


L'HERMENEUTIQUE ANALOGIQUE 
DU JUDAiSME ANTIQUE 

D'APRES LES TEMOINS TEXTUELS 
D'ISAiE 



SUPPLEMENTS 
TO 

VETUS TESTAMENTUM 
EDITED BY 

THE BOARD OF THE QUARTERL Y 

J. A. EMERTON - W. L. HOLLADAY - A. LEMAIRE 
R. E. MURPHY - E. NIELSEN - R. SMEND 

J. A. SOGGIN - M. WEINFELD 

VOLUME XXXIII 

LEIDEN 

E. J. BRILL 
1982 

SUPPLEMENTS 
TO 

VETUS TESTAMENTUM 
EDITED BY 

THE BOARD OF THE QUARTERLY 

J. A. EMERTON - W. L. HOLLADAY - A. LEMAIRE 
R. E. MURPHY - E. NIELSEN - R. SMEND 

J. A. SOGGIN - M. WEINFELD 

VOLUME XXXIII 

LEIDEN 

E. 1. BRILL 
1982 



L'HERMENEUTIQUE ANALOGIQUE 
DU JUDAISME ANTIQUE 

D'APRES LES TEMOINS TEXTUELS 
D'ISAIE 

PAR 

JEAN KOENIG 

LEIDEN 

E. J. BRILL 
1982 



CIP-Data 

Koenig, Jean - L'Hermeneutique analogique du Judaisme antique d'apres les temoins textuels 
d'Isaie / par Jean Koenig. - Leiden: BrilI. - (Supplements to Vetus Testamentum; vol. 33) 

UDC 22 

ISBN 90 04 06762 0 

Copyright 1982 by E.J. Brill, Leiden, The Netherlands 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or 
translated in any form, by print, photoprint, microfilm, microfiche 
or any other means without written perm iss ion from the publisher 

PRINTED IN BELGIUM 



In memoriam Edouard Dhorme 





TABLE DES MATIERES 

Remarques introductives et remerciements 
Abreviations 
A vertissement . 

SECTION I 

Le temoignage de la Septante d'Isaie 

Ire partie de la Ire Section 

Les emprunts scripturaires de G Is et l'hermeneutique analogique 

XI 

XV 

XVII 

I. L'impasse de l'explication empiriste . 3 
A) Identification du procede des emprunts . 3 
B) Des reminiscences passives d'üttley a la topologie textuelle de 

Zillessen et de Ziegler . 6 
C) La meconnaissance du probleme de la methode 8 
D) L'argument des gloses incorporees 10 
E) Texte specimen: G Is 9, 18 13 
F) L'argument tire du Siracide 24 
G) Gloses et variations textuelIes dans H 27 

11. Le caractere methodique et l'autorite des variantes d'origine scrip-
turaire ou verbale formelle . 30 
A) Conditions generales des emprunts 30 
B) Garanties de methode dans les variantes par emprunts et par 

analogies verbales formelles 33 
a) Conditions religieuses 33 
b) Enseignement retrospectif de la litterature rabbinique 35 
c) Les indices controverses de la Lettre d'Aristeas . 37 
d) Textes de vulgarisation et texte normatif dans la tradition 

textuelle grecque 43 
C) La preuve cruciale des textes oraculaires . 44 
D) Les emprunts scripturaires dans G et dans l'exegese rabbinique 47 
E) Les 2 poles (logique et verbal) de l'analogie scripturaire. Textes 

G et rabbiniques 52 
a) Le pole logique 52 
b) Le pole verbal 59 



VIII TABLE DES MATIERES 

F) L 'efficacite litteraire et historique du critere fourni par la 
methode des analogies scripturaires . 64 

111. Les consequences de la methode des analogies scripturaires pour 
l'etablissement du texte G . 69 
A) Les emprunts scripturaires et l'etablissement du texte G 69 
B) G 48, 21 70 
C) G 29, 24 . 74 
0) G 46, 11; G 44, 16; G 58, 11 77 
E) G 62, 8 80 
F) G 1, 25 83 

IV. La Tour de Babel dans l'Isale grec et le schisme samaritain. 87 
1) L 'emprunt a Gen 11 87 
2) Les relations analogiques entre Is et Gen et l'amalgame realise 

par G Is . 89 
3) Le motif du changement opere par G: le schisme samaritain 100 

IIe partie de la Ire seetion 

Variations par analogies verbales formelles dans G Is 

I. L'adaptation de G en 3, 8 . 107 
11. L'allusion oraculaire au laxisme en 8, 11-16 118 

A) G 8, 14 (H 13) et contexte . 118 
B) G 8, 14 (H 14) et contexte . 125 

111. G Is 26, 9, G ler 10, 13-14 et le theme de la lumiere 136 
IV. G Is 32, 1-10, nid de variations par hermeneutique analogique 142 
V. L'interpretation de H «Peuples» par G «Gouverneurs». Tradition 

lexicale et speculation hermeneutique . . 161 
VI. «Dieu a fait voir le monde». Un tMme hellenistique justifie par 

I'hermeneutique verbale analogique 173 
A) Les textes et I'acception du vb de G . 173 
B) Le theme hellenistique du monde spectac\e 178 
C) La speculation verbale de justification 181 
0) Exploitations verbales directement apparentees dans le ludalsme 184 

a) G Nb 16, 30 . 184 
b) Le puits et la Loi dans I'Ecrit de Damas . . 186 
c) Y Sotah 11 . 188 
d) Bilan d'application de la methode des analogies verbales 

formelles. Souches verbales traditionnelles . . 191 
VII. Necessite de prolonger I'enquete hors des limites de G 194 



TABLE DES MATIERES 

SECTION H 

Le temoignage du rouleau ancien de Qumran I Q Is a, l'origine des 
methodes hermeneutiques, et la tradition textuelle normative 

Ire partie de la He Section 

Les emprunts scripturaires de Qa 

I. Les emprunts scripturaires dans Qa et le caractere hermeneutique 

IX 

de ce texte 20 I 
11. Textes specimens 218 

I) La variante Qa I, 7 et la relation de la Loi et des Prophetes 218 
2) La variante Qa 1, 15: la culpabilite des doigts . 221 
3) Majorations nationalistes et religieuses en Qa 14, 2 228 
4) La variante de Qa 20, 6 : une clarification litteraire 230 
5) La variante Qa 26, 8 : l'invocation et la Loi . 232 
6) Les variantes de Qa en 30, 6 et l'etude de la Loi au desert . 237 
7) Qa 34, 3-4 et Qa 51, 6, et les croyances astrologiques a Qumran 249 
8) De 35 a 50 : emprunts mineurs 267 
9) La variante Qa 52, 8 et le semoneh 'Esreh . 269 

10) Qa 53, 11 : «Il verra la lumiere» . 274 
11) La variante Qa 62, 10 et le theme de la route a frayer 284 
12) Portee des constats precedents . 289 

He partie de la W section 

Les variantes de Qa par analogies verbales formelles 

1) La variante Qa I, 8, une reflexion sur la gravite du jugement 
divin . 295 

2) La variante Qa 5, 11, avertissement contre un pouvoir de-
moniaque . . 297 

3) Qa 5, 24, la tradition relative a iZliZln et la donnee d'Ibn Barun 305 
4) La variante Qa 6, 10, precaution contre une deviation possible 316 
5) Qa 8, 11 et le temoignage de IV Q Florilegium . . 320 
6) Les variantes de Qa 14,32. L'hommage des rois au culte mono-

theiste a Sion 332 
7) La variante Qa 25, 1. La portee oraculaire des Ecritures 340 
8) Qa 29, 16 et 45, 9. L'abregement reverentiel 7.)n::l 347 
9) Qa 42, 4: substitution du particularisme a l'universalisme 355 

10) « Petites mutations» a grande portee ideologique en 48 s. Vue 
introductive . 369 



x TABLE DES MATIERES 

11) Portee des constats precedents . . 374 

IW partie de la W seetion 

Les origines des methodes analogiques et leur portee pour la critique 

I. Les origines historiques des methodes hermeneutiques analogiques 379 
1) La methode des analogies seripturaires . 379 
2) La methode des analogies verbales formelles 383 

A) Le rayonnement eulturel babylonien du W millenaire 383 
B) La partieipation verbale 388 
C) L'interpretation assyrienne du deeret de derelietion de 

Babylone . . 390 
0) La question des speeulations verbales direetement fondees 

sur des vestiges babyloniens . 391 
a) Indiee de Ras-Shamra . . 392 
b) L'hypothese de W. G. Lambert sur l'origine possible du 

notarieon . 392 
e) La eöte d'Adam . 395 
d) Les «fils d'Elohim» et les <dilles des hommes» 396 
e) Vestiges litteraux et influenee eulturelle . 403 

11. La portee des met ho des analogiques pour la eritique 405 
1) L 'hermeneutique transformante 405 
2) Textes de vulgarisation et texte normatif . 410 
3) Les changements par abrogation religieuse dans la tradition 

textuelle normative . . 413 
4) Speeimen d'alteration de TM eontrölable par le eritere herme-

neutique: TM Is 1,13 . .414 
5) Conclusion. Portee de l'hermeneutique analogique po ur l'exe-

gese . 425 

Bibliographie 429 

439 

445 
Index des matieres 
Index lexicographique 
Index des textes . 447 



REMARQUES INTRODUCTIVES ET REMERCIEMENTS 

Le travail dont le bilan est expose dans le present volume a beneficie du 
soutien du Centre National de la Recherche scientifique, qui l'a rendu 
possible, et aussi de stimulations et de critiques qui me sont venues de divers 
cötes. Dans la mesure Oll je puis esperer proposer des resultats utiles et, 
peuH~tre, les moyens pour d'autres enqueteurs de s'engager sur des voies 
neuves et efficaces, ce sera grace a l'organisme que je viens de nommer, et 
grace a tous ceux qui, en me temoignant de diverses manieres \eur interet 
pour mon enquete, ont vraiment eu part a ce que les resultats peuvent avoir 
de constructif, dans la meilleure hypothese, tandis que je reste seul respon
sable des insuffisances et des erreurs qui ont pu s'introduire. 

l'adresse mes remerciements au Centre National de la Recherche Scienti
fique qui a rendu possible I'obtention d'un ensemble de resultats dont le 
present volume expose la charte methodologique. Le souvenir d'Edouard 
Dhorme, le Maitre regrette qui a encourage et guide le premier dessein de 
mes recherches, est inseparable du travail qui a abouti a la presente publica
tion et a d'autres qui suivront. C'est a sa memoire que le volume est dedie, en 
hommage de gratitude et de fidele souvenir. Les directives de E. Dhorme 
ont toujours ete fecondes et encourageantes, sans jamais devenir contraignan
tes pour la liberte intellectuelle d'autrui. 

Je dois des remerciements a plusieurs personnalites scientifiques, qui ont 
directement et diversement influence le present ouvrage. M. A. Guillaumont, 
Professeur au College de France, et M. J. Bottero, Professeur a I'Ecole des 
Hautes Etudes de la Sorbonne, m'ont inlassablement prodigue de precieux 
avis. 11 y a de nombreuses annees deja, ils avaient aperc;u la possibilite d'aller 
au dela des resultats auxquels j'etais parvenu dans une premiere ebauche des 
vues exposees ici. Cette ebauche reposait sur des listes de materiaux tires de 
Qa, G, Syr et T d'Isai'e, apres un depouillement complet. Ces listes m'avaient 
paru reveler la probabilite de l'existence d'une hermeneutique originale, 
propre aux anciens. Leur maniere d'interpreter \es textes differait fonda
mentalement des nötres. La critique avait, au moins de maniere partielle, 
meconnu la nature de cette difference. Elle avait tendu a mettre sur le compte 
d'incomprehensions, d'erreurs et d'accidents, c'est-a-dire d'un phenomene 
general de degradation, I'ensemble des variantes jugees secondaires. 11 
apparaissait au contraire qu'en dehors du cas des accidents, le gros de ces 
variantes illustrait une hermeneutique ancienne, qui avait ete un phenomene 
historique positif, qu'il importait d'etudier en tant que tel. 11 etait de nature 



XII INTRODUCTIVES ET REMERCIEMENTS 

a entrainer des consequences pour l'exegese litteraire. L'hermeneutique 
ancienne etant issue de traditions beaucoup plus antiques que les documents 
de basse epoque consideres, invitait a remonter dans le temps jusqu'aux 
compilations des unites litteraires de la Bible, et meme jusqu'a leur composition 
originelle, dans les cas Oll celle-ci a utilise des traditions anterieures, israeJites 
prelitteraires, ou cananeennes et autres. Independamment de ce champ, plus 
directement interessant pour le public des biblistes, l'exploration du nouveau 
domaine entrevu devenait necessaire, du point de vue des exigences de la 
clarification historique, et aussi des consequences pour d'autres disciplines 
du Proche-Orient antique. 

J'avais initialement presente les premiers resultats issus de mes listes, 
comme these de I'Ecole des Hautes Etudes, et M. A. Dupont-Sommer, 
Professeur honoraire au College de France et Membre de !'Institut, avait 
bien voulu marquer son interet po ur ce travail, en acceptant d'en etre 
Directeur, tandis que MM. Guillaumont et Bottero en etaient les Rappor
teurs. Bien que la circonstance soit maintenant ancienne, il convient que je 
renouvelle l'expression de ma gratitude envers ces trois savants, au moment 
de la publication d'un ouvrage qui est l'exploitation de ce qui etait en 
germe dans mon travail d'alors. Je ne percevais pas encore avec la nettete 
requise ce qui me parait aujourd'hui etre une consequence generale pour la 
critique textuelle biblique, pour I'exegese litteraire, et aussi pour le phenomene 
general de la continuite culturelle qui s'etend, avec variations de temps et de 
milieux, de la documentation babylonienne a I'hermeneutique rabbinique, 
en passant par la transmission et la plus ancienne interpretation de la Bible, 
dans ses versions antiques et dans ses recensions vulgarisees, du type Qa. 
Je dois a MM. Guillaumont et Bottero, auxquels avait bien voulu se joindre 
M. G. Dossin, Professeur honoraire d'Assyriologie aux Universites de Liege 
et de Bruxelles, et Membre de I'Institut de France, d'avoir discerne des 
consequences et des prolongements que je ne pressentais alors que de maniere 
confuse, timide et incomplete. 

M. le Professeur P. A. H. de Boer, de I'Universite de Leiden, ancien 
Secretaire general de Vetus Testamentum, a stimule mon travail, en me 
demandant de songer a la possibilite d'une insertion dans la collection des 
Supplements a Vetus Testamentum (VTS). Je le remercie pour l'estime et 
la confiance scientifiques qu'il m'a temoignees avec continuite, en depit 
du retard de ma publication. Je n'ai pas reussi'a mieux reduire les delais, a la 
fois en raison de la nature du sujet, qui se developpait en consequences 
inattendues, et par suite d'autres obligations, avant tout celles de l'enseigne
ment. Je remercie M. le Professeur J. A. Emerton, de l'Universite de Cam
bridge, Secretaire general de Vetus Testamentum, d'avoir accepte l'insertion 



INTRODUCTIVES ET REMERCIEMENTS XIII 

du travail dans la eolleetion des Supplements a Vetus Testamentum, apres 
s'etre impose la ta ehe de lire le manuserit et de me eommuniquer une liste 
de remarques eritiques. Graee acette liste, il a ete possible d'ameliorer sur 
bien des points la presentation et aussi la teneur. Je dois enfin exprimer a 
M. J.D. Verschoor, Directeur adjoint des editions E.J. BrilI, aLeiden, mes 
remerciements pour les efforts perseverants qu'il a deployes, afin de parve
nir a la solution des nombreux et parfois delicats problemes souleves par 
l'edition de l'ouvrage. 

Jean Koenig 





ABREVIA TIONS 

La plaee etant mesuree, la liste qui suit ne eomporte pas le rappel des 
revues eourantes en exegese biblique et dans le domaine des antiquites 
semitiques oeeidentales. On les trouvera aisement dans les ouvrages d'en
semble tels que KBL, TWAT, BK, ete. Il y aderogation pour 2 sigles 
partieuliers adoptes ici: Bea pour Bibliea, et RdQm pour Revue de Qumrdn. 

AF : F. Rosenthai. Die Aramais/ische Forschung ... 
AF A : S. Fraenkel, Die Aramäische Fremdll'ör/er ... 
Afo : Archiv fir Grien/forschung. 
AHW : W, von Soden, Akkadisches Handll'ör/erbuch. 
ANHW : G, Dalman, Aramäisch Neuhebräisches Handll'örterbuch. 
AP : A. Cowley, Aramaie Papyri ... 
APAT : E. Kautzseh, Apokryphen und Pseudepigraphen ... 
APOT : R, H. Charles, Apocrypha and Pseudepigrapha ... 
Aq : Aquila (version hexaplaire d'Aquila). 
ATD : Das Alte Testamen/ Deutsch 
AUI : A. Seholz, Die Alexandrinische Übersetzung des Buches Jesaja. 
B : pour Td B, lorsqu'il est clair qu'il s'agit du Talmud de Babylone. 
BAM : F. Kenyon, Gur Bible and the Ancient Manuscripts, 
BB : Bar Bahlul, Lexicon Syriacum 
Bea : Biblica 
BOB : F. Brown, S. R. Driver, C. A. Briggs, A Hebrell' and English Lexicon. 
Ber R : Midrash Bereshit Rabba (orthographe de l'intitule de l'ouvrage de Theodor et Albeek) 
BHS : Biblia Hebraica Stuttgartensia. 
BIAS : OttIey, The Book of Isaiah according to the Septuagint. 
BK : Biblischer Kommentar (Neukirehen Vluyn), 
BL : Bauer, Leander, Historische Grammatik der hebräischen Sprache. 
BWANT : Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament. 
BZA W : Beihefte zur Zeitschrift fir die Alttestamentliche Wissenschaft, 
CAD : The Assyrian Dictionary of the Griental Institute of Chicago. 
Ced : Coneordanee. 
CG : P. Kahle, The Cairo Geniza. 
CIS : Corpus Inscriptionum Semiticarum. 
CML : G. R. Driver, Canaanite Myths and Legends, 
Comm. : Commentaire, quel que soit le titre exaet de publieation. 
es : eonstruit (etat). 
CT A : Corpus des Tablettes en cuneiformes alphabi!tiques ... 
DJD : Discoveries in the Judaean Desert. 
DISO : Dictionnaire des Inscriptions semitiques de I'ouest. 
DTM : M, Jastrow, Dictionary of the Targumim ... 
EA : J. A. Knudtzon, Die EI Amarna Tafeln ou simplement EI Amarna. 
EHA T : Exegetisches Handbuch zum Alten Testament, hrgg, von J. NikeL 
EPHE : Eeole pratique des Hautes Etudes (Annuaire de 1'). 
frg : fragment. 
G : Septante. Suivi, le eas eeheant, de l'indieation du livre: G Is = Septante d'Isaie. 
GB : Genesius, Buhl, Wörterbuch.,. 
GKC : Genesius, Kautzseh, Cowley, Hebrew Grammar. 



XVI 

HBZAT 
Hod 
HRd 
HS 
HSAT 
ICC 
KAI 
KBL'--' 

Kenn 
KHCAT 
LdS 
L1S 
LMY 
LS 
M 
MD 
MGWJ 
Pes R: 
PL 
PRU 
PSm 
Qa 
Qb 
Qm 
RdQm 
RLA 
S 

S(Qm) 

ABREVIA T10NS 

: Handbuch ::um Alten Testament, hrgg. von O. Eissfeldt. 
: Hoday6t, Hymnes de Qumran. 
: Hatch, Redpath, Concordance. 
: C. Brockelmann, Hebräische Syntax. 
: Die Heilige Schrifi des Alten Testaments. 
: International Critical Commentary. 
: H. Donner, W. Röllig, Kanaanäische und Aramäische Inschrifien. 
: L. Koehler, W. Baumgartner, Lexicon ... 
: Kennicott. 
: Kurzer Handcommentar zum Alten Testament, hrgg. von K. Marti. 
: LiddelI, Scott, Greek English Lexicon. 
: E. Y. Kutscher, The Language ... of the Isaiah SerolI. 
: du meme, Ha-liiMn ... 
: C. Brockelmann, Lexicon Syriacum. 
: Mishna. 
: E.S. Drower, R. Macuch, A Mandaic Dictionary. 
: Monatsschrifi fiir Geschichte und Wissenschafi des Judentums. 
: Pesiqta Rabbati. 
: Patrologia latina. 
: LI' Palais royal d'Ugarit. 
: Payne Smith, Thesaurus Syriacus. 
: simplification du sigle 1 Q Is a. Cf. Burrows. 

I Q Is b. Cf. Sukenik. 
: Qumran. 
: Revue de Qumrän. 
: Reallexicon der Assyriologie. 
: Codex Sinaiticus de la Septante. La version syriaque (Peshirto), souvent designee 

dans d'autres ouvrages par S, l'est ici par Syr pour eviter la confusion. De meme 
pour eviter les confusions, S(Qm), ci-apres. 

: Sere~ ha-yal;ad, et non simplement S, reserve au Codex Sinaiticus (cf. ci-dessus). 
Voir Burrows, The Dead Sea Serolls ... , Ir, 2. 

SBI : J. Fischer, In \I'elcher Schrift ... Isaias. 
SBOT : The Sacred Books 0/ the Old Testament. Cf. Cheyne pour Is. 
SG : Septuaginta ... Göttingensis. 
SG Is : idem, XIV, Isaias. Cf. Ziegler. 
SL : A. Deimel, Sumerisches Lexicon. 
S(Qm), cf. sous S. 
SVI : Seeligmann, The Septuagint Version o/Isaiah. 
Sym : Symmaque (version hexaplaire de Symmaque). 
Syr : Version syriaque, dite Peshirto (vocalisme occidental) ou Peshirta (vocalisme oriental). 

T 
TA 
Td B 
Td Y 
tg 

ici cette rMerence et les transcriptions suivent le vocalisme occidental po ur la 
simplification pratique et la conformite avec PSm. 

