’figyp tien , leur faisant prMerer 
ä la nourriture celeste les ripailles de l ’figyp te. 
Lui cependant gardant son äme en-haut, s’elevant

1 Rom-, X I I I ,  14.



au-dessus d’une pareille passion, eta it to u t entier k 
I’heritage a venir promis par D ieu  & ceux qui sorti- 
raient spirituellem ent d’E gypte et qui feraient route 
vers la terre ou coule le la it mele au miel. C’est 

d pourquoi il chargea des explorateurs de le renseigner 
sur les beautes de M-bas. Ceux qui rapport^rent de 
bonnes esperances sont, 4  mon avis, les dispositions 
n6es de la foi, qui soutiennent l ’espirance dans les 
biens prepares. Ceux au contraire qui se defient des 
bonnes esperances sont les pensees contraires qui 
em oussent la foi dans les choses promises. Mais Mo'ise 
ne faisant aucun etat des discours contraires, fait foi 
a celui qui rapporte de bons renseignem ents sur 
cette terre. Or Josu6 eta it le chef de ceux qui rappoi> 
ta ien t des nouvelles favorables; il appuyait de son 
autorite la  foi aux choses promises. Tourne vers lui, 
Mo'ise avait une ferine espirance pour les biens k 
venir, dont il voya it un specim en dans la grappe 

4*3 a  d&icieuse que Josue avait apportee del^-bas1, suspen- 
due k des bois. En entendant parler de Josu6 qui nous 
renseigne sur le  pays de l&-bas et de la grappe sus- 
pendue au bois, tu  devines ce dont la vu e affermit 
Moise dans ses esperances. La grappe en effet sus- 
pendue au bois, qu’est-ce d ’autre que la grappe 
suspendue au bois dans les derniers jours, dont le 
sang devient une boisson de salut pour ceux qui 
croient. Par let Moise nous annon<?ait k 1’avance en

1 Les vertus que pratique ici Mo'ise sont la fermetd dans ies tenta- 
tions, le pardon des injures, l’espirance : toutes vertus constituant 
cette fixity cette immutability dans Ie bieji qui restituent I’Sme a 
Fim age de l’immutability divine. Or 14 est la perfection.
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6nigme, qu’ « ils buvaient le vin , le sang de la grappe », 
par oil est signifiee la Passion salutaire.

Puis ä nouveau, la route traverse 
le desert e t  le peuple, ayant deses- 
pere des biens promis, est epuis6 par 

la  soif. E t Moise ä nouveau fa it jaillir pour lui 
l ’eau dans le desert par le Rocher. Cette parole nous 
enseigne au sens spirituel ce qu’est le sacrem ent de 
penitence. En effet ceux qui, apräs avoir une fois 
goüte du Rocher, se sont d6tournes vers le  ventre, 
la chair et les plaisirs des E gyptiens, sont condamnes 
a la  faim  et prives1 des biens dont ils jouissaient. 
Mais il leur est possible de retrouver par le repentir 
le  Rocher qu’ils avaient abandonne et d ’ouvrir ä 
nouveau pour eux le filet d’eau, pour se dtealterer 
ä  la  source que Ie Rocher fait jaillir : il faut pour cela 
faire davantage credit aux paroles de Jesus qu'ä 
celles de ses adversaires, lever les yeu x  vers la grappe 
dont Je sang decoule sur nous, et etre couvert du sang 
de celui qui a fait jaillir ä nouveau la source du 
Rocher en le frappant avec le bois.

Mais le peuple n ’a pas encore appris k suivre les 
traces de la grandeur de Moise. II est encore attire 
par les d&sirs serviles e t incline aux voluptes egyp- 
tiennes. L ’histoire m ontre par la que la nature 
hum aine est portee a cette passion entre toutes, 
accessible qu’elle est par m ille cotes k la maladie. 
C’est pourquoi, de meme qu’un m6decin qui empSche

1 Lire x(opLcrjj,w au lieu de XoytafiStv.



par son art la maladie de triom pher, Mo’ise ne laisse  
pas le mal dominer les hom m es jusqu’ä la mort. 
Comme leurs desirs deregies suscitaient des serpents 
dont la morsure insinuait un poison mortel dans 
ceux qui en etaient victim es, le grand L6gislateur 
rendit vaine la puissance des serpents veritables 
par une figure de serpent. Mais il serait bon 
de tirer au clair l ’enigme. II n ’existe qu’un seul 
antidote contre les m auvaises affections, c’est la 
puret6 com muniquee ä nos ämes par le mystdre 
de la religion. Or le principal de ce qui est contenu  
dans le m ystere de la foi, c ’est de regarder vers la 
Passion de celui qui a accepts pour nous de souffrir1. 
La Passion, c’est la croix. Aussi celui qui regarde vers 
celle-ci, com me l’ßcriture lem o n tre ,n ’es tp a s le s i parle  
poison du desir. Or se tourner vers la croix, c’est rendre 
tou te sa v ie  m orte au m onde et crucifiie, si bien  
qu’elle soit invulnerable ä tou t p£che; c’est, com me dit 
le Prophete, clouer sa propre chair par la  crainte de 
Dieu. Or le clou qui retien t.la  chair, c'est la conti
nence. Puis done que le desir desordonn6 fait sortir 
de la terre les serpents mortels —  car tout rejeton de 
3a concupiscence m auvaise est un serpent —  ä cause 
de cela, la Loi nous montre celui qui se m anifeste 
sur le bois. C’est lä l ’im age du serpent, et non le 

a  serpent, selon le m ot [du divin Paul : « A  la ressem- 
blance de la chair de peche ». Le vrai serpent, 
c’est le p ech i. E t celui qui se porte vers le p ich e

