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1. Dis cours di ver gents dans la
pro mo tion du culte des saints
Tant du côté de l’his toire re li gieuse ita lienne que de celui s’in té res‐ 
sant à l’Al le magne au début de l’époque mo derne, les spé cia listes ré‐ 
clament des ana lyses micro- historiques pour pal lier les la cunes de la
macro- histoire ou pour poser les bases de sa ré vi sion (Hudon 1996 :
783-804). La pré sente contri bu tion micro- historique s’at tache à exa‐ 
mi ner une fa cette de la re li gio si té ca tho lique à l’in ter sec tion de la
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Contre- Réforme fi nis sante et du début des Lu mières. Cette pé riode
où l’Aufklärung dé bu ta connut un essor ex tra or di naire du culte des
saints, avec – et sou vent sans – le sou tien du Saint- Siège. L’ana lyse se
concen tre ra sur les ten sions qui se ma ni fes tèrent au tour de la ca no‐ 
ni sa tion des saints dans la pre mière moi tié du XVIII  siècle. La ma‐ 
nière dont les au to ri tés sé cu lières et ec clé sias tiques dans les pays
ger ma niques et à Rome tâ chèrent de pro mou voir et de contrô ler la
vé né ra tion de cer tains saints sou ligne les di ver gences et les dif fé‐ 
rences cultu relles et cultuelles à l’in té rieur de l’Église ca tho lique.

e

Bien qu’à l’orée du XVIII  siècle les grandes lignes du pay sage confes‐ 
sion nel de l’Eu rope eussent déjà été tra cées, une po lé mique dé ve lop‐ 
pée dès la Ré forme prit des struc tures nou velles au re gard de la pro‐ 
mo tion du culte des saints. A Rome, l’époque dite de la Contre- 
Réforme était celle de vic toires, mo rales prin ci pa le ment, sur les ‘hé‐ 
ré tiques’ ou sur les ‘in fi dèles’  ; en suite, au XVIII  siècle nais sant,
l’Église ca tho lique cé lé brait par- dessus tout les ver tus hé roïques telle
la cha ri té. Le dis cours s’est dé ve lop pé dif fé rem ment au- delà des
Alpes. On y ob serve dans la pre mière moi tié du XVIII  siècle une ré‐ 
ma nence et un re ma nie ment d’une tra di tion qui op po sait le pro tes‐ 
tant au ca tho lique, ou en core au païen, au juif ou au mu sul man. 1 A
l’aide d’études de cas, nous exa mi ne rons com ment et pour quoi ce
type de dis cours s’est ‘re cy clé’ sous la plume des of fi ciels ec clé sias‐ 
tiques et sé cu liers dans les pays ger ma niques, alors que cette ap‐ 
proche était peu ou pas uti li sée à Rome pour les mêmes pro cès en
ca no ni sa tion.

2 e

e
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1.1 Dé ve lop pe ments in tel lec tuels et ten ‐
dances dé vo tion nelles

La vé né ra tion des saints était l’une des dé mons tra tions de piété les
plus voyantes et les plus goû tées des ca tho liques de l’époque. A cause
des excès liés au culte des saints, cette forme de re li gio si té était cri ti‐ 
quée par des éru dits ré for ma teurs ca tho liques ; parmi eux, Lo do vi co
Mu ra to ri, aussi cé lèbre en Ita lie qu’en Al le magne, et sur tout en Au‐ 
triche. Mu ra to ri re pré sen tait le mou ve ment de ré forme in terne ca‐ 
tho lique qui avait été for mu lé dès le Concile de Trente, mais qui
n’était que par tiel le ment in té gré dans le vécu des fi dèles au début du
XVIII  siècle (Col lins 2008  : 131). 2 His to rien et bi blio thé caire aussi
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bien qu’homme d’Église, c’est grâce à lui que l’on peut dire avec Owen
Chad wick (1981  : 395-402) que l’Ita lie ca tho lique éru dite était à
l’avant- garde des études his to riques en Eu rope. Bien que Mu ra to ri
eût ses op po sants parmi les conser va teurs, sa dé marche his to rique et
ar chéo lo gique eut une in fluence si gni fi ca tive sur le re gard que
l’Église ro maine por tait sur le culte des saints au début de l’époque
mo derne. (Vis ma ra 2009 : 326-332) Cette ‘éru di tion mi li tante’ pou vait
être uti li sée aussi bien par les ré for ma teurs ca tho liques que dans
l’apo lo gé tique des plus zélés. La ré cu pé ra tion de la mé moire d’un
saint par des preuves lit té raires et ma té rielles cris tal li sa un sens de
lé gi ti mi té de la part de la hié rar chie ec clé sias tique ro maine et de vint
un vé hi cule d’une dé vo tion sinon ‘bien ré glée’, du moins contrô lée et
sur veillée. 3 (Nanni 2000 : 63-64)

Mises à l’épreuve à l’in té rieur de l’Église, les dé vo tions ex tra va gantes
en vers les saints ne pas sèrent pas pour au tant de mode, et le pro ces‐ 
sus ju ri dique de la ca no ni sa tion connut une vi si bi li té ac crue pré ci sé‐ 
ment en ce début du XVIII  siècle. La mé tho do lo gie com plexe des
pro cès en ca no ni sa tion fut éri gée comme ga rante de l’in té gri té de la
tra di tion contre des ac cu sa tions de cré du li té et de su per sti tion. (Sac‐ 
cen ti 2011  : 44) A cette époque parut le trai té ma jeur sur le sujet, De
ser vo rum Dei bea ti fi ca tione et bea to rum ca no ni sa tione (Sur la béa ti fi‐ 
ca tion des ser vi teurs de Dieu et la ca no ni sa tion des bien heu reux, 1  éd.
1734-38). 4 Son au teur, Pros pe ro Lam ber ti ni, al lait de ve nir le pape Be‐ 
noît XIV (1740-1758). Avant son pon ti fi cat, il oc cu pa plu sieurs postes
im por tants, y com pris celui de Pro mo tor Fidei au sein de la Congré‐ 
ga tion des Rites char gée des ca no ni sa tions, de la li tur gie et des sa‐ 
cre ments. Le Pro mo tor Fidei et son équipe de ca no nistes étaient des
« avo cats du diable » cher chant les failles dans les ar gu ments en fa‐ 
veur du saint po ten tiel. Il s’agis sait d’un vé ri table pro cès post hume du
can di dat à la sain te té. Le trai té De ser vo rum Dei, revu et ré édi té plu‐ 
sieurs fois du vi vant de Be noît XIV Lam ber ti ni (Sac cen ti 2011  : 3-47),
était lar ge ment connu de la ré pu blique des lettres mal gré son sujet
spé cia li sé. La pu bli ca tion de cet ou vrage fit que les ca no ni sa tions
étaient dis cu tées dans la presse et ex po sées à la vue gé né rale  ; en
même temps, les vies des saints jouis saient d’une grande po pu la ri té,
ainsi qu’en té moigne la pu bli ci té que la presse leur ac cor dait. 5 Dans
des do cu ments of fi ciels et dans les mé dias les plus ré pan dus – jour‐ 
naux, vitae, images et ob jets dé vo tion nels – la mé moire des héros spi‐
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ri tuels de la Contre- Réforme, et de la Guerre de Trente Ans (1618-48)
en par ti cu lier, per du ra.

2. Tota Nos tra Ger ma nia Ca tho li ‐
ca

2.1 Fi dèle de Sig ma rin gen

Si l’on se penche sur l’in ter ac tion entre l’Église ca tho lique ins ti tu tion‐ 
nelle et ses fi dèles, la pre mière moi tié du XVIII  siècle ap pa raît
comme «  l’âge d’or de la mis sion  » (Châ tel lier 1993  : 120). Les deux
ordres re li gieux prin ci paux as su rant la cure pas to rale et l’ins truc tion
re li gieuse des po pu la tions dans les pays ger ma niques à cette époque
étaient les Ca pu cins et les Jé suites, qui avaient, dès le XVI  siècle,
mené des mis sions en Ita lie. Dans le contexte de leurs ac ti vi tés, qui
ne ces sèrent nul le ment pen dant la Guerre de Trente Ans, les re pré‐ 
sen tants des deux ordres pro mou vaient des dé vo tions aux saints et
mar tyrs, avec une at ten tion par ti cu lière à ceux issus de leurs propres
rangs. (Fors ter 2001 : 227) Fi dèle de Sig ma rin gen, ca no ni sé en 1745,
était l’un de ces mar tyrs.