: Targum. T Is, Targum d'Is. Cf. aussi tg et voir Sperber et Stenning. 
: Ta) al:Arüs, abrege en Ta) al-A, ou TA (ainsi Lane). 
: Talmud de Babylone. 
: Talmud de Jerusalem. 
: Targum, lorsqu'il s'agit de l'hypothese ou de la reconstitution hypothetique d'un 

targum, eventuellement sous forme de gloses arameennes, a l'origine de certaines 
formulations des versions anciennes, notamment G. 
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Vg : Vulgate (non pas V, qui designe ici, conformement a I'apparat critique de SG Is, 
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WUS : J. Aistleitner, Wörterbuch der Ugaritischen Sprache. 
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Y : pour Td Y (q.v.) lorsqu'il est clair qu'il s'agit du Talmud de jerusalem. 
ZUI : Ziegler, Untersuchungen ::ur Septuaginta des Buches Isaias. 



A VERTISSEMENT 

Les transcriptions correspondent au systeme adopte dans la revue Vetus 
Testamentum. Pour certains termes grammaticaux courants et certains titres, 
il a paru legitime de simplifier, en conformite avec des usages re9us ou des 
evidences qui s'imposent aisement. Selon les cas, l'occidentalisation est 
complete (par exemple Mekhilta, Arakhin, Aböt, bien que ce dernier terme 
soit prononce Avöt, c'esHl-dire avec 1]), ou bien certaines valeurs semitiques 
sont preservees, sans que la transcription soit complete (Sötah, Ketib et non 
k ellll, pour la simplification a laquelle invite la frequence). Dans les titres 
en hebreu moderne, pour tenir compte de la prononciation vivante, la 
spirantisation de 1], 15, jj est indiquee, mais non celle de g, 4, 1 qui n'a qu'une 
portee grammaticale theorique. Les transcriptions des noms de certains 
auteurs arabes respectent la dualite des conventions observees en fait dans 
les publications. Ainsi Izz al-Din (et non ad-Din), selon l'intitule de la 
publication. Mais Az-Zabidi, conformement a la mention de ce lexicographe 
dans les ouvrages occidentaux. Ici encore le souci d'homogeneisation philo
logique des transcriptions devait le ceder ades criteres d'ordre pratique. 
Dans l'avant-dernier cas mentionne c'est une question de convention admise 
chez les arabophones, et de politesse, qui est en cause. Enfin il convient de 
remarquer que l'arabe ciassique ne faisant pas de differences dans les voyelles 
longues, eelles-ei sont indiquees, eonformement a la eonvention regnante 
dans ce domaine, par le surlignement, non par le circonflexe. Seuls derogent 
quelques noms de la bibliographie, par conformite ades titres publies. 



SECTION I 

LE TEMOIGNAGE OE LA SEPTANTE O'ISAIE 

PREMIERE PARTIE DE LA PREMIERE SECTION 

LES EMPRUNTS SCRIPTURAIRES OE G IS ET 
L'HERMENEUTIQUE ANALOGIQUE 





CHAPITRE I 

L'IMPASSE OE L'EXPLICATION EMPIRISTE 

A) IDENTIFICATION DU PROCEDE DES EMPRUNTS 

Le texte de G Is a subi, en de nombreux endroits, dans des proportions 
et selon des modalites variables, des influences scripturaires qui proviennent 
soit d'autres passages du meme prophete, soit d'autres livres bibliques, sous 
leur forme tantat hebrai"que, tantat grecque. Le phenomene a affecte des 
details, inflechi des propositions, provoque des modifications variees. Dans 
certains cas le resultat a ete la greffe d'une formulation assez importante 
ou caracteristique pour etre aisement identifiable. Des materiaux de ce type 
ont ete reperes depuis longtemps. On en trouve occasionnellement signales 
dans les premiers travaux critiques de grande envergure consacres a la 
Septante au debut du XIxe siecle. Schleusner observe que le surplus final 
de G 29, 24, par rapport a l'hebreu, provient de 32, 4 1 • Le surplus tres 
apparent de G 48, 21 est emprunte a Ex 17, 6 : Middeldorpf l'avait signale 
bien avant que Zillessen, en 1902, et Ottley en 1904, aient retrouve son 
existence et sa provenance, en croyant faire une observation inedite 2. Dans 
le cas de G 9, 10 (cf. H 9, 9), c'est jusqu'a St Jerame et a son commentaire 
d'Isai"e, reste si important, qu 'il faut remonter pour trouver la premiere in
dication de I'influence de Gen 11, I s. 3. 

Cependant, dans leur grand nombre, les modifications de G par rapport 
a H dues ades influences scripturaires ne sünt pas de nature a attirer 
I'attention en tant que teIles. Tantat eJles se cache nt derriere des details, 
tantat eJles ont ete trop bien amalgamees aux contextes pour etre facilement 
detectables. Leur identification exigeait de patientes recherehes. La mise en 

I «Verba ( ... ) sunt prorsus aliena et hue translata e eap. 32, 4» (Thesaurus, I, 686). Ziegler 
adenie ce surplus a G primitif, dans SG Is, malgre l'attestation par l'ensemble de la tradition 
manuserite. Mais, eomme nous allons le voir, son option souleve des diffieultes, et il y a au 
contraire lieu de suivre la le90n de la tradition manuserite (cf. eh. I1I, C). 

2 H. Middeldorpf, Codex syro-hexaplaris, 11, Commentarii, 498. A. Zillessen, ZA W 22 
(1902) 243. R. Ottley, BIAS, 11, 332. Zillessen, POUf sa part, avait identifie I'influenee d'Ex 17, 
en reeusant une hypothese de Klostermann qui eroyait reeonnaitre en G Is 48, 21 une influenee 
de Nb 20, 11, eorrige au prealable par ses soins. La bonne identifieation ne s'est done pas 
imposee d'emblee, bien que dans le eas de 48, 21 I'emprunt soit plus aise a reeonnaitre 
qu'ailleUfs. 

3 PL 24, S. Hieronymi, Comm. in Isaiam, 130. 
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evidence de I'originalite et de I'importance du phenomene global a ete 
relativement tardive. 

Les observations d'Ottley sur le sujet, dans ses analyses pourtant minutieu
ses de GIs, restent, encore au debut du siede, sporadiques et timides, Il a 
bien releve un nombre appreciable d'indices düs ades influences scripturaires, 
mais il n'a generalement pas ose parler d'autre chose que de possibilit6s. Il 
n'a pas discerne qu'il s'agissait d'un phenomene recurrent et caracteristique, 
Meme dans des cas aussi flagrants que 9, 10 (TM 9, 9) et 48, 21, cites plus 
haut, il ne fait etat que d'une probabilite 4 , 

On doit a A. Zillessen d'avoir demontre par des exemples precis, dans 
une etude parue en 1902, I'existence d'une tendance caracteristique du tra
ducteur grec d'Isale a retoucher la teneur de l'hebreu au moyen de materiaux 
preleves sur des textes offrant une analogie plus ou moins marquee 5, 

Zillessen s'en etait tenu a la seconde moitie du livre d'Is, mais, en depit de 
cette limitation, son etude marque un tournant dans l'analyse de G. 
Jusqu'alors avait regne le principe de correspondance litterale: chaque 
expression de G, croyait-on, avait pour origine une expression hebralque 
correspondante, tantot semantiquement, quand le sens avait ete correctement 
compris, tantot materiellement, quand le sens avait ete meconnu par suite 
d'ignorance ou de mauvaise lecture, Chez Ottley ce principe joue encore le 
role d'explication normale, et cet auteur a deploye une grande ingeniosite 
pour retrouver derriere les ecarts de G des relations de litteralite avec H, en 
recourant ades hypotheses de confusions et de deformations graphiques qui 
finissent par devenir artificielles, a force de hardiesses et de repetitions. Par 
sa fideJite scrupuleuse au principe applique jusque la en critique, touchant 
le rapport G-H, Ottley en a involontairement fait apparaitre le defaut, et 
c'est un interet negatif qui s'attache a son ouvrage, concernant cet ordre 
de faits, a cote de ses qualites positives. On comprend que, dans ces condi
tions, Ottley se soit montre si hesitant, chaque fois qu'il relevait, dans la 
traduction grecque, des materiaux qu'il etait impossible de faire correspondre 
au fil du texte hebreu et qui s'averaient etre les reflets d'autres passages, soit 
d'Is, soit d'autres livres bibliques 6 , 

4 O. c., I, 47 : « ... the transla tor seems (je souligne) to have been reminded ( ... ) of Gen 11, 4». 
De maniere analogue, 11, 156. 

5 ZA W 22 (1902) 238-263. La detection du facteur original constitue par le procede des 
emprunts scripturaires a done ete tres tardif en critique. On regrettera que le nom et la 
contribution de Zillessen ne figurent pas dans la bibliographie donnee par Ziegler dans SC Is 
(cr. p. 119), alors que sont mentionnes R. Ottley et J. Fischer. Ce ne sont pas ces auteurs, 
c'est Zillessen qui a decouvert l'existence d'une tendance systematique ades emprunts dans 
GIs, par dela les faits isoles reperes anterieurement. 

6 Exemple dans I'avant-derniere note. 
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Une fois demontree la tendance aux retouches scripturaires, il apparut 
qu'il fallait remplacer la continuite de la relation entre G et H par une 
discontinuite que jalonnaient des materiaux d'origine encore hebraique, mais 
externe par rapport au fil du texte 7. Le changement d'orientation critique 
instaure par l'etude de Zillessen etait d'importance pour l'analyse de G 
comme pour I'appreciation de H, encore que cet auteur ne semble pas en 
avoir apen;u clairement toute la portee methodologique. Il fallait maintenant 
compter, dans l'analyse, avec des intrusions scripturaires et il fallait en 
identifier les contextes d'origine, comme avait commence a le faire Zillessen. 
Quant a H, la preuve etait desormais faite que les divergencesde G ne 
correspondaient pas forcement a des variantes de la source hebraique de 
G, H(G), et un important critere de limitation des corrections de H d'apres 
G etait apparu. 

Le prejuge de la correspondance suivie entre G et H etait cependant si bien 
ancre qu'il continua a inspirer des travaux consacres a la Septante et a 
l'exegese du texte hebreu. Nous avons vu que les analyses d'Ottley, quoique 
legerement posterieures a la publication de Zillessen, s'inspirent encore 
beaucoup trop exclusivement de la conception critique traditionnelle. Le 
fascicule d'ls de la 3e edition de la Biblia Hebraica, paru en 1929 par les 
soins de R. Kittel, propose encore, entre autres corrections rendues caduques 
par la decouverte des intrusions scripturaires, le surplus deja signale de 
G 48,21, issu d'Ex 17,6. 

Il faut attendre les Untersuchungen de J. Ziegler, en 1934, pour que la 
voie ouverte par Zillessen soit exploree systematiquement, et po ur que soient 
enfin relevees la plupart des modifications d'origine scripturaire dans G Is 8 . 

On peut considerer le bilan comme definitivement demonstratif, touchant 
l'existence de ce type de modifications textuelIes. Par la nature des choses 
il est inevitable que, dans le detail, certains exemples de Ziegler pretent a 
discussion et que des complements soient parfois necessaires 9. Ces reserves 

7 L'origine a ete hebraique et externe, aux premiers stades du travail. Mais la methode, 
une fois etablie, s'est propagee a la Bible grecque, au fur et a mesure de sa constitution, de sorte 
que les preIevements effectues sur le grec ont fini par etre nombreux. Ils ne demontrent nullement 
une meconnaissance de l'hebreu, mais seulement la tendance a utiliser les resultats acquis en 
matiere d'interpretation grecque. 

8 J. Ziegler, Untersuchungen zur Septuaginta des Buches Isaias, dans la suite ZU!. 
9 Les analyses qui suivront concernant GIs, et que l'on trouvera non seulement dans les 

eh. consacres a cette version, mais au cours de tout notre ouvrage, illustreront a la fois le 
phenomene lui-meme et les reserves qu 'il y a lieu de faire sur les analyses de Ziegler dans ses 
Untersuchungen. Pour le moment il importe de considerer les Untersuchungen comme I'ouvrage 
Oll se trouvent identifies les emprunts scripturaires de G Is dans leur grand nombre, et Oll le 
phenomene global est mis en evidence. C'est ce phenomene global qui merite de retenir 
maintenant toute notre attention, a partir de I'etat Oll Ziegler l'a laisse. 
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n'affectent pas la portee globale de l'ouvrage touchant la question: il est 
decisif pour le groupement du grand nombre des emprunts scripturaires les 
plus visibles. Sa consultation sera toujours indispensable, non seulement aux 
specialistes de la Septante, mais aux exegetes du texte hebreu d'Is, qui ne 
semblent pas avoir ete toujours suffisamment conscients de son importance 
fondamentale. Mais, ayant identifie les principaux materiaux, l'auteur des 
Untersuchungen n'a pas approfondi le probleme de leur signification histo
rique. Il n'en a pas Soup90nne la portee veritable et l'originalite et, dans la 
mesure Oll il en a parle, il a interprete le phenomene d'une maniere qui en 
masque la vraie nature et qui detourne la reflexion historique d'une re
constitution objective des conditions culturelles impliquees. 

Une fois les intluences scripturaires que recele G Is identifiees dans leur 
grand nombre, il reste ademeler la signification, la portee historique du 
phenomene et son origine. Quels motifs ont pu inciter l'adaptateur grec a 
emailler son texte de pareilles retouches, et dans quelles conditions a-t-il 
procede? Faut-il penser qu'il a agi de sa propre initiative ou s'est-il au 
contraire conforme ades regles re9ues dans son milieu et accreditees par la 
tradition ou par les besoins de ce milieu? Telle est l'alternative qui definit 
liminairement le probleme souleve par les emprunts. Mais elle n'a pas ete 
apen;ue et cette lacune a compromis tout le traitement de la question. Un 
examen des motifs qui ont ete allegues est indispensable et instructif. 

B) DEs REMINISCENCES PASSIVES O'OTTLEY A LA TOPOLOGIE TEXTUELLE 
OE ZILLESSEN ET OE ZIEGLER 

Ottley, dans la mesure limitee Oll il avait admis la possibilite d'influences 
scripturaires, les avait considerees comme le produit evident de reminiscences 
spontanees du traducteur. «Words are also inserted from other chapters 
when the memory of something similar prompted the writer» (je souligne): 
« ... quand la memoire de quelque chose de semblable a inspire le redac
teur»10. La formule est tiree de l'expose synthetique introductif, Oll Ottley 
aresume l'essentiel de ses observations. Citons encore, parmi d'autres 
formulations significatives, l'appreciation que le meme auteur a reservee a 
G 45, 11. Dans ce texte I'addition scripturaire aurait ete effectuee, a l'en 
croire, «unthinkingly» : sans y penser! 11. Les termes d'Ottley meritent d'etre 
peses, car ils sont caracteristiques de la tendance a reduire I'adaptateur grec 
a la pure passivite, po ur ne retenir que le texte comme facteur determinant. 

10 üttley, BIAS, 1,47. 
II Id. II, 320. 
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Ce n'est pas le scribe ou un cercle de responsables qui s'est livre a un effort 
de reflexion pour combiner les textes, ce sont des passages scripturaires qui 
se sont imposes a son esprit et dont il a subi l'attraction 12. 

Zillessen, bien qu 'il se soit montre lucide sur la distinction entre la phase 
descriptive et l'aspect systematique du probleme, et bien qu'il n'ait pas 
donne a l'argument des reminiscences une portee exclusive comme üttley, a 
cependant presente les choses, dans le detail de ses analyses, d'une maniere 
qui revient a annuler l'interprete grec et, par consequent, aussi le facteur 
culturel qui pourrait l'avoir guide, L'interprete est conduit par la matiere 
scripturaire jusque dans les moments Oll il deroge a son texte! «So drang 
(je souligne) durch die Parallele ein anderes Stück ein», observe Zillessen a 
propos de G 44, 23, sans souffler mot du röle de l'interprete, comme si le 
passage analogue avait «penetre» dans l'autre par l'effet d'un veritable 
automatisme textuel qui supprimerait I'initiative de l'adaptateur et qui, par 
consequent, eliminerait tout probleme de choix et de motif, de sa part 13. 

La theorie de la reminiscence passive, teile qu'elle avait ete precisee 
explicitement par üttley, ne peut plus etre consideree aujourd'hui que 
comme une curiosite, mais une curiosite instructive pour l'histoire de la 
critique textuelle et de son orientation, jusque dans l'etat present des ques-

12 Voir la 3e note ci-apres, sur le rapport de cette conception avec la psychologie associa
tionniste de I'epoque. 

13 Zillessen, ZA W 22 (1902) 256. Cependant, si cet auteur s'est laisse intluencer par la 
phraseologie inadequate de son temps, il a par ailleurs perc;u l'existence d'un probleme 
historique, et en cela il s'est montre lucide. En cette phase de la critique, pareille lucidite, 
quoique trop timide, est remarquable et merite d'etre soulignee. Zillessen a explicitement 
indique son intention d'amorcer seulement un traitement de la question par un releve descriptif, 
en reservant le probleme historique qui en resultait : «Indessen kam es mir in diesem Zusammen
hang nicht sowohl auf die Erklärung der Entstehung (je souligne) als auf den Nachweis der 
Thatsächligkeit der behandelten Erscheinung an» (ibid. 262). «Wie diese Beeintlüssung sich 
vermittelt hat, darüber Imge ich nichts Bestimmtes 2U sagen» (je souligne, ibid. 261). Ainsi, 
quoique gene par les prejuges critiques de son temps (la mauvaise transmission de H et 
l'empirisme des scribes et interpretes), Zillessen a correctement defini la methodologie historique 
liminaire qu'imposait la decouverte de la specificite du phenomene des emprunts, decouverte 
qu'on lui doit, car avant lui les constats etaient restes exceptionnels et isoles. 11 est seulement 
regrettable que ces remarques perspicaces de Zillessen soient restees occasionnelles et n 'aient 
pas ete mieux exploitees dans sa contribution. Ziegler, pour sa part, n'a fait que prolonger le 
releve des faits d'emprunts inaugure par Zillessen. 11 l'a etendu atout le livre d'Is. Du point 
de vue de I'interpretation historique des faits, il n'a pas vu la portee des pertinentes remarques 
methodologiques de Zillessen et ne les a pas exploitees, comme il eilt ete possible de le faire des 
l'epoque des Untersuchungen. Sur ce point de theorie historique, il a meme fait feculer le 
probleme. Il a en effet postule le primat de «la personnalite» (ZUl 7) du traducteur grec, et 
par suite le röle de ses initiatives individuelles et subjectives, a cöte de l'incorporation passive 
et quasi automatique de gloses marginales supposees, second processus qui supprime a la fois 
le facteur personnel et le facteur culturel qu'il s'agissait de demeIer. Precisions suivent. 



8 LE TEMOIGNAGE DE LA SEPTANTE D'ISME 

tions, La remlnIscence passive constitue une forme d'explication des em
prunts scripturaires de G dans laquelle l'interpretation est reduite arien, 
tandis que la materialite textuelle opere en quelque sorte par elle-meme, en 
declenchant les enchainements et combinaisons dont Gest le produit. Sous 
cette forme, l'explication par le facteur textuel devenu autonome confine a 
une absurdite qui la rend intenable 14, Il est cependant significatif qu'en 
depit de l'evolution ulterieure, aucun auteur ne se soit eleve pour denoncer 
avec nettete l'invraisemblance de la vue d'Ottley et pour tirer enseignement 
et profit de l'impasse, en cherchant d'autres voies 15, En realite la critique, 
tout en s'effon;ant de depasser, dans les conditions examinees ci-apres, un 
type d'explication trop simpliste, n 'a pas pris conscience de l'illusion que 
comporte une explication exclusivement et materiellement textuelle du 
phenomene des emprunts, qui pretend reduire arien l'interpretation, c'est-a
dire l'interprete ou son ecole et son milieu, ainsi que les traditions et les 
methodes qui pourraient avoir inspire ce genre de manipulation, 

C) LA MECONNAISSANCE DU PROBLEME DE LA METHODE 

Cette incapacite a sou lever le probleme des facteurs historiques paratextuels 
se manifeste dans l'important ouvrage de Ziegler deja mentionne, les Unter
suchungen, On doit beaucoup a ce travail pour les raisons dites plus haut. Les 
Untersuchungen ont abouti a un important groupement de materiaux relatifs 
aux emprunts et, dans l'explication de ce phenomene, l'automatisme psycho
logique sous la forme que lui avait donnee Ottley, le cede a d'autres consi
derations, Parmi les processus a l'reuvre, celles-ci font droit a des initiatives 
reflechies de l'adaptateur. L'impasse des reminiscences automatiques dans 
laquelle s'etait engage OttIey, par fideIite au conceptualisme critique en 
vigueur et apropos de materiaux d'emprunts scripturaires encore trop 
rares, est ainsi depassee, C'est un progres important vers une eIucidation 
appropriee, Cependant Ziegler n'a pas vu que les materiaux qu'il a rassembles 

14 La remarque ne signifie pas que toute explication par la materialite textuelle soit illusoire, 
D'une part, les fautes de co pie gardent leur droit. D'autre part, la theorie des gloses incorporees, 
qui permet de reduire les processus a la materialite textuelle (sauf a I'origine meme des gloses, 
comme nous le verrons plus loin), est en elle-meme legitime (er. la suite de I'expose), 

15 11 convient de rapproeher I'associationnisme scripturaire a la maniere d'Ottley de 
I'associationnisme psychologique des empiristes du XIxe siede, Ce n'est sans doute pas un 
hasard si une teile explication textuelle a pu etre proposee et passer pour acceptable a une 
epoque ou la doctrine psychologique en question etait encore en vogue. L 'absence de mise au 
point critique ulterieure, concernant I'associationnisme en critique textuelle, est d'autant plus 
surprenante. 
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en nombre conduisaient cl la mise en question des vues re<;ues, concernant 
les incomprehensions et l'empirisme subjectif attribues cl l'adaptateur ancien, 
partout Oll son texte ne paraissait pas reductible cl des variantes ou cl des 
accidents. Des lors qu'un grand nombre d'emprunts ont ete releves, il suffit 
de reflechir cl ce bilan, sans preconception, pour discerner que la repetition 
de faits aussi caracteristiques a toutes les chances de s'expliquer par l'appli
cation d'une methode specifique de traitement textue!. Celle-ci devait avoir 
eu cours et avoir fait autorite dans le milieu considere, et cette probabilite 
invitait cl entreprendre une revision des modes d'appreciation critique concer
nant les modifications par emprunts, et, par contre-coup, les autres. 