1 Encore un synibole de la Passion : cf. 365 D, 384 D, 412 B. Oh 
voit que Grigoire realise bien ce qu’il propose comme but ä l’exigfete : 
montrer partout la Passion dans 1’ficriture : 372 C.
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revet la nature du serpent. Mais l ’hom m e est libere 
du peche par celui qui a pris sur lui la forme du 
peche, qui s ’est fait sem blable a nous qui nous etions 
tournes vers la forme du serpent; par Jui la m ort qui 
vien t des morsures est empechee, mais les serpents 
eux-m em es ne sont pas detruits. En effet, ceux qui 
regardent vers la Groix ne sont pas atteints de la 
m ort nefaste des pecheurs, mais la  concupiscence 
qui agit dans leur chair contre 1’Esprit n ’est pas 
entierem ent dfetruite. E t en fait les morsures du desir 
se font sentir souvent m em e chez les fiddles; mais 
1’hom m e qui regarde vers celui qui a ete eleve sur le b 
bois, repousse la passion, d issolvant Ie poison par la 
crainte du com m andem ent com me par un remede. 
Que le serpent dress6 dans le desert soit un symbole 
du myst^re de la croix, la vo ix  de D ieu I’enseigne 
clairement, lorsqu’il d it : k D e m em e que Moi’se 
a dresse le serpent dans le d6sert, ainsi il faut que le 
Fils de 1’homme soit elev6* ».

Mais k nouveau,'par la voie ordi- 
L ’O R G U E IL  ■ , r  .

naire selon une logique m auvaise 
le peche avance, progressant reguiierement comme 
selon un enchainem ent. E t le Legislateur, en bon 
medecin, adapte le remede au genre de Ia maladie. 
Apres en effet que la morsure des serpents a ete  
rendue ineflicace pour ceux qui se tournent vers la 
ressemblance du serpent —  tu  entends parfaitement, 
par ce qu’on a dit, Ie sens de ce sym bole — , celui qui 
machine des ruses varices contre nous, invente un c

1 Joan., H I, 14,



autre m ode de p6ch6, qu’il est possible encore main- 
tenant de voir se produire chez beaucoup. E n efîet 
apres que certains, par une v ie plus severe, ont calm e  
la  passion de la concupiscence, ils se poussent eux- 
mcmes vers le sacerdoce, m elant l ’orgueil1 â T6cono- 
mie de D ieu par des intrigues hum aines e t des tenta- 
tives personnelles. C’est celui que l ’histoire accuse 
d’etre cause des malheurs hum ains qui provoque 
ce genre m auvais du pech6. Une fois que la terre a 
cess6 de produire les serpents de la concupiscence, 
â cause de la foi dans celui qui a 6t6 61eve sur le  bois, 
et que les morsures empoisonn6es ont ete vaincues, 
alors, la passion de la concupiscence s’6tant evanouie, 
la m aladie de l ’orgueil apparaît â son tour. Pensant 
qu’il est v il de garder la  place qui a et€  assignee, 
on se pousse vers la  dignite sacerdotale, intriguant 
pour ^carter ceux qui ont reţu de D ieu cette fonction  
sacrise. Or ceiix-lâ, engloutis par un gouffre furent 
anâantis, e t ce qui en restait sur terre fu t consum i 
par la foudre. L ’Scriture nous apprend par cette  
histoire, qu’il y  a une lim ite â 1’elevation de l ’orgueil 
qui est la  descente sous la terre. E t peut-etre â partir 
de cela, d6finirait-on non sans raison l ’orgueil, une  
m ontee vers en bas. Que si la plupart des gens pensent 
Ie contraire, il n ’y  a pas â s ’en 6tonner : la m ajorite 
des gens en effet pensent que le term e d ’orgueil 
dâsigne le fa it d’etre place au-dessus des autres.

A Mais la rdalitd des 6venem ents rapportes confirme

1 La critique de l'orgueil apparaît aussi chez Origfene. Voir Volkeb, 
Das Volkommenheitsideal..., p. 165. La perfection ne consiste pas dans, 
la seule virginitti.
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notre definition; si en effet ceux qui se sont eleves 
eux-m cm es au-dessus des autres ont ete engloutis 
en bas, la terre ayant entrouvert un gouffre, on ne 
saurait rejeter la definition qui definit l ’orgueil : 
une m ontee vers en bas. Par la contem plation de ces 
choses, Molse nous 'enseigne a etre m odeste et A ne 
pas nous enorgueillir de nos bonnes actions, mais a 
toujours vivre dans le present dans de bonnes dispo
sitions. Car ce n’est pas parce qu’on a triom phe 
des voluptes que l ’on ne risque plus „d'etre saisi par 
l ’autre germe de passion. E n effet tou te passion est 
une chute, en ta n t que passion; et la difference des 
passions n’entraine pas de difference de chute. Celui 
qui a glisse dans le champ des volupt6s est tom be; 
e t celui que l ’orgueil a fa it trebucher est renverse. 
Aucune difference n ’est discernable dans leur chute, 
pour celui qui vo it juste. Mais tou te  chute doit etre 
evitee egalem ent, en ta n t que chute. Ainsi, si tu  vois 
se pousser vers le sacerdoce quelqu’un qui se purifie 
m aintenant en une certaine mesure de la faiblesse 
des voluptes en sorte qu’il paralt l ’em porter sur les 
autres par la ferveur, estim e que tu  vois celui-ci 
tom ber sous la  terre dans les hauteurs de I’orgueil.