5
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Né à Sig ma rin gen, Mark Rey prit le nom de Fi dèle en en dos sant l’habit
des Ca pu cins. Il par tit en mis sion dans les zones ré for mées des Gri‐ 
sons (Suisse). Son meurtre à Sévis le 24 avril 1622 fit de lui le pro to‐ 
mar tyr de Pro pa gan da Fide, une congré ga tion de la curie ro maine
fon dée pour cha peau ter la pro pa ga tion de la foi ca tho lique au près
des hé té ro doxes et non- chrétiens. Suite au décès de Fi dèle, les en‐ 
quê teurs ec clé sias tiques cher chèrent à dé ter mi ner si Fi dèle mou rut
pour la foi ou s’il fut seule ment une vic time col la té rale des vio lences
op po sant les Gri sons aux ar mées au tri chiennes. Afin de dé mon trer
que ce qui ar ri va à Fi dèle n’était pas sim ple ment le cas d’un Ca pu cin
qui s’était trou vé au mau vais en droit au mau vais mo ment, le pro cu ra‐ 
teur de vait prou ver que les ac ti vi tés mis sion naires de Fi dèle étaient la
cause de sa mort. A cet effet, des té moi gnages furent en re gis trés ;
cer tains té moins étaient tom bés entre les mains des Gri sons mais
avaient été li bé rés lorsque l’armée de l’ar chi duc Léo pold eut sup pri mé
la der nière ré sis tance. Tel était le cas du baron Jakob- Colonna von
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Fels, 30 ans, ca pi taine dans l’armée au tri chienne et pri son nier à
Grusch :

J’ai eu plu sieurs oc ca sions de de vi ser avec des hé ré tiques qui tou ‐
jours confes saient li bre ment avoir as sas si né le père [Fi dèle], et beau ‐
coup, se van tant de l’avoir abat tu, di saient que la rai son en était qu’il
vou lait ex tir per leur re li gion. D’autres hé ré tiques mon traient de la
peine qu’il ait été tué, et di saient que bien qu’il fût de re li gion
contraire, de toute ma nière il ne mé ri tait pas la mort parce qu’il ne
fai sait de mal à per sonne, et de plus c’était un homme de sainte vie
qui n’of fen sait per sonne et qui prê chait si bien. 6 (Sacra Ri tuum
Congre ga tio 1725, doc. B, Sum ma rium : 97)

Von Fels in dique que ceux qui furent les plus hos tiles en vers la mé‐ 
moire de Fi dèle crai gnaient l’ex tir pa tion de leur re li gion, rai son pour
la quelle ils tuèrent le Ca pu cin. Cela semble être confir mé par le té‐ 
moi gnage d’un cer tain Fre de rick Popp, of fi cier de l’État ec clé sias tique
de Salz burg. Cap tu ré dans le Prättigau après le meurtre de Fi dèle,
Popp au rait failli subir le mar tyre lui- même : « Me mon trant [le ca‐ 
davre de Fi dèle] des Prättigauers for ce nés m’ont dit  : ‘Re gar dez, ici
vous voyez votre dieu gi sant mort, qu’il vous vienne en aide main te‐ 
nant’ ». 7 (Sacra Ri tuum Congre ga tio 1725, doc. B, Sum ma rium : 95-96)

7

Ce pas sage laisse en tre voir la ma nière dont le culte des saints était
perçu par les pro tes tants – ou du moins com ment un ca tho lique
croyait que les Ré for més le per ce vaient. Les geô liers au raient sup po‐ 
sé qu’il y avait pour Popp équi va lence entre Dieu et le moine- prêtre
dé cé dé. L’ac cu sa tion ha bi tuelle était que les ca tho liques étaient ido‐ 
lâtres parce qu’ils vé né raient des êtres hu mains et des images. Les
Gri sons durent pen ser que Popp croyait déjà en la sain te té de Fi dèle.
Ce té moi gnage, qui sou ligne l’hos ti li té des Ré for més à l’égard des
« fausses » croyances des ca tho liques, se prête idéa le ment au pro cès
en ca no ni sa tion mais l’ouvre aussi au dis cours « confes sion na li sant »
de ceux qui al laient pro mou voir le culte de Fi dèle ; parmi eux, l’em pe‐ 
reur Charles VI et son épouse, Éli sa beth Chris tine de Brunswick- 
Wolfenbüttel.

8

Ex ploi tant la mé moire du sa cri fice de Fi dèle et du sou lè ve ment des
Gri sons contre les Au tri chiens, le couple im pé rial s’im pli qua dans la
cause de Fi dèle cent ans après l’in tro duc tion de son pro cès à Rome.
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En août 1722, Charles VI pria In no cent XIII de conclure le pro cès en
fa veur de Fi dèle afin que son nom soit ins crit dans le ca len drier li tur‐ 
gique. L’em pe reur en vi sa geait le père Fi dèle comme un triom pha teur
en ga gé dans une guerre spi ri tuelle. Il de man dait au pape de se ser vir
de son au to ri té, se con dée par les prières des princes et du peuple to‐ 
tius Nos trae Ger ma niae Ca tho li cae, pour re con naître of fi ciel le ment
Fi dèle comme saint 8 (Sacra Ri tuum Congre ga tio 1725, doc. F, Sum ma‐ 
rium Res pon siuum : 3-4) En juin 1724, Éli sa beth ré ité ra à Be noît XIII
cette re quête. Évi tant de re cou rir à l’ana lo gie guer rière afin de mieux
ac cen tuer l’ac ti vi té pas to rale de Fi dèle (elle le com pa rait à un chien
aboyant ra me nant les ouailles per dues à la vé ri té du Christ), elle sou‐ 
li gna en core plus soi gneu se ment l’iden ti té des en ne mis de «  notre
Ger ma nie ca tho lique tout en tière » : les Rhé tiens (les Suisses) trom‐ 
pés par les doc trines les plus odieuses de Cal vin. 9 (Sacra Ri tuum
Congre ga tio 1725, doc. F, Sum ma rium Res pon siuum : 4-5)

Il faut noter que ces ré fé rences à la concur rence confes sion nelle au‐ 
raient pu, à la li mite, s’ap pli quer de ma nière sim pliste avant la fin de
la Guerre de Trente Ans, mais certes pas dans la pre mière moi tié du
XVIII  siècle. En effet, sur le plan po li tique, il semble in dis cu table que
l’ordre in ter na tio nal éta bli par la Paix de West pha lie (1648) ait signé le
dé clin dé fi ni tif de l’in ci dence du fac teur re li gieux dans la po li tique
eu ro péenne. (Ric car di 2000 : 106-107) De plus, sur le plan re li gieux,
les au to ri tés au tri chiennes n’avaient au cune rai son de s’in quié ter de
la me nace pro tes tante après 1650. Vers la fin du XVII  siècle, les me‐ 
sures dis ci pli naires avaient donc cédé du ter rain en fa veur d’une pro‐ 
pa gande plus so phis ti quée, par la quelle on iden ti fiait la fa mille Habs‐ 
bourg avec l’Église : Pie tas Aus tria ca de vint l’ex pres sion d’une sorte de
piété ca tho lique pa trio tique qui ser vait les in té rêts des Habs bourg en
sou te nant cer tains rites et cultes (Fors ter 2001 : 218), comme celui de
Fi dèle de Sig ma rin gen. Ce der nier de vint le sym bole de la « Ger ma nie
ca tho lique toute en tière » : son culte était par rai né par les Habs bourg
par le biais de la ville de Fribourg- en-Brisgau où le saint avait fait ses
études de droit, mais aussi par la branche ca tho lique des Ho hen zol‐ 
lern (Sig ma rin gen se si tuait dans une prin ci pau té de cette fa mille). Le
sou tien pour l’éta blis se ment de son culte s’était ré pan du dans la po‐ 
pu la tion aussi : parmi les sol dats, en rai son de son as so cia tion avec
l’armée, et parmi le peuple de la Suisse ca tho lique et du sud- ouest de
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l’Al le magne, pays qui avaient tant souf fert pen dant la Guerre de
Trente Ans. (Fors ter 2007 : 140)