Pourtant Ziegler n'a pas ete sensible cl cette consequence qui decoule 
directement dela repetition du meme phenomene caracteristique. Il ne l'a 
meme pas soup<;onnee, et cette unilateralite montre combien le conceptu
alisme etabli est reste contraignant. Les justifications que Ziegler a fait valoir 
concernant le phenomene des emprunts, au lieu d'orienter l'attention vers 
le probleme de methode implique, ont renforce l'illusion fondamentale 
anterieure, selon laquelle le texte ne recouvre aucune condition culturelle 
originale, aucune norme exegetique d'epoque, aucun facteur paratextuel 
saisissable en dehors des incomprehensions et de la subjectivite in interessante 
de l'interprete. Malgre l'important bilan relatif aux emprunts, la question 
de l'exegese des anciens, comme facteur culturel positif, c'est-cl-dire comme 
methode et non comme simple subjectivite et contingence individuelles, se 
trouve de nouveau refoulee. On peut dire qu'au moment de l'elaboration 
des Untersuchungen et de l'etablissement par Ziegler d'une riche topographie 
textuelle des emprunts scripturaires dans GIs, une occasion exceptionnelle 
s'est presentee cl la critique de decouvrir, cl travers le cas particulier des 
emprunts de G IS,non seulement la nature methodique de ce phenomene, 
mais le röle de la methode dans d'autres modifications textuelIes de la 
Septante. Les unes sont fondees sur l'aspect formel des mots, les autres sont 
des deductions effectuees cl partir des contenus logiques 16 . L'ensemble de 
ces changements n'a pas seulement concerne la Septante, mais l'interpretation 

16 Indiquons par antielpatlOn que les ehangements fondes sur l'aspeet formel des mots 
eorrespondent a ee que nous appellerons, dans la II' partie de la presente seetion, et dans la 
lI e partie de la seetion 11, eonsaeree a Qa, /'hermeneutique par analogie verbale formelle. Quant 
aux eearts de G fondes sur des deduetions effectuees a partir des eontenus logiques, ils relevent 
d'une exegese logique. En tant que teile, eelle-ci est aisement reperable et ne constitue pas pour 
la critique moderne un probleme au me me titre que l'exegese analogique seripturaire et verbale 
que nous allons avoir a examiner. Nous n 'avons done pas a traiter de cette exegese deductive 
logique de G et autres versions. Toutefois il faut noter que la critique moderne n'y a vu qu'une 
manifestation de liberte. Son caractere methodique ne devient manifeste que lorsqu' on l'apprecie 
a travers l'hermeneutique analogique qui a ete negligee par la eritique. 
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scripturaire du ludaisme antique en general (versions anciennes, exegese 
rabbinique, maintenant exegese pratiquee a Qumran), et le texte hebreu 
lui-meme, dans des recensions destinees a la vulgarisation, comme c'est le 
cas du rouleau complet d'Is, Qa, Dans les conditions du ludalsme, la 
vulgarisation n'a pu etre qu'edifiante, au service d'une communaute reli
gleuse, 

Ces assertions anticipantes se justifieront peu a peu et nous permettront 
en definitive de proposer de nouveaux criteres efficaces d'elucidation de la 
forme originelle du texte hebreu, en des endroits restes enigmatiques, Le 
processus de cette hermeneutique specifique remonte en effet, dans une 
certaine mesure et dans des conditions apreciser, jusqu'a la redaction 
primitive, L'hermeneutique a prolonge une inspiration qui etait deja a 
l'reuvre, soit dans la composition originelle (methode des analogies verbales 
formelles), soit dans les compilations successives (methode des analogies 
scripturaires), Pour le moment contentons-nous d'observer que le rouleau 
complet d'Is trouve dans la grotte I de Qumran (Qa) livre un element de 
confirmation immediatement visible et singulierement important du processus 
general que nous venons de signaler schematiquement : c'est la presence dans 
ce texte d'emprunts scripturaires internes (provenant d'Is) et externes 
(provenant d'autres livres), Comme nous le verrons plus loin (section 11), 
le phenomene a ete repere dans Qa, mais sa portee a ete totalement 
meconnue 17, Au stade des Untersuchungen, a une epoque Oll l'on ne bene
ficiait pas encore de la documentation de Qumran et des progres importants 
n~alises depuis dans plusieurs domaines, l'occasion d'identifier la presence 
d'une methode hermeneutique derriere les emprunts scripturaires de G Is 
etait neanmoins excellente, La decouverte etait a portee de main, Ziegler 
manqua cette occasion et retomba dans l'impasse de l'explication empiriste, 

0) L'ARGUMENT DES GLOSES INCORPOREES 

Ziegler crut pouvoir renforcer le point de vue empiriste en distinguant, a 
co te des emprunts effectues directement par G, un certain nombre de cas 
dans lesquels l'emprunt aurait deja ete effectue a un stade anterieur, sous 
forme de glose notee dans la marge de la source hebralque H(G), L'origine, 
c'est-a-dire la glose elle-meme, reste une demarche empirique, un expedient 
occasionnel, non l'application d'une norme, Ce qui suit la glose n'est plus 
qu'un enchainement soit entierement passif, soit d'une passivite melee d'em-

17 Par P, W,Skehan, dans VTS 4 (1957) 152, E. Kutscher qui a ignore cette priorite, a allonge 
la liste des materiaux, sans en discerner davantage la portee, Precisions a la section IL 
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pirisme (precisions ci-apres). Le resultat est I'incorporation de la glose au 
texte grec. II convient d'accorder un moment d'attention a I'hypothese des 
gloses incorporees, a la fois pour tirer instruction de ce qu'elle a en eIle
meme de legitime, et pour dissiper I'iIlusion de I'empirisme, qui peut paraitre 
regagner du terrain a la faveur de sa combinaison avec des conditions 
d'enchainements textuels conformes au principe du primat de la materialite 
de I'ecrit, tel qu'il a ete cultive en critique. 

L'hypothese a ete empruntee par Ziegler a Zillessen, qui lui avait deja 
donne une certaine importance, dans ses reche rehes sur la 2e moitie de 
G Is 18. Ziegler a encore systematise cette vue, tout en laissant neanmoins 
une priorite aux emprunts effectues directement par G Is 19. L'hypothese 
offre, apremiere vue, I'avantage de decharger glossateur et traducteur de la 
responsabilite des changements textuels par emprunts. L'occasion de ces 
changements doit etre cherchee dans les annotations du glossateur, mais 
I'intention de ce dernier n'etait pas de touch er au texte. II voulait seulement 
en faciliter I 'usage ou meme en amorcer le commentaire, au mo yen de 
confrontations marginales. Oe son cöte I'adaptateur peut passer pour n'avoir 
peche que d'une maniere qui restait etroitement soumise a sa source. 

Deux cas peuvent se presenter. Dans le premier cas I'adaptateur grec a 
simplement ajoute la marge au texte, en s'imaginant que l'addition marginale 
etait le produit d'une revision qui corrigeait un texte defectueux. L'in
corporation est alors entierement passive et la modification textuelle qui en 
resulte est la consequence fatale du malentendu: elle se reduit a un en
chainement passif et la part de l'adaptateur se ramene a etre un simple 
agent de transmission. Dans le second cas l'adaptateur a substitue la glose 
a une certaine donnee (mot ou groupe de mots) du texte. Alors il a opte 
pour la glose, en eeartant la donnee textuelle primitive. II a done pris une 
initiative, mais cette initiative ne correspond qu'a une simple preference pour 
la le<;:on jugee la plus communicable ou la plus eloquente, sans qu'intervienne 
aucune norme. A ce stade la demarche de l'adaptateur est empirique et cet 
empirisme se combine avec I'etat materiel du texte glose, le tout s'ajoutant 
a I'initiative empirique du glossateur, au debut du processus. Le complement 
d'empirisme qui est assigne a I'adapteur dans le 2e cas n'est qu'une modalite 

18 Zillessen, ZA W 22 (1902), 242, 253 (= 45, 13, avec !'interessante hypothese d'une 
glose notee pour indiquer I'accomplissement d'un orade, celui du texte d'emprunt, tire 
d'Am 9, 14. Ziegler a repris approbativement la supposition de Zillessen : ZU! 127), 261. 

19 ZU! passim. Le cas de 9, 18 (17 b) (ZU! 109, 110) est ex amine ci-apres, a titre de specimen. 
Cf. encore, par ex. : ZU! 77-78 (58, 10); 153 (41, 28); 165 (57, 13); 168 (60, 7). Ziegler a en outre 
ele influence a ce sujet par les vues de N. Peters sur le Siracide hebreu, mais c'est a titre 
d'illustration complementaire. La question sera examinee plus bas. 
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de detail qui ne change rien au fond de la question : dans les 2 cas le glossateur 
est l'auteur de l'emprunt scripturaire, Son intervention est consideree comme 
simple initiative personnelle au dela de laquelle le critique n'a plus rien a 
chercher, puisqu'elle est subjective et fortuite. L'analyse se contentera donc 
du constat de glose, sans aller plus loin, et c'est bien ce qu'a fait Ziegler. La 
question de la formation de la glose ne pouvait conduire a la decouverte d'un 
probleme specifique, puisque la reponse etait donnee d'avance par l'empirisme 
et que celui-ci permettait de clore le debaL La situation etait la meme que 
pour les emprunts effectues directement par G. En realite, etant donne que 
ces derniers font naitre par leur recurrence le soup<;on d'une methode et que 
ce soup<;on oblige a reviser la validite de l'empirisme admis jusque la comme 
une evidence, les emprunts supposes avoir ete des gloses de H(G) ne font 
qu'ajouter des raisons de reviser la theorie empiriste, S'il y a reellement eu 
des gloses par emprunts scripturaires dans des recensions hebrai'ques a la 
disposition de G, hypothese en elle-meme legitime, ces emprunts ne font 
que reporter le probleme specifique des emprunts au stade H(G). Oe plus, 
si G se trouve, dans cette hypothese, decharge de la responsabilite d'une 
partie des emprunts, le probleme s'elargit considerablement et la presomption 
de methode se precise, car les gloses de H(G) marquent l'extension du 
phenomene des emprunts, a une source hebraique, Cette source etait, a n'cn 
pas douter, palestinienne. Donc le procede illustre par les emprunts directs 
de G hait dejd un procede palestinien. Il etait traditionnel et l'indice est en 
faveur d'une methode capable de faire autorite. 

Cette consequence, a laquelle conduit l'hypothese des gloses incorporees, 
n'a pas ete vue par Ziegler. D'un autre cöte, le fait essentiel implique par 
cette hypothese, a savoir l'existence d'emprunts scripturaires dans des sources 
hebraiques vers l'epoque de G, est maintenant illustre de maniere positive 
par le rouleau complet de la grotte I de Qumran 20. La confirmation 
inattendue d'emprunts scripturaires dans une recension hebraique fait donc 
apparaitre un notable merite dans I 'hypothese que Ziegler avait heritee de 
Zillessen, et a laquelle il a donne l'importance qu'elle prend dans les Unter
suchungen, Pour apprecier equitablement ce merite et tirer enseignement 
d'une hypothese qui conserve une legitimite theorique, il convient encore 
de verifier, sur un exemple precis, a la fois l'interet de cette vue, les incertitudes 
dont elle reste entouree et les d6rauts dans lesquels Ziegler a ete entraine par 
son prejuge empiriste. 

20 Voir ci-avant la note relative au constat essentiel d'emprunts scripturaires dans Qa, 
Nous etudions le detail de ce phenomene dans la section 11, paralleIement a la presente partie 
sur les emprunts scripturaires dans G, 
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E) TEXTE SPECIMEN : G Is 9, 18 

G 9, 18 (= TM 17 b) offre un specimen digne d'attention par les problemes 
qu'il souleve et par la maniere dont il a ete apprecie dans les Unter
suchungen 21. Rappeions que dans H le passage developpe le theme de I'in
cendie de la foret, presente comme une metaphore des effets de «la me
chancete» (17 a). Le dernier vb 1:l:Jxn'1 (TM = Qa 22) ne parait pas ailleurs 
dans la Bible. Son sens est reste problematique jusque dans I'etat le plus 
recent de la question 23. Nous admettons, d'apres 1es indices precises plus 
bas, que le sens le plus probable de 17 best litteralement : «elle (Ja mechancete 
17 a) amis le feu aux halliers 24 de la foret et en colonne (proprement «en 
elevation»)25 de fumee ils (Jes halliers!) se sont entrelaces». Le vb ainsi 

21 ZU! 109-110. 
22 Ce passage d'Is est tres lacunairement represente sur des fragments de la IV' grotte 

de Qumrän, groupes sous le n° 163 (4-7), dans DJ D, V (= IV Q 163). Malheureusement le vb 
est juste dans la lacune et le texte ne permet de lire a cet endroit que le mot ll11l1 et des vestiges 
compatibles avec le haut de m appartenant au mot precedent. Cf. la photo, pI. VII, frg 5. Le 
merite de I'interprete du frg, J. M. Allegro, a ete de retrouver le raccord de ce fragment avec le 
frg 6, beaucoup plus important malgre ses degradations. Mais la transcription de I'auteur est 
trop optimiste pour met contexte (ci-apres); cf. 18, Ig 14. 11 n'a pas non plus releve la presence 
des signes verticaux visibles sur la photo entre lII!l(l) Ig 12 et "ö(lII) Ig 13 (Ies 2 mots sont a 
transcrire avec reserve touchant les premieres lettres respectives). Ces signes sont ou des vestiges 
d'une glose interlinealre ou des reperes de lecture. Pour le sujet qui nous interesse en 9, 17, 
le frg 6 (PI VII) livre une petite var. indiquee ci-apres en note. Ce document para!t contenir 
encore, d'apres la lecture probable adoptee --- sans cependant la reserve requise - par I'editeur, 
une var. importante = Qa en 9, 18 (au sujet duquel voir notre publication ulterieure). Wildberger 
ne pouvait prendre en consideration les frgs de la IV' grotte dans BK, fase. 3, paru la meme 
anm!e. Cf. sa critique textuelle de 9, 7-20, BK, X, 204s., specialement 206. 

23 «Der genaue Sinn ( ... ) steht nicht fest» (o.c. 206). Wildberger rappelle les 2 donnees 
couramment proposees pour expliquer ce vb, l'accadien abaku (<<emporten» et J'hebreu 1!löl 
(<<retourner, inversef»). Ibid. 206. 11 opte pour la 2' explication comme convenant litterairement, 
sans pousser plus loin J'examen du probleme lexicographique. Or celui-ci est plus documente 
et plus complexe, si l'on tient compte des plus anciennes traditions juives, comme il est 
indispensable. La meme negligence de ces traditions greve, nous allons le voir, I'appreciation 
de G par Ziegler. La notice de KBL 3 (I ee vol. paru en 1967; le fascicule de Wildberger est de 
1968) marque un progres. Le vb est en effet rapproehe de 11 I':ll(, rapprochement que re
commande precisement l'indice principal de la tradition juive, celui de Pesiqta Rabbati 29/30 
(ed. Friedmann 137 b, a la citation d'ls 9, 17). Mais ce texte essentiel (sur lequel voyez les 
precisions plus bas) n'a pas ete indique par KBL 3 qui s'en lient a un renvoi - avec? -- a sa 
nolice sur 11 P:ll(, trop schematique pour eclairer le cas de I 1:l1(. Par ailleurs la nolice sur ce 
dernier vb est contradictoire, car elle allegue le seul abäku - qui conduirait ici au sens 
«sont emportes (en fumee»> -, mais opte pour «aufwirbeln, monter en tournoyant». Cela 
conviendrait aux volutes de fumee, mais suppose un rapport de parente avec 1!löl. 

24 «Halliers», c'est-a-dire parties denses, impenetrables, fourres de la foret. Cest bien le 
sens qu'evoque le mot 1:l0 (ici a I'etat es plur.), proprement «entrelacs» (de branches). La nuance 
importe a l'effet litteraire que nous admettons plus loin. 

25 Accusatif de modalite ou d'etat caracteristique qui correspond, du point de vue gram-
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entendu fait allusion aux volutes de fumee qui se melent en se deroulant 
L'expression est fondee sur une impression visuelle (meme si elle est, de 
fait, imaginaire dans son emploi actuel). Il s'en degage un heureux effet 
litteraire, apres la mention des «halliers» (proprement en hebreu «enchevetre
ments»; cf. n. supra sur ce mot): les enchevetrements de branches de la 
foret s'en vont en entrelacements de fumee. La tendance de la pensee 
hebralque ancienne a etablir des relations de participation entre la forme 
des actes, des causes ou des situations, et leurs effets rend la correspondance, 
que nous admettons pour 17 b, en elle-meme plausible, sous reserve des 
motifs philologiques qui suivront: les fourres inextricables, metaphore des 
voies de la mechancete, produiront d'autres enchevetrements, mais ce seront 
ceux de la fumee du jugement qui les consumera. 

G suit H dans le 1 er hemistiche de 17 b (= G 18), mais diverge dans le 2e : 

Kai C>UYKaTa<paYETat Ta KUKAql Tmv ßouvmv navTa. Comme l'a fait remarquer 
Ziegler, Tmv ßouvmv peut se justifier a partir de l'11l\l26. Ce terme a ete 
interprete comme un fern. plur. qui aurait designe, d'apres le sens de la rac., 
<des hauteurs»; d'ou <des collines» de G. Ce qui est problematique dans G 
c'est l'expression formee par son vb + Ta KUKAQl ... navTa. Pour rendre 
compte de cette expression, Ziegler a cru pouvoir aligner 2 justifications. La 
premiere est derivee directement du texte consonantique 27. L'autre est fon
dee sur un double emprunt scripturaire, qui aurait ete de preference amalga
me en une glose marginale de la source H(G) et que G aurait incorporee a 
son texte, a la place du vb difficile 28. Degageons tout de suite l'essentiel en 
disant que l'un des textes d'emprunt allegues par Ziegler est clarifiant, dans 
les conditions qui vont etre precisees ci-apres. Cest Jer 21, 14 ou son 
doublet a peu pres identique 27 (H 50), 32. En revanche l'autre, Ps 82 (83), 15, 
qui ne fournirait qu'un terme approche pour ßouvmv, est rendu superflu par le 

matical, au lee ex. de Joüon pour I'accusatif predicatif d'etat, substantif: Gr. 378 § 126 c. 
Cf. aussi pour l'emploi de I'accusatif avec une forme reflexive du vb les ex. de Brockelmann, 
HS 90, § 98 a, Dans ces derniers ex. toutefois la valeur reflexive (dont on sait les variations et 
degres, notamment en arabe) confine a l'activite, ce qui donne a l'accusatif une valeur de 
complement de relation, 

26 «", konnte leicht als «Hügel» aufgefasst werden» (ZU! 109). Toutefois le cas de 111" 

parfois traduit par ßouv6~ et allegue a l'appui par Ziegler, en vertu de la symetrie, differe 
car il conduit ades motifs contextuels, tandis que n1Nl a ete l'objet d'une interpretation 
etymologique, a laquelle s'ajoute, si G. connaissait la tradition vocalique recueillie par TM 
(le subst. en -üt), une homographie (procede legitime d'apres la methode des analogies 
verbales etudiees dans notre n' partie). Dans la suite de son expose, Ziegler eherehe comple
mentairement l'origine de la traduction en question dans l'influence de Ps 82 (83), 15, hypothese 
inadequate; cf. ci-apres. 

27 O.C. 109 bas et 110, I" 19. 
28 O.C. 110. 
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fait que le voeable gree se derive sans diffieulte de H, eomme dit plus haut 29. 

Quant a la premiere explieation de Ziegler, eelle qui tente de deriver"G de 
la teneur materielle de H, elle mene a une impasse et entre en eonflit avee 
l'hypothese d'emprunt, qui est la bonne. 

Le probleme souleve par l'interpretation de 1::l:INr1'1 ne peut en effet se 
reduire a une analogie contextuelle au nom des rapports de synonymie et 
de symetrie qui apparaissent entre les vbs grecs de G 9, 18 (H 17). Ces 
rapports sont, il est vrai, du type a + b + a (repetition du meme vb) + b' 
(synonyme). Selon Ziegler cette strueture montrerait que b' (representant 
du vb hebreu difficile) a ete deduit du contexte 30 . Ce serait le cas si b' n'etait 
solidaire de Ta KUKAQ) ... mlvTa. L'expression forme un tout qui s'explique 
par l'emprunt a Jer, comme l'a reconnu Ziegler dans la 2e moitie de son 
analyse, mais sans discerner que cette consideration excluait l'autre. Cette 
inconsequence l'a amene a maintenir dans la 1 re moitie une tentative de 
justification litterale de Ta KUKAQ) ... mlvTa qui est un retour ades speculations 
textuelIes d'un type arbitraire et perime 31 . Au lieu d'etre proposable comme 

29 Le Ps ne mentionne pas des «collines». mais des «montagnes» (H c',,, G ÖpTJ). La 
difference compte dans un cas Oll H Is permet de justifier precisement la traduction par 
«collines». Cette justification evince donc l'hypothese d'un emprunt au Ps. Par ailleurs ce 
dernier offre bien une analogie de theme avec Is 9, 17, etant re1atif a l'incendie de la fOfl~t et 
des montagnes, mais il ne contient pas des connexions verbales caracteristiques, comme le so nt 
ce1les du passage de Jer, precisees plus bas. 