La Loi nous enseigne en effet par
„ ce qui suit que le sacerdoce est une
s a c e r d o c e  n  n

chose sainte e t non humaine. E lle  
l ’enseigne ainsi. A yant marque les batons de chaque 
tribu au nom des donateurs, Moise les depose sur l ’autel, 
afin que le b&ton soit le tem oignage de 1’election d ’en- 
haut, etant designe parmi les autres par un miracle



divin. E t  c ’est ce qui arriva. E n effet les batons des 
autres tribus demeurerent ce qu’ils etaient. Mais celui 
des pretres ayant jete des racines, sans l ’intervention  
d ’aucune rosee venue d ’ailleurs, mais par la puis- 

c  sance de Dieu s ’exergant sur lui, porta des feuilles 
et des fruits. E t le fruit parvint a maturite; c ’etait 
une noix. Cet evfenement enseigna a tous k se sou- 
m ettre et a rester k leur place.

Quant au fruit, qui poussa sur le baton des prfitres, 
il faut voir en lui ce que doit 6tre la v ie dans le sacer- 
doce : exterieurem ent severe et rude, mais int6rieu- 
rem ent enveloppant dans le secret et l ’obscurite un 
fruit savoureux. Celui-ci apparait lorsque avec le 
tem ps 1’alim ent est a point, que l ’ecorce rugueuse 
s’est rom pue et que la coquille de bois de l ’alim ent 
a 6te brisee1. Si tu  vois que la  v ie  d’un pretre est 
plantureuse, qu’il se parfume, qu’il a le te in t frais 

D et rose comme c ’est le cas pour ceux qui se veten t 
de Iin e t  de pourpre, qui s’engraissent en faisant 
bonne chere, qui boivent un vin choisi, se couvrent 
des meilleurs parfums et usent de toutes les autres 
choses qui plaisent aux jouisseurs2, tu  peux dire k 
son sujet, a bon droit, le m ot de I’ilvangile  : « Y oyant 
le fruit, jen e  reconnais pas au fruit l ’arbresacerdotal». 
Autre est le fruit du sacerdoce, autre ce lu i-c i: celui-la 
6tait la  m ortification, celui-ci la jouissance; celui-I^ 
n’eta it pas nourri de la rosee terrestre; sur celui-ci 
les ruisseaux des plaisirs coulent en abondance : 
sa v ie  est com me un arbre charge de sombres fruits.

1 M&ne symbolisme chez Philon, V. Moijsi, III, 22.
s Ecphrasis du prStre mondain.
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Lorsque l ’ob6issant s’est degage
LA VOIE ROYALE H & &

de cette  passion, alors ll traverse 
la vie 6trangdre, par. la route royale1 oil la Loi Ie con
duit, sans le laisser devier de part ou d ’autre. En420A  
effet il est facile pour le voyageur de s ’ecarter vers 
les cotes. Comme si deux precipices resserraient un  
sentier sur une arete v ive, il y  a danger pour celui 
qui passe par la de quitter de part ou d ’autre le 
milieu. D e chaque cote egalem ent en effet, le gouffre 
du precipice attend  celui qui devie. Ainsi la  Loi veut- 
elle que celui qui suit ses traces n ’abandonne, ni k 
droite ni a gauche, la route, qui est, comme dit 
le Seigneur, etroite et resserree2. Cette parole nous 
enseigne que les vertus sont dans le milieu. T out mal 
en effet se produit par un m anque ou. par un exces 
par rapport a la vertu. Ainsi, en ce qui est du courage, 
la lachete est un defaut de la vertu, la pr6somption  
est un exces. Ce qui est pur de Fun et I’autre passe b 
entre les defauts qu’il laisse sur ses flancs et est vertu.

D e meme pour to u t le reste des choses que T on  
fa it en vue du bien, elles passent au milieu, entre des 
voisinages dangereux. La sagesse tien t le milieu entre 
l ’habilete et la naivete; ni la ruse du serpent n ’est 
digue d ’elle, ni l ’innocence de la colombe, si tu  prends 
Fune et l ’autre de ces choses & part en elles-memes : ' 
mais les dispositions intermediaires qui unisscnt Iqs.

1 La « route royale » est une expression de Num., XX, 17, que 
Philon avait d£ji reprise pour designer Ie chemin de la perfection. 
VoirBKEHiER, op. cit., p. 101; Pascher, ’a  βασ ιλ ική  o'Sos- Paderborn, 
1931, p. 10 sqq. De mSme In  Cant., 1008 A, 

s Mth., VII, 14.