Dans le laps de temps sé pa rant les pé ti tions des sou ve rains sé cu liers,
une re quête of fi cielle éma nant de l’in té rieur de la Curie ro maine par‐ 
vint au pape pour sou te nir la ca no ni sa tion de Fi dèle. Cette lettre, si‐ 
gnée par le pré fet de Pro pa gan da Fide, sou ligne que la ca no ni sa tion
de Fi dèle contri bue rait gran de ment à ac croître la gloire du ca tho li‐ 
cisme et ren for ce rait les fu tures ac tions de l’Église contre les hé ré‐ 
tiques (Sacra Ri tuum Congre ga tio 1725, doc. F, Sum ma rium Res pon‐ 
siuum : 5-6). Le pré fet joi gnit à sa re quête des lettres de la part d’of fi‐ 
ciels sé cu liers et ec clé sias tiques à tra vers les ter ri toires ger ma‐ 
niques  ; elles pro ve naient entre autres de l’élec teur de Ba vière, de
l’Ar che vêque de Vienne, des évêques de Constance et de Coire, et du
Prince de Fürstenberg. A l’ins tar de Charles VI et d’Éli sa beth, le pré fet
de Pro pa gan da Fide eut re cours à une pers pec tive «  ca tho lique /
pro tes tant » qui s’ap puyait sur les an ta go nismes d’une époque ré vo‐ 
lue pour sou te nir une ca no ni sa tion. Le ta bleau ainsi peint of frait le
por trait fic tif d’une Suisse en tiè re ment pro tes tante contre une Al le‐ 
magne uni fiée et ca tho lique : la Tota Nos tra Ger ma nia Ca tho li ca évo‐ 
quée par les Habs bourg dans leurs lettres. Cette sché ma ti sa tion ap‐ 
pli quée par la cou ronne im pé riale pour fa vo ri ser la cause de Fi dèle
af firme la co hé sion des Habs bourg avec l’Église ro maine contre les
pro tes tants. Tou te fois, leur dis cours confes sion na li sant n’avait pas de
fon de ment dans la réa li té puisque la di plo ma tie pon ti fi cale, étant
pré oc cu pée par la pro blé ma tique de l’in dé pen dance des Etats Pon ti fi‐ 
caux, ne s’iden ti fiait pas à la po si tion de l’Em pire. (Ric car di 2000 : 106)

11

Si l’on se de mande quel poids la pres sion exer cée par tant de per son‐ 
nages in fluents put avoir en com pa rai son des dé po si tions des té‐ 
moins et des ar gu ments des ca no nistes, le dis cours pro non cé par Be‐ 
noît XIV le 18 avril 1746 sem ble rait en le ver tout doute. Dans un
consis toire privé, le pape ré su ma le contexte de la ca no ni sa tion de Fi‐ 
dèle. Il fit plu sieurs fois ré fé rence à l’ar chi duc Léo pold et à sa lutte
contre les Cal vi nistes qui, à l’époque de la mis sion de Fi dèle, avaient
ré cem ment gagné à leur confes sion plu sieurs pa roisses de la ré gion
et au raient in ci té la po pu la tion à la ré volte. (Be noît XIV 1778 t. 2, vol. 1
: 250-8) Ainsi, l’orai son en fa veur de Fi dèle pou vait se lire comme une
dé fense des droits des princes ca tho liques. Tou te fois, l’iden ti fi ca tion
du Saint Em pire Ro main de la Na tion Ger ma nique avec la chré tien té
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ca tho lique était re je tée dans le dis cours pu blic de l’Église ro maine. En
fin de compte, ce pro cès dut- il réel le ment son heu reuse issue à un
désir de la part des sou ve rains ca tho liques de dé fendre leurs pré ro‐ 
ga tives face aux pro tes tants ?

Il ap pa raît que l’im pli ca tion im pé riale dans le dé rou le ment du pro cès
n’eut qu’un im pact li mi té sur le plan de la com mé mo ra tion du saint.
Ainsi dans l’orai son pro non cée par Be noît XIV de vant les fi dèles as‐ 
sem blés lors des so len ni tés de la ca no ni sa tion, ce sont les ver tus de
Fi dèle, et rien d’autre, qui oc cupent la place cen trale. Les Ré for més à
l’ori gine de son mar tyre sont à peine men tion nés. (Be noît XIV 1778 t.
2, vol. 1 : 250-8) Si la bulle de ca no ni sa tion re trace les cir cons tances
his to riques et nomme les in ter ve nants im pli qués dans le pro cès,
toute men tion de la guerre est omise de l’ins crip tion tant dé si rée par
Charles VI du nom de Fi dèle dans le ca len drier ro main. Si la leçon VI
du Pro prium Sanc to rum fait état de la mis sion de Fi dèle en Rhé tia,
elle passe sous si lence les Au tri chiens et la guerre (la leçon V men‐ 
tionne les sol dats au tri chiens uni que ment en tant que pes ti fé rés bé‐ 
né fi ciaires de la cha ri té de Fi dèle). Ces omis sions ne peuvent s’ex pli‐ 
quer par l’idée que la li tur gie est uni ver selle et donc se li bère du
contexte his to rique. Au contraire : lorsque l’Église sou haite rap pe ler
les faits dans la li tur gie, elle ne s’en prive pas. 10