30 « ... so übersetzte er parallel zum ersten Teil» (o.c. 109). Cette assertion est liee au postulat 
d'incomprehension de H par G (<< ... erschien ( ... ) zu schwierig und so übersetzte er etc. »). 
Mais comme nous le redirons plus bas, le dit postulat ne s'accompagne d'aucune verification 
des indices disponibles a cet egard (il y en a, bien que le vb soit hapax dans l'AT). C'est une 
affirmation incontrölee, dictee par la preconception d'une frequente incompetence hebraique 
de G. Les contröles effectuables (et regulierement negliges par Ziegler, en des cas semblables 
de termes rares) suggerent en tout cas une competence hebraique plus large que celle admise 
par Ziegler et la critique en general, etant admis que G n'est pas une version au sens moderne, 
mais une reuvre de vulgarisation religieuse. Oe toute maniere le probleme de G 9, 18(17) 
se pose autrement. 

31 Theoriquement des derivations effectuees a partir de la litteralite consonantique de H 
pourraient avoir ete associees par G, en son effort d'interpretation, a un emprunt scripturaire 
con<;u comme renforcement et confirmation. Mais ce n'est pas le cas en 9, 17. La tentative de 
derivation litterale est malheureuse. Ziegler pour expliquer KUKA.<p conjecture un J'J07.l, qui se 
cacherait « soit dans '::lJOJ ( ... ), soit dans 1::lJNI1'1 ». La 2' supposition est completement 
arbitraire. La 1" pourrait sembier, au premier regard, avoir pour elle une certaine apparence 
graphique, mais la ressemblance materielle des 2 termes est lointaine. Surtout, l'hypothese 
est rHutee par le fait que le mot de H suppose dHorme a ete lu correctement par G, qui l'atteste 
dans EV TOi~ oucn:crl. Autre supposition arbitraire touchant ltuv,a, suppose provenir d'une 
liberte ou d'une var. (o.c. 109 bas). L'emprunt a Jer, que Ziegler suppose par ailleurs, cette 
fois avec raison, exclut ces explications en livrant la clef de tous les elements de G. En realite 
les 2 moities de l'analyse de Ziegler, la 1" consacree a l'explication par le litteralisme, la 2' aux 
emprunts, sont en contradiction l'une avec l'autre. L'explication de ßouvöiv (correcte), dans 
la I", exclut l'emprunt a Ps 82 (83), allc~gue dans la 2', et l'essai de justification de l'expression 
problematique de G, propose dans la I" partie, est recuse par la rHerence a Jer dans la 2'. 
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alternative a I'hypothese d'emprunt, comme I'a cru Ziegler, la tentative de 
derivation litterale de la 1 re moitie de son analyse est au contraire 6vincee 
par l'autre et radicalement exclue, L 'auteur n'a pu maintenir eette hypothese, 
a eöte de I'autre, que par incertitude sur la realite et la portee de l'emprunt 
On voit par cet exemple la maniere dont le prejuge empiriste a entrave une 
analyse qui contenait pourtant le constat utile a une elucidation adequate 32, 

La formulation de Jer se presente ainsi, sous ses diverses formes, qu'il est 
necessaire de rappeIer pour la clarte, 
a) H Jer 21, 14 ;":1':10 ." ;''''N1 ;'i17':1 tvN '11~;'1. 

b) G Jer 21, 14 Kat ava'l'(O nop EV T0 8pu/-l0 UUTi'l<;, Kat i::8ETat nav-ra TU 
KUKAQl UUTi'l<;. 

e) H Jer 50, 32 1'11:1":10 ." ;''''N1 1'i17:1 tvN '11~m. 

d) G Jer 27 (H 50), 32, 1 er hemistiehe = G 21, 14; 2e : KUt Ku-ra<paYETat, 
puis = 21, 14. 
En ce qui eoneerne les formes H, (c) varie par rapport a (a). On a en effet 

«ses villes» en (e), «sa foret» en (a). Vu la ressemblance des termes, qui ont 
les memes eonsonnes dans un autre ordre, il peut sembIer que (c) soit le 
produit d'une alteration aecidentelle, d'autant plus que G Jer 27 (50), 32 
porte a cet endroit la meme ler;on qu'en 21, 14 (cf. b), e'est-a-dire une 
ler;on = H 21, 14 (= a). Conjeeture souvent admise et encore notee dans 
BHS. Mais si I'on tient compte des speculations par analogies verbales 
formelles, que nous etudions dans la 2e partie de cette section, apropos de 
G, et qui ont affecte toute la tradition, il devient clair que la formulation (e) 
repose sur une exploitation speculative de la formulation (a), a l'aide de 
cette methode des analogies verbales. Elle revet ici la forme d'une metathese 
qui a affeete la composition meme de I'hebreu, et dont l'intention etait de 
tirer de (a) une pn?cision adaptee ci l'oracle de 50 contre la metropole de la 
civilisation des «villes», Babylone 33 . G (= d) est au contra ire secondaire; 

32 Malgre leur incompatibilite, les 2 parties de I'analyse de Ziegler touchant G 9, 18 (17) 
presentent un trait commun qui aide a comprendre la nature de I'erreur empiriste que I'auteur 
a heritee de la critique c1assique. Dans les 2 cas, en effet, la demarche attribuee a G n 'a aucune 
signification ni portee culturelle. Dans le I" cas, elle se reduit ades tätonnements subjectifs; 
dans le 2< elle est un enchainement passif, puisque G s'est borne a incorporer la glose supposee, 
et qu'il n'a pas pris I'initiative de I'emprunt. La fidelite a la doctrine de /a passivile el de 
/'incompelence de G, partout ou il diverge sans avoir ete determine par une var., I'a emporte 
sur la chance qui se presentait de decouvrir la presence d'une methode hermeneutique originale, 
sinon au stade de G, du moins a celui de H(G). Le probleme de motif et par suite le constat de 
la methode se presentent en effet a ce stade H(G), si I'on veut admettre que I'emprunt avait 
pris forme de glose au stade H(G). Ce point, qui a ete meconnu par Ziegler, sera precise plus 
loin. 

33 Le constat de la metathese methodique est utile a la c1arification des formulations de 
Jer et constitue une anticipation par rapport aux faits etudies en 2< partie du present volume, 
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c'est le produit d'une harmonisation sur 21, 14 (= b), et un exemple de 
modification par analogie scripturaire de petite envergure. 

En ce qui concerne les formes textuelIes de G, on voit que le vb de (d) 
n'est pas le meme que celui de (b) et correspond de pres a celui de G Is 9, 17, 
lequel comporte seulement un preverbe supplementaire (cruy-). Ce dernier 
resulte simplement d'une adaptation stylistique a rrav'W. Ziegler a deduit de 
la difference du vb de (b) et de celui de G Is que l'influence de Jer avait dü 
s'exercer a partir de H Jer. Il faut entendre que c'est de preference a partir 
de 21, 14 (= a), puisque H 50, 32 (= c) differe, comme dit plus haut, 
par le substanti[34. Mais la meme consideration de la divergence entre (b) 
et G Is 9, 17 impose de tenir compte de (d) neglige par Ziegler 35. Bien que 
G Jer ait vraisemblablement ete elabore apres GIs, le systeme des extraits 
des Prophetes ou haftärot 36, dans le culte et la liturgie, rend plausible 
l'anteriorite de teile ou teile section de G Jer, par rapport a GIs. La mise 
au point de G Is 9, 17, par emprunt a la forme grecque de Jer 27 (50), 32, est 
donc une possibilite avec la quelle il faut compter, a cöte de l'autre, malgre 
tout plus probable, vu l'anteriorite de I'Is grec dans son ensemble. On 
admettra donc de preference I'emprunt direct a H Jer 21, 14 (a)37. 

Ce n'est d'ailleurs qu'une question d'importance secondaire par rapport 
au fait de I'emprunt a la formulation de Jer, sous rune de ses formes attestees. 
Cette formulation fait partie d'un enonce dont le theme est, comme celui 
d'Is, un incendie forestier. Celui-ci est, dans les formes (b) et (d) de Jer 
(non (c), Oll l'incendie detruit des villes), la realisation meme du chätiment 
divin et, dans Is, une metaphore des effets ravageurs de la mechancete, et 

a savoir les faits d'hermeneutique par analogie verbale formelle. En vertu de la nature des 
textes, les 2 types d'hermeneutique analogique, eelle des analogies seripturaires et eelle des 
analogies verbales se reneontrent souvent dans les memes passages. Dans le cas pn':sent, il 
s'agit de 2 phases distinctes. Ailleurs on peut relever dans G la eoexistenee des 2 methodes aux 
memes endroits et parfois sur les memes points, ear e!les sont suseeptibles de se renforeer l'une 
l'autre. Nous reneontrerons done des analogies verbales apropos des analogies seripturaires 
et retrouverons parfois ces dernieres a l'oeeasion de l'examen des analogies verbales. 

34 Ziegler n 'est pas entre dans la eonsideration de la differenee des 2 passages sous leur 
forme H, pour ne pas soulever le probleme textue! de ler 50, 32, eomme appreeie en eritique, 
d'apres G ler. Mais ce probleme est illusoire, d'apres ce que nous avons eonstate plus haut 
(50, 32 = redaction speeulative; H est primitif, tandis que Gest harmonise). 

35 Dans (d) il n'y a plus par rapport a G Is 9, 17 la differenee du subst. qu'il y a en (e), 
a savoir «ses villes» pour «sa foret». 

36 H. St lohn Thaekeray a montre la vraisemblanee de teiles leetures des Prophetes par 
extraits adaptes au ealendrier du eulte, dans son ouvrage The Septuagint and Jewish Worship. 
Cf. speeialement 28 S., 43 s. 

37 Dans ce eas la divergenee des vbs grees dans (b) et (d) pourrait etre imputable a une 
influenee de G Is 9, 18 (17) sur (d). Le [ait serait interessant eomme indiee d'une pensee 
exegetique qui etablissait un lien entre les epreuves d'Israel et le sort des Babyloniens. Voir 
a ce sujet encore la note sur le frg IV Q 163. 
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de sa propre consumation dans le feu du jugement, en une VISIOn Oll la 
metaphore laisse planer la possibilite d'un sens propre et d'un accomplisse
ment litteral 38 . Il y a de toute fa~on analogie de tMme entre Jer et Is. A cela 
s'ajoutent des jonctions verbales caracteristiques. Les textes ont en commun, 
en premier lieu, le vb 1'1:ll:'. Il est au hifil dans Jer et au qal dans Is, TM et Qa, 
mais au hifil aussi dans le frg IV Q 163, d'apn'!s une lecture des vestiges 
visibles, que ron peut considerer comme assuree 39 . Pratiquement la nuance 
du qal requise ici (avec emploi de la preposition b qui transitive le vb 40) 

correspond au sens du hifil «allumer, mettre en feu». La legere variation 
du frg de IV Q et sa correspondance avec la le~on de Jer, bien que sans effet 
sur le sens, revetent un interet particulier, des lors que Gatteste I'existence 
d'une exegese qui reliait Is et Jer 41 . En second lieu, le subst. ,11' est egale
ment commun a Jer et Is. Il faut ajouter, en tenant compte d'Is 9, 17 a, les 
termes tvN et "~N. C'est plus qu'il n'en faut ordinairement po ur autoriser 
les emprunts scripturaires de I'hermeneutique analogique illustree par G. 
En vertu de I'analogie de tMme et de cette quadruple rencontre verbale, 
G Is a preleve dans Jer toute I'expression il':2':20 .,~ il"~N,42. Il a neglige 

38 Il y a possibilite d'un sens propre. en doublure d'un sens metaphorique premier, parce 
que si le feu sert de peinture metaphorique des effets de la mechancete, celle-ci est de nature a 
provo quer un chätiment divin s'exen;ant sous la forme des incendies qui ravagent la campagne, 
lors des invasions etrangeres. 

39 Le frg IV Q 163 a ete signale dans une note anterieure. Le hifi1 parait assure, d'apres les 
traces superieures visibles (cf. la photo, PI. VII, frg 6). Cependant la transcription de 
J. M. Allegro, qui ne comporte aucun signe de lecture partielle ou douteuse, est trop optimiste 
(DJD, V, 18, Ig 13). 

40 Le vb.est intransitif en principe au qal (cf. Is 33, 12; Jer 49, 2) «s'allumer, bnller»). 
Mais avec la preposition b, il est susceptible de prendre une valeur transitive, selon la propriete 
de eette preposition avee eertains intransitifs. En arabe ce sont des intransitifs de mouvement 
(Reckendorf, Syntak. Verhält. 243 s.). Un vb du feu favorise un tel glissement de valeur, a 
eause de I'ambivalenee du phenomene igne qui peut etre eonsidere d'un point de vue intransitif 
ou d'un point de vue transitif. Quoique l'emploi du qal d'Is 9, 17 soit isole en son genre, 
il n'y a done pas lieu de soupc;onner une erreur de voealisation dans la tradition reeueillie 
par TM. L'aecord de Qa prend sa valeur par rapport a la divergenee de IV Q 163. 

41 Autrement dit il ne faut pas exc\ure que la lec;on de IV Q 163 soit le produit d'une 
retouche inspiree par une tradition qui mettait le passage d'Is en rapport avec eelui de Jer. 
L'exegese appliquee par G peut avoir eu des anteeedents. Si I'on admet avee Ziegler que 
I'emprunt etait note en marge de H(G), point eneore diseute plus bas, I'anteriorite en question 
se trouve par la meme illustree. Les traees, memes infimes (eomme eelles de IV Q 163 notees 
supra) de rapport exegetique entre les 2 textes d'Is et de Jer offrent, entre autres, I'interet 
d'une parente exegetique possible avee une tradition d'origine exilique qui vouait Babylone 
au meme sort fatal que Jerusalem. Voir notre analyse d'Is 40, 7-8, dans une publieation 
ulterieure. 

42 L'expression forme un tout dans Jer et dans G Is 9, 17, et eette consideration I'emporte 
sur la eorrespondanee de sens avee ßp<.OSitm;1Ul de 17 a (G 18). La symetrie des 2 couples de 
vbs grecs de 9, 17 (G 18) ne saurait done entrer en consideration, des lors que I'influence de 
Jer est etablie. 
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le suffixe final pour adapter le mot ä. mNl, entendu comme dit plus haut: 
mNl ':1':10 ?:l. D'oll, par substitution au vb final de H 9, 17: Kai GUYKam

cpaYI::Tat Ta KDKAql T<DV ßouv&v rraVTa. 
L'hypothese de Ziegler selon laquelle H(G) aurait dejä. contenu l'emprunt 

sous forme d'une glose que G aurait incorporee ä. son texte est une possibilite 
theorique incontestable, ä. cöte de celle d'un emprunt direct pratique par 
G. La balance des probabilites pencherait en faveur d'un emprunt pratique 
des le stade H(G), dans la mesure Oll il serait possible de deceler des indices 
de difficulte d'intellection, des avant le stade de G. Si le sens du vb sur lequel 
Ga varie faisait difficulte des l'epoque de H(G) et dans le milieu assurement 
palestinien dont cette recension etait issue, alors on comprendrait que la 
formulation de Jer ait ete ajoutee, ä. titre de glose, dans ce texte. Ziegler a 
admis la non intellection du vb hebreu comme une evidence 43 . Il s'est 
manifestement fonde sur le fait que ce vb ne para!t pas ailleurs dans la Bible 
et qu'i! est reste problematique jusqu'en lexicographie moderne. Mais il n'a 
pas procede au moindre contröle des indices positifs disponibles dans les 
versions anciennes et dans la tradition juive, et il n'a pas non plus precise 
quelle etait sa conception du sens de l'hebreu. Or les indices attestent 
l'existence d'une tradition lexicographique antique relative au vb d'Is 9, 17. 
La convenance de cette tradition par rapport au contexte, ainsi que sa 
vraisemblance philologique invitent ä. y reconnaitre, avec de serieuses chances, 
le sens authentique. Les donnees qui paraissent utiles ä. la question, dont 
2 ont ete minimisees et dont la principale a ete negligee en lexicographie 
moderne, sont a) Theod, b) Syr, c) une formulation du recueil Pesiqta 
Rabbati, qui parait decisive pour la preservation de la nuance originelle. 

a) Theod traduit, avec une legere variation par le sg que nous pouvons 
negliger ici 44 : GU~TCAEKi]m:Tat «s'enlacera, s'emmelera». Par suite de la 
syntaxe adoptee, Ie sens de Ia proposition diverge par rapport ä. l'hebreu 45. 

Mais I'interpretation vaut par son litteralisme, qui livre une indication lexico
graphique precise sur Ie vb hebreu. 

43 Outre l'affirmation deja citee dans une note anterieure sur la difficulte excessive de 
H pour G, l'auteur declare que la glose etait destinee a eclairer la partie du texte «quelque 
peu incomprehensible» (etwas unverständlich, ibid., I 10). 

44 Ce n 'est pas le rellet d'une var. hebraique, mais l'effet de l'exegese de Theod qui a fait 
du terme suivant, lu au sg = TM, le sujet du vb. Le point interessant dans cette syntaxe est 
qu'elle atteste la lecture vocalique du subst. en ~üt, comme dans TM, alors que Aq et Sym 
ont interprete par le plur. (finale ~6t), comme G, quoiqu'avec un autre sens. 

45 «un orgueil de fumee», sujet dans la proposition de Theod, doit etre compris comme 
un semitisme = un orgueil fumeux, qui n'est que fumee. Cet orgueil se prendra dans ses propres 
enchevetrements, a l'image des volutes entrelacees de la fumee. 
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b) Dans Syr T'''i'i~m (eonjugaison retleehie de la forme a resh infixe 
issue de "i'~, pael «tordre») prend dans le eontexte de eette version le sens 
de « seront enveloppes (par la fumee) », Mais le sens propre eorrespond a 
eelui du vb de Theod: «etre enehevetre, entrelaeb>46, Le sujet du vb souleve 
dans Syr une question qu 'il eonvient de disjoindre 47, 

e) La notiee de Pesiqta Rabbati (= Pes R) s'aeeorde avee les 2 temoignages 
preeedents (cf. Seetion 29/30, ed. Friedmann, 137, en introduetion a la 
eitation d'Is 9, 1]48). Le texte prophetique est aIIegue eomme une justifiea
tion seripturaire d'un enonee Oll figure I'hitpael de lJN (preeisement le vb 
d'Is 9, 17). Le passage de Pes R vise a etablir que l'eneens offert matin et 
so ir dans le sanetuaire de Shilo, anterieur au temple de Salomon, etait agree 
par Dieu, tandis que celui qui etait offert en plus grande quantite devant 
I'idole de Mieah (Jug 17) ne I'etait pas. Le signe en etait que l:I'l~~;"J 

l:I'~~" T''''~' l:I':::lJNl"l~ <des deux fumees + vb en diseussion + et montaient vers 
le eie! ». La situation impliquee permet de preeiser le sens du vb proble
matique. Les 2 fumees sont ee!les de l'offrande du matin et de I'offrande du 
soir, obtenues ehaque fois avee «une moitib> (Oio) d'eneens 49 . EIIes etaient 
moins fournies apparemment que la fumee offerte devant I'idole de Mieah, 
ce qui parait donner I'avantage a I'idolätrie. La reeusation de eette possibilite 
se trouve dans le fait que les 2 fumees de Shilo, quoiqu'offertes sueeessivement 
«s 'enla<;aient» en «montant vers le eie! », ce qui retablissait I 'egalite avee 

I'eneens de Mieah, et ajoutait la superiorite de ce signe miraeuleux. La 
derniere proposition d'Is 9, 17, avee le vb en diseussion, est eitee eomme 

46 PSm 2964. 
47 X'Jl (plur.) signifierait (des elus». Ainsi I'interpretation de PSm 637, citant ce passage. 

L'appreciation de Warzsawski, qui croit que Syr «gibt konkret wieder», meconnait la question. 
Le sens du syriaque ne correspond pas a I'hebreu, meme entendu ainsi (Peseh. J(,5. 23). 11 doit 
s'agir d'une valeur qui a ete introduite secondairement et par speculation religieuse dans le 
texte syriaque. Je suppose que la le,<on resulte de la syriacisation d'un terme qui figurait dans 
un targum utilise dans l'elaboration de Syr, et dans lequel I'homographe signifiait (des (lieux) 
eleves», sens obtenu par une interpretation de mXl comme fern. plur. Ce targum suivait alors 
sur ce point la meme exegese que G. Le sens postule peut se justifier soit par T Ps J Lev 22, 22 
(cf. Levy, Wb Tg, I, 122 B), soit par le mot Jl (hebreu et arameen) «dos», qui a pu servir 
pour des «e!evations» de terrain. 

48 Voir aussi la traduction de W. G. Braude, dans Yale Jud. 5., XVIII, II, 567 s. Cette 
traduction et les notes de I'auteur sont un utile adjuvant, mais ne permettent pas toujours de 
saisir les problemes critiques du texte. Cest le cas precisement du vb qui nous occupe. Un peu 
plus haut la difference du vocalisme, suppose par Pes R pour .,nl1, et de celui d'Ez 8, II n'est 
pas prise en compte (respectivement . eIer « pelle ou fourche (cultuelle»> et . älär « parfum» 
(de la fumee d'encens). Dans le meme passage 'J"I1~J «a son occident» (de I'endroit ou Micah 
residait), de l'ed. Friedmann, est remplace tacitement par le nom de lieu donne par Sanh 103 b, 
qui manque dans lug 17 (Gareb). 

49 Le mot designe une moitie de mine (c'est le cas ici) ou de pain (Levy, Wb Td Md, IV, 
123 B). 
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illustration confirmant l'assertion 50. Le passage de Pes R a donc la valeur 
d'une veritable notice lexicale qui fixe la valeur du vb, d'une maniere qui est 
assuree par la nature du fait rapporte. 

