
C O N G R E S O S Y R E U N I O N E S C I E N T Í F I C A S 

Les cinquante ans de la collection «Sources Chrétiennes» 

La célébrat ion d u c inquan tena i r e de la fondation de la collection «Sources 
Chrét iennes» a d o n n é lieu en 1993 a plusieurs manifestat ions dont la presse françai
se et é t rangère s'est l a rgement fait l ' écho. Au-dela d ' u n devoir de m é m o i r e et de 
reconnaissance a l ' égard de ses fondateurs , qu i , en des t emps difficiles, ont r isqué 
l ' en t repr ise , les Pères H e n r i de Lubac et J e a n Danié lou , et le P è r e C l a u d e M o n d é -
sert qu i , p e n d a n t q u a r a n t e ans , en fut l ' a r t isan inlassable et a pe rmis a la Collec
tion d ' a cqué r i r u n e audience in terna t ionale , ces manifestat ions ont pe rmis de faire 
le point sur le r enouveau des é tudes patr is t iques depuis un demi siècle, et de met t re 
en lumière l ' impor t ance des écrits des Pères p o u r l ' intell igence de la foi. P o u r célé
bre r cet anniversa i re trois rencont res ont eu lieu: la p remiè re , a R o m e (octobre) , 
avec p o u r t h è m e «Patrologie et histoire»; la seconde, à Par is (novembre ) , au tou r du 
t hème «Patrologie et l i t térature»; la t rois ième, a Lyon (décembre) , sur le t hème 
«Patr is t ique et théologie». Les Actes de ces trois rencontres devra ient être prochai
nemen t publiés aux édit ions du CERF (Par is ) ; en a t t endan t , on en t rouvera ici u n 
bref compte r endu . 

