
L'intime
ISSN : 2114-1053
 : Université de Bourgogne

3 | 2012 
L’expression de l’intériorité : vivre et dire l’intime à l’époque moderne

L’expression de l’intériorité : vivre et dire
l’intime à l’époque moderne
Paloma Bravo, Cécile Iglesias Philippe Rabaté

http://preo.u-bourgogne.fr/intime/index.php?id=108

Paloma Bravo, Cécile Iglesias Philippe Rabaté, « L’expression de l’intériorité : vivre
et dire l’intime à l’époque moderne », L'intime [], 3 | 2012, . URL : http://preo.u-
bourgogne.fr/intime/index.php?id=108

http://preo.u-bourgogne.fr/


L’expression de l’intériorité : vivre et dire
l’intime à l’époque moderne
L'intime

3 | 2012 
L’expression de l’intériorité : vivre et dire l’intime à l’époque moderne

Paloma Bravo, Cécile Iglesias Philippe Rabaté

http://preo.u-bourgogne.fr/intime/index.php?id=108

Le sé mi naire L’ex pres sion de l’in té rio ri té  : vivre et dire l’in time à
l’époque mo derne, qui s’est tenu à l’Uni ver si té de Bour gogne de 2009 à
2011, est né de la vo lon té de pro lon ger les ques tion ne ments en rap‐ 
port avec l’écri ture au to bio gra phique sou le vés pen dant le cycle pré‐ 
cé dent (2007-2009) qui avait été consa cré aux ava tars eu ro péens de
la lit té ra ture pi ca resque 1. Issu de ren contres tri mes trielles s’éche lon‐ 
nant sur deux ans, le pré sent ou vrage aborde la no tion d’in ti mi té, du
point de vue des pra tiques et des re pré sen ta tions en se concen trant
sur la pé riode mo derne où cette no tion émerge avec force 2. En effet,
cette époque voit naître tout un en semble de pro cé dures qui re lèvent
de ce que Fou cault ap pe lait le «  souci de soi  » 3. Le rap port entre
sphère pri vée et pu blique, le re nou vel le ment des théo ries po li tiques,
la re nais sance de la mé de cine, l'ap pa ri tion d'une nou velle forme de
concep tion de l'in di vi dua li té, le goût pour la construc tion d'une
langue pri vée, la ten sion qui existe entre im pé ra tifs mo raux chré tiens
et com por te ments prag ma tiques dans une so cié té qui offre des
struc tures pré- capitalistes at testent d'une évo lu tion très pro fonde de
ce qui re lève de la sphère de l'in time 4. S’il est vrai, pour pas ti cher le
titre du cé lèbre ou vrage de Théo dore Zel din, que les pas sions ont une
his toire, et que des sen ti ments ré pu tés « na tu rels » comme l’amour
sont, avant tout, des éla bo ra tions cultu relles, une ex plo ra tion du
champ de l’in time à l’époque mo derne im plique d’aban don ner toute
idée pré con çue sur le sens qu’il convient de don ner au terme. C’est
ainsi que cha cun des ar ticles re cueillis ici ren voie à des conte nus di‐ 
vers qui té moignent du ca rac tère ex trê me ment po reux (et, du coup,
très riche éga le ment) de la no tion.
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Le vo lume aborde l’in time selon trois pers pec tives qui rendent
compte de l’évo lu tion sé man tique du terme. Une pre mière par tie, in‐ 
ti tu lée In ti mi té et spi ri tua li té, pro pose trois ap proches où l’in time,
dans le droit fil de la concep tion au gus ti nienne, ren voie à une re la‐ 
tion de proxi mi té ex trême à Dieu. Nour ris de spi ri tua li té chré tienne,
les textes et pra tiques évo qués dans cette pre mière par tie, an ti cipent
à l’oc ca sion les pré oc cu pa tions qui s’im po se ront avec la sé cu la ri sa‐ 
tion de la so cié té : ainsi, l’in ti mi té ex pri mée dans les ré cits ma nus crits
de mi racles, en tant que ré cits bal bu tiants de soi, pré fi gurent les
ques tion ne ments qui do mi ne ront avec l’avè ne ment de l’in di vi du. De la
même ma nière, l’em bryo lo gie chris tique, que l’ar ticle de Fré dé ric Ga‐ 
briel rap pelle pré ci sé ment, est contem po raine du De concep tu et ge‐ 
ne ra tione ho mi nis de Jacob Rueff qui est consi dé ré comme l’un des
pre miers trai tés gy né co lo giques. Un deuxième en semble d’ar ticles
re cueillis sous l’épi graphe Entre lit té ra ture, mo rale et po li tique illustre
le pre mier in flé chis se ment d’une no tion qui, jouant sur le cli vage
entre in té rio ri té et ex té rio ri té, fa vo rise l’ap pa ri tion de nou velles
formes de ci vi li té, de mo ra li té ou de re pré sen ta tions du po li tique. La
der nière sec tion, in ti tu lée Vers l’émer gence du sujet pro pose un aper‐ 
çu sur la façon dont la no tion d’in time ac quiert une di men sion in tros‐ 
pec tive qui, pa ra doxa le ment, nour rit la pro jec tion so ciale de l’in di vi‐ 
du 5.