13

2.2 Jean Né po mu cène

Même des saints qui n’eurent aucun rap port avec les pro tes tants
furent en rô lés par les au to ri tés ca tho liques des pays ger ma niques
pour re pré sen ter la lutte de l’Église ca tho lique contre les pro tes tants.
Ce fut le cas de Jean Né po mu cène (†1393), natif du vil lage de Ne po‐ 
muk, en Bo hème, et plus tard cha noine de l’église mé tro po li taine de
Prague. Selon la bio gra phie agréée dans les do cu ments du pro cès,
Né po mu cène fut noyé dans la Vl ta va sur l’ordre du roi Wen ces las IV
pour avoir re fu sé de ré vé ler ce que la reine avait dit en confes sion.
Né po mu cène fut ca no ni sé par Be noît XIII en 1729 suite au sou tien
éner gique ap por té à son culte par les Habs bourg après la dé faite dé‐ 
fi ni tive du pro tes tan tisme bo hé mien en 1620. (Van Horn Mel ton 1986 :
111, n. 52) Les do cu ments du pro cès men tionnent de ma nière ré pé ti‐ 
tive Charles VI et Éli sa beth, ainsi que le roi de Po logne, les Princes- 
Électeurs de l’Em pire, et les uni ver si tés al le mandes.
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A cette époque, comme pré cé dem ment, les Jé suites étaient de loin
les édu ca teurs les plus in fluents dans les terres de la mo nar chie
habs bour geoise, et Né po mu cène était sur la scène l’un des su jets les
plus po pu laires par tout où les Jé suites or ga ni saient des spec tacles
dra ma tiques dans les écoles. (Van Horn Mel ton 1986 : 103 et 111) La
pro pa ga tion non lit té raire du culte de Jean Né po mu cène à tra vers le
théâtre jé suite était se con dée par des vec teurs de dis sé mi na tion lit‐ 
té raires et li tur giques au- delà des terres des Habs bourg au tri chiens.
Le saint au rait non seule ment pré dit l’ex pan sion de l’hé ré sie en Bo‐ 
hème mais, des siècles plus tard, au rait aussi as su ré par son in ter ven‐ 
tion la vic toire fi nale du ca tho li cisme par son in ter ven tion. Aussi loin
que la France, où les mou ve ments jan sé nistes conti nuaient à in quié‐ 
ter les au to ri tés ca tho liques, bon nombre de pa né gy riques com mé‐ 
mo rant Né po mu cène furent dé cla més pu bli que ment et im pri més, no‐ 
tam ment en l’hon neur de Maria Lec zins ka, l’épouse po lo naise de
Louis XV, à l’époque même où une série de guerres en Si lé sie en traî‐ 
nait la perte de cette ré gion en grande par tie ca tho lique, à che val
entre la Po logne et la Bo hème, au pro fit de Fré dé ric II de Prusse.
L’exorde de la bulle de la ca no ni sa tion fait al lu sion au don pré mo ni‐ 
toire que Né po mu cène au rait eu, mais passe sous si lence la di ver si té
re li gieuse de la Bo hème à l’époque de la dé faite du royaume. Ainsi, la
bulle confir mant la sain te té de Né po mu cène al lait dans le sens (his to‐ 
ri que ment faux) d’un pay sage confes sion nel bien dé mar qué, avec les
ca tho liques d’un côté et les pro tes tants de l’autre. Rap pe lons que le
cé lèbre ré for ma teur Jan Hus (†1415) était lui aussi ori gi naire de la Bo‐ 
hème. C’est pour quoi on a pu sou te nir plus tard que Né po mu cène
consti tuait un rem pla çant ca tho lique su per po sé au per son nage de
Jan Hus, « pro to mar tyr de la Ré forme ». (Kirsch 1910)
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Ce pen dant, une lec ture ex clu si ve ment confes sion nelle de la pro pa ga‐ 
tion de ce culte n’est pas fon dée. On sait, par exemple, que les
presses pro tes tantes im pri maient des œuvres ca tho liques en cou ra‐ 
geant la vé né ra tion des saints. Ainsi, les Lot ter d’Aug sbourg im pri‐ 
mèrent une vie illus trée du bien heu reux Jean Né po mu cène en 1725, et
ce mal gré la lé gis la tion lo cale in ter di sant aux édi teurs ca tho liques de
faire appel aux im pri meurs pro tes tants, meilleur mar ché et plus com‐ 
pé tents en l’im pres sion d’images. 11 (Fran çois 1993 : 138) Le contexte
gé né ral de pa ri té lé gale entre re li gions dans les prin ci pales villes im‐ 
pé riales libres suite aux trai tés de West pha lie pou vait ainsi se tra ‐
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duire, pa ra doxa le ment, en la pos si bi li té pour des pro tes tants de ga‐ 
gner leur vie en pro mou vant un saint qui re pré sen tait le triomphe ca‐ 
tho lique sur le pro tes tan tisme. Pour cette rai son et bien d’autres, il
est évident que les af faires com mer ciales ou les ami tiés per son nelles
purent pré va loir sur l’idéal d’une stricte sé pa ra tion entre confes sions.
Bien que la si gni fi ca tion po li tique et re li gieuse des ori gines bo hé‐ 
miennes de Né po mu cène dût trou ver un écho au près de cer tains ca‐ 
tho liques, on peut se de man der dans quelle me sure ces ques tions im‐ 
por taient aux membres de l’une ou l’autre confes sion.

Comme pour Fi dèle, les textes li tur giques dé montrent que les as pects
de la vie du saint que les pou voirs ger ma niques sou hai taient sou li‐ 
gner n’étaient pas ceux que le dis cours of fi ciel ro main pro mou vait.
Une dé cen nie après la ca no ni sa tion de Né po mu cène, un me mo riale
de la Congré ga tion des Rites confir ma un in dult de 1738 concer nant
l’uti li sa tion de textes par ti cu liers dans la ver sion pra goise de l’Of fice
et de la Messe de la fête de Né po mu cène (Sacra Ri tuum Congre ga tio
1740). Ce me mo riale re con nait que la bulle de ca no ni sa tion de 1729
avait fait grand état du saint en tant que dé fen seur du sa cre ment de
la confes sion contre les hé ré tiques et pour son at ta che ment post‐ 
hume à la cou ronne ca tho lique de Bo hème (la cou ronne d’Au triche).
Si cela est vrai en ce qui concerne la bulle, tou jours est- il que les
textes ap prou vés par Rome pour la li tur gie pra goise in sistent, au
contraire, sur la cha ri té du saint et sur le mi racle de sa langue in cor‐ 
rom pue. Ces faits semblent in di quer que l’Église de Rome ne sou te‐ 
nait pas avec en thou siasme un héros anti- protestant comme mo dèle
de sain te té, et d’au tant moins un saint rat ta ché de ma nière très évi‐ 
dente à un pou voir po li tique concur rent, quoi qu’elle ait pu af fir mer le
contraire dans sa cor res pon dance avec les re pré sen tants ec clé sias‐ 
tiques de Prague.

17

S’il se rait im pru dent de tirer des conclu sions macro- historiques de
ces quelques exemples du dis cours double ou dé dou blé, il pour rait
s’avé rer in té res sant pour élar gir la por tée de ces constats de re cou rir
à des sta tis tiques concer nant la sain te té ca no ni sée de cette époque.
Parmi les cinquante- cinq saints issus de la Contre- Réforme (de 1588 à
1767, en termes de l’au to ri sa tion de leurs cultes), on ne compte que
deux mar tyrs : Fi dèle de Sig ma rin gen et Jean Né po mu cène. Mat thias
Ilg (2002 : 420) note que les deux mar tyrs sont ori gi naires de pays
non la tins et qu’ils sont les seuls saints ger ma niques de l’époque, la
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plu part des saints ca no ni sés du rant cette même pé riode étant Ita‐ 
liens ou Es pa gnols. (Burke 1984 : 45-55 ; Gotor 2004 : 93-103) L’Église
ro maine se désintéressait- elle de la sain te té ger ma nique ou des
saints trop liés aux pou voirs po li tiques  ? Préférait- elle pro mou voir
« le mar tyre in té rieur » pour af fer mir son image d’Ec cle sia triom phans
plu tôt que l’ef fu sion de son sang en la per sonne des mar tyrs  ? (Ilg
2002 : 420 n. 433, et 404) Ou bien trouvait- elle le dis cours « ca tho‐ 
lique contre pro tes tant » dé mo dé au dix- huitième siècle, étant donné
que dans la fou lée de la Paix d’Aug sbourg le Va ti can re non ça dé fi ni ti‐ 
ve ment à ses ten ta tives de res tau rer l’unité re li gieuse de l’Eu rope  ?
(Ric car di 2000 : 106)

3. Ne coram aca tho li cis risui ex ‐
po ni tur Ec cle sia

3.1 Cres cence de Kauf beu ren

Si les causes de Fi dèle de Sig ma rin gen et de Jean Né po mu cène furent
va lo ri sées dans une op tique «  anti- protestante  » par leurs pro mo‐ 
teurs, le contraire est aussi vrai  : la pré sence in di recte des pro tes‐ 
tants semble avoir pesé dé fa vo ra ble ment sur la ca no ni sa tion d’autres
saints. C’est le cas de Cres cence de Kauf  beu ren ( † 1744  ; can. 2001).
Née Anna Höss à Kauf  beu ren, en Ba vière, ville libre im pé riale prin ci‐ 
pa le ment lu thé rienne, elle prit le nom de Maria Cres cen tia en de ve‐ 
nant ter tiaire fran cis caine. Sa ré pu ta tion s’éten dit dès son vi vant dans
toute l’Al le magne du sud et en Suisse. Elle était connue pour sa piété
et son hu mi li té aussi bien que pour son don de pro phé tie et sur tout
pour ses vi sions du Saint Es prit per son ni fié en jeune homme. La non‐ 
cia ture de Lu cerne, s’in quié tant de la si tua tion, en voya un rap port à
Be noît XIV en mai 1744. (Boesp flug 1984 : 87-89) L’au di teur de la non‐ 
cia ture ex pli qua que Cres cence était cen sée avoir le don de pro phé‐ 
tie, « d’où, chez les per sonnes de toute ca té go rie, et même de haut
rang, l’idée sin gu lière que l’on se fait d’elle, et la vé né ra tion où on la
tient  ». Il re la ta que «  cette re li gieuse a cou tume de pro mou voir la
dé vo tion au Saint Es prit, et elle en a fait im pri mer une image in usi‐ 
tée ». (Boesp flug 1984 : 87-88) Pire en core, d’autres sym boles heur tant
la sen si bi li té des of fi ciels ec clé sias tiques cir cu laient, no tam ment des
por traits de Cres cence et des images d’une main fai sant la « figue »,
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« ce signe ... que les an ciens païens sus pen daient aux en fants contre
le mau vais génie ». Que de moins idoine pour une sainte po ten tielle
de l’Église ca tho lique que d’être as so ciée aux su per sti tions païennes ?