1. Les célébrat ions roma ines ont adopté a la fois la forme d ' u n pèler inage 
et d ' u n voyage d ' é t u d e . A l ' invi ta t ion de l ' Ins t i tu t des Sources Chré t i ennes , une 
centa ine de personnes , par t ies de Lyon et de Par is , ont d u r a n t u n e semaine décou
vert ou approfondi d ivers aspects de la pensée des Pères . C h a q u e j o u r n é e s 'ouvrai t 
par u n e euchar is t ie dans u n e basi l ique roma ine ou u n lieu évocateur des c o m m u 
nau tés chré t iennes pr imi t ives , suivie d ' u n e visite c o m m e n t é e , et s 'achevai t en soirée 
par u n e conférence. Les trois p remières furent données a l 'Ecole française de R o 
m e , grâce a l 'hospital i té bienvei l lante de son Di rec teur , M . C laude Nicolet, qui 
prés ida la séance inaugura l e , au cours de laquelle le Prof. R . T u r c a n (Par is I V , 
Sorbonne) invita l 'assistance a s ' in te r roger sur la va leur du t émoignage des Pères 
conce rnan t les mystères pa ïens . C e spécialiste des cultes or ien taux , qui avait choisi 
v o l o n t a i r e m e n t u n t i t re p r o v o c a n t : «Les Pè res ont- i ls m e n t i su r les mys t è r e s 
païens», m o n t r a , dans u n exposé v igoureux et b ien d o c u m e n t é , l ' impor tance de cet
te source pa t r i s t ique , le plus souvent u n i q u e , p o u r l 'historien c o m m e p o u r l ' a rchéo
logue, m ê m e si les Pères car ica turent vo lon ta i rement les rites des mystères pa iens , 
dont cer ta ins ne sont pas sans analogie avec ceux des chrét iens , en refusant d ' en 
voir le symbol i sme, et m ê m e s'ils ne disent rien des mot iva t ions religieuses de ceux 
qui se font initier aux mystères . «Patr is t ique et p roblèmes sociaux» fut le sujet de 
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la conférence du Prof. M . G . M a r a ( R o m e , «La Sapienza»). L ' a t t i t ude des Pères 
a l ' égard de la richesse est à situer dans le p ro longemen t de l ' ense ignement de 
l ' A T , ou elle est considérée c o m m e u n b ien , tandis que la pauvre té en soi n ' y fait 
l 'objet d ' a u c u n éloge, m ê m e si Dieu p r e n d le par t i des pauvres et si l 'on assiste 
progress ivement a une spiri tualisation du t hème de la pauvre t é . A vrai d i re , pen
dan t les deux premiers siècles, l ' ense ignement des Pères por t a plus sur le ké rygme 
que sur la doctr ine sociale. C e n ' es t guère q u ' a v e c C l é m e n t d 'A lexandr i e que le 
p rob lème du salut du riche et du statut de la richesse est v r a imen t posé. L ' e x a m e n 
des relectures faites pa r les Pères de l 'épisode évangél ique du j e u n e h o m m e riche 
(Me 10, 17-31) pe rmi t de préciser davan tage la posit ion de la G r a n d e Église en ce 
d o m a i n e . En t ra i tant le sujet: «Les Pères , sources p o u r l 'histoire», le Prof. P . Sinis
calco ( R o m e , «La Sapienza») s ' a t tacha sur tout a m o n t r e r c o m m e n t p r e n d naissance 
avec eux, et n o t a m m e n t avec Eusèbe de Cesa ree , u n e nouvelle h is tor iographie , fon
dée sur des documen t s , lettres et actes, qui r o m p t avec la concept ion d ' u n e histoire 
conçue c o m m e u n «opus o ra to r ium maxime» . De là, est né un genre l i t téraire nou
veau, appelé à connaî t re u n e longue postér i té . La q u a t r i è m e conférence, donnée a 
l ' Inst i tut Pa t r i s t ique «Augus t in ianum», eut p o u r sujet «L 'hérés ie dans l 'Église an
cienne». Le Père G. Pel land ( R o m e , «Gregoriana») , qui avait accepté de remplacer 
le Prof. F . Bolgiani ( T u r i n ) empêché , p roposa une réflexion très d o c u m e n t é e sur 
la plurali té dans l 'Église anc ienne , tout en écar tant sans hési ter la thèse selon laque
lle l ' émergence d ' u n e or thodoxie no rma t ive serait à met t re au compte de «l 'hégé
monie romaine» en mat iè re de théologie. Le cardinal Paul P o u p a r d , au C e n t r e 
d ' E t u d e s Sa in t -Louis -de-France , devai t conclure ce cycle de conférences, en invi tant 
l 'assistance à découvr i r ou a redécouvr i r avec les Pères «l 'actuali té d ' u n e incul tura-
tion de la Foi». U n e audience pr ivée , le samedi , p o u r les par t ic ipants du pèlerina
ge, fut l 'occasion d ' e n t e n d r e rappeler p a r le Sa in t -Pere qu«' i l n 'exis te pas de forma
tion véri table de l ' intell igence chré t ienne sans u n recours constant a la t radi t ion de 
nos Pères dans la foi». 

2. A Par i s , la célébrat ion des c inquan te ans de la collection «Sources C h r é 
tiennes» c o m m e n ç a sous la coupole de l ' Ins t i tu t de F rance , ou la séance inaugura le 
de l 'Académie des Inscr ipt ions et Belles-Lettres, a l ' ini t iat ive de son Prés ident , le 
Prof. J a c q u e s Fonta ine , lui fut en g r a n d e par t ie consacrée. T ro i s exposés devaient 
y illustrer le t hème «Patr is t ique et l i t térature» re tenu p o u r ces j ou rnées par is iennes : 
celui du Prof. A. Gu i l l aumon t consacré a «La diffusion de la cul ture grecque dans 
l 'Or ien t chrétien»; celui du Prof. J . Fon ta ine por t an t sur «Esthét ique et foi d ' a p r è s 
la poésie latine chré t ienne des premiers siècles»; celui enfin du Prof. A. V e r n e t qui 
t ra i ta des «Survivances et innovat ions dans la l i t té ra ture lat ine de l 'Occ ident mé
diéval». 