1 . — Greg, de Nysse. 11



deux deviennent vertu. Celui qui m anque de tem pe
rance est libertin; celui qui la pratique en exces a 
la conscience m alade1, com m e d it l ’A potre : 1’un en 
effet se livre sans retenue aux plaisirs, l ’autre m6prise 

с le m anage com me si c’eta it Tadult6re. La disposition  
interm cdiairc est la temperance. Puisque comme dit 
le Seigneur, ce m onde « est installe dans le m al2 » et 
que to u t ce qui s’oppose к la vertu , e t qui est vice, 
est Stranger aux sectateurs de la loi, l ’hom m e dont 
la  v ie епШ ге est un voyage & travers ce monde, fera en 
s6curite ce voyage n£cessaire de la  vertu, si r6ellement 
il garde la grande voie, celle qui est fouiee et blanchie 
par la  vertu, ne se detournant jam ais vers les chem ins 
non frayes qu’offre la  vie de part e t d ’autre®,

Puisque, com me il a 6te dit, 
l’attaque de l ’adversaire s ’eifrve enD E S  P A S S IO N S  n
meme tem ps que m onte la  vertu

et qu’il cherche des occasions de detourner vers le 
m al, en rapport avec chacune de ces etapes — , lorsque 
le peuple a grandi dans la  v ie  selon D ieu, l ’adversaire 
ten te une autre attaque, к la  manidre des bons 

d strateges. Ceux-ci, quand ils sont en presence d’une 
armee difficile & vaincre en bataille rangee, A cause 
de sa puissance superieure, m&ient le com bat contre 
l ’ennemi par des embuscades et des guet-apens. 
Ainsi Г агтбе du m al a ’oppose plus ses forces de front 
A ceux qui sont fortifies par la  loi et la vertu, mais

1 I  Tim., IV, 12. 4  Joan., V, 19.
3 C’est la tMorie aristotilicienne ,de la vertu juste milieu. Arstt., 

Eth. Nic. II, 6.
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organise son attaque en secret par des embuscades, 
E lle fa it appel â l ’alliance de la  m agie contre ceux  
qui s ’opposent k d ie . L ’histoire nous presente celle-ci 
en la personne d ’un devin  et d’un augure, qui tenait 
une puissance nocive de quelque action des dem ons et 
qui, k la  solde du tyran  des M adianites pour nuire 
par des m aledictions â ceux qui v ivaien t pour Dieu, 
retourna cette m alediction en benediction. Nous 
savons par la suite de nos considerations ant6rieures 
que la m agie m em e est inefficace contre ceux qui 
v iv en t selon la vertu e t que les hom m es soutenus 
par le secours divin sont superieurs â to u t assaut. 
Que le personnage que nous avons m entionne preparat 421 
une divination par les oiseaux, l ’histoire i ’atteste, 
en d isant qu’il avait dans ses mains des sorts1 et 
qu’il consultait le  cri des oiseaux; e t auparavant : 
que par le braiement de l ’âne, il se renseignait sur les 
choses qu’il cherchait â savoir. La voix  de l ’âne 
(il rendait en efîet les oracles ordinairement par la  
vo ix  des anim aux en vertu d ’une action dem oniâque), 
nous est presentee par l ’i£criture, com me articuiee : 
cela nous m ontre que ceux qui sont prevenus de 
l ’erreur des demons von t jusqu’â recevoir, au lieu de 
celui de la raison, l ’enseignem ent qui leur v ien t de 
la v o ix  des betes par des pratiques de ce genre. E t en  
lui obeissant, il fut instruit par l ’instrum ent m em e 
de ses erreurs, de l ’invincibilite de la puissance contre 
laquelle on l ’ava it pris en solde.

Dans l ’histoire evangeiique aussi, nous voyons la

1 L'expression n'est pas dans Je Pentateuque. On rctrouve la mime 
dans Basile, Let Ire SO, ce qui suppose une source commune.
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B horde des demons, la lfegion, s ’appr&ter ä s ’opposer 
ä la puissance du Seigneur; m ais ä l ’approche de 
celui « qui tien t le prim at sur toutes choses1 », eile 
clame sa puissance surnaturelle et ne cache pas la 
verite, pro clam ant que c’est lä la nature divine qui 
dans l ’avenir infligera aux m ediants leur chätim ent. 
La vo ix  des dem ons d it en effet : « Nous savons qui 
tu es, le Saint de D ieu », e t  que « tu  es venu avant le  
temps' nous faire du m al2 ». Or c ’est ce qui arriva 
aussi alors, la puissance d6moniaque qui accom- 
pagnait le devin enseignant ä Balaam  l’invincibilite  
e t Fin vulnerability du peuple.

Nous dirons done, accordant l ’histoire ä nos 
explications pricedentes, que le fait pour celui qui 
veut m audire ceux qui v iven t dans la vertu, de ne 

c  pouvoir em ettre aucune parole m echante et nefasle, 
mais de tourner sa m alediction en benediction —  
signifie que le bläm e de l ’insu lte n ’a ttein t pas ceux  
qui v iven t dans la vertu. Comment en effet celui 
qui ne possede rien sera-t-il insu lte com me cupide? 
Comment soup^onnera-t-on de debauche celui qui 
v it seul en anachorete? D e colere celui qui est doux?  
D ’orgueil, l ’hum ble? Ou de quelque autre sujet de 
bläme ceux qui sont connus parle contraire?E ux dont 
le but est de montrer une vie sur laquelle le bläm e 
n’a pas de prise, afin, com me dit l ’Apötre que « soient 
confondus nos adversaires qui n ’auront aucun mal 
ä dire de nous3 ». C’est pourquoi la voix  de celui qu’on 
avait fait venir pour maudire, d it ; « Comment

1 Col., I, 18. : a Me., V, 9. » Tit., II, 8.

" '‘fn ■■■■
J
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maudirai-je celui que ne m audit pas le Seigneur? » 
c’est-ik-dire, com m ent accuserai-je celui qui ne donne 
pas prise & l ’accusation, dont la vie, parce qu’il 
est tourn6 vers D ieu, est invulnerable au peche?