2

L’ar ticle de Fré dé ric Ga briel pose le cadre gé né ral de l’en quête sur le
lien entre In ti mi té et spi ri tua li té en mon trant com bien la no tion d’in‐ 
time, telle qu’elle s’im pose dans le dis cours re li gieux des XVI  et XVII
siècle, est contraire à ce que nous per ce vons in tui ti ve ment de l’in time
en ce début XXI  siècle. À re bours de notre per cep tion so lip siste et
sin gu la ri sante, l’in ti mi té chré tienne se ca rac té rise par une di men sion
fon ciè re ment ins ti tu tion nelle et com mu nau taire où l’in time n’est pas
coïn ci dence de soi à soi mais re la tion à une trans cen dance. Ce fai‐ 
sant, l’ar ticle ex plore le lexique hé ri té de la tra di tion bi blique et pa‐ 
tris tique qui ex prime cette in té rio ri té spi ri tuelle – cœur, moelle, ute‐ 
rus, intus, in ter ior, in ti mus etc. –. À cet égard, la for mule cé lèbre de
saint Au gus tin dans les Confes sions –  «  [Deus est] in ter ior in ti mo
meo  »  – a abon dam ment nour ri les des crip tions et éla bo ra tions du
for in té rieur qui sont ap pa rues de puis le haut Moyen- Âge 6. Cette di‐ 
men sion lexi cale est éga le ment pré sente dans le cha pitre que Pau line
Renoux- Caron consacre au trai té as cé tique que fray José de Sigüenza
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ré dige vers 1600 à l’at ten tion des no vices de l’ordre hié ro ny mite es‐ 
pa gnol. L’opus cule est ré vé la teur de la façon dont un souci de l’in time
s’est im po sé dans la pen sée chré tienne as cé tique sans que pour au‐ 
tant les termes «  in ti mi té  », «  in time  » ou «  in té rio ri té  » ne soient
convo qués. Par tant de l’an ti thèse hé ri tée de saint Paul qui dis tingue
l’homme in té rieur et l’homme ex té rieur, le texte de Sigüenza op pose
deux types d’in ti mi té, celle de la sphère cor po relle et des pas sions
qu’il convient de dis ci pli ner et celle de la ré gion de l’âme, où l’in ti mi té
est ha bi tée par cet autre qui est Dieu. Pro fon dé ment en ra ci né dans la
tra di tion mo nas tique, ce petit trai té di dac tique n’en tend pas ou vrir
une voie nou velle mais pro po ser une «  édu ca tion de l’in time  » qui
consiste à don ner au corps sa « juste place » afin de mieux se re cen‐ 
trer sur un dia logue avec Dieu. Face à cette concep tion de l’in ti mi té
comme lieu de confron ta tion à une trans cen dance à la fois in time et
hé té ro gène, se dé ve loppe dès le XVI  siècle dans le contexte de la lit‐ 
té ra ture re li gieuse, une per cep tion qui an nonce le souci de soi qui
s’im po se ra au cours des siècles sui vants. C’est ainsi que Fran çoise
Cré moux étu die un cor pus de ré cits de mi racles ma nus crits du XVI
siècle conser vés au mo nas tère es pa gnol de Gua da lupe afin de mon‐ 
trer com ment, mal gré le contrôle exer cé par mé dia tion ec clé sias‐ 
tique, des formes de ré cits de soi et même des ex pres sions de l’in time
s’ébauchent.