L'accord des 3 temoignages cites, a, b, c, atteste l'existence d'une tradition 
exegetique qui assignait au vb d'Is la valeur dite: «s'enlacer», donc, plus 
explicitement en parlant de la fumee, «former des volutes qui s'enlacent». 
Comme cette valeur peut se justifier philologiquement, par parente avec 
l'une des rac. P:Jx connues en hebreu (rac. avec qof, non plus kaI, et rac. 11 
dans KBL 3, qui est propre a l'hebreu et a l'arameen), et comme elle s'adapte 
excellement au contexte et le valorise meme, si l'effet litteraire que nous 
avons admis initialement est reellement inherent au texte, il y a lieu d'y 
reconnaitre la nuance originelle authentique 51 . L'ecart de sens n'est pas 

50 Etant donne le rapport etabli entre la situation decrite a Shilo et le passage d'Is, les 2 
fumees de Shilo supposent que Pes R interpretait 111Nl d'Is comme un fern. plur. «des etevations» 
(de fumee), et non pas comme un sg en -Ul. Le plur. joue ici un röle essentiel. La lecture 
vocalique etait donc la me me que ce\le supposee par G, Aq et Sym (par opposition a Theod). 
Cest encore un aspect important que Braude a neglige de signal er. 11 traduit le passage d'Is 
d'une maniere inexacte qui masque la difference entre Pes R et TM. Devant les paroles 
interrogatives pretees aDieu dans Pes R, en conclusion, Braude a ajoute toute une proposition 
explicative, absente du texte hebreu. . 

51 Pour I'effet litteraire, voir le debut de I'expose sur G 9, 18 (17). La parente de sens avec 
P:JN est admissible, a partir de la parente des formes. KBL 3 en a note dubitativement la 
possibilite, dans sa notice sur l:JN (cf. 6 B), tout en postulant un rapport avec abaku, et une 
traduction qui s'inspire d'un rapport avec l!löl. La valeur de 11 P:JN qui interesse le semantisme 
de l:JN n'est documentee que par des donnees rares elles aussi, mais dont la valeur est bien 
assuree, les indices complementaires aidant. Dans Gen 32, 25 le vb prend au ni(al le sens 
«lutter a bras le corps», impose par le contexte. Cette valeur s'explique comme une derivation 
a partir du sens propre «enla~er, lier; nouen>: logique de situation analogue a eelle du la tin 
manus conserere. Le sens propre est atteste en arameen par B Mena!:töt 42 a, dans un contexte 
qui contribue a le confirmer. On lit en effet dans ce passage: I) la mention de la doublure 
des 4 fils de la frange vestimentaire ($i,l'it) (1ö1? ']"111 «il !es doubla» (en les rabattant sur 
eux-memes), pael + infinitif peal de renforcement, '111'/); 2) puis I'introduction a travers le 
vetement (1ö1? '7"11/)1 participe pael, qui pratiquement prend la valeur des 2 pfts voisins «et les 
introduisit»); 3) le vb en question : P':JNl, au pea/ de forme stative, qui a fini par prendre le 
sens transitif, + infinitif de renforcement P:J'/) «ilIes enlac;a» + les noua (de maniere a 
fixer un element de la frange). Voir au sujet de ce passage la traduction et la note adjuvante 
de E. Cashdan, dans red. Soncino 252 (dem. Ig) 253, et sur le vb en discussion Levy, 
Wb Td Md, I, 14. Par ailleurs ölP1:JN «torehe» s'explique comme un faisceau lie (Levy, 
o. c. ibid.). La rac. s'apparente, d'autre part, a p:Jn «entourer des bras, enlacer, embrassen>. 
Rashi, sous Gen 32, 25, tout en citant I'interpretation par I P:JN (d'ou le subst. 
«poussiere») adopte requivalence iIVpn'1 «il se lia, s'attacha a», d'apres I'emploi de rarameen 
oriental de Td B. Il precise que le vb decrit le comportement de lutteurs. Cest une contribution 
positive a la lexicographie de cette rac. el les lexiques modernes devraient le rappeIer. I. Ezra 
opte moins heureusement pour la tradition qui rattachait le vb a la rac. I, d'ou l'hitpael «se 
couvrir de poussiere», censement en luttant. Elle est deja attestee par Aq €KoviE'to «il se 
couvrait de poussiere». G porte €1t!J.AUU:V «il lutta» = Syr et T Ps J (les 2 tvn:JnN1). Cette 
traduction ne permet pas de determiner si le sens propre etait perc;u. Les traducteurs ont pu 
avoir simplement connaissance d'une tradition qui prescrivait le sens «lutten>, deductible du 
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grand par rapport aux 2 interpretations habituellement preconisees en lexi
cographie moderne, celle qui est fondee sur le rapprochement avec lDi1 
«tourner» (d'ou l'hitpael «se tourner, tourbillonner», en parlant de la 
fumee), et celle derivee du rapprochement avec l'accadien abäku «emporter» 
(d'ou, avec un hitpael de nuance reflechie- passive «se laisser emporter, 
etre emporte» ) 52, Mais c'est quand meme la tradition ancienne qui livre le 
sens le plus substantiel, tout en se justifiant philologiquement aussi bien que 
les 2 hypotMses modernes, La difference de la nuance obtenue, quoique 
petite, est importante par rapport a la restitution de la tradition du sens et 
par rapport a l'originalite litteraire primitive du texte, teile qu'elle a ete 
definie plus haut 53, En ce qui concerne la question de savoir si la divergence 
de G par emprunt prouve la perte du sens, on voit que l'affirmation non 
contrölee de Ziegler est imprudente et que les indices sont plutöt favorables 
a la conservation d'une tradition du sens dans le ludalsme antique: si 
Pes R, Syr et Theod connaissaient encore la nuance authentique, a fortiori 
elle devait etre connue ades epoques plus anciennes, et donc a celle de G 54, 

L'accord de Qa avec TM revet toute sa portee sous cet angle et se presente 
comme une confirmation d'autant plus eloquente que cette recension est 
caracterisee par de nombreuses retouches vulgarisantes : si le vb de 9, 17 n 'a 
pas ete remplace par une autre le<;on, c'est qu'il devait encore etre compris 55 , 

contexte (cf. 29, meme si la aussi il y a eu divergence sur la nuance, comme dans G EvicrXtJcra<; 
«tu as prevalu», traduction reprise par G Os 12,4 et 5, pour le meme vb ;'ill7). Sym traduit le 
vb de Gen 32, 25 par EKtJAino «il se roulait» (moyen de KtJAiw, forme qui a succede a 
KtJAivöw): interpretation par 10<1. 

52 Comme dit plus haut, la notice composite de KBL 3 mentionne les deux parentes. Je 
crois que P:JN est la bonne. 

53 Cf. supra: les entrelacs conviennent a la mechancete. 
54 Le fil de la tradition lexicale sur l:JN s'est perdu dans l'exegese juive medievale, comme 

le montrent les divers rapprochements auxquels les interpretes ont recouru. Saadya traduit 
'1T1N:Jl11, c'est-a-dire watakäfafa «et s'est epaissi» (Cd. Derenbourg, 22): valeur obtenue en 
etablissant une equation avec la rac. NOP «se tiger, se coaguler», par parente des 2 premieres 
consonnes de cette rac. avec beth et kaf de l:JN et, en outre, par lecture dans l'ordre inverse. 
Cest un exemple de persistance d'un procCde de I'hermeneutique analogique speculative. 
Saadya etait vraisemblablement tributaire d'une tradition deja etablie dans ce sens, et il n'a 
rien in augure. Abu 'I-Walid a repris la meme interpretation par le vb ara be cite (Kitäb'l-'u~ul, 
ed. Neubauer 17 A). Rashi donne pour equivalent C':J1:J1 (participe ni/al de la rac. 11:J, qal 
inus., ni/al «s'embrouiller, etre en proie a une perturbation ou a une panique». Il s'agit des 
effets de la fumee : «ils sont en proie a la panique et encerc1es (litt. enfermes) par la puissance 
de la fumee de l'embrasement» (la formulation s'inspire d'Ex 14, 3, avec peut-etre influence de 
l'analogie de la nuee d'Ex 13, 21 s.). La notice de Rashi repose sur l'idee d'une parente de 
l:JN avec 11:J1, sur la base de l'element commun 1:J. L'exegese d'I. Ezra repose sur une dCduction 
contextuelle (a partir du mot suivant et de l'adaptation au phenomene de la fumee). D'ou 
l'equivalence 1r.lr.l1iTl;' «se sont eleves». QimJ:!i confirme le cheminement de cette exegese en 
glosant 1NlTI'1 qui represente le meme sens et a ete tire du substantif de la proposition finale de 
9, 17 en question. 
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Avec I'incertitude touchant la non intellection supposee arbitrairement 
par Ziegler, et avec, au contraire, la probabilite de l'intellection, I'hypoth6se 
d'une glose de H(G) perd son meilleur appui. Quelle raison de supposer que 
I'emprunt avait ete note dans H(G), si a ce stade, comme a celui de G, le 
sens authentique du vb de H etait encore connu? On voit combien I'hypothese 
de glose dans H(G) devient precaire, lorsqu'il n'y a pas de fortes presomptions 
de non intellection de la part de G. Or malgre les idees courantes a ce sujet, 
dans la majorite des cas, il est tres aventure d'attribuer a G I'ignorance d'un 
mot rare ou la non intellection d'un passage difficile. La vulgarisation 
edifiante qui a ete le but de G masque par definition le vrai niveau de ses 
connaissances et donne le change. Un bon nombre d'indices, qui attestent la 
connaissance de mots rares et difficiles, invitent a attribuer a G une science 
hebraique approfondie et la connaissance de nombreuses traditions 56. 

Pour conclure sur l'emprunt de G 9, 18 (17), il est clair que I'intention a 
ete d'aggraver et simplifier tout a la fois la peinture du feu ravageur, qui 
est reffet et le chiitiment de l'irrespect de la loi ethique et religieuse 
(avollia, 9, 18): le cercle de l'incendie s'elargit a «tous les environs des 
collines», au lieu d'etre «I'elevation de fumee» de H. Le tableau de Gest 
de nature a mieux frapper les imaginations et le but edifiant est atteint. Si 
les emprunts scripturaires etaient I'application d'une methode ~ comme 
les difficultes de l'explication empiriste nous amenent a le soup<;onner de 
fa<;on de plus en plus precise ~, alors le changement tex tue! de 9, 18 (17) 
etait investi d'autorite par cette methode. La fonction edifiante se trouve 
assuree et devient historiquement intelligible. La vraisemblance de la situation 
ainsi comprise plaide aussi en faveur de I'existence d'une methode. 

La possibilite theorique d'une glose de H(G), que I'on peut toujours 
alleguer cl titre theorique (malgre l'improbabilite, dans le cas de 9, 18), n'est 
de toute fa<;on qu'une modalite de detail, qui ne doit pas masquer le fond 
de la question, comme il est advenu chez Ziegler. Avec ou sans glose, 
l'emprunt invite a considerer la probabilite d'une origine methodique et donc 
d'une hermeneutique constituant un facteur paratextue1 nettement caracterise 
et se pretant a la prospection historique. 

55 L'exemple montre combien I'argument statlstlque des fni:quences d'emploi, sur lequel 
reposent en grande partie les analyses de Kutscher, est trompeur. Kutscher tend a denier a 
Qa l'intellection de H, partout Oll il varie, mais il a neglige de proceder a la contre-epreuve, 
qui livre une serie de dementis, dans des cas de termes rares non modifies et donc apparemment 
compris par Qa. 

56 Cette assertion sera illustree passim au co urs des analyses. 
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F) L'ARGUMENT TIRE OU SIRACIDE 

Ziegler a donne a I'hypothese des gloses incorporees, inauguree par 
Zillessen 57, une portee excessive, en croyant pouvoir profiter de I'appreciation 
de N. Peters relative aux gloses marginales du ms hebreu B du Siracide (Sir), 
qui avait ete recemment decouvert, dans la Geniza du Caire 58. Peters voyait 
dans ces gloses la preuve que d'autres mss bibliques gloses avaient existe a 
une epoque plus antique 59. Ziegler en deduisit que la source de G Is devait 
avoir ete de ce type. II posa en principe que les accretions de GIs, qui incluent 
un bon nombre d'emprunts scripturaires, ne pouvaient etre imputables dans 
leur ensemble a G, et qu'une partie d'entre e\les provenaient de teiles 
gloses 60. 

Entraine par la seduction de I'hypothese, Ziegler a cede a un glissement 
insensible, et son expose suggere finalement une situation differente de 
celle qu'offrent les mss de Sir allegues comme justification materielle. Selon 
lui <des nombreuses variantes et gloses explicatives» que ces mss recelent 
«proviennent po ur une part (je souligne) de textes bibliques apparentes ( ... ) 

57 Precisions sur rapport de Zillessen supra. 
58 ZU! 5, avec reference a Peters 18*. 
59 Ce faisant Peters avait repris une idee emise par E. Sievers, a partir de considerations 

metriques. Mais la perturbation de la metrique commence des l'adaptation israelite de sources 
litteraires cananeennes. Dans les compositions israelites, les motifs speculatifs et religieux I'ont 
egalement emporte sur la soumission a une metrique reguliere. D'ou la grande precarite de 
l'argument metrique, en litterature hebraique ancienne. 

60 La consideration des mss de Sir, estime Ziegler, «fait apparaitre la possibilite de mss 
gloses, ayant servi de sources a G, comme n'etant pas invraisemblable» (ZU! 5). Cette 
formulation prudente ne l'est qu'a titre de vue theorique fondee sur les seuls mss de Sir. La 
confrontation des accretions de G (<<das Plus der LXX») conduit l'auteur a affirmer que ces 
supplements ne sont «certainement pas» imputables a G, dans leur ensemble. Il faut, des 
lors, comprendre qu'ils proviennent en partie de gloses. Les analyses de Ziegler confirment 
ce processus. Sa presentation introductive est embrouillee par le fait que, d'une part, il mele 
a la question des gloses incorporees le phenomene des doublets de H (comme dans Is 2,2s., Mi 
4, I s.), qui differe; d'autre part, Ziegler ne renvoie en cet endroit, a titre d'illustration de sa 
these, qu'au ch. VII, relatif aux emprunts internes de GIs. Mais d'autres materiaux importants 
pour la question (ainsi ch. VI, relatif aux emprunts externes) sont eparpilles dans l'ouvrage. 
N'ayant pas reconnu dans les emprunts une methode caracterisee et autorisee de traitement 
des textes, Ziegler n 'a pas clairement distingue entre emprunts et influences, et il a parfois 
hesite sur la realite meme des faits. Par exemple dans le cas tres frappant de G 40, 2, ou 
E. König avait pourtant discerne la voie de la solution: c'est un emprunt a Dt 20, 2s. Cet 
emprunt est fonde notamment sur le terme de jonction N:l:!!, en depit de la difference d'emploi 
dans les 2 textes. Ziegler, tout en citant le rapprochement instaure par König, et qu'il convenait 
de renforcer par insertion dans la serie des autres emprunts decelables dans GIs, a finalement 
prefere une conjecture d'alteration, qui avait ete proposee par Ottley et qui etait regressive 
par rapport au rapprochement de König. 
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et, pour une part, ce sont des gloses marginales d'elucidation»61. L'auteur 
ne donne qu'un seul exemple de ces emprunts scripturaires, celui d'une 
formulation tiree de Jer 5, 27 et inseree dans Sir 11, 27 62. Cette presentation 
implique que l'emprunt a Jer 5, 27, en Sir 11, 27(30), n'est qu'un exemple 
representatif d'une pluralite 63 . La consultation de l'edition photographique 
montre que la realite est differente 64. La formulation de Jer 5, 27 en 
Sir 11, 27(30) paratt etre un fait isole en matiere d'emprunt, du moins dans 
la categorie des emprunts nettement caracterises et bien apparents. En outre 
cet emprunt ne se presente meme pas sous forme d'une glose marginale ou 
interlineaire, mais il a ete incorpore au texte par la redaction 65. 

Des avant les decouvertes de Qumran, il y aurait eu lieu de decanter 
l'hypothese des emprunts en gloses. Ce qui etait fecond, dans l'hypothese 
inauguree par Zillessen, c'etait l'idee d'emprunts scripturaires effectues avant 
le stade de G, et dans des textes hebreux. Certes on pouvait legitimement 
supposer, avant les decouvertes de Qumran, que ces emprunts avaient pris 
la forme de gloses et n'avaient pas ete des modifications reellement intligees 
a H. Mais il fallait equilibrer cette possibilite theorique par l'autre, tout 
aussi plausible, selon laquelle les emprunts auraient ete directement amal
games au texte hebreu et auraient constitue des var. proprement dites. C'est 
exactement la situation textuelle qu'illustre maintenant le rouleau complet 
d'Is, Qa 66. Ce qui adetourne Zillessen, puis Ziegler, de donner du poids 
acette possibilite, c'est manifestement la nature particuliere des variations 
textuelIes par emprunts scripturaires. Alors que les autres var. relevees dans 
G paraissaient, en regle generale, imputables ades degradations par in
comprehensions, confusions ou accidents, les emprunts se presentaient 

61 «Teilweise stammen sie aus verwandten Bibelstellen (00'); teilweise sind sie erläuternde 
Randglossen » (Z U/ 5). 

62 Sir 11,27 (ed. Levi) a pour correspondant dans G, 11, 30, ou manque la citation de Jer, 
absente aussi de la traduction syriaque (Syr). Ziegler suit la numerotation des editions de G. 

63 La formulation de Ziegler sur ce point correspond a la parenthese de suspension de la 
note supra: « ... aus verwandten Bibelstellen, vgl 11, 30 wo in Cod. A die Jer-Stelle 5, 27 
auftritt». Apres «teilweise», cette presentation implique une pluralite de cas qui auraient 
ete reduits, dans l'expose de Ziegler, a un seul, typique. 

64 Edition anonyme parue sous le titre: Facsimiles of the Fragments hitherto recovered 01' 
the Book of Ecclesiasticus in Hebrew, Oxford, Cambridge, 1901, Planche «MS A. Ecclus. XI,II
XII,+». Cf.lgs 18s. 

65 La citation de Jer 5, 27 en Sir 11, 27 est incorporee au contexte et de la meme main que 
ce dernier, contrairement a ce que laisse entendre l'expose de Ziegler. 11 fallait preciser qu'il 
s'agit - dans le cadre de l'hypothese - d'une glose inseree dans le texte anterieurement 
a la redaction du ms A, ou lors de cette redaction. Le cas differe des gloses reperables par leur 
position en dehors de la Ig. Cest l'absence de la citation de Jer, dans G et Syr, qui etaye 
l'hypothese de glose. 

66 Voir supra les notes a ce sujet, et II' section, Jce partie. 
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comme une categorie de vaL singulieres. Tout en etant in fideles comme 
les autres au texte de base, elles se distinguaient neanmoins par leur prove
nance scripturaire et par la recherche erudite qu'elles impliquaient. Ce n'etaient 
plus des degradations, mais des vaL de qualik D'ou l'effort de Ziegler 
pour les distinguer de la masse des autres vaL L'hypothese des gloses de 
H(G) en fournissait l'occasion, D'apres cette vue, le glossateur, auteur de 
l'emprunt, ne songeait pas a modifier le texte, et le changement n'est 
intervenu qu'a la suite de la meprise ou du scrupule de I'adaptateur, lorsqu'il 
a ajoute la glose au texte 67 , N'etait-il pas possible de voir dans les emprunts 
effectues directement par G reffet d'un processus d'extension, qui aurait 
progressivement conduit des gloses ajoutees aux gloses substituees, et de la 
aux emprunts directs dans le texte grec?68. La polarisation des emprunts 
anterieurs a G (= du niveau H(G)) autour de l'hypothese des gloses, et au 
detriment de celle des vaL par emprunts dans H(G), adetourne Ziegler 
de la chance que lui offrait I'hypothese de Zillessen. S'il avait compte avec 
un groupe important de vaL par emprunts dans H(G) (vaL de la teneur du 
texte, non gloses marginales ou interiineaires !), ces vaL auraient marque, 
dans la masse des autres, la presence d'elements non degrades, d'elements 
issus d'une recherche scripturaire savante. Cette elite des var., et leur 
voisinage contraste avec les autres auraient alors pu conduire a soupc;onner 
que le dit contraste cachait autre chose, et qu'une partie des degradations 
presumees pouvaient, elles aussi, etre nees, a leur maniere, d'un effort de 
recherche erudite, ce qui aurait conduit a la decouverte d'une hermeneutique 
methodique. 

L'hypothese des emprunts en gloses, sans perdre une legitimite theorique, 
a neanmoins ete dementie par les decouvertes de Masada (Sir) et de Qumran 
(ls). La decouverte des fragments de Sir, a Masada, demontre 1a faiblesse 
des deductions dont le texte de cette composition avait ete I' objet 69. Ces 
fragments sont beaucoup plus anciens que ceux de la Geniza, et de peu 
posterieurs a la composition de Sir 70. Ils prouvent, d'apn':s leur decouvreur 

67 Non dans les cas de gloses substituees au texte. Voir la distinction dans l'expose supra. 
Mais le cas de substitution, OU l'adaptateur opere un choix et ne se borne plus a transmettre 
passivement, peut etre considere comme un passage a un nouveau palier, a partir d'un usage 
originel, qui aurait ete d'ajouter les gloses au texte, sans rien retrancher de ce dernier. 

68 Ziegler n'a pas formule la theorie d'un tel processus extensif, mais on peut la concevoir 
dans le prolongement de ses analyses. 

69 Les fragments ont ete Mites par I'archeologue qui les a decouverts, Y. Yadin: The 
Ben Sira Seroll from Masada (cf. aussi I'M. hebraique, dans Eretz Israel 8 (1967) I s.). 