Ce n’est pas toutefois, parce que D
1’inventeur du p6che a £choue en DE MOAB '
ceci, qu’il a cesse sa m achination

contre ceux qui sont l ’objet de ses embftches, mais
i] tourne ses inventions vers son propre terrain,
cherchant A attirer la nature au mal par la volupte,
com me par un appat. La presentation de la volupte
est en effet reellem ent com me une sorte d ’appat
pour to u t vice, attirant facilem ent les ^mes plus
sensuelles k I’hamegon de la mort. C’est surtout par
le plaisir im pur que la nature sans qu’elle y  prerine
garde est entrainee au mal· C’est ce qui arriva alors.
Ceux en effet qui l ’avaieht em portc sur les armes,
qui avaient m ontre que tou te  attaque du fer etait
trop faible d evan tleu r propre force, et qui avaient mis
en fu ite par leur vaillance la phalange des adversaires,
les traits de la  volupte lanc£s par des fem m es les
blesserent; .plus forts que les hommes, ils furent
vaincus par des fem m es. En effet, aussitot que les
femmes leur apparurent, offrant, au lieu d’armes,
leurs formes, aussitot ils oubli6rent la tension de
leur courage et laisserent le plaisir dissoudre leur
energie,

Parm i ceux qui voyaien t cela, les uns comme il424A  
eta it naturel, se lam entaient deyant I’union interdite  
avec des etrangeres : s’unir ayec le  mal, c ’frtait se



priver de I’appui au bien. E t en eilet la colere de 
Dieu se souleva aussitöt contre eux. Mais Phinees le 
z ilo te  n ’attendit pas qu’une sentence divine decidât 
du châtim ent du p ich e  : lui-m em e en devint juge 
et bourreau1. Entraîne en effet par sa colere contre 

. ceux qui se livraient â la passion, il aecom plit Faction  
B sacerdotale, purifiarit la faute par le sang, non d ’un 

animal innocent, qui n’avait pas eu part â la souillure 
de rim pürete, mais de ceux qui etaient accouples 
l ’un â l ’autre dans le p iche. Sa lance ayant traverse 
les deux corps apaisa le m ouvem ent de la justice 
divine, m elant la m ort â la  jouissance des coupables. 
Cette histoire me semble proposer aux hommes un 
exem ple utile; eile nous apprend que parmi les 
nombreüx m aux qui assiegent le coeur humain, 
aucune passion n ’a autant de force contre nous 
que celle de la vo lu p ti. En effet, le fa it que 
en foule ces Israelites, apres s’etre montres 
superieurs ä la cavalerie âgyptienne et l ’avoir em pörte 
sur les Am alecites et s ’etre montre terribles â la 
nation voisine et apris avoir triom phe de la phalange 

c  des M adianites, soient tom b is dans l ’esclavage de la 
maladie par la vue de femmes itrangeres, montre 
bien, com m e je l ’ai dit, que la v o lu p ti est pour 
nous un ennemi difficile ä com battre e t  â repousser. 
A yant triom phi däs son apparition d ’hom m es qui 
n’avaient pas ete vaincus par les armes, eile a 
dressi contre eux le troph ie du dishonneur, ayant 
publie leur infämie en pleine lumi^re. E lle a montre
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L E S  F IL L E S  D E  M OAB 1 6 7

en effet que par elle les hom m es devenaient des 
betes, que l'instinct brutal et irrationnel en les 
poussant 4 l ’impuret6 rendit oublieux de la nature 
hum aine, au point de ne meme pas cacher leur 
stupre, mais de celebrer la honte de la passion et de 
se parer du d&honneur de leur sou illure/en  se roulant 
com m e des pores, ouvertem ent sous les yeux les uns 
des autres, dans le bourbier de l ’im purete1.

Qu’apprenons-nous par ce r6cit? Que, sachant 
quelle puissance a pour nous entrainer au mal la 
m aladie de la  volupte, notre v ie  doit emigrer le  plus 
possible loin d’un tel voisinage, en sorte que ce mal 
ne puisse prendre aucune entree en nous, com m e un  
feu qui par son approche fa it jaillir la  flam m e mau- 
vaise; Salom on en effet nous enseigne dans la Sagesse 
a ne pas effleurer un charbon avec le pied nu e t & 
ne pas ddposer le feu dans son sein2, com me si il etait 
en notre pouvoir de demeurer dans la  liberty int6rieure 
dans la  mesure oil nous nous sommes 61oign6s de ce 
qui m et le feu; si nous nous en approehons, de fagon 
A toucher cette  chaleur br&lante, le feu de la concu
piscence p6netrera dans notre sein, e t alors suivront 
e t  la  brillure du pied et l ’em brasem ent du sein. d  
Dans l ’fivangile le Seigneur de sa propre vo ix  pour 
nous garder loin d ’un te l mal a arrachfe la concu
piscence de la vue, com me la ratine de la passion, 
en nous enseignant que celui qui a admis la passion  
par la vue, ouvre la route contre lui A la m aladie3.