De telles « amu lettes fran cis caines » (Boesp flug 1984 : 129) 12 in quié‐ 
taient la non cia ture non seule ment pour leur si gni fi ca tion en elles- 
mêmes, mais aussi pour l’image qu’elles pré sen taient de la foi ca tho‐ 
lique aux pro tes tants. Le rap port de la non cia ture af fir mait ainsi que,
de ces « inep ties »,

20

il ne peut ré sul ter que dis cré dit pour la ser vante de Dieu [Cres cence]
comme pour notre Église, car les pro tes tants sont en quête de faits
et de pe tites his toires de ce genre, qu’ils vont sou vent jusqu’à in ven ‐
ter afin de tour ner les ca tho liques en dé ri sion. (Boesp flug 1984 : 88)

Le pro blème n’était pas nou veau. En 1702, par exemple, les of fi ciels
épis co paux al le mands avaient donné voix au même souci lors qu’ils
ob ser vèrent qu’un nou veau lieu de pè le ri nage dans la Forêt Noire ris‐ 
quait d’en ta cher de ri di cule la re li gion ca tho lique et de don ner à la
foule su per sti tieuse (leicht glau bi gen pövel) l’oc ca sion de pra ti quer des
dé vo tions que les au to ri tés ec clé sias tiques n’avaient pas en core ap‐ 
prou vées (Fors ter 2002 : 93-94 ; Fors ter 2001 : 96). 13 Axé sur le culte
des saints, le pè le ri nage était une forme de re li gio si té à la fois cen‐ 
trale et or di naire du ca tho li cisme du début du XVIII  siècle ; il en glo‐ 
bait les pra tiques dé vo tion nelles (pro ces sions, prières, confes sion,
com mu nion) et la croyance aux mi racles. La vi ta li té de cette forme de
piété dé ri vait en pre mier lieu de l’en thou siasme po pu laire, sur tout
après 1700, et cela au mo ment même où l’at ti tude des élites clé ri cales
se trans for mait de ma laise en scep ti cisme. C’est dans ce contexte
que, une gé né ra tion plus tard, l’Église se mit à en quê ter sur l’en goue‐ 
ment sus ci té par la per sonne de Cres cence.

21
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Be noît XIV ré pon dit aus si tôt aux in quié tudes du nonce en écri vant à
Jo seph, Land grave de Hesse- Darmstadt et évêque d’Aug sbourg (Kauf‐ 
beu ren se si tuait dans son dio cèse). L’évêque agit im mé dia te ment, en
fai sant confis quer les images et les ob jets non au to ri sés, et lança une
en quête. Quelques mois plus tard, en oc tobre 1745, sui vit une lettre
pon ti fi cale. (Boesp flug 1984 : 22-59) 14 En l’es pace d’une dou zaine de
pages sur Cres cence, les re pré sen ta tions li cites du Saint Es prit, et
des su jets connexes, Be noît XIV ne fait que de rares ré fé rences aux
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pro tes tants, celles- ci sans doute par conser va tisme ju ri dique. Sa
lettre fut com po sée dans la tra di tion des trai tés ico no gra phiques tels
que le De Pic tu ris et Ima gi ni bus Sa cris de Mo la nus, dont la pré face de
1571 com mence en ap pe lant les pro tes tants sec ta tores, terme re pris
dans l’exorde de la lettre de Be noît XIV quoique contraire à l’usage,
hae re ti cis étant pré fé ré en gé né ral. (Boesp flug 1996, vol. 1 : 93-94 et n.
3) Mal gré une quasi- absence d’al lu sions aux pro tes tants ailleurs dans
sa lettre, Be noît XIV prend néan moins soin de sou li gner l’im por tance
de connaître et de suivre la pro cé dure cor recte afin de dé mon trer
« aux yeux de tous » la ri gueur ap pli quée par les au to ri tés ca tho liques
à l’exa men des causes des saints. 15 (Boesp flug 1984 : 24)

A la suite de la pu bli ca tion de la lettre de Be noît XIV, la cause de
Cres cence at ti ra ef fec ti ve ment le re gard des in tel lec tuels des deux
côtés de la fron tière confes sion nelle. Fran çois Boesp flug (1984  : 161)
note que la dis cus sion eut lieu entre in tel lec tuels ca tho liques et lu‐ 
thé riens, et non pas entre « di verses écoles de spi ri tua li té ou di verses
concep tions de la théo lo gie et de la dis ci pline de l’image à l’in té rieur
même du ca tho li cisme  ». Du point de vue du culte des saints, cet
échange avec les Lu thé riens al le mands semble avoir cris tal li sé la po‐ 
si tion de l’élite ca tho lique, non seule ment al le mande mais aussi ita‐ 
lienne, puisque Mu ra to ri in ter vint dans le débat. Néan moins, l’in‐ 
fluence des pro tes tants était bien moins dé ter mi nante que la réa li té
de la ré forme en marche à l’in té rieur de l’Église ca tho lique de puis le
Concile de Trente. At tri buer la ré ac tion des in tel lec tuels ca tho liques
uni que ment à un désir d’évi ter les mo que ries des pro tes tants re vient
à pas ser sous si lence leur tra vail contre la su per sti tion parmi les ca‐ 
tho liques, ainsi que contre les formes de spi ri tua li té ju gées ex trêmes
(les di vers cou rants mys tiques, quié tistes, ou jan sé nistes).

23

3.2. Maria de Jesus de Agre da

Un autre op po sant no table des pra tiques su per sti tieuses était le plus
grand théo lo gien al le mand de l’époque, Eu sèbe Amort. Il était es ti mé
en tant qu’ho mo logue trans al pin de Mu ra to ri. Amort ex ploi ta et am‐ 
pli fia un dis cours fondé sur la crainte de la dé ri sion pro tes tante dans
une autre cause de la même pé riode, celle de Maria de Jesus de Agre‐ 
da (†1665). Amort cher cha à faire ap pli quer l’in ter dic tion des écrits de
cette sup po sée sainte afin d’évi ter que «  l’Église ne soit gran de ment
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désho no rée et ex po sée aux ri ca ne ments parmi les non- catholiques »
(ne coram aca tho li cis en or mi ter pros ti tua tur et risui ex po na tur Ec cle‐ 
sia). 16 (Boesp flug 1984 : 117) Maria était une mys tique es pa gnole qui,
avec sa mère et ses sœurs, fonda un couvent fran cis cain où elle passa
sa vie. Sa cause avait ren con tré des obs tacles sus ci tés par une œuvre,
la Mys ti ca Ci vi tas Dei, dont elle au rait été l’au teur. Le livre fut cen su ré
d’abord par l’In qui si tion ro maine, puis, après une pre mière tra duc tion
fran çaise, par l’Uni ver si té de Paris. (Re bel la to 2008 : 168-93)

D’autres tra duc tions, en ita lien et en al le mand, furent pu bliées au fil
des an nées tan dis que la cause de Maria était éner gi que ment sou te‐ 
nue par les uns et tout aussi vi gou reu se ment com bat tue par d’autres.
Comme dans le cas de Cres cence, le débat sor tit lar ge ment du cercle
des ca no nistes di rec te ment im pli qués dans le pro cès. Une étude
écrite par Amort, De re ve la tio ni bus, vi sio ni bus et ap pa ri tio ni bus pri‐ 
va tis re gu lae tutae, fut pu bliée à Aug sbourg en 1744. 17 Dans ce livre,
Amort exa mi nait les er reurs conte nues dans l’œuvre vi sion naire de
Maria de Jesus. Point par point, il at ta quait la chro no lo gie dou teuse et
met tait en évi dence des faits contra dic toires, tous suf fi sam ment
graves pour com pro mettre la cause de la re li gieuse es pa gnole. Amort
fit connaitre son point de vue à Rome.