e

e

La ques tion des rap ports entre l’in di vi du et le col lec tif qui tra verse la
no tion d’in ti mi té – posée et abor dée en ou ver ture par Fré dé ric Ga‐ 
briel  – est creu sée par les trois ar ticles re grou pés dans la sec tion
Entre lit té ra ture, mo rale et po li tique. Dans les exemples étu diés dans
cette se conde par tie, l’on as siste à une sé cu la ri sa tion de la no tion qui
s’in tègre dans des en jeux re le vant plus de la « phi lo so phie mo rale »
(en ten due, comme le rap pelle Phi lippe Ra ba té, comme dis ci pline ras‐ 
sem blant l’éthique, la po li tique et l’éco no mie) que de la théo lo gie.
L’étude que Lau rence Gia va ri ni consacre à l’As trée d’Ho no ré d’Urfé
(roman pu blié entre 1606 et 1628) per met d’abor der la no tion dans la
pers pec tive de la consti tu tion d’une com mu nau té élec tive. Dans un
contexte mar qué par les guerres de re li gion, l’es pace de la pas to rale
(qui coïn cide avec un giron du Forez, lieu du for in té rieur et du
« quant- à-soi ») per met de consti tuer un es pace « in té rieur » ré ser vé
à une com mu nau té af fec tive et mo rale. Le roman pro pose ainsi « une
échelle d’ana lyse in ter mé diaire entre l’in di vi du et le so cial », in ter ro ‐
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geant le rap port entre le corps pas sion nel des ber gers et la consti tu‐ 
tion pas to rale d’un « corps » col lec tif qui prend sens dans les ques‐ 
tions politico- religieuses qui agitent la France. C’est éga le ment à une
ré flexion sur le vivre- ensemble et la ci vi li té, que convie la pen sée de
Gracián ana ly sée par Phi lippe Ra ba té à par tir de trois de ses prin ci‐ 
pales œuvres qui per mettent d’abor der l’in time à tra vers les prismes
com plé men taires du lan gage (Agu de za y arte de in ge nio), de la mo rale
(Oráculo ma nual y arte de pru den cia) et de la fi gu ra tion al lé go rique (El
Criticón). Pour le jé suite ara go nais le « for in té rieur se dé voile au tant
par ce qu’il ré vèle que par ce qu’il oc culte », de telle sorte que ce qui
dé fi nit l’in ti mi té est l’ap ti tude for melle à or don ner ses propres fa cul‐ 
tés pour s’as su rer une vic toire sur soi- même et sur au trui. C’est en
lien avec ces nou velles concep tions de la ci vi li té et de la po li tique qui
mettent à l’hon neur la dis si mu la tion, qu’il convient de com prendre
l’émer gence des mi nistres fa vo ris qui s’im posent par tout en Eu rope
au début du XVII  siècle. Le phé no mène du mi nis té riat est étu dié par
Pa lo ma Bravo dans un ar ticle où elle s’ap puie sur le cas es pa gnol pour
mon trer com ment, en l’ab sence de toute autre lé gi ti mi té, ces nou‐ 
veaux venus en po li tique fondent leur au to ri té sur le contrôle strict
qu’ils exercent sur la vie et les cercles in times du prince. Le pou voir
du mi nistre fa vo ri se ma ni feste et se conso lide dans la mise en scène
pa ra doxale de cette in ti mi té fon da trice où le «  dire  » est au moins
aussi im por tant que le « vivre ».