La j o u r n é e du l endemain , au C e n t r e Sevrés , fut encore consacrée aux Pères 
en tant q u ' a u t e u r s l i t téraires. O n c o m m e n ç a pa r s ' in ter roger , successivement avec 
les Prof. M . Alexandre et J . - C . Fredouil le (Par is I V , So rbonne ) , sur «Les écrits pa-
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tr ist iques c o m m e corpus li t téraire». Si la no t ion d«'écri ts patrist iques» est extensible 
et celle de «corpus littéraire» difficile a cerner , M . Alexandre m o n t r a n é a n m o i n s 
c o m m e n t les Pères grecs r evend iquèren t contre les païens leur droi t aux logoi et fu
rent a l 'or ig ine de genres l i t téraires n o u v e a u x , en référence plus ou moins étroite 
avec les genres an té r ieurs . D a n s cette mult ipl ici té d 'oeuvres , tout n ' e s t pas au mê
m e degré l i t té ra ture , mais le j eu des t ransmiss ions , des relectures et des renouvelle
men t s est complexe et d e m a n d e encore à être é tud ié . Sur le m ê m e t h è m e , mais en 
t ra i tant des écrits pat r is t iques lat ins, J . - C . Fredouil le posa plus d i rec tement le pro
blème du statut l i t téraire de ces textes et la ques t ion de leur valeur es thét ique. Il 
m o n t r a q u e si les p remières généra t ions chré t iennes avaient nou r r i l ' i l lusion d ' u n e 
l i t té ra ture indifférente aux catégories es thét iques , les Pères avaient r ap idemen t pris 
conscience de faire oeuvre l i t téraire et a s sumé leur rôle d 'écr iva ins : le beau n 'é ta i t 
pas sys t émat iquement synonyme d ' e r r e u r et la vérité méri ta i t d ' ê t r e trai tée au 
moins aussi bien qu 'e l l e . Cer tes la réussite est inégale, mais il faut p r en d re en 
compte la masse et la diversi té des écrits conservés. D a n s le p ro longement de cette 
réflexion, le Prof. R . B r a u n (Nice) p résen ta Ter tu l l ien c o m m e u n «rénovateur de 
la langue latine», tandis q u e le Prof. S. Deléan i (Par is X ) , tout en cr i t iquant le vo
cable de «latin chrét ien», mi t en évidence la créativité l inguist ique des Pères , a par
tir d ' u n doub le modè le , scr ip tura i re et p rofane , avan t de pa rven i r a la conclusion 
que «le latin des Pères» était «un d o m a i n e encore mal exploré». D ' a u t r e par t , deux 
conférences invi tèrent a m e s u r e r « L ' a p p o r t des chrét iens au langage symbol ique de 
l 'ant iqui té». L ' a p p o r t des Pères grecs, n o t a m m e n t celui de C lémen t et d ' O r i g è n e , 
fut mis en évidence pa r le Prof. A . Le Boulluec ( E P H E ) , tandis que le Prof. J . - D . 
Dubo i s ( E P H E ) le fit a pa r t i r de la l i t té ra ture apocryphe chré t ienne et de trois 
exemples: le Protévangile de Jacques, les Actes de Pilate et les Actes de Jean. Au t e rme 
de cette j o u r n é e , d u r a n t laquelle u n e table r o n d e avait pe rmis de faire le point sur 
l ' ense ignement de la pa t r i s t ique d a n s les univers i tés françaises, le Prof. G . Dorival 
(Aix-en-Provence) m o n t r a combien il fallait abo rde r avec p rudence le sujet de «La 
mu ta t i on chré t i enne des idées et des va leurs païennes», t an t il y avait a la fois, sur 
de n o m b r e u x poin ts , cont inui tés et rup tu re s . 