70 D'apres Yadin, qui allegue a I'appui les opinions de F. M. Cross et N. Avigad, specialistes 
des problemes paleographiques de Qumran, les fragments de Masada remontent a la 1 ce moitie 
du lee siede avant l'ere chretienne (o.c. 4). Selon Cross, il serait possible de preciser le lee quart 
du siede (ibid., n. 11). 



EMPRUNTS SCRIPTURAIRES DE G IS 27 

Y. Yadin, qu'une proportion majoritaire des gloses du ms B de la Geniza, 
loin d'etre des adjonctions secondaires, comme on le tenait pour evident, 
retablissent au contraire la forme originelle 71 . Le phenomene illustre, en tout 
cas dans une forte proportion, par le ms B et ses gloses est donc inverse 
de celui que l'on observe dans les adjonctions de G Is et de Qa, par rapport 
a H. Le fait s'oppose au genre d'utilisation qu'avait tentee Ziegler, dans le 
cas particulier des emprunts. 

Quant aux emprunts scripturaires de Qa, etant incorpores au texte, ils 
n'apportent aucune justification non plus a la theorie des gloses incorporees, 
et sont plutöt de nature a la dementir. 

G) GWSES ET VARIATIONS TEXTUELLES DANS H 

L'incorporation des emprunts au texte de Qa n'exclut pas que d'autres 
recensions hebralques antiques aient comporte des gloses par emprunts, dans 
leurs marges ou leurs interlignes. Il reste concevable qu'un nouveau miracle 
archeologique rende disponible un texte de ce type, et l'hypothese de Ziegler 
des gloses incorporees conserve une valeur theorique. Mais elle ne peut etre 
que partielle. Nous avons vu que l'erreur avait ete de lui donner une portee 
trop exclusive, au detriment des var. proprement dites par emprunts, dans 
H(G). En illustrant positivement ces dernieres, Qa livre une attestation 
capitale, parce qu'il montre que le texte hebreu a bel et bien ete modifie 
par insertion d'emprunts scripturaires. Dans I'hypothese des gloses, il n'etait 
qu'annote. La difference est essentielle, car c'est le principe d'intangibilite 
textuelle qui est en cause. La realite de l'alteration intentionnelle et reflechie 
est etablie par Qa. 

11 faut reserver a une autre partie l'examen des implications que comporte, 
pour l'histoire de la transmission du texte hebreu, le phenomene des emprunts 
scripturaires dans Qa 72. Nous devons nous en tenir pour le moment a ce qui, 
dans cet aspect de Qa, est de nature a eclairer les emprunts de G. Nous 
avions observe plus haut que, dans le cas indemontre mais possible Oll 
auraient existe des recensions hebralques anterieures a G et porteuses de 
gloses marginales par emprunts, de tels textes attesteraient que le procede 
des emprunts n'etait pas une particularite de G, mais une pratique palesti
nienne ayant acquis valeur traditionnelle. Ce serait un indice favorable a 
I'hypothese d'une nature methodique des faits, par opposition a I'hypothese 

71 Yadin, o.c. 7. 
72 Voir seetion II, me partie, eh. II. 
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d'une origine empirique 73, A fortiori, si les emprunts ont ete pratiques non 
plus comme des annotations (gloses) d'un texte hebreu de la phase G, mais 
comme des modifications de la teneur de ce texte (soit par additions, soit 
par substitutions), la prl'!somption de methode se trouve renforcee, Elle rest 
en vertu de la nature d'un tel texte, qui est un representant direct de la tradition 
textuelle hebralque, et non plus une adaptation et un temoin indirect, comme 
par definition G, ou un commentaire, comme les gloses, La modification 
de la teneur de H, par emprunts, est attestee par Qa avec une frequence qui 
est inferieure a celle de G, mais qui reste remarquable et tn':s demonstrative. 
Si les emprunts ont ainsi affecte la tradition textuelle hebralque, comme ils 
ont affecte la tradition interpretative dans G, n'etait-ce pas qu 'ils etaient 
justifies par une methode assez souveraine pour legitimer l'atteinte au depot 
scripturaire et pour accrediter les modifications? 

11 est vrai que ron pourrait, apremiere vue, tirer objection de la presence, 
dans Qa, d'assez nombreuses autres var. secondaires, qui ne sont pas fondees 
sur des emprunts et qui ne sont pas non plus le resultat de revolution 
orthographique tardive ou d'accidents. Les var. de ce genre ne sont-elles pas 
l'indice que Qa a ete retouche sans norme et sans scrupule a l'egard du 
litteralisme consonantique, par necessite de pallier empiriquement des in
comprehensions frequentes? C'est ce qu'a admis Kutscher, dans son enquete 
sur Qa. Mais nous devrons constater ulterieurement (section 11) que sa 
these se heurte ades difficultes dirimantes, qui apparaissent a la fois dans 
l'appreciation de la situation historique de Qa, et dans le detail des analyses. 
En realite, dans Qa, les var. de sens secondaires, de la eategorie non fondee 
sur des emprunts, ne livrent pas une raison de soup~onner les var. par 
emprunts d'etre des reeours empiriques. Ce sont au eontraire les var. par 
emprunts qui d'emblee, et notamment a cause de leur remarquable corres
pondanee generale avee les donnees de G, eonstituent une forte raison 
d'examiner si les autres var. de Qa, eelles sans emprunts, ne procedent pas 
elles aussi (une fois mis apart les aeeidents possibles) d'une methode eapable 
de les aecrediter et qu'il s'agirait d'identifier 74. Contrairement donc a la 
premiere apparenee creee par les var. sans emprunts dans Qa, apparence 
qui a prematurement incline le jugement des critiques du cote de l'appre
eiation empiriste, ce texte ne dement pas, mais confirme, a sa maniere, la 
legitimite de l'hypothese selon laquelle le procede des emprunts scripturaires 
etait l'application d'une methode. Nous n'en sommes toujours qu'a une 
hypothese, mais celle-ci, deja suggeree par les diverses modalites examinees 

73 Voir supra les remarques conclusives, a la fin du S D. 
74 Nous verrons que c'est la methode des analogies verbales formelles. Cf. po ur Qa, 

seetion 11, lIe partie. 
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plus haut apropos de G, est notablement consolidee par l'attestation de var. 
par emprunts, dans Qa. 

C'est ce qu'il fallait marquer, et ce constat nous conduit a l'oppose de 
l'appreciation a laquelle etait parvenu Ziegler, touchant ceux des emprunts 
qu'il avait supposes imputables ades gloses incorporees. On se rappelle que 
cette interpretation revenait a admettre en deux temps, d'une part, une 
initiative empirique, mais non textuelle, la glose, d'autre part, une incorpora
tion textuelle, mais sans initiative (glose additionnee) ou avec une initiative 
reduite (glose substituee). Cette tentative d'explication par de l'empirisme 
amalgame a un determinisme textuel mecanique, s'avere inadequate, et ce 
qui apparait maintenant, a la lumiere de la decouverte de Qumran, c'est la 
realite de la modification par emprunts dans l'hebreu, au creur du depot 
scripturaire traditionnel d'Israel. Le probleme de la justification par une 
methode autorisee est imperativement pose de ce fait, et le rouleau de Qumran 
fait pencher la balance des probabilites, d'une maniere qui parait sans retour, 
des les premieres etapes de la reflexion historique sur le sujet. 



CHAPITRE 11 

LE CARACTERE METHODIQUE 
ET L'AUTORITE DES VARIANTES D'ORIGINE SCRIPTURAIRE 

OU VERBALE FORMELLE 

A) CONDITIONS GENERALES DES EMPRUNTS 

On peut grouper les raisons qui pi aide nt po ur une nature methodique des 
var. par emprunts, en 5 rubriques. Les 2 premieres ne seront qu'un bref 
rappel et une eonfirmation d'observations deja esquissees plus haut. Les 
2 suivantes elargiront la perspeetive et vaudront a la fois pour les emprunts 
et po ur la seeonde eategorie hermeneutique qui se degagera au eours de 
notre enquete, eelle des var. par analogies verbales formelles. La 4e rubrique 
de eet ensemble nous livrera une preuve erueiale, qui sera fondee sur le eas 
des textes oraculaires. L'ensemble ne nous permettra plus de douter que les 
var. par emprunts seripturaires analogiques et, au dela de ce phenomene, 
eelles par analogies verbales formelles aient ete l'applieation d'une herme
neutique methodique souveraine, en entendant par hermeneutique les moda
lites du traitement du texte biblique, modalites qui sont entierement originales, 
et par la problematiques, dans le ludalsme 1. 

L'existenee de eette hermeneutique methodique eonstitue un fait eulturel 
gros de eonsequenees et livre des eriteres qui rendent possibles des approfon
dissements, des renouvellements et des solutions, sur des points Oll la theorie 
empiriste etait eondamnee a I'impuissanee. 

1) La reeurrenee, dans GIs, de var. aus si earaeterisees que eelles par 
emprunts suffit, a elle seule, eomme deja dit plus haut, a signal er la 
presenee probable d'une methode propre a legitimer ces ehangements, et qui 
devait tirer son auto rite de la matiere seripturaire elle-meme, dans laquelle 
elle puisait. Que I'attention de Ziegler n'ait pas ete attiree par eette probabilite, 
et qu'apres lui, notamment a I'oeeasion de la deeouverte du rouleau de 
Qumran, on ait eontinue a ne voir dans les emprunts que des expMients ou 
une routine sans autres implieations, n'est eomprehensible que eomme l'effet 
d'une orientation doublement erronee. En premier lieu, il faut eonstater 

I Dans le Judalsme antique, elucidation textuelle et traitement textueJ transformant se 
presentent non seulement comme solidaires, mais encore comme organiquement lies, au point 
qu'il faut les considerer comme 2 poles d'un seul et meme phenomene d'utilisation du texte 
biblique. Precisions, section 11, J" partie, eh. J, IIIe partie, eh. 11. 
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que la force d'inertie du conceptualisme empmste etabli en cfihque a ete 
plus forte que les indices de mise en question. Il est comprehensible qu'en 
1934, date deja relativement lointaine des Untersuchungen, Ziegler y ait 
cede, et cela d'autant plus facilement qu'il a aborde la question en specialiste 
du grec biblique. Dans le domaine de l'hebreu proprement dit, il etait 
dependant de l'exegese en vigueur. En second lieu, l'absence d'interet pour 
les sources rabbiniques (lacune traditionnelle en critique moderne, et non 
encore suffisamment surmontee) a aussi prive l'auteur d'un moyen de 
decouvrir la clef du phenomene dont il accumulait les materiaux. Comme 
nous allons voir plus bas (infra § 5), les midd6t, ou regles de l'exegese 
rabbinique, accordent une pi ace importante aux confrontations scripturaires 
analogiques. Meme si les choses se presentent, en cette phase plus tardive, 
d'une maniere qui a ete particularisee par des distinctions d'ecole et par la 
fixation d'un texte orthodoxe exclusif, la similitude des principes a l'reuvre 
et la parente des faits s'imposent a I'attention de qui etudie paralleJement 
les deux domaines. 

2) L'erudition scrip tu ra ire vaste et precise, requise dans le milieu des 
responsables de la Septante par la pratique des emprunts, a egalement ete 
mentionnee plus haut, comme un indice de procede methodique. Nous 
avions observe liminairement, en critiquant les vues d'Ottley, que les emprunts 
scripturaires ne se laissent pas reduire a de simples reminiscences. Etant 
donne leur subtilite, parfois tres grande, leur precision et leur frequence, ils 
resultent necessairement de recherches qualifiees, qui supposent une veritable 
science scripturaire d'epoque. Si I'on voulait maintenir I'idee de reminiscence, 
en invoquant la capacite memorielle imputable au conservatisme religieux 
du Judalsme, des la plus haute epoque, il faudrait alors reconnaitre que cette 
memoire religieuse scripturaire etait poussee a un degre Oll elle constituait 
precisement une erudition et cessait d'etre memoire ordinaire et simplement 
pratique 2. Les modifications par emprunts illustrent un procede difficile 

2 Un tel phenomene d'erudition scripturaire memorielle est illustre de maniere extraordi
nairement eloquente dans la litterature midrashique et talmudique. Cette erudition ne peut 
devenir concevable po ur un esprit moderne etranger au ludaisme qu'au prix d'une frequenta
tion prealable suffisante de cette litterature. Une illustration analogue de capacite memorielle, 
conservatrice et erudite, est observable dans le processus de transmission de la poesie arabe 
la plus ancienne par les ruwät (sg räwin) ou «transmetteurs», d'abord tribaux, puis citadins. 
R. Blachere a etudie ce phenomene en des pages de son Histoire de la litterature arabe des 
origines ci la fin du XV' siec/e, qui presentent un interet de premier ordre, non seulement pour 
les islamisants, mais pour les semitisants en general, ainsi que pour les historiens et sociologues 
des litteratures. Apropos des cas typiques de I:Iammad (debut du VIII' siede) et Ijalaf (ne 
vers 733, disciple du precedent), deux transmetteurs qui sont responsables de nombreuses 
transformations infligees au fonds ancien, I'eminent arabisant, qui n'est pas suspect d'avoir 
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et le refus de recourir, dans les endroits affectes, ades modifications 
quelconques, ce qui eüt ete la voie d'une improvisation libre de toute norme, 
la voie de la facilite. La specijicite du recours scripturaire et sa difJiculte 
revelent donc la presence d'une norme, et celle-ci est d'autant mieux carac
terisee que la recherche des analogies de teneur et des termes de jonction a 
ete plus subtile. 

La science scripturaire attestee par les emprunts entraine une consequence 
pour les occasions de leur application. Ces occasions ont pu etre parfois des 
incomprehensions. Mais ces cas n'ont pas ete les seuls, et ils ont ete rares, 
voire exceptionnels. En effet le niveau de connaissance des textes et donc 
de la langue, requis par l'usage des emprunts exc1ut des incomprehensions 
frequentes, et implique, par consequent, que les changements ont ete gene
ralement determines par d'autres motifs, d'ordre ideologique et plus speciale
ment religieux. De tels motifs confirment la necessite d'une methode et d'une 
methode capable de faire autorite. 

Fourvoye par le prejuge empiriste, Ziegler a ete amene a presenter les 
emprunts comme des expedients regulierement occasionnes par des incom
prehensions. Il suffit de quelques cas Oll l'intellection de H par Gest 
certaine - et nous en rencontrerons au co urs des analyses 3 - pour reruter 
cette vue. Elle repose en realite sur une contradiction insoutenable entre la 
science impliquee, d'un cöte, l'ignorance postulee, de l'autre. Cette contra
diction met de nouveau en evidence I 'inadequation de l'interpretation empi
riste. 

manque de rigueur en matiere de cntlque rationnelle, caracterise le type general des trans
metteurs dans les termes suivants: <<lls connaissent admirablement la vie nomade qu'ils 
partagent par intermittence. Ils possedent incomparablement la langue des Bedouins (00') Tous 
se signa/ent par une memoire prodigieuse» (I, 99). J'ai souligne le point qui importe a notre 
sujet. Certes on admettra volontiers que les responsables de la Septante n'aient pas atteint les 
capacites de memorisation et l'intensite d'interet scripturaire qui caracteriseront les docteurs 
juifs, a partir de l'epoque de la Mishna. Encore cette vue n 'est-elle pas vraiment assuree, et il 
reste possible que les auteurs de la Septante aient ete familiers avec un stock de traditions 
lexicographiques et exegetiques qui depasse largement ce que l'on peut soup~onner a ce sujet. 
En tout cas, ce qui parait certain et qui a ete meconnu on minimise en critique, c'est que 
l'elaboration de la Septante se situe, au point de vue culturel, et en depit des influences 
hellenistiques, dans une phase Oll se sont ebauches et deja plus ou moins affirmes des modes 
d'appreciations textuelIes appeles a devenir courants dans l'exegese rabbinique, 

3 Un exemple a lui seul tres demonstratif est offert par l'interpretation G du vb hebreu 
de la creation, en certains passages de GIs. Le fait est etudie I'" section, 11' partie, eh, VI. 
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3) Le degagement de la preuve a nos yeux cruciale, celle tiree des textes 
oraculaires (ci-dessous 9 4) nous oblige a elargir prealablement la perspective, 
pour considerer des conditions generales, qui interessent a la fois la nature 
methodique des var. par analogies scripturaires et celle des var. par analogies 
verbales formelles. Ce 9 et le suivant nous permettront ainsi d'effectuer du 
meme coup une presentation de cette seconde categorie, qui illustre la 
seconde methode constitutive de I'hermeneutique analogique. 

Les conditions dans lesquelles se presente le milieu d'origine de la Septante 
ne sont, apriori, pas favorables a I'hypothese d'une entreprise livree aux 
hasards d'opinions individuelles, du es ades interpretes qui auraient ete 
reduits aleurs propres ressources, et qui auraient ete insuffisamment compe
tents. La Septante est issue d'une communaute religieuse, ce qui modifie 
deja les conditions culturelles valables pour un autre milieu, a la meme 
epoque. En outre cette communaute etait d'autant plus traditionaliste que 
le ludai"sme est fonde sur des ecrits qui sont conc;us comme le foyer dont 
emane la tradition, et autour duquel elle continue a graviter, dans la mesure 
Oll elle reste vivace et susceptible de developpements. Quelles qu'aient ete 
les influences hellenistiques (indeniables et importantes a leur maniere) qui 
ont pu s'exercer sur l'elaboration de la Septante, le facteur de la tradition 
religieuse du ludai"sme et de ses modes rec;us de penser et d'apprecier est 
fondamental. Des l'epoque des debuts de la Septante, Loi et Prophetes 
(les Prophetes « posterieurs» du 1 udai"sme c1assique) et une grande partie, 
en tout cas, des autres ecrits, sinon la totalite de la Bible hebraique, etaient 
investis d'une autorite religieuse. Le phenomene est hors de doute, en ce 
qui concerne la Loi, depuis la fin de I'exil, sans prejudice des phases de 
valorisation anterieures, au fur et a mesure de la constitution de cet ensemble. 
En ce qui concerne les Prophetes, la sacralisation de leurs ecrits, deja 
deductible de certaines considerations historiques, avant la phase de la 
Septante 4 , est positivement etablie pour son epoque par l'utilisation de 
passages des ecrits prophetiques comme orac1es applicables ades circonstan
ces contemporaines et a venir. Nous le constaterons avec plus de precisions 
au 9 suivant (9 4). En matiere d'autorite, la priorite revenait a la Loi, et 

4 La principale circonstance (non la seule) qui a contribue a accrediter les ecrits prophetiques 
dans le Judalsme est incontestablement, et de maniere a eHe seule decisive, la confirrnation que 
la catastrophe du debut du VI" siede et l'exil ont apportee a 1eurs orades. 
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une hierarchie se dessine autour d'elle, Mais les Prophetes en etaient etroite
ment solidaires, a titre d'application et d'elucidation de la Loi, non pas 
seulement doctrinalement, mais aussi liturgiquement, dans le deroulement 
du culte 5 . Ils etaient aureoles d'un prestige qui leur etait propre, en raison 
de leur valeur oraculaire. Cependant, par rapport a la question qui nous 
occupe et touchant la place assignable au livre d'Isaie dans la pensee religieuse 
alexandrine, la hierarchie scripturaire discernable autour de la Loi n'a qu'une 
portee hermeneutique relative, car si la Loi a servi de critere a l'interpretation 
des Prophetes, la reciproque est vraie aussi et les textes des Prophetes ont 
parfois servi a determiner l'interpretation de la Loi, dans G 6. 

Dans ces conditions liminaires et tres generales, il y a, comme dit plus 
haut, invraisemblance globale a admettre que le texte hebreu ait pu etre 
traite par G de la maniere que suppose la theorie empiriste. Si cette in
vraisemblance n'a pas ete sentie en critique moderne, et si l'influence de 
l'empirisme s'est perpetuee dans la pratique exegetique, a titre de commodite 
toujours disponible 7, en depit du progres continu des connaissances, c'est 
que le conceptualisme fondamental issu des origines de cette critique moderne 
n'a pas cesse d'exercer son emprise et de masquer l'importance du facteur 
paratextuel que nous cherchons a mettre en evidence, a savoir la tradition 
hermeneutique normative, c'est-a-dire le caractere methodique du traitement 
des textes (interpretation ou retouche). 

11 ne peut etre question de rappeIer ici, meme brievement, l'historique des 
causes et modalites qui expliquent le credit de l'explication empiriste. 
Bornons-nous a remarquer que I'idee de l'ecrit, heritee du retour ad fantes 
de la Renaissance, puis le renforcement de la conception par les querelIes 
religieuses litteralistes, consecutives a la Reforme, ont marque durablement 
l'orientation de la reflexion exegetique. La rationalisation progressive de la 

5 Cest le grand inten:t de l'ouvrage de H. SI. J. Thackeray que d'avoir degage les indices 
tres vraisemblables d'organisation du culte de la communaute alexandrine, d'apn':s un calen
drier liturgique de lectures de la Loi et d'extraits des Prophetes (hafiärot). Cf. The Sept. and 
Jewish Worship, notamment 43s. Dans sa synthese de VT 12 (1962) 141 S., R. Hanhart lire le 
bilan des recherehes modernes sur les origines de la Septante, en constatant qu'a l'encontre 
des affirmations de la Lettre d'Aristeas, l'origine de la formation de la Septante doit etre 
cherchee dans le besoin cultuel (<<im gottesdienstlichen Bedürfnis») des Juifs de langue grecque, 
a l'epoque hellenistique. 

6 Cela resulte d'une pluralite d'observations faites par Ziegler, au co urs de ses analyses. 
Les examens textuels qui suivront ici en donneront des specimens. Voir par ex., dans l'etude 
de la traduction de H «peuples» par G «gouverneurs» We seetion, lIe partie, ch. V), ce qui 
concerne l'influence du livre d'Is sur la mise au point de G Gen 27, 29. 