e

Si l’in ti mi té par ta gée avec le prince est fon dée, sui vant les théo ri ciens
du mi nis té riat, sur l’ami tié sin cère, cette di men sion re la tion nelle va
sur tout s’im po ser au XVIII
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esiècle où elle se développe en lien avec l’idée de

l’intériorité du sujet. Le rapport entre l’amitié et l’expression de soi fait ainsi l’objet d’une

étude précise dans l’article que Cécile Mary Trojani consacre à l’écriture épistolaire en

Espagne au XVIII  siècle et qui ouvre la troisième section de l’ouvrage : Vers l’émergence du

sujet. Les correspondances intimes, le plus souvent en lien avec le rapport amical ou

amoureux, se nourrissent du courant sentimental qui caractérise le roman espagnol de la fin

du XVIII  siècle et privilégient l’examen scrupuleux et l’exaltation des sentiments humains et

des tourments de l’âme. La représentation de l’intime à l’œuvre dans l’écriture épistolaire est

paradoxale non seulement parce que la lettre donne à voir et à lire une intimité censée n’être

dévoilée qu’à une seule personne mais encore parce qu’elle offre une dimension fragmentaire

et intermittente du moi, qui va du morcellement le plus épars au resserrement le plus étroit

de la voix, au point de se confondre parfois avec le journal intime. L’article que Marie-Odile

Bernez consacre aux animaux de compagnie comme miroirs de l’intime dans la Grande-
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1  Ce pre mier sé mi naire (qui s’est dé rou lé entre 2007 et 2009) a donné lieu à
une pu bli ca tion : Pa lo ma Bravo et Cé cile Igle sias, Éds., Fi lia tions pi ca resques
en Es pa gnme et en Eu rope (XVI -XX siècle), vol. n° 2 de la col lec tion "Fi lia tions"
de la pu bli ca tion en ligne Textes & contextes (http://re vuesshs.u- 
bourgogne.fr/fi lia tions/).

2  À ce titre, il re lève de l’axe In time du centre de re cherche in ter langues
« Texte Image Lan gage » (EA 4182) qui s’in té resse aux écrits in times, mais

Bretagne de la seconde moitié du XVIII  siècle témoigne de la formidable promotion de la

sensibilité qui accompagne l’émergence de la notion. À l’époque, le pays connaît un grand

engouement pour les animaux de compagnie et ceux-ci sont souvent utilisés dans les

tableaux et en littérature pour symboliser leurs maîtres ou maîtresses, signalant leur

opulence, leur confort domestique, leur bienveillance et leur esprit de famille. Ils participent

de la mise en scène de l’intimité de leurs maîtres et constituent un véritable prolongement

de ceux-ci, dans un siècle qui tend par ailleurs à repenser la condition animale (Buffon,

Condillac). Cette pratique témoigne de la manière dont l’émergence du sentiment de l’intime

s’accompagne d’une mise en scène paradoxale de celui-ci de telle sorte que différentes

stratégies d’ ‘extimation’ sont mises en lumière. C’est ainsi, par exemple, que Gracián recourt

pour son Criticón à la construction d’une épopée allégorique du for intérieur, tandis

qu’Honoré d’Urfé utilise le sommeil – qui est exposé à la contemplation comme un tableau –

comme interface entre les affections particulières de l’endormi et la « relation à autrui que le

corps abandonné, les passions amuïes, autorisent  ». Sur un autre registre, les relations

privilégiées que le favori entretient avec le prince – dont la force tient précisément à leur

nature privée et secrète – s’exposent dans des programmes iconographiques qui expriment

l’intimité en jouant sur le thème du double qui transforme l’ami intime du roi en son idem

ego.