3. Les j ou rnées de Lyon furent plus d i rec tement consacrées a la théologie 
des Pères . D a n s son allocution d ' o u v e r t u r e , M g r Chr i s t i an Ponson , Rec t eu r de 
l 'Univers i té Ca tho l ique de L y o n , en rappe lan t q u e le Père de L u b a c , l ' un des fon
da teu r s de «Sources Chré t i ennes» , avait été aussi professeur t i tulaire de la Facul té 
de théologie, soulignait combien le t h è m e choisi p o u r cette rencont re était «en situa
tion». O n en t ra aussitôt dans le vif du sujet avec le r e m a r q u a b l e exposé de M g r 
C l a u d e D a g e n s , éveque d ' A n g o u l ê m e , sur l ' in térêt q u e présente p o u r le théologien 
et l ' h o m m e d ' a u j o u r d ' h u i la m a n i è r e q u ' o n t les Pères de «faire de la théologie», en 
croyants pass ionnés p o u r le Dieu de Jésus -Chr i s t , p o u r ce Dieu qui se dit dans 
l 'histoire et révèle a l ' h o m m e qu ' i l est capable de Dieu . Le Pè re M . J o u r j o n , doyen 
émér i te de la Facul té de théologie de Lyon , avec la l iberté dans le choix de ses 
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exemples et cette espèce de familiarité que d o n n e u n e longue f réquentat ion des Pè
res, fit par t ensuite de son expérience d ' ense ignan t , tandis que le Père G . M a d e c , 
fort de son expérience d ' éd i t eu r de la Bibliothèque Augustinienne, posait , lui aussi avec 
h u m o u r , en réfléchissant a la man iè re d ' éd i t e r les Pères , «le p rob lème de l ' é rudi t ion 
en théologie». Au cours de la ma t inée du l endemain , le Prof. M . - J . R o n d e a u 
(Caen) m o n t r a c o m m e n t J e a n Danié lou et H e n r i - I r é n é e M a r r o u avaient été , cha
cun avec son t e m p é r a m e n t et dans son d o m a i n e p rop re , les ar t isans du renouveau 
de l ' é tude des Pères au X X e siècle, don t t émoignen t les «Sources Chré t iennes» . 
L ' ap rès -mid i , dans le G r a n d Amph i t éâ t r e de l 'Univers i té Lumiè re -Lyon I I , le Prof. 
P . M a r a v a l (S t rasbourg I I ) , sur le t hème «La Bible et les Pères», pa r t an t des inven
taires des citations et allusions bibl iques d a n s les écrits des Pères , dressés p a r plu
sieurs centres de recherche, dont le C A D P de S t rasbourg , en souligna l ' in térêt p o u r 
les é tudes d 'exégèse pat r i s t ique . Bien au-delà d u reste de l 'analyse de leurs mé tho
des he rméneu t iques : leur exégèse a toujours , en effet, u n e d imens ion théologique, 
é thique ou spirituelle. Il revint au Père B. Sesboûé (Par i s , C e n t r e Sèvres) de met t re 
en évidence cette «théologie» des Pères : u n Dieu qu i existe p o u r l ' h o m m e et un 
h o m m e qui existe p o u r Dieu , tel est le discours théologique t ransmis p a r les Pères , 
qui rejoint et éclaire «la quest ion de Dieu au jourd 'hu i» . Ce t t e réflexion t rouva un 
pro longement naturel avec l 'exposé du Pè re J . Doré (Par is , Inst i tut Ca tho l ique) sur 
la christologie des Pères . C e fut l 'occasion de consta ter q u e des quest ions déba t tues 
a leur époque , c o m m e celles touchant la chair ou la divini té du Chr i s t , demeura i en t 
au jourd 'hu i des quest ions vivantes . L a dern iè re j o u r n é e fut r iche elle aussi , et 
d ' abo rd des témoignages q u ' a p p o r t è r e n t sur la s i tuat ion des é tudes pat r is t iques en 
Espagne M g r J a v i e r M a r t i n e z , évêque auxil iaire de M a d r i d , et en Al lemagne le Pr . 
D r . H . J . Vogt ( T ù b i n g e n ) ; le Pè re M . Dujar ie r (Bénin et I . C . A . O . ) insistait , 
quan t a lui, sur l ' impor tance de la connaissance des Pères p o u r l 'Église d 'Afr ique , 
et le Père B. Bobrinskoy (Par is , Inst i tut Saint-Serge) faisait état du renouveau de 
la patr is t ique dans l 'Or thodox ie , tout en soul ignant la vitalité, de nos j o u r s encore , 
de la t radi t ion pat r i s t ique . En conclusion de ce col loque, on d o n n a lecture de la 
communica t ion du Père A. de Hal leux (Louva in- la -Neuve) , que sa malad ie avait 
empêché de se r endre a Lyon . Il y opéra i t u n e net te dis t inct ion en t re «patrologie» 
et «théologie patrist ique» et s 'a t tachai t a préciser la no t ion de «Père», avan t de dire 
pourquoi les Églises d ' a u j o u r d ' h u i avaient besoin, p o u r leur dia logue oecumén ique , 
d ' u n e théologie pat r is t ique , a condi t ion toutefois de faire u n bon usage des Pères . 
Le Prof. É. J u n o d (Lausanne ) devai t a son tou r reveni r sur la nécessaire dist inction 
a opérer ent re «patristique» et «patrologie», avan t de r épondre a la ques t ion de sa
voir si « l 'enseignement de la théologie pa t r i s t ique avait sa place p a r m i les enseigne
ments universi taires». D a n s la mesure ou la théologie pa t r i s t ique est u n e discipline 
spécifiquement théologique, elle ne peut relever q u e d ' u n e faculté de théologie. En 
revanche , la théologie chré t ienne appara î t d a n s les p remiers siècles c o m m e u n e véri
table science nouvelle, et const i tue a ce ti tre un objet d ' é t u d e qui devrai t t rouver 
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sa place d a n s u n e Univers i té la ïque p a r m i ses ense ignements his tor iques ou philo
sophiques . 