7 Pour ce qui est d'Is, l'empirisme atteint son point culminant dans le travail de Seeligmann 
sur G (precisions infra), et c'est encore lui qui a inspire l'appreciation negative de Kutscher sur 
Qa (cf. seetion 11). 
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critique biblique, n'a pas reussi a echapper a l'exclusivisme engendre par les 
conditions premieres de l'essor de I'exegese moderne. Cet exclusivisme a 
consiste a ne voir dans la chose ecrite qu'une donnee materielle, d'une part, 
logique, de I'autre. D'ou le deve\oppement d'une critique qui a tendu a 
chercher ses explications, d'une part, dans les determinismes materiels 
theoriquement possibles, pour une ecriture donnee (critique textuelle acci
dentaliste), d'autre part, dans des types de coherences et d'evidences propres 
a la tradition occidentale et au rationalisme moderne, mais non pas adaptes 
au ludai"sme antique. 

Dans le ludai"sme le texte biblique n'est pas seulement une materialite de 
signes traces et une coherence logique, c'est aussi une double participation. 
Participation des ecrits les uns aux autres. Les modifications textuelles par 
emprunts scripturaires en sont la manifestation. Mais aussi participation 
des mots a des valeurs extracontextuelles, livrees par les homonymies, les 
homographies et tous les types de ressemblances formelles discernables. En 
ce qui concerne l'illustration probante de cette seconde categorie dans G, 
le travail d'identification reste a faire, sans possibilite de profiter d'une 
topographie textuelle deja etablie, comme c'est le cas pour les emprunts 
scripturaires, grace aux materiaux des Untersuchungen de Ziegler. Mais nous 
pouvons affirmer des maintenant par anticipation la realite de cet ordre 
de faits, dans G, Qa, les autres versions, la litterature rabbinique et - consta
tation terminale - H meme 8. 

b) Enseignement rhrospectij de la litterature rabbinique 

Dans la litterature rabbinique on peut constater surabondamment que les 
mots scripturaires ont ete exploites non seulement logiquement, mais encore 
en fonction de leur forme et des participations que ces formes revelaient, 
aux yeux des anciens 9. La meconnaissance de cet indice capital a son 
histoire dans la critique moderne 10. Quoi qu'il en soit, la lacune est patente. 
C'est elle principalement qui a empeche Ziegler de discerner la portee 
historique de ses propres constats topographiques, concernant les emprunts 
scripturaires. Bien que la codification qui a sanctionne la pratique des 
speculations verbales formelles dans le ludai"sme de la periode inauguree 
par la Mishna, sous la forme des fameuses 32 regles (midd6t), soit nettement 

8 Voir les IJe< parties des I<e et [[< seetions, et IJ' s., IJI' partie, eh. Ir. 
9 Ce type d'exegese s'impose des que I'on consulte les sources rabbiniques. La suite de 

l'expose en donnera des exemples. 
10 A cet egard il faudrait tenir compte avant tout de l'argument chronologique, qui a joue 

un röle primordial dans la pensee historique du XIX' siecle, quel qu'ait ete par ailleurs le röle 
des preventions et des minimisations, dont l'une des raisons etait simplement l'ignorance. 
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posterieure aux regles de Hillel Wr siede avant l'ere chretienne), il ne s'agit 
la que d'un bilan d'ecole. La pratique elle-meme, du moins en ses aspects 
fondamentaux, remonte manifestement a une antiquite beaucoup plus hau te 11. 

Cette pratique de l'exegese rabbinique, quelles que soient ses particularites 
propres et le degre de systematisation qui la distingue, interesse la periode 
plus haute. Elle n'a pas ete etablie d'un coup et suppose des habitudes de 
pensee et une longue preparation anterieures. Le phenomene jette une 
lumiere sur les nombreuses divergences de la Septante, derriere lesquelles 
sont discernables des relations hebrai'ques precisement du meme type formel. 
Et par dela la Septante, et maintenant aussi par dela le temoin capital qu'est 
Qa, c'est l'ensemble de la tradition textuelle et interpretative qui est concerne, 
en remontant meme parfois jusqu'a la redaction premiere de H, lorsqu'elle 
a modifie par analogie formelle une source anterieure. Bien que la Septante 
soit un produit du Judalsme hellenistique et qu'elle souleve des questions 
de langue et d'inspiration, en rapport avec cette situation historique, elle 
nous apparaitra ici, a travers ses principes fondamentaux, comme une 
veritable def, qui nous ouvrira l'acces d'une voie negligee, celle qui conduit 
a la pensee analogique et a la tradition hermeneutique methodique des 
anciens. Ce domaine est specifiquement juif, en ce qui concerne les analogies 
scripturaires (justification seetion 11, IIIe partie), proche-oriental, en ce qui 
concerne les analogies verbales formelles (idem). La negligence de I 'indice 
essentiel constitue par l'hermeneutique de la litterature rabbinique est une 
manifestation eloquente de l'unilateralite dont a souffert la critique moderne, 
touchant les questions qui nous occupent. 

En ce qui concerne la theorie empiriste, dont l'inadequation generale (aussi 
bien pour les emprunts scripturaires que po ur les speculations verbales) est 
le sujet de ce ~ 3, nous pouvons donc considerer la Septante, d'une part, du 
point de vue de ses indices internes (Ja question des emprunts scripturaires 

11 Sur les 32 middot et les n':gles anterieures de Hillel et d'Ismael, voir H. Strack, Einleitung 
in Talmud und Midras, 96s. Le probleme du rapport entre les 32 middot et eelles de Hillel 
(ces dernieres developpees seeondairement par Ismael) n'est pas necessairement resoluble dans 
une perspeetive ehronologique. La question depend de la maniere dont on eom;:oit l'origine 
de toutes ces regles. Les criteres deeisifs ne se trouvent pas dans la doeumentation rabbinique 
elle-meme, car eelle-ei, tout en ineorporant des traditions parfois fort aneiennes, represente 
neanmoins un etat nettement posterieur a l'hermeneutique pratiquee dans la Septante, a 
Qumrän et - aspeet eapital - en eertains endroits des redactions bibliques elles-memes 
(par rapport a des traditions anterieures). C'est dans G, les eerits de Qumran, accessoire me nt 
les autres versions aneiennes et dans le texte biblique lui-meme qu'il faut aller chereher la elef 
de l'origine des regles hermeneutiques. La methode des analogies verbales formelles (donc 
l'essentiel des proeedes eodifies dans les 32 middot) est beaucoup plus antique que la methode 
des analogies seripturaires (dont on trouve l'eeho dans les regles de HilleI). Preeisions H' 
seetion, IH' partie, eh. I. 
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est deja revelatrice au stade que nous avons atteint), d'autre part, du point 
de vue externe, a la lumiere de la clarte complementaire qu'apporte retro
spectivement l'hermeneutique rabbinique. Sous l'angle ainsi defini, I'adapta
tion grecque verifie, a une epoque plus haute que la litterature rabbinique 
(sauf le cas de certaines traditions tres anciennes incorporees par cette 
litterature), la notion originale que le ludalsme s'est faite des ecrits de sa 
tradition religieuse : non seulement des signes materiels et une signification 
logique, seuls pris en consideration par la critique moderne, mais encore, 
comme dit plus haut, une participation scripturaire et une participation aux 
ressemblances verbales. Ce sont ces deux dernieres conceptions que le prejuge 
empiriste a empeche d'identifier, et qui montrent la necessite de le depasser 
pour ouvrir une nouvelle voie d'appreciation. 

c) Les indices controverses de la Lettre d'Aristeas 

La lettre d' Aristeas a semble fournir a la vue empiriste une solide justifica
tion, en deux passages cruciaux qu'il est indispensable d'examiner: ils sont 
au creur meme de notre probleme 12. Le sens des §§ 30 et 314 de ce document 
capital est discute. Le § 314 atteste, en tout cas, l'existence de traductions 
grecques anterieures (npollPIlEvEUIlEveoV) a celle que la Lettre pretend cano
niser. Le § 30 contient un temoignage certainement analogue. Dans l'etat 
de la question la discussion relative au vb decisif crEcr11IlUVTat est restee 
inconclusive. Une opinion defendue par des autorites importantes preconise 
le sens: «ortt ete interpretes» (entendez : les ecrits de la Loi mentionnes 
avant ont ete traduits en grec) 13. La these opposee voudrait retenir l'autre 
valeur theoriquement possible: «ont ete consignes par ecrit». Il s'agirait 
alors non pas de la traduction en grec, mais de la copie de textes hebreux, 

12 Je cite d'apres l'edition de Thackeray, a la fin de l'ouvrage de Swete, Intr. to the O.T. 
in Greek. La division en §;i , comme dans APOT, II, 98 et 121 (H. Andrews). Il est toujours 
indispensable de consulter ce travail c1assique de traduction et d'annotation. Voir aussi 
P. Wendland, dans APAT, II, 8 et 30. Autres donnees bibliographiques dans les notes 
suivantes. 

13 Wendland, APATc. sup.; Andrews APOT, c. sup.; H.G. Meecham, The Letter ... 201. 
On doit a ce dernier au te ur l'etude linguistique la plus approfondie de la Lettre d' Aristeas. 
Il a observe que le vb problematique du § 30 est employe dans d'autres passages du document 
au sens «to make known, inform». C'etait fröler ce qui est a nos yeux la bonne solution 
(cf. infra). Mais Meecham n'a pas discerne la possibilite d'appliquer ce sens au vb problema
tique. Kahle rejoint la consequence historique qui resulte du sens adopte par ces auteurs. 
Toutefois c'est en comprenant le vb dans sa seconde acception possible. Il voit dans l'adverbe 
a~II;AEcrtEPOV l'element determinant pour I'allusion impliquee. Les copies hebraiques de la Loi 
etaient hors du champ d'interet de Demetrius, fait-il observer. L'adverbe doit donc viser des 
traductions grecques anterieures. Il traduit «rather carelessly written», en comprenant cette 
formulation comme une teile allusion (CG 213). 
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en prolongement de I'allusion preeedente aux «earaeteres hebraiques» du 
texte de la Loi 14. En depit de eette derniere formule, la eonsideration du 
eontexte, eelle du röle imputable au bibliotheeaire royal Demetrius, un non 
juif, enfin eelle du theme general de la Lettre, qui est relatif a I'adaptation 
de la Loi en gree et a la primaute de ~a nouvelle reeension, sont autant de 
raisons qui plaident en faveur de la premiere aeeeption mentionnee ou d'une 
analogue 15. 

II existe, je erois, une raison deeisive d'opter pour une aIIusion ades 
traduetions greeques anterieures, e'est-a-dire pour le sens historique pressenti 
par la premiere explieation mentionnee. Cette raison n'a pas attire I'attention, 
paree que la diseussion a tourne autour des seules possibilites lexieales du 
gree. II faut eompter aussi avee le milieu juif dont emane la Lettre, eomme 
on s'aeeorde a le reeonnaitre 16. Cette inspiration rend possible l'influenee 

14 Voir 1a n. d'Andrews en faveur de cette 2' interpretation possib1e, en seconde position, 
se10n 1ui; APOT, H, 98, 30. Elle a ete preconisee par E. Bickermann (JBL 63 (1944) 345), cite 
et recuse par Kahle (CG 213, n. 1). Dans 1e meme sens: G. Zuntz, JSS 4 (1959) 117; 
A. Pelletier, La Lellre d'A ristee ... , 1962, 119 s.; M. Hadas, A risteas to Philocrates, 1951, 111. 
Il suffira de critiquer ci-apres 1es raisons de Zuntz, avant de proposer une solution positive. 

15 La 2' de ces raisons a ete alleguee par Kahle, cite dans l'avant-derniere note. La 1" doit 
etre opposee iI Zuntz (cf. n. preced.). Cet auteur veut que 1a mention des «caracteres 
hebraiques», dans 1a proposition precedente d'Aristeas, soit determinante po ur 1e vb en debat, 
qui viserait en consequence des copies hebraiques, non des versions grecques. Mais une teIle 
10gique interne recti1igne ne s'impose nullement, et une allusion aux versions, comph!mentaire 
de l'allusion aux textes hebreux, est au contraire plus naturelle. L 'interet de Demetrius pour 
la calligraphie hebraique, que Pelletier croit dece1er dans 1e vb prob1ematique «< ... l'action 
d'ecrire, mais sous l'aspect tn':s technique de calligraphie», o.c. 118, n. 3), dejil improbab1e du 
fait du theme dominant d' Aristeas (la primaute d'une traduction grecque sur d'autres) 
est nettement exc1u par 1a precision finale de 1a phrase : Kaero~ uno ,illv d8o"(())v npocravu<pi;pE1:Ul 
«comme i1 est specifie par 1es connaisseurs». L'intervention des «connaisseurs» de 1a langue 
et des traditions, en ce point du texte, ne peut etre motivee par une consideration d'esthetique 
calligraphique, qui eut ete dejil appreciable, dans une certaine mesure, par un non hebraisant 
comme Demetrius. La mention des «connaisseurs» montre qu'i1 ne peut s'agir que de textes 
hebreux divergents (ce serait a10rs 1e type Qa!) ou d'interpretations grecques jugees insuffi
samment au point, d'apres les canons de la tradition (non pas necessairement d'apres le sens 
litteral!) Le motif expose plus bas va imposer, croyons-nous, ce dernier sens, qui comporte 
dejil une forte probabilite theorique, de par le contexte proche et general de la Lettre. 
Remarquons encore que, d'un point de vue lexical theorique, Zuntz (o.c. sup.) enferme 1e 
probleme du vb dans un conceptualisme trop etroit, quand il pretend exc1ure l'allusion iI des 
versions, sous pretexte que le vb grec ne peut signifier <<!raduire». En realite mUlUivOl peut 
servir iI exprimer l'idee plus 1arge d'«interpreter». Le passage d'Herodote I, 8, dont LdS donne 
1a reference (sous A, IH, 2) en offre une illustration qui parait suffisamment eloquente. A 
propos d'un reve fait par Astyages (dans l'histoire de la naissance de Cyrus), 1es specia1istes 
des reves (Ot oVElpOnOA.Ol), parmi 1es mages, Ecri]~lUlvOV ön ~i;A.A.0l 6 ,fi~ euyu,po~ UtHOU 
yovo~ ... «donnaient po ur interpretation que 1e rejeton de sa fille allait (regner)>>. Il s'agit 
bien de l'acception <<interpreter, exp1iquef», requise par 1a situation et derivee du sens propre 
«faire un signe, indiquer». 

16 La critique des apparences historiques creees par la Lettre d'Aristeas est ancienne en 



EMPRUNTS SCRIPTURAIRES DE G IS 39 

d'un hebrai"sme ou aramai"sme. Kahle, qui pi aide pour l'idee de versions 
grecques mal interpretees, es time que l'expression en debat etait probable
ment intentionnellement obscure 17. Mais il n 'a pas precise quel pouvait 
etre le motif d'une teile intention, en elle-meme etrange et problematique. 
La question s'eclaire si l'idee a d'abord ete pensee et eventuellement formulee 
en hebreu ou en arameen. Interpreter la Loi en grec, c'etait - puisqu'il 
s'agissait d'une revelation divine - avant tout «la faire connaitre» non 
seulement aux Juifs de langue grecque (auxquels on borne d'ordinaire, trop 
exclusivement, l'horizon de G) mais encore, en tout cas virtuellement, aux 
«nations» de langue grecque, aux goyim. Mission grandiose, dont nous 
aurons l'occasion de recueillir ulterieurement des indices qui s'ajoutent a 
ceux deja tres eloquents de la situation historique 18 . L'entreprise de la 
Septante s'inscrit, a l'epoque hellenistique, dans le prolongement ideologique 
direct du message central de la prophetie de fin d'exil, relatif a la promulgation 
de la Loi d'Israei «lumiere des nations»19. Cest dans cette perspective qu'il 
faut comprendre l'assimilation probable des 70 traducteurs legendaires aux 
70 anciens qui accompagnaient MOlse sur le Sinal (Ex 24, 9s.). Thackeray 
a souligne l'importance de ce parallele, tout en limitant la consequence, 
pour la Septante, a la communaute juive, ce qui etait meconnaitre le point 
essentiel de l'orientation universaliste 20. Les «72» traducteurs (Aristeas 
~~ 47-50) assimilables aux 70 anciens du Sinai", sont, quoique legendaires, 
des temoins de l'inspiration universaliste de G. I1s manifestent, dans la 
communaute juive alexandrine, la conscience de la mission d'Israei aupres 
des goyim, des nations de langue grecque. Aux Palestiniens la garde des 
sources sacrees et des traditions afferentes, et c'est chez eux que les 
Alexandrins ont puise tous les renseignements exegetiques utiles. Mais a la 
diaspora alexandrine la mission de faire connaitre la Loi d'Israel, et par 

exegese moderne. «For more than 250 years we have known that the story must be regarded 
as legendary», observe Kahle, CG 209, et cf. ibid. la n. sur H. Hody (fin du XVII< siede). 

17 Cette interpretation, tout en retenant pour le vb problematique, eomme dit plus haut, 
la 2' aceeption. En elle-meme eelle-ci favorise la these des co pies hebraiques. L 'explieation du style 
serait: «It seems that the author has deliberately chosen somewhat obseure expressions» 
(loc. c. sup.). 

18 Voir I'analyse relative aux «gouverneurs» dans G, pour les «peuples» dans H. et eelle 
consacree a l'interpretation G divergente du vb hebreu de la creation, respeetivement pp. 161 s. 
et pp. 173s. 

19 Is 51, 4; 42, 6; 49,6. D'apres les termes du 2' et du 3' texte, c'est le «Serviteur de Yahve» 
qui est destine a devenir «Iumiere des nations». Mais, quelle que soit I'identite du Serviteur 
(a mes yeux, la «Synagogue d'exil», Melanges Puech, 49s., et precisions dans un ouvrage 
ulterieur), c'est dairement en tant qu'il fait eonnaitre la Loi d'Israel aux nations qu'il est 
lumiere des nations. Cest bien la Loi qui est le foyer de cette lumiere et c'est donc elle qui, 
dans la doctrine prophetique de fin d'exil, est «Iumiere des nations». 

20 H. St. J. Thackeray, The Sept. and Jewish Worship, 12s. 
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suite aussi les Prophetes commentateurs de la Loi, aux nations, Cette 
mission realise le message du Second Isale, jalon recent qui renouvelle et 
elargit, a travers la doctrine du nouvel exode typologiquement annonce par 
le premier, la reveIation sinaltique originelle 21 , Les 70 auteurs de la Septante 
accomplissent eux aussi ce qui etait typologiquement annonce par les 70 
anciens qui gravirent le mont Sinal avec MOlse, «Faire connaitre» la Loi 
aux nations (et pas seulement a la Synagogue alexandrine) a donc certaine
ment ete un grand theme ideologique dans le milieu des Juifs alexandrins, 
et avant tout parmi les responsables de l'entreprise de traduction, 

«Faire connaitre» se dit en hebreu ~"'i1 et, au hafel arameen correspon
dant ~"i1 (les 3es pers, lexicales, selon l'usage, pour l'infinitif franc,;ais), Or 
c'est precisement par O"T]I-lUiVffi que G Ex 18, 20 traduit le vb hebreu et que 
G Dan (disponible seulement dans l'etat origenien revise, mais la question 
n'en est pas affectee) traduit le vb arameen, en 2, 30 et contexte, Donc 
O"T]I-lUiVffi est employe par G au sens de «faire connaitre»22, Cette valeur 
convient au passage d'Aristeas et l'eclaire, A rencontre des traductions que 
I'on avait proposees jusque la, mais d'une maniere qui s'apparente de pres 
a la Ire mentionnee plus haut, il faut donc comprendre que les ecrits de la 
Loi «ont ete portes a la connaissance (sous-ent des Juifs alexandrins et des 
nations) avec assez peu de soin, et non pas comme ils sont», 11 s'agit de la 
divulgation d'un legs religieux qui est une revelation divine, La divulgation 
pro longe eelte n!w!lation, mais elle a ete jusqu'ici realisee dans des conditions 

21 La doctrine des 2 exodes chez le Second Isaie est bien connue et a ete etudiee a plusieurs 
reprises. Mais les commentateurs ont regulierement neglige la consequence impliquee par cette 
doctrine, a savoir la culmination sinai'rique du premier exode. Cette phase entraine, chez le 
Second Is, l'idee d'une nouvelle revelation de caractere sinaitique, mais cette fois universaliste. 
J'ai etudie cette dialectique prophetique dans RHR 173 (1968) I s., 133s., spec, 6s. Cettc 
contribution meriterait quelques retouehes dans le detail, mais sa these principale me parait 
aujourd'hui devoir etre renforcee par de nouveaux apports que je n'avais pas apen;us a l'epoque. 

22 Cet emploi de la Septante est a noter en marge de LdS, Oll il manque. Cette valeur 
s'explique par l'elargissement semantique que les sous-jacences hebreo-arameennes ont impose 
au vb grec, a la faveur du sens propre «donner un signe, indiquer». Le hifil l)"';'1 peut servir 
a exprimer une indication par signe (ce qui est le sens propre du vb gree). Cr. par ex. l'emploi 
typique de Nb 16, 5, et l'extension de eette acception dans les textes qui ex prime nt l'idee de 
«rendre manifeste» (par ex., passim, la Gloire, la puissanee divine), ce qui rejoint la valeur 
«faire eonnaitre» par la parole (qui renseigne et enseigne). Pour le vb d'Aristeas, l'aceeption 
«interpreter» signalee plus haut eomme theoriquement possible, et qui est ee1le qu'ont retenue 
les partisans de l'allusion aux versions greeques, n'est donc pas ee1le qui a ete utilisee par la 
Septante. L'acception du vb d'Aristeas se presente eomme une derivation directe du sens 
propre, sous une influence semitique qui la rend pratiquement proche de la traduction 
predominante par «interpreter». Comme note plus haut, Meecham, auteur de l'etude qui est 
de loin la plus importante au point de vue linguistique, a ete amene a considher le sens «faire 
eonnaitre», mais, au moment de deboueher sur la solution que nous eroyons la bonne, il s'en 
est ecarte en faveur de la derivation «interpreter». 
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defectueuses qui invitent a adopter une nouvelle recension grecque, celle que 
magnifie la Lettre d'Aristeas. Voila ce que Demetrius est cense vouloir 
exprimer, mais ce bibliothecaire de langue et de culture grecques laisse percer 
sur le point que nous venons d'examiner une inspiration semitique qui trahit 
I'affabulation et confirme les resultats de la critique litteraire moderne 
touchant I'origine et I'inspiration juives de la Lettre. Dans la proposition 
precedente on trouve, en parlant des livres de la Loi, le participe AEYOJlEVa, 
evidemment = «ecrits» (en caracteres et langue hebralques), mais litterale
ment = «dits». 11 y a lieu de sou~onner que le terme ne resulte pas d'une 
langue relachee, mais d'une influence provenant de I'usage didactique juif, 
qui consistait a employer le vb «dire» en parlant de la Törah ou en general 
des ecrits scripturaires: la Törah «dit» et non pas «contient» ou analogue 23 . 