1 Tableau rialiste qui cst k la fois de la  maniire des « ecphrasis » 
sophistiques et des diatribes cyniques.

2 Eccl., VIII, 15. * Mth., V, 19,



E n e f fe t . les m auvaises impressions, ä Ja maniere 
de la peste, quand une fois elles se sont emparees 
des positions essentielles ne cessent qu’ä la m ort1.

Xä  Mais je pense qu’il ne faut pas
p e r f e c t i o n  allonger le  discours, en presentant 

e s t  d a n s  tou te la vie de Moise au leeteur
L E  PR O G R iJS

com me m odele de vertu. E n effet, 
425 a  pour celui qui a fa it effort pour s’elever ä  une vie  

sup6rieure, ce qui a 6te d it ne sera pas un mediocre 
secours vers la vraie sagesse; pour celui qui est mou  
pour les travaux de la vertu, m em e si j ’ecrivais bien 
plus que je n ’ai fa it, il ne lu i reviendrait aucune 
utility de mon travail. Toutefois pour que ne soit pas  

. оиЬИё ce que nous avons d it au debut e t qui est le 
fond de notre pens6e, ä savoir que la vie parfaite est 
celle dont aucune borne ne lim ite le progrös dans la 
perfection et que la croissance continuelle de la vie 
vers le meilleur est la voie pour l ’arne vers la  per
fection, il sera bon, ayant conduit la vie de Moise 
jusqu’ä son term e, de m ontrerla v6rit6 de la definition  
que nous avons donnee, Gelui en effet qui s ’est 61eve 
par ta n t d’ascensions durant tou te  sa vie, n ’a pas 

в manqu6 de devenir toujours sup6rieur ä lui-meme, 
en sorte, je pense, que en tou tes choses, com m e 
l ’aigle, sa v ie  apparait au-dessus des nuages, a6rienne, 
s’enfon<?ant dans le ciel de l ’ascension spirituelle.

II est ne lorsque la naissance d’un h6breu £tait

1 Principe de spiritualitö sur lequel Grigoire est revenu plusieurs 
fois : il faut öcarter des le dibut la tentation. C’est ce que figure ie . 
meurtre des premiers-nds, 353 A.
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redout£e par les Egyptiens; le tyran punissant alors 
par la  loi 1’enfant, il a raison de la loi homicide, 
d6Iivre d ’abord par ses parents, ensuite par les auteurs 
m em es de la loi, E t ceux qui avaient poursuivi sa 
m ort par la loi, ceu x -li lui procurerqnt non seulem ent 
la vie, m ais une vie honorable, ayant fa it pareourir 
a T en fan t tou te  la science. Apres cela il s ’el^ve au~ c  
dessus de 1’honneur hUmain e t de la dignite royale, 
ayant estim 6 plus fort et plus royal qu’une garde et 
que la pom pe royale d ’avoir la garde de la vertu  
et d’etre orn£ de sa beaute. E nsuite il sauve son com- 
patriote e t frappe d ’un coup  1’E gyptien  : notre  
ex£g&se spirituelle vo it ici l ’ennemi de Fame et son  
ami. E nsuite il fa it du repos son m aitre dans la  science 
des choses d ’en-haut et par 1& illum ine son esprit 
k la Jumi6re qlii brfile dans le buisson. Puis il s’em - 
presse de communiquer k ses freres les biens qui lui 
sont venus d ’en-haut; a cette occasion, il a donn6 
une double m anifestation de sa puissance, Tune en 
repoussant ses ennem is par les plaies m ultiples qui 
se succ£dent, l ’autre en secourant ses freres. II fa it 
passer k pied la mer k son peuple, sans s’etre procure D 
une flo tte  de vaisseiaux; mais ayant, en guise de 
navire pour la travers6e, affermi leur foi, il fa it de 
l ’abim e une terre ferme aux H 6breux e t laisse la 
mer k sa nature pour les E gyptiens. II chante le chant 
de victoire; il est conduit par la colonne; il est illumine 
par le feu du ciel, il se dresse une table avee la nour- 
riture d ’en haut, il fa it jailiir I’eau du rocher, il 61 eve 
les mains pour vaincre les Am al6cites; il s ’approche 
de la  montagne; il entre dans la iiu6$; il .entend les
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trom pettes; il s ’approche de la divinity, il est entour6 
par le  tabernacle d ’en-H aut, il orne le sacerdoce, il 
construit le tabernacle, il ordonne la v ie  avec des lois 
et ά la fin i l  triom phe de ses ennemis de la fa^on qui 
a έ ίέ  dite, e t pour m ettre fin ά ses exploits, il fait 
punir Fim purete par le sacerdoce : c ’est lä en effet 
ce que flgurait la co lere . de Phinees contre la pas
sion1. Apr6s to u t cela il s ’approche de la  m ontagne  

428 a  du repos, il ne m et pas le pied sur la terre inf6rieure, 
vers laquelle le peuple d ’en bas regarde, se souvenant 
de la prom esse : ii ne goüte p lus les nourritures 
terrestres, lui dont tou tes les preoccupations von t a 
celles qui descendent d ’en-haut, mais s’etant eleve 
ä la cime m em e de la  m ontagne, com me un habile 
statuaire, qui a acheve toute la statue de la v ie4, 
au term e precis de son oeuvre, il y  m et non une fin, 
mais un couronnement. Que d it en effet Ιά-dessus 
l ’histoire? Que Moise, serviteur de Dieu, mourut 
sur Fordre de Iahveh et que personne ne connut 
son tom beau. E t ses yeu x  ne se voilerent pas ni son  
visage ne fu t corrompu.