25

Le pu blic let tré se te nait au cou rant des dé ve lop pe ments de la
contro verse en li sant des pu bli ca tions telles que le Jour nal des Sa vans
d’Ita lie, pu blié à Am ster dam. Un cor res pon dant de Pise en voya au
jour nal un rap port ré su mant le conte nu d’une lettre of fi cielle que Be‐ 
noît XIV avait adres sée au gé né ral des Ré col lets Fran cis cains. 18 Ce
Pisan ano nyme avait sans doute été pré sent lors de la congré ga tion
pri vée où, quelques se maines au pa ra vant, on avait dis cu té de la cause
à Rome. Il rap por tait que l’exa men des écrits de la re li gieuse es pa‐ 
gnole, or don né par le pape en 1681, n’avait ja mais abou ti. Il ex pli quait
aussi qu’Eu sèbe Amort, un cha noine ré gu lier de Pol ling, avait pu blié la
plus in gé nieuse cri tique du livre de Maria de Jesus. Il conti nuait en
écri vant que, « mal heu reu se ment », deux Ré col lets, le père Gon zales
Ma theo, un Es pa gnol, et le père Lan de lin Mayr, un Ba va rois, avaient
en tre pris de ré fu ter les cri tiques d’Amort.
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Comme l’ar ticle se concentre sur tout sur les dé bats concer nant la
qua li té et l’or tho doxie de l’œuvre de Maria de Jesus, il ne men tionne
pas que la lettre de Be noît XIV consti tua en fait une étape dé ci sive du
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pro cès. Di plo ma ti que ment, le pape met tait en pa ral lèle la cause de
Maria de Jesus et celle de saint Jacques de la Marche (†1476), pour la‐ 
quelle Pros pe ro Lam ber ti ni (ainsi s’ap pe lait Be noît XIV à l’époque)
avait été Pro mo tor Fidei sous Clé ment XI avant de de ve nir lui- même
pape. Jacques de la Marche était un fran cis cain ita lien dont le pro cès
avait été re por té à cause de la doc trine fau tive pro mue dans des
écrits at tri bués à Jacques. Clé ment XI avait fait appel à deux pa léo‐ 
graphes pour exa mi ner le do cu ment en ques tion. En fin de compte,
les ob jec tions for mu lées par le Pro mo tor Fidei avaient été re je tées par
manque de preuve, et le pro cès avait suivi son cours jusqu’à la ca no‐ 
ni sa tion de Jacques en 1726. 19 (Be noît XIV 1778, vol. 6 : 263) Ainsi, le
pro cès avait connu une conclu sion fa vo rable parce qu’on n’avait pas
pu prou ver que le saint avait été l’au teur d’un ou vrage à la doc trine
sus pecte.

Be noît XIV éri gea cette cause en exemple pour la conduite du pro cès
de Maria de Jesus. Puisque les ca no nistes im pli qués dans le pro cès de
la re li gieuse es pa gnole avaient été in ca pables de se mettre d’ac cord
concer nant la va leur de ses écrits, le pape in sis ta sur la ques tion de
leur au then ti ci té – ques tion qui avait d’ailleurs été posée plu sieurs
fois. Cette fois, en rap pe lant l’exa men des écrits at tri bués à Jacques
de la Marche, au rôle que lui- même avait joué à l’époque en tant que
Pro mo tor Fidei, et à l’issue fa vo rable de ce procès- là, Be noît XIV at ti‐ 
rait l’at ten tion sur une sor tie de l’im passe pos sible. Au sujet de cette
cause le pape confia au Car di nal de Ten cin qu’il na vi guait entre le
risque d’of fen ser les dé fen seurs les plus ar dents de la re li gion et le
dan ger d’at ti rer sur celle- ci des ac cu sa tions de cré du li té et su per sti‐ 
tion. 20 (Mo rel li 1965 : 20 et 19) La si tua tion était com plexe : les cou‐ 
ronnes d’Es pagne et de Naples (leurs ter ri toires en Ita lie en tou rant
les États pon ti fi caux) ainsi que l’ordre fran cis cain tout en tier in sis‐ 
taient sur la ca no ni sa tion de Maria de Jesus. Pour le mo ment, le pape
oc cu pait tout le monde en ac cor dant sa per mis sion de pour suivre le
pro cès avant la ré so lu tion du pro blème. (Be noît XIV 1778 vol. 6 : 271)
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Entre temps, Amort n’avait pas chômé. En guise de ré ponse aux deux
Ré col lets nom més dans le Jour nal des Sa vans d’Ita lie, il avait com po sé
la mor dante Contro ver sia de Re ve la tio ni bus Agre da nis ex pli ca ta, cum
Epi cri si ad inep tas earum Re ve la tio num Vin di cias, edi tas P. Di da co
Gon za lez Ma theo & à P. Lan de li no Mayr. Dans cet ou vrage, Amort cri‐ 
ti quait les écrits mys tiques de Maria tout en blâ mant sé vè re ment les
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fran cis cains et les ec clé sias tiques qui conti nuaient à les ap prou ver et
à les dé fendre. « Si quel qu’un se de mande à quoi bon j’ai dé pen sé de
l’huile [de lampes] et de bonnes heures sur ces di va ga tions agre da‐ 
nesques, la ré ponse est prête », écrivit- il. Le troi sième point de sa ré‐ 
ponse est en rap port di rect avec le pro blème du re gard que portent
les pro tes tants sur le ca tho li cisme :

Les ré vé la tions d’Agre da font état au début du livre de tant d’ap pro ‐
ba tion de la part de théo lo giens, uni ver si tés et évêques ou cen seurs
épis co paux que c’est comme une perche ten due aux hé ré tiques de
l’Al le magne et de l’Eu rope tout en tière pour ca lom nier l’Église, parce
que le peuple se nour rit de fables très proches de celles que les Sar ‐
ra sins in ventent à pro pos de Mo ham med…. 21 (Amort 1749 : XXX- XXXII)