e

Au terme de cette ré flexion, ap pa raît la né ces si té de re ve nir sur la di‐ 
men sion spi ri tuelle de l’en quête car si cet as pect est pre mier dans
l’éla bo ra tion d’un sen ti ment de l’in té rio ri té, les for mu la tions pos té‐ 
rieures de l’in ti mi té, cen trées sur la sub jec ti vi té et l’af fect, tendent à
en oc cul ter la pré gnance. Le sé mi naire com men cé à l’au tomne 2011,
in ti tu lé Ex pres sion(s) de l’in té rio ri té  spi ri tuelle à l’époque mo derne et
contem po raine, en tend res ser rer le pro pos sur les ques tions en lien
avec la spi ri tua li té tout en élar gis sant la ré flexion à la pé riode ac tuelle
où le ques tion ne ment sur l’in time condui ra aux confins de l’hu main,
creu sant le lien entre cette no tion et le spi ri tuel, le vir tuel, l’ir réel.
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éga le ment à la dé fi ni tion de l’in ti mi té, à sa re pré sen ta tion et à sa mise en
scène. Dans ce cadre, la no tion a donné lieu à deux en quêtes com plé men‐ 
taires, avec, d’une part, un col loque et un vo lume in ti tu lés L'in time à ses
fron tières (Pa lo ma Bravo et Syl vie Crin quand, Dirs., Bruxelles : EME, 2012) et,
de l’autre, le pré sent re cueil ras sem blant les contri bu tions pré sen tées lors
du sé mi naire du même nom. Dans les deux cas, l’ori gi na li té de la dé marche
a consis té non seule ment à al lier pers pec tives dia chro niques et syn chro‐ 
niques afin de rendre compte de la di men sion his to rique du sen ti ment de
l’in time et de son ex pres sion, mais en core d’as so cier dif fé rents angles d’ap‐ 
proche pour mieux cer ner une no tion aux contours la biles. Alors que l’ou‐ 
vrage L'in time à ses fron tières consi dère l’in time à la croi sée de plu sieurs
aires géo gra phiques (Afrique fran co phone, Al le magne, An gle terre, États- 
Unis, Es pagne, France) et de plu sieurs dis ci plines (droit, lit té ra ture, his toire
des idées, sciences de la com mu ni ca tion, phi lo so phie…), le pré sent vo lume
res serre son en quête sur l’Es pagne – avec trois in cur sions du côté de l’An‐ 
gle terre et de la France – et pri vi lé gie les ap proches re le vant de la lit té ra‐ 
ture, l’his toire des idées et l’ico no gra phie. Alors que le vo lume L'in time à ses
fron tières met en re gard deux époques ex trêmes – l’avant XVIII siècle,
lorsque la no tion s’in vente, et l’ex trême contem po rain où l’in time, confron té
à la so cié té du spec tacle, ne trouve plus sa place –, le pré sent re cueil
concentre l’es sen tiel de l’ana lyse sur la pé riode mo derne sans pour au tant
re non cer à une mise en pers pec tive tem po relle plus large des ti née à mieux
cer ner les spé ci fi ci tés des XVI  et XVII siècles.

3  Le troi sième tome de son

His toire de la sexua li té

est
in ti tu lée

Le Souci de soi
 (1984).

4  Er nest Bloch, La phi lo so phie de la Re nais sance, Paris : Pe tite bi blio thèque
Payot, 1974 [Vor le sun gen zur Phi lo so phie der Re nais sance, Frank furt am
Main, 1972].

5  Nous sui vons la chro no lo gie pro po sée par Vé ro nique Mon té mont, « Dans
la jungle de l’in time  : en quête lexi co gra phique et lexi co mé trique (1606-
2008)  » in  : Anne Cou dreuse et Fran çoise Simonet- Tenant, Éds., Pour une
his toire de l’in time et de ses va ria tions, Paris : l’Har mat tan, 2009, p. 17-22 en
par ti cu lier.
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6  Jean- Christophe Bar dout rap pelle la dé for ma tion de cette for mule dès
saint Bo na ven ture qui lit in ti mior et non in ter ior. Cette in ven tion lexi cale
donna par la suite nais sance à toute une série de com men taires jusqu’au
jan sé nisme (in: Oli vier Boul nois, Ed., Gé néa lo gie du sujet de saint An selme à
Ma le branche. Paris : Vrin, 2007, p. 303).
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