Nous apprenons par lä qu’ayant
LE 1 7 ™ Γ  pass6 par tan t de travaux, il est 

alors jug6 digne d ’etre appel6 du 
nom sublim e de serviteur de D ieu, ce qui 6quivaut 

B ä dire qu’il a 6t6 sup6rieur ä to u t3, N ul en effet ne

1 Reprise de toute l’ascension de Moise pour montrer l’idöe essen
tielle qui est celle du depassement continuel.

* Image classique. Voir Plotin, Enn., I, 6, 9.
? Sur cet iddal, voir V ö l k e r , Fortschritt! und Vollendung bei Philo , 

von Alexandrien, 1938, p. 330. L e «Service de Dieu » est d ijä  considiri
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saurait servir Dieu sans s ’etre eleve au-dessus de 
toutes les choses du monde. Cela est aussi pour lui 
la fin de la vie vertueuse, opferee par la parole de 
Dieu, que l ’histoire appelle inort, mort v ivante1 que 
ne suit pas l’ensevelissem ent, sur laquelle Ie tom beau  
ne s’616ve pas, qui n ’am ene ni la c6cit6 sur les yeux, 
ni la decom position sur le visage.

Qu’apprenons-nous par 1&? A  n ’avoir qu’un but 
en cette vie, etre appele serviteurs de D ieu A cause 
de nos actions. E n effet, lorsque tu  as triom plie de 
tou s les ennemis, l’figyptien , l ’Am aiecite, I’idum een, 
le  M adianite, que tu  as traverse I’eau, que tu  as ete 
illumine par la nuee, que tu  as rendu les eaux potables 
par le  bois, que tu  as bu au Rocher, que tu  as goute  
la  nourriture d ’en-haut et que, par la puret6 e t la 
chastete, tu  as voyage sur la route qui m onte 4  la 
m ontagne; lorsque parvenu 14, tu  as 6te instruit du 
m ystere divin par le  son des trom pettes, que tu  t ’es 
approche de D ieu  par la  foi dans la tenebre impe
netrable e t que 14 tu  as appris les mystdres du taber
nacle e t la dignite du sacerdoce, lorsque tu  as taille  
ton propre coeur afin de graver en lui les oracles 
divins com muniques par Dieu; lorsque tu  as detruit 
I’idole d ’or, c ’est-4-dire lorsque tu  as efface de ta  vie 
le desir de t ’enrichir; lorsque tu  t ’es eieve si haut 
que tu  sem bles invincible a la m agie de Balaam  :

par celui-ci comme le sommet de la perfection : to  SovAeueti' 
0f.&> navroiv aptorov, De sow., II, 100; cl. In Ex., II, 105. Ici encore 
le rapprochement avec Gregoire et Orlgfene est caractiristique.

1 Mort, comme Wnfebre, comme sommeil, comme repos, est 
nne expression blvalente. Elle signifte ici la negation de ce qui 
n 'est pas, la mort £ la mort, et d&igrie en riaiite la vie veritable. 
Ce vocabulaire paradoxal est un des traits de Grigoire.
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par magie entend Fillusion vaine de cette v ie1, par 
laquelle les hommes, trompâs comme s ’ils avaient 
pris un breuvage m agique dans quelque coupe 
circâenne2, ayant perdu leur propre nature prennent 
l ’apparence d ’anim aux; lorsque tu auras passd par 
tout cela et que la verge du sacerdoce aura germe 
pour toi, qui n ’aspire aucune rosie  terrestre pour 
germer, mais tien t de son propre fond la capacite 
de produire un fruit, et son fruit est la noix qui ä 
premiere vue paraît âpre et rude, mais dont l ’intirieur  
est doux et com estible; lorsque tu  auras rfeduit â 
ndant to u t ce qui se dresse contre ta  d ign ity  en 
l ’engloutissant sous la terre com me D athan, ou en le 
consum ant par le feu, comme Согё, alors tu  appro- 
cheras du terme; j ’entends par term e ce en vue de 
quoi to u t arrive : ainsi le terme de la  culture de la 
terre est d’en goüter les fruits; le term e de la  con
struction d ’une maison d ’y  habiter; le terme du  
commerce de s ’enrichir et celui des fatigiies du stade, 

a  d’etre couronne : ainsi le term e de Ia v ie spirituelle, 
c’est d’etre appelS serviteur de Dieu, â quoi s’ajoute  
de n’etre pas enseveli dans un tom beau, c’est-â-dire 
d’avoir une vie nue et d ip ou illie  de tous les im pe
dim ents m auvais. L ’fîcriture donne un autre carae-