Ici Amort prit rhé to ri que ment le point de vue d’un pro tes tant pour
com pa rer les ca tho liques su per sti tieux aux mu sul mans. Ce fai sant, il
re noue avec une tra di tion qui re monte au XVI siècle, tout en mo di‐ 
fiant la confi gu ra tion tri par tite des ac teurs (hé ré tiques, ca tho liques,
sar ra sins). (Boett cher 2004 : 101-115) Il était cou rant, au XVI  siècle,
pour un ha gio graphe ca tho lique de re mar quer que les pro tes tants
étaient «  pires que les Turcs  ». (Boesch Ga ja no 1990 : 118) Un com‐ 
men ta teur du XVII siècle pen sait que quel qu’un né juif ou mu sul man
mé ri tait plus de com pas sion dans son er reur qu’un ca tho lique qui
s’adon nait à l’hé ré sie. 22 (Hu ghes 1987 : 100) Et au XVIII  siècle, le De
ser vo rum Dei bea ti fi ca tione de Be noît XIV Lam ber ti ni (Lib. III : c. 41, n.
5 et c. 7, n. 6 & 7) re con naît que les in fi deles (mu sul mans) peuvent
pos sé der des ver tus no toires, mais qu’il est im pos sible que des hae re‐ 
ti ci (pro tes tants) puissent être ver tueux.
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Amort adap ta à son époque ces «  vieilles règles  » (Chad wick 1981  :
328) de la Contre- Réforme dont la struc ture rhé to rique op po sait les
ca tho liques aux pro tes tants, le mu sul man (ou juif ou païen) sou li gnant
le degré de per ver sion des pro tes tants. Cette struc ture tri par tite est
mo di fiable selon les cir cons tances. La confi gu ra tion adop tée par
Amort met en scène les pro tes tants op po sés aux ca tho liques « su per‐ 
sti tieux  », avec un sar ra sin ajou té pour ri di cu li ser la re li gio si té ba‐ 
roque de ces der niers. La non cia ture de Lu cerne avait fait de même
en cri ti quant l’as pect « païen » du culte nais sant de Cres cence. Il ap‐
pa raît ainsi que lorsque les au to ri tés ca tho liques s’in quiètent que les
pro tes tants puissent tour ner en dé ri sion le culte des saints, la source
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de leurs in quié tudes ne doit en fait pas être cher chée chez les pro‐
tes tants, ceux- ci consti tuant une sorte d’ins tru ment per met tant de
vi sua li ser plus clai re ment les dé fauts in ternes. En d’autres termes, le
pro tes tant est un étran ger dont la dif fé rence ren voie aux ca tho liques
une image d’eux- mêmes vus de l’ex té rieur. De ce point de vue, on
pou vait mon trer du doigt les ca tho liques su per sti tieux comme étant
sem blables aux sar ra sins ou aux païens, ou re cou rir au re gard mo‐ 
queur des pro tes tants pour cri ti quer les dé vo tions non ap prou vées
en vers les saints. Cette ap proche, qui em prunte ses termes à une
époque ré vo lue, ex plique pour quoi les pro tes tants étaient évo qués
dans le contexte de la ca no ni sa tion, dé marche émi nem ment ca tho‐ 
lique.

4. Dis cours lé gi ti mants : re gards
croi sés sur l’hé ri tage de la ré ‐
forme ca tho lique
Com prendre de la sorte les dis cours en tou rant les ca no ni sa tions – en
tant que confi gu ra tions rhé to riques plu tôt que re la tions de faits his‐ 
to riques – éclaire la dy na mique des pro cès de Jean Né po mu cène et
de Fi dèle de Sig ma rin gen. Lais sant de côté les en jeux po li tiques mul‐ 
tiples entre l’Em pire et le Va ti can afin de nous pen cher sur cet as pect
rhé to rique, il ap pa raît que l’im pli ca tion des au to ri tés sé cu lières des
aires ger ma niques et leurs ten dances confes sio na li santes condui‐ 
sirent à une sché ma ti sa tion des vies des deux saints. Il y a re la ti ve‐ 
ment peu de che mins pour par ve nir à la sain te té. (Burke 1984 �50-51)
En re cou rant à une confi gu ra tion rhé to rique bi par tite, les dé fen seurs
des causes de Fi dèle et de Né po mu cène ont confor mé les saints à un
des mo dèles pos sibles, celui du dé fen seur du ca tho li cisme contre le
pro tes tan tisme. Le dis cours au tour des causes de Cres cence de Kauf‐ 
beu ren et de Maria de Jesus de Agre da re pose, en re vanche, sur une
sché ma ti sa tion tri par tite qui se sert du re gard hy po thé tique des pro‐ 
tes tants.
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Il est né ces saire de ré flé chir sur les rai sons pour les quelles de telles
struc tures clas si fi ca toires im pli quant les pro tes tants furent ap pli‐
quées dans les pro cès en ca no ni sa tion aussi tard que dans le cou rant
du XVIII  siècle. Après tout, ce qui était en jeu à Rome, là où se dit le
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der nier mot sur les ca no ni sa tions, n’était pas la ré pu ta tion de l’Église
aux yeux des pro tes tants. Il s’agis sait plu tôt de sa voir quelle ten dance
ca tho lique pro mou voir : la dé vo tion bien ré glée, à la Mu ra to ri, ou la
piété ba roque, dont l’em ploi d’une ima ge rie vive et concrète pou vait
prê ter à des abus, rai son pour la quelle elle était as so ciée à la su per‐ 
sti tion par ses cri tiques. En effet, la pro mo tion d’une dé vo tion bien
ré glée, sous- entendant éga le ment un culte des saints bien réglé, était
fon dée sur l’ac tion in qui si to riale ro maine du XVII  siècle qui agis sait
déjà au « siècle des saints » contre des excès mys tiques et des formes
au to nomes de spi ri tua li té telles que pra ti quées par les quié tistes,
entre autres. (Gotor 2004  : 123) Co exis taient avec cette po li tique in‐ 
terne de l’Église ro maine des ap proches qui vi saient à conso li der la
foi des fi dèles vis- à-vis des mou ve ments ex té rieurs à l’Eglise. Tout
au tant que l’ap proche « ré gle men taire » pro mue par la hié rar chie ro‐ 
maine, l’in clu sion des pro tes tants hy po thé tiques dans les dé bats
inter- catholiques se lit comme une re lique d’un âge plus li ti gieux.

e

Il se peut qu’en s’ap pro priant des struc tures de dis cours is sues de
l’apo lo gé tique re li gieuse de la Contre- Réforme, les ré for ma teurs ca‐ 
tho liques de la pre mière moi tié du XVIII  siècle s’af fir maient en tant
que conti nua teurs de ce mou ve ment. En in té grant le vo ca bu laire et
les ca rac té ris tiques du dis cours anti- protestant des XVI  et XVII
siècles, les dé fen seurs des ré formes in ternes au XVIII  siècle tour‐ 
naient ces tech niques contre la su per sti tion et l’ex tré misme parmi les
fi dèles. Les stra té gies an cien ne ment em ployées dans l’op tique d’en di‐ 
guer et in ver ser l’avan cée pro tes tante furent re con fi gu rées pour as‐ 
su rer la confor mi té de la dé vo tion des ca tho liques. Ce fai sant, ces ré‐ 
for ma teurs ca tho liques as su maient le rôle hé roïque au tre fois tenu
par les apo lo gistes ba roques, tout en rem pla çant cer taines formes
dé ni grées de la dé vo tion ba roque par d’autres plus ac cep tables. De
cette ma nière, ils re tour nèrent la si tua tion de sorte que les tra di tion‐ 
na listes – en fait les hé ri tiers les plus di rects de la Contre- Réforme
ba roque – ap pa rais saient main te nant comme s’écar tant des pra tiques
cor rectes. Le dis cours des ca tho liques al le mands éclai rés avait ainsi
re vê tu les ha bits conser va teurs de l’apo lo gé tique contre- réformiste.
Cette ap proche ré sulte des in fluences de la foi et de la pra tique pro‐ 
tes tantes qui don nèrent sa forme au ca tho li cisme ger ma nique (Ward
1999 : 34), alors qu’au même mo ment, les dé fen seurs à Rome de la ré‐ 
forme in terne s’ap puyaient sur une dé marche ju ri dique et his to rique
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1  La ques tion est abor dée sous l’angle de l’al té ri té dans Chai- Elsholz 2010 :
261-282. Pour l’étude pré sente, j’em ploie le terme ré duc teur ‘pro tes tant’
pour dé si gner gé né ri que ment les confes sions chré tiennes is sues de la Ré‐ 
forme.

2  Col lins a rai son de sou li gner que les ca no ni sa tions consti tuent seule ment
une pe tite par tie de l’ac ti vi té as so ciée au culte des saints, et que mal gré l’at‐ 
ti tude des ré for ma teurs de puis le XVI  siècle, l’in té rêt des in tel lec tuels et la
dé vo tion des fi dèles étaient plus sou te nus que la lé gis la tion ro maine et les
trai tés théo lo giques ne le laissent en tendre.

3  Un des livres très in fluents de Mu ra to ri s’in ti tule Della re go la ta de vo zione
dei cris tia ni (De la dé vo tion bien ré glée).