Ce t t e célébrat ion lyonnaise s 'acheva pa r u n e eucharis t ie célébrée pa r le Car 
dinal Alber t Decou r t r ay , Archevêque de Lyon et P r i m a t des Gaules , en la Basil ique 
Sa in t -Mar t i n d ' A i n a y , toute proche de l ' Ins t i tu t des Sources Chré t i ennes . 

Jean-Noë l G u i N O T 
Institut des Sources Chrétiennes 

31, rue de la Favorite 
F-69005 Lyon 

VI Congreso Internacional de Historia de América 
«El País Vasco y América» 

El área de His to r ia de A m é r i c a del D e p a r t a m e n t o de His tor ia Medieva l , M o d e r n a 
y de A m é r i c a de la Un ive r s idad del País Vasco , coord inado po r el Prof. D r . R o -
nald Escobedo Mansi l la , o rgan izó del 23 al 27 de m a y o de 1994 el VI Congreso Inter
nacional de Historia de América convocado por la Asociación Española de Amer ican is 
tas , bajo el t í tulo de El País Vasco y América, con el pa t roc in io pr incipal del 
A y u n t a m i e n t o de Vi tor ia -Gas te iz . El Congreso tuvo lugar en dos sedes (los palacios 
de Vil lasuso, en Vi tor ia , y de M i r a m a r , en San Sebast ián) , d ividido en tres s impo
sios generales: «Alaveses en el N u e v o M u n d o » , «Presencia vasca en América» y 
«Alimentación y G a s t r o n o m í a : In te rcambios en t re E u r o p a y América». 

El Cong re so se abr ió con u n a sesión inaugura l el lunes 23 , pres idida por 
au to r idades políticas y académicas del Pa ís Vasco y de su Unive r s idad , en la que 
el Prof. Francisco de Solano Pérez-Li l la diser tó sobre la figura de «El vi tor iano 
Fray J e r ó n i m o de M e n d i e t a : u n testigo de la p r i m e r a h o r a amer icana» y su obra , 
la Historia Eclesiástica Indiana. P rec i samen te , coincidiendo con la organización del 
C o n g r e s o , el A y u n t a m i e n t o de la capital alavesa hab ía decidido o torgar el n o m b r e 
de u n a calle a este i lustre hijo de la c iudad . En este acto inaugura l , los congresistas 
recibieron la triste not ic ia del fallecimiento po r la m a ñ a n a del Prof. J o n Bilbao Az-
kar re ta , qu ien d u r a n t e m u c h o s años fue el impulsor de los estudios sobre la emigra
ción a A m é r i c a en el País Vasco , y q u e deb ía par t ic ipar al d ía siguiente en u n a 
de las mesas del Congreso . 

Los días poster iores se desar ro l la ron las sesiones científicas de los tres s impo
sios, o rgan izados en t o rno a mesas temát icas , m u y var iadas en cuan to a su conteni
do : «Descubr imien to , conquis ta y colonización», «Comerc io , mine r í a y navegación», 
«Redes familiares y de paisanaje», «Vascos en la Admin i s t rac ión indiana», «Fuentes 
y Derecho Indiano» , «Emigración», «Educación, cu l tura y arte», «Sociedad», «Políti-
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