* La comparaison du рёсЬё et du roonde â une я illusion ·,> susöitde 
par une magie d&noniaque et que le sage fait frvanouir, est d’origiiie 
platouicieime et plotinienne. Platon, Phaed, 81 B; Plotin, jErin. 
IV, 4, 31. On 3a retrouve dans le De Anima, 55 C. A-t-elle de ioin- 
taines origines orientales? ЕПе rappelle « l’iliusion cosmique » du 
bouddhisme. Voir pour Plotin, H.-Ch. P u iş c h , Position spirituelle 
de Plotin, Bull. Ass. Bud6, oct. 1938, p. 28. Voir aussi Gräg-, In Cant.y 
XLIV 993 D.

s Allusion â Od., X, 136. Voir Contr. Ean„ 645 B.
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tere de ce service en disant que ni son ceil n ’est 
appesanti, ni son visage decompose. Comment en 
effet l ’oeil qui est entierem ent dans la lumiere serait-il 
voile par les t6nebres auxquelles il est etranger? 
E t com m ent celui qui a accompli les oeuvres de 
l’incorruptibilite dans tou te sa v ie  adm ettrait-il en 
lu i quelque corruption. Celui, en effet, qui a 6te 
rSellem ent I’im age de D ieu1 et ne s ’est d6tourne en 
rien de la divine ressemblance, porte en lui ses 
caracteres e t en tou t pr6sente une sim ilitude parfaite 
avec son archetype, ayant l ’ame em bellie par l ’incor- 
ruptibilit6, l ’inalterabilite e t l ’im m unite de tou t  
mal.

. Voila done, o hom m e de Dieu,
C O N C L U SIO N

Cesaire, le bref expose que je te  
presente au sujet de la perfection de la vie vertueuse, 
oil j ’ai decrit la  vie du grand Moise eom me un 
exem plaire de la beautfe de la vertu, afin que chacun  
de nous, par l ’im itation de ses oeuvres, transcrive  
en soi 1’image de cette beaute qui nous a et6 proposee. 
Que Moise en effet ait reussi a realiser la perfection  
possible, quel tem oin plus digne de foi en pourrons- 
nous trouver que la voix  divine qui lui dit : « Je t ’ai

1 L’image, elxmv, apparait seuleinent ici dans la Vie de Moise, 
alors qu’elle revient souvent dans les premiers ouvrages de Grogoirc. 
Le terme vient k la fois de Gen., I, 26 et de la tlidorie platonicienne 
de la participation. II est courantchez Philon. (Voir Willms,

partie : Philo van Alexandria, Munster. 1935). II semble que dans 
ses premiers ouvrages, Grdgoirc partageait I’idiie plot.inienne d'une 
ressemblance radicale de l’6me avec Dieu, qu’il s'agissait seulement 
de digager: De Virg., 372 A, C. Mais dejd dans le De hominis Opificio 
il presenLe la ressemblance avec Dieu comme le but de la vie 
vertueuse, comme ici.



connu avant tous » —  et aussi le fa it qu’il so it appeie  
par D ieu m em e « am i de D ieu  » —  e t enfin qu’ayant  
choisi p lu tât de perir avec tous que de ne pas etre 
avec eux, il a it supplie la divinite, au nom de sa 
bienveillance pour lui, pour ceux qui avaient peche, 
et arrfitfe ainsi la col ere de D ieu contre les Israelites, 
en dfetournant la condam nation de D ieu m em e, 
qui ne vou la it pas faire de la peine â son ami. T out 
cela est un tem oignage evident et une preuve que la 
vie de Moi'se s ’eta it eievee au som m et de la m ontagne  
de la perfection.

Done puisque te l 6tait notre propos de savoir en 
quoi consiste la perfection de la conduite vertueuse, 
et que nous avons d6couvert cette  perfection par ce 
que nous avbns dit, il est tem ps, hom m e genereux, 
de te  tourner vers le m odele e t transportant ce que 
la contem plation spirituelle des evenem ents histo- 
riques nous a montre, â ta  propre v ie, d ’etre reconnu  
par D ieu pour son ami e t  d ’etre te l en realite. Car 
c ’est lâ reellem ent la perfection, de ne pas abandonner 
la v ie  pecheresse par crainte du châtim ent, k la  
maniere des esclaves, ni d’accomplir le  bien dans 
l ’esperance des recompenses, trafiquant de la vie  
vertueuse dans une mentalitfe interessee e t calcula- 
trice, mais, regardant plus haut que tous les biens 
qui nous sont reserves en esperance selon les pro
m esses, de ne craindre qu’une chose, de perdre 1’ami tie  
divine et de n ’estim er qu’une chose honorable et 
aimable, de devenir ami de D ieu1, ce qui est, â mon

1 Ces trois categories d’âmes se retrouvent dans le Comment, sur 
e Cant., 1109 D : l'idial de la perfection, e'est 1’amour d'am itii
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sens, la  perfection de la v ie  et qui sera obtenu par toi, 
si ton esprit s ’eldve vers ce qui est vraim ent grand  
et divin; le gain d ’ailleurs sera pour tous, dans le 
Christ Jdsus N otre Seigneur 4 qui la gloire e t la 
puissance dans les si^cles, ■— Amen.

pour Dieu. E t c’est bien 1ft le dernier mot de Grigoire. II ne reprend 
1’idtal platonicien de la contemplation que pour le dfepasser et 
montrer l’objet de la perfection, au-deli de toute possession de 
l’intelligence, dans 1’amour extatique par lequel l’iune se rapporte 
tou t entiere & Dieu. C’est ce que diveloppera le commentaire sur 
le Cantique, qui est la suite normale de notre « thiorie ».
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