4  Maintes pro cé dures du Moyen- Age tar dif (voir Vau chez 1988) étaient en‐ 
core ap pli cables, si l’on tient compte des mo di fi ca tions ap por tées par le
Concile de Trente. La struc ture quasi dé fi ni tive des pro cès en ca no ni sa tion
émane de la lé gis la tion d’Ur bain VIII et d’In no cent XI au cours du XVII
siècle, dont les dis po si tions sont re prises en dé tail dans le trai té de Lam ber‐ 
ti ni (Sac cen ti 2011 : 6-7).

5  Entre autres, les No velle Let te ra rie de Flo rence, l’Année lit té raire pa ri‐ 
sienne, les Acta Eru di to rum pu bliés à Leip zig, et le cé lèbre Jour nal de Tré‐ 
voux.

6  «  ... Mi venne piu volte oc ca sione di ra gio nare con varii Ere ti ci, li quali
sempre confes sa va no li be ra mente di avere am maz za to il Padre, e molti di‐ 
ce va no la causa, glo rian do si di aver lo am maz za to, perche vo le va es tir pare la
loro Re li gione. Altri Ere ti ci mos tra va no do lore che fosse stato am maz za to, e
di ce va no, che se bene era di Re li gione contra ria, ad ogni modo non me ri ta va
la morte, perche non vio len ta va al cu no, e nel resto era uomo di santa vita,
che mai non fece dis pia cere ad al cu no, e che pre di ca va tanto bene. »

7  «  …fu rio si Prae te go vienses…mihi illud de mons trates dixe runt : En vides
hic Deum tuum ia cen tem, adi juet nunc te. »

hautes études (EPHE), Sec tion des
sciences his to riques et phi lo lo giques ; 140
/ 2007-2008, 326 – 332.

Ward, William Re gi nald (1999). Chris tia‐ 
ni ty under the An cien Ré gime, 1648-1789.
Cam bridge : Cam bridge Uni ver si ty
Press.
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8  «  ...in odium fidei a hae re ti cis in ter fec tus Mar ty rii Lau reo lam Vic tor re‐ 
por tauit, au tho ri tate Apos to li ca Albo Sanc to rum ins cri be re tus…suf ful ta pre‐ 
ci bus Prin ci pum ac Po pu lo rum to tius Nos trae Ger ma niae Ca tho li cae… ».

9  Cu rieu se ment, Éli sa beth op pose Fi dèle à « d’autres bœufs muets » : « …
non uti boues alii muti, sed velut Canis la trans, re du cen dis in verum Chris ti
Ouile ab eodem deuian ti bus spur cis si ma Cal vi ni dog ma ta sec tan ti bus Rhe‐ 
tis… ».

10  A titre d’exemple, l’Of fice fait état, ex pli ci te ment et nom mé ment, de
l’em pe reur Henri IV et de sa pé ni tence à Ca nos sa pour ob te nir le par don du
saint pape Gré goire VII (can. 1728).

11  Fran çois fait ré fé rence no tam ment au dé cret de mars 1720 pro mul gué par
Alexandre Si gis mund, Pfalz graf bein Rhein et évêque d’Aug sbourg.

12  Eu sèbe Amort em ploya cette ex pres sion en rap port avec la cause de
Cres cence.

13  Fors ter cite un do cu ment du Erzbischöfliches Ar chiv Frei burg por tant la
cote A1/1424.

14  Ce trai té, Sol li ci tu di ni Nos trae, parut dans Be ne dic ti XIV Opera, vol. 6 :
224-39 et dans son Bul la rium, t 1, vol. 1 : 250-55, sous le titre De Cau te lis
praes tan dis in confi cien dis Pro ces si bus super fama sanc ti ta tis Ser vo rum Dei.
De pro hi ben dis Ima gi ni bus Spi ri tus Sanc ti sub hu ma na spe cie de pic ti. De aliis
su per sti tio ni bus non to le ran dis.

15  «  …utque om nium ocu lis pa te ret, quam caute ac di li gen ter Apos to li ca
Sedes in huius mo di Cau sa rum exa mine se ge re ret. »

16  Ex trait d’une lettre d’Amort au Père Bassi, consi la rius ec cle sias ti cus de
l’évêque d’Aug sbourg.

17  Le ca ta logue rai son né de la bi blio thèque per son nelle de Be noît XIV Lam‐ 
ber ti ni dé montre que Lam ber ti ni consul tait cet ou vrage d’Amort, ainsi
qu’une di zaine d’autres sources di verses, pour nour rir sa ré flexion sur les
es prits en gé né ral et sur les anges et dé mons en par ti cu lier (Bi blio te ca Uni‐ 
ver si ta ria di Bo lo gna, Ms. 425 t. I, fol. 154). Je re mer cie Maria Te re sa Fat to ri
d’y avoir at ti ré mon at ten tion en me four nis sant non seule ment la ré fé rence
mais aussi la photo de la page du ca ta logue ma nus crit.

18  Jour nal des Sa vans d’Ita lie 1 (1748) : 295-298. La lettre en ques tion est
sans doute la Super ope ri bus ve ne ra bi li so ro ri Ma riae (voir note ci- après).
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19  Le do cu ment est in ti tu lé Super ope ri bus ve ne ra bi li so ro ri Ma riae a Jesu de
Agre da at tri bu tis sub ti tu lo : Mys ti ca Ci vi tas Dei & Mi ra cu lum Di vi nae Om ni‐ 
po ten tiae.

20  Lettre 290 de Rome, 14 fé vrier 1748.

21  L’in ven taire clas sé par au teurs in dique que cet ou vrage d’Amort fi gu rait
parmi les dix ou vrages du même au teur dans la bi blio thèque per son nelle de
Be noît XIV Lam ber ti ni (Bi blio te ca Uni ver si ta ria di Bo lo gna, Ms. 425 t. III fol.
15v). Je re mer cie en core Maria Te re sa Fat to ri d’y avoir at ti ré mon at ten tion
en me four nis sant non seule ment la ré fé rence mais aussi la photo de la page
du ca ta logue ma nus crit.

22  Hu ghes cite G. Pi sa no, 1932, « I ‘birri’ a Roma nel ‘600 », Roma, 10, 545.

23  Re mer cie ments cha leu reux à Mar tin Roch, Mar ga ri ta De León Baez, et
Na ta cha La cour pour leur re lec ture at ten tive, à Tho mas Frank pour ses
conseils et son re gard d’his to rien, et à Maria Te re sa Fat to ri, qui a eu la gé né‐ 
ro si té de par ta ger avec moi ses connais sances et ses res sources do cu men‐ 
taires. Je suis re con nais sante à Henry Da niels, sans qui ce tra vail n’au rait pas
vu le jour. Syl vain Ber thault a ma gra ti tude pour sa bien veillante at ten tion à
la forme et au fond.

Français
Cette contri bu tion exa mine la pro mo tion du culte de cer tains saints et les
contrôles im po sés à la vé né ra tion de ces saints en Al le magne et à Rome
dans la pre mière moi tié du XVIII  siècle. Il s’agit de com prendre com ment et
pour quoi une rhé to rique selon la mode contre- réformiste ne re flé tant plus
l’ac tua li té inter- confessionnelle a été ‘re cy clée’ sous la plume des au to ri tés
sé cu lières et ec clé sias tiques dans les pays ger ma niques alors que, dans les
mêmes pro cès en ca no ni sa tion, cette ap proche a été peu ou pas uti li sée à
Rome.

English
This study in vest ig ates the pro mo tion of saints’ cults and the con trols im‐ 
posed on them both in Ger many and Rome in the first half of the eight eenth
cen tury. It at tempts to un der stand why and how a counter- reformation
rhet or ical ap proach which no longer re flec ted the state of inter- 
confessional af fairs came to be re- employed by sec u lar and ec cle si ast ical
au thor it ies in Ger man areas, whereas this ap proach was hardly, if at all,
used in Rome for the same can on isa tion pro cesses.
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