La Törah «dit» et par consequent ce qui y est ecrit, c'est ce qui est dit: Ta 
AEyOJlEva. 

Revenons a I'utilisation de la Lettre d'Aristeas en faveur de la these 
empiriste. Les adverbes respectifs des deux passages en debat, ~ 30 et ~ 314 
ont ete allegues pour faire valoir que les traductions anterieures a celle que 
patrone la Lettre etaient defectueuses. 11 est certain que teile est bien la 
pensee du texte au ~ 30, une fois assuree la valeur du vb discute a I'instant. 
Au ~ 3141a meme depreciation est possible, sans etre certaine 24. Admettons-Ia 
neanmoins, comme favorable a I'empirisme dont nous avons a examiner les 
tentatives de justification. Kahle a estime, en conformite avec la theorie 
empiriste, teile qu'elle a regne en critique moderne, que la Lettre d'Aristeas 
confirmait I'existence de traductions grecques tatonnantes et defectueuses, 
anterieures a la recension que la Lettre veut accrediter. «The first copies 

23 Au sujet de cet usage, voir W. Bacher, Die exegetische Terminologie der jüdischen 
Traditionsliteratur, I, 5 s.; 17 s. et 11, 9 S., 35 S. (.,?:lN et ":11). 

24 L'adverbe i:mO'<puA{;c)"'tI;POV, au lieu de porter sur le partlClpe precedent et d'impliquer 
alors la depreciation des interpretations anterieures de la Loi, peut aussi se comprendre comme 
affectant l'infinitif rrpomO'wpEiv, qui decrit l'entreprise de Theopompe, a savoir «inclure 
dans son histoire» des materiaux tires de la Loi juive. L'adverbe indique alors le risque, 
l'imprudence de l'entreprise, et non plus le caractere defectueux des traductions utilisees. Cest 
I'interpretation de Thackeray, citee par Andrews, APOT, 11, 121, n. 314. Meecham, tout en 
citant Andrews et Wendland, partisans de I'autre sens, s'est rallie a la traduction de Thackeray 
«too rashly» (o.c. 307). De fa<;on identique, Pelletier (o.c.) traduit le passage: « ... au moment 
ou il allait assez imprudemment (je souligne) inserer ... ». La valeur preconisee par ces auteurs 
me parait plus conforme a l'esprit du texte (precisions infra), et elle convient bien a l'inter
pretation du passage proposee ci-apres, a l'encontre de la vue de Kahle. Cependant, comme le 
rattachement de l'adverbe a I'allusion aux traductions plus anciennes de la Loi est utilisable 
en faveur de la these empiriste sur G, c'est cette possibilite que nous considerons dans la 
suite, pour montrer que, meme dans ce cas, Aristeas ne permet pas d'etayer la these empiriste 
concernant G. 
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were probably not very perfect. The beginning is always hard» 25, Mais 
meme s'il y a eu en fait des incomprehensions et des erreurs dans les debuts 
de l'elaboration de G, puis encore dans la suite, la question est de savoir si 
ce travail a ete entrepris dans les conditions d'une version moderne d'un 
texte difficile, comme l'implique l'expose de Kahl~ ou dans des conditions 
religieuses et avec des garanties religieuses, dans les cas de divergences lexicales 
par incomprehension ou pour tout autre motif Le mot «beginning» de Kahle 
introduit une perspective moderne et masque la presence certaine de la 
tradition, c'est-a-dire en fait des traditions juives (lexicales et exegetiques) 
derriere l'ceuvre d'adaptation en grec, et cela des son «commencement», 

L'episode de Theopompe et Theodecte (Aristeas §§ 314s,), que Kahle a 
allegue a l'appui de sa vue d'une traduction grecque progressivement amelio
ree, ne peut etre utilise dans ce sens, Les deux auteurs grecs mentionnes 
auraient ete frappes d'infirmites par Dieu pour avoir utilise des traductions 
defectueuses de la Loi (precisement les adaptations grecques plus anciennes 
que celle patronee par la Lettre) 26, Mais meme si l'allusion au caractere 
defectueux des traductions figure effectivement dans le texte, ce qui n'est 
qu'une possibilite, ce n'est pas la raison decisive de l'intervention divine, 
Il ressort clairement du contexte precedent (§ 313) que la faute de ces auteurs 
paiens a consiste apretendre utiliser la Loi juive au benefice de !eurs ecrits 
profanes, de la mettre en quelque sorte au service de ces ecrits: ils avaient 
entrepris (tmßUnOIlEVCüV) d'utiliser la Loi, mais ils ont renonce a !eur 
dessein (,fj<; tmßoAfj<; uTCEcrn1O'Uv) ayant ete divinement frappes (TCATlYEVn;<;). 
Tout au plus la defectuosite des textes a-t-elle pu aggraver leur cas; mais ils 
meritaient d'etre chäties de toute fa<;on, et ils l'auraient ete de meme avec 
une adaptation grecque irreprochable 27, La fonction litteraire de l'episode 
est d'expliquer pourquoi <des historiens et les poetes» n'ont pas fait, en 
general, allusion a une realisation aussi merveilleuse que la Loi juive (§ 312). 
La perspective est celle d'une confrontation avec la litterature grecque, 
L'argument de la sacralite intouchable de la Loi est destine a garantir son 
importance unique au monde, en depit du silence des auteurs profanes grecs 
a son sujet. La mention des versions defectueuses (dans I'hypotMse ou tel est 
le sens qui resulte de l'adverbe problematique) n'est qu'une remarque 
marginale destinee a rappel er le tMme central de la Lettre, celui de la 

25 CG 214, haut. 
26 «", God had inflicted heavy penalties upon them because the translations used by them 

had been inadequate» (CG 213), 
27 L'accent du texte etant sur le fait de toucher a la Loi, a des tins profanes, c'est bien 

['interpretation de Thackeray, Meecham et autres, touchant l'adverbe problematique, qui 
apparait la plus conforme a I'esprit du texte, 
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validite exclusive de la nouvelle interpretation grecque. Kahle a ete entraine 
par la theorie empiriste de la formation de la Septante dans une appreciation 
inadequate de l'episode de Theopompe et Theodecte, qui ne peut etre utilise 
en faveur d'une conception empiriste de l'elaboration de G. 

d) Textes de vulgarisation et texte normati[ dans la tradition textuelle grecque 

Comme la lettre d'Aristeas vise a canoniser un seul texte, le discredit 
qu'elle jette sur les precedents (cf. ~ 30) n'autorise aucune deduction touchant 
la nature veritable de ces textes. Il est d'ailleurs remarquable que la de
preciation des textes plus anciens soit attribuee a Demetrius, person nage 
exterieur au Judalsme, quoiqu'il s'y interesse. A l'interieur du Judalsme, 
la ditTerence entre la nouvelle interpretation de la Loi et les precedentes 
n'avait pas la meme signification et ne correspondait pas, en tout cas de 
maniere prevalente, a l'amelioration des connaissances lexicales et de la 
comprehension litteraire que l'on suppose dans la theorie empiriste. Si l'on 
en juge par les donnees, les allusions d'Aristeas paraissent etre en rapport 
avec une evolution, tardive dans l'histoire de la Septante, vers un nouveau 
type textuel, plus proehe de celui gui est illustre par les versions dites 
hexaplaires, et qui est maintenant atteste, a une epoque plus ancienne, par 
les fragments grecs des Petits Prophetes 28. Cette evolution marque un 
contraste avec le type de l'ancienne Septante. Le rapport est parallele, en 
grec, a celui que I'on observe en hebreu entre le texte fragmentaire b d'Is, 
de la Ire grotte de Qumran (Qb) et le rouleau complet de la meme grotte, 
plus ancien et plus riche en var., Qa. Ce contraste ne doit pas etre apprecie 
exclusivement a travers le conceptualisme moderne de la conformite plus ou 
moins grande avec l'archetype 29. D'apres les resultats auxquels nous par
viendrons, les 2 types correspondent a 2 fonetions religieuses : le type ancien 
de la Septante et de Qa illustre le be so in de textes de vulgarisation edifiante; 
l'autre, celui des hexaplaires et de Qb, atteste une reaction dans le sens d'un 
texte normatif, dejd presuppose par la nature des var. de G el de Qa 30 • 

Une pratique empirique en grec, se manifestant par une forte proportion 
de divergences par rapport a une source hebralque, aurait ete admissible 
s'il s'etait agi d'un texte profane reste partiellement incompris, et que l'on 
aurait traite a l'aide d'expedients, aux endroits obscurs. La critique moderne 

28 D. Barthelemy, Les devanciers d'Aquila, VTS 10 (1963). 
29 L'expose de Bleddyn J. Roberts, relatif a Qb, est erudit et riche en utiles observations, 

mais il a ete oriente a tort vers une depreciation historique de Qa, par suite de cette erreur 
(Bull. ofthe 1. Rylands Library, Sept. 1959, 132s.). Le point de vue evolutionniste est trompeur, 
en ce qui concerne la vraie signification de la difference entre Qa et Qb. 

30 Ces affirmations seront justifiees section H, Hle partie, eh. 11. 
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en a juge comme si tel avait ete le processus d'elaboration de la Bible 
grecque. Mais en realite la situation est differente. 11 s'agit d'un texte 
religieux, indissociable d'une tradition religieuse anterieure, baignant dans 
cette tradition, non pas coupe d'elle, non pas marquant un «commencement» 
dans l'interpretation, comme l'implique le mot fOUfvoyant de Kahle cite 
plus haut. Ce texte etait en outre destine a l'usage cultuel et edifiant d'une 
communaute religieuse, Cela suppose des garanties et une autorite, donc 
des normes propres a accrediter I'adaptation grecque, des ses debuts, 
L 'hypothese empiriste, qui admet une considerable proportion de diver
gences dues ades expedients de fortune et ades libertes de tous genres, 
est incompatible avec les exigences de l'une et l'autre condition mentionnees. 

Certaines categories de textes illustrent plus particulierement l'autorite 
necessaire au texte grec, des ses debuts. a) Les textes theologiques, parmi 
lesquels les theophanies : il fallait des certitudes touchant les modalites de la 
revelation divine, et les interpretations de ce genre de textes ne pouvaient 
etre laissees a l'imagination libre d'un ou de quelques interpretes. b) Les 
textes juridiques et ethiques: il fallait une serieuse garantie de validite pOUf 
conferer une force contraignante aux regles de la vie. c) Les divergences par 
rapport aHne pouvaient etre exposees ades refutations dans le cas de textes 
utilises POUf etablir des points controverses, ou po ur alimenter des pole
miques, notamment antiher6tiques. Nous en releverons des indices, dont le 
plus significatif concerne le schisme samaritain (ci-apres, ch. IV). d) Les 
textes utilises ades fins oraculaires devaient enfin, par definition, offrir une 
garantie absolue de validite dans la forme grecque. Cette categorie livre 
une preuve cruciale d'hermeneutique methodique. 11 convient de la consi
derer apart POUf lui consacrer quelques breves remarques essentielles. 

C) LA PREUVE CRUCIALE DES TEXTES ORACULAIRES 

4) Certaines divergences de G, reductibles ou non ades var. de H(G), 
s'accompagnent d'indices qui permettent de conclure a une utilisation ora
culaire du passage, soit deja au stade H(G), soit au stade de l'adaptation 
grecque, cas le plus frequent d'apres les indices internes. Tantat le texte a ete 
applique ades faits contemporains, tantat on y a lu des indications concer
nant l'avenir. Un indice oraculaire tres visible est fourni par la mention de 
Carthage, en G 23, I et 10, pour H «Tarsis». Oe meme l'interpretation des 
«Assyriens», teIle qu'elle est impliquee par plusieurs contextes. Ga applique 
cette designation aux Syriens de l'epoque seleucide, comme l'a etabli 
Seeligmann, qui acependant compromis ses propres resultats par la contra-
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diction interne qui resulte de ses evaluations empiristes; nous allons devoir 
le preciser ci-apres. D'autres indices du meme ordre seraient decelables : les 
Philistins representent les villes grecques de la cote palestinienne du temps 
de G, comme I'a encore tres utilement montre Seeligmann 31; les Samaritains 
deviennent en 9, 8-9 (G 9, 9-10) les schismatiques de la phase postexilique; 
nous verrons cette allusion se degager avec evidence de G, en etudiant ce 
passage, a titre de specimen de modification methodique, par analogie 
scripturaire. La transformation textuelle est ici liee a I'importante implication 
samaritaine contemporaine, que le prejuge empiriste a em peche Ziegler, puis 
Seeligmann d'apercevoir 32. En realite, profitant largement des observations 
historiques de Seeligmann sur l'actualisation du livre d'Isaie dans G, et y 
ajoutant les donnees revelees par les textes de Qumran, touchant l'utilisation 
oraculaire du fonds scripturaire d'Israel, nous pouvons poser en principe 
que I'adaptation grecque d'Is est I'une des manifestations qui illustrent un 
grand courant de speculation oraculaire sur les Ecrits traditionnels d'Israel. 
Le livre de Daniel 33 et divers ecrits de Qumran, en premier lieu le Midrash 
de Habaquq, en sont d'autres ternoins 34. 

L'interpretation oraculaire de noms geographiques, ethniques ou person
neis 35 etablit sans conteste que le livre d'Is a ete utilise par G ades fins 
oraculaires contemporaines, et ce qui nous interesse plus specialement apres 
avoir note ces indications, c'est leurs consequences pour le probleme des 
variations textuelIes. Or cet aspect essentiel de la question non seulement 
n'a pas ete traite par Seeligmann, mais encore n'a meme pas ete discerne. 
Les commodites offhtes par I'explication empiriste passe-partout et par 
la possibilite d'invoquer regulierement la liberte de I'adaptateur ont masque 
l'existence du probleme specifique et capital souleve par les divergences 
textuelles, dans le cas des textes oraculaires, c'est-a-dire des textes consideres 

31 Pour l'assimilation des Assyriens aux Syriens seleucides, voir les penetrantes observations 
de Seeligmann, SV! 82 s. Pour les villes philistines cötieres, ibid. 81. 

32 Voir infra, ch. IV. 
33 Explicitement rapproche par Seeligmann, SV! 82. 
34 La place d'une justification manque. Dans p Hab, les speculations verbales ne sont 

pas des «jeux de mots», contrairement a ce qu'on a trop dit, mais des applications de la 
methode des analogies verbales formelles, dont l'autorite etait indispensable pour assurer les 
interpretations oraculaires de ce commentaire. 

35 Par ex. Sennacherib d'Is 37, devenant dans GIs, sous le couvert du meme nom 
conserve en grec, une «figure» d'Antiochus Epiphane, persecuteur des Juifs et, a ce titre, 
type du tyran impie par excellence (cf. a ce sujet, SV! 83). 11 n'est pas douteux que l'adaptation 
d'Is 14, dans G (<<le roi de Babel») a egalement ete influencee par l'allusion au roi seleucide. 
11 faut, semble-t-il, compter dans ce cas avec la possibilite d'un «type» antithetique du Messie, 
et valable pour d'autres incarnations historiques, peut-etre. Aspect meconnu par Seeligmann, 
dont le traitement textuel de G Is 14 est en outre defectueux, par suite de l'empirisme attribue 
aG Is (SV! 83 s.). 
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par G comme oraculaires et exploites comme tels, L 'indice des noms propres 
fournit une indication liminaire capitale, en revelant un point de vue original 
concernant H, Mais, en lui-meme, cet indice releve de la deduction typo
logique et non des analogies scripturaires ou verbales qui font l'objet de 
notre enquete, Ce sont elles qui ont ete meconnues, Lorsqu'elles correspon
dent a une exploitation oraculaire, elles deviennent particulierement impor
tantes pour l'alternative «empirisme ou methode», parce qu'elles ne bene
ficient pas d'un point de depart typologique qui pourrait, du moins dans 
une premiere estimation, passer pour etre la seule et suffisante justification 
des changements textuels, Precisement c'est la typologie qui adetourne 
Seeligmann de deboucher sur la solution offerte par l'hermeneutique metho
dique, La typologie offrait un motif ideologique d'envergure, qui a paru a 
cet auteur justifier toutes les libertes chez G, et qui arenforce sa conviction 
empiriste, Mais, en meme temps, le degre de liberte qu'il a revendique pour 
G, apropos de tels textes, en aggravant I'empirisme, fait nettement apparaitre 
l'incompatibilite de cette hypothese avec les autres textes oraculaires (non 
typologiques), et, a travers eux, avec les autres modifications non accidentelles 
infligees a H par G 36. 

Les textes d'exploitation oraculaire sans typologie, comme G 8, 14 (corres
pondant a H 8, 13-14), analyse dans la suite, au titre des analogies verbales 
formelles, ou comme G 9, 9 (infra, eh. IV) excluent radiealement l'empi
risme 37 , Comment en effet ces textes auraient-ils encore eu la moindre vertu 
oraculaire, aux yeux des responsables de G les tout premiers, eomment y 
aurait-il eu pour ces derniers decouverte oraculaire et, a partir des premieres 
decouvertes, extension de la reflexion oraculaire sur les textes, si le contenu 
oraculaire avait ete obtenu en deformant artificiellement le texte prophetique, 
de maniere a y introduire des allusions contemporaines? Un tel procede eilt 
precisement ete une renonciation a la relation prophetique entre les paroles 
d'Isale et les circonstances contemporaines (presentes, recentes ou encore a 
venir), Une actualisation des paroles d'Isale obtenue au prix de modifications 
unique~nt inspirees par le spectacle de l'actualite eilt ete, en un mot, la 
perte pure et simple du principe oraculaire lui-meme 38. La recurrence des 
indices de changements textuels lies a l'obtention d'une prediction contempo
raine, et l'envergure ideologique des allusions que G a decelees demontrent 
eloquemment que si des indications prophetiques ont pu etre tirees de modi-

36 Nous devons considerer ici le bilan d'ensemble de SV/, Examen critique du detail des 
interpretations de Seeligmann, infra, 

37 Voir les analyses de ces textes, le [<C, He partie ci-apres. 
38 L'hypothese d'une fraude systematique des responsables de Gest incompatible avec les 

conditions religieuses de l'elaboration, 
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fications textuelles, c'est que ces modifieations etaient effectuees dans des 
eonditions non seulement legitimes, mais capables d'imposer leur autorife ci 
['egal du texte hebreu considere dans son sens obvie 39 . La ehute de Carthage, 
la perseeution d'Antioehus Epiphane, la deviation antilegaliste au sein de la 
eommunaute alexandrine (G 8, 14 et eontexte, dont voir I'analyse), le sehisme 
samaritain et son anathematisation (voir ei-apres eh. IV) sont des eireonstan
ees d'une extreme gravite, qui garantissent absolument la valeur des proeedes 
de modifieation textuelle employes pour obtenir leur predietion et pour 
mettre eette predietion sous I'autorite de I'ancien et iIIustre prophete Isaie. 
Les modifieations oraeulaires deeelables dans G Is livrent done la preuve 
cruciale de I'application au livre d'Is d'une hermeneutique methodique. Nous 
pouvons deja etre assures, apres tout ce qui a ete expose anterieurement, 
que eette hermeneutique methodique a comporte I'emploi des emprunts 
scripturaires analogiques, qui ont done ete une methode des analogies scrip
turaires. La IIe partie de la presente section montrera, en confirmation des 
anticipations deja faites, que I'hermeneutique ancienne a egalement comporte 
une seconde methode analogique, celle des analogies verbales formelles. Ces 
methodes analogiques n'ont pas ete les seules, et il convient de tenir compte, 
a cöte d'elles, d'une exegese deductive, a caractere plus ou moins logique, 
dont la typologie est une application, une fois admis le principe des pre
figurations dans le temps. L'exegese logique des anciens a aussi ete simplement 
soucieuse de degager le sens obvie de I'hebreu. Mais, alors que la presence 
de cette exegese directe ou de I'exegese deductive a ete reconnue sans 
difficulte, dans les versions antiques de la Bible et dans une partie des var., 
I'hermeneutique analogique qui nous oecupe est au contraire restee dans 
I'ombre. L'objet de notre enquete est de I'en faire sortir. 

0) LES EMPRUNTS SCRIPTURAIRES DANS G ET DANS 

L'EXEGESE RABBINIQUE 

5) Dans les *§ 3 et 4 qui precedent, la perspective a ete elargie, a I'occasion 
de la recusation de I'explication empiriste des emprunts scripturaires. II a 
fallu en effet considerer des raisons cogentes, liees ades eonditions generales 
de l'ancienne exegese alexandrine, et ces raisons ne sont pas seulement 

39 On ne saurait objecter le cas des textes difficiles et incompris. Outre que la competence 
hebraique de Ga certainement ete beaucoup plus etendue que ce qu'on admet po ur les besoins 
de la cause empiriste, il suffit que des modifications de H dans G aient affecte des emplacements 
textuels faciles, pour que I'objection s'effondre. Le vb de la creation offre un ex. frappant 
(cf. H' partie, eh. VI). 
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valables pour les phenomenes de variations textuelIes determinees par des 
emprunts, mais aussi, comme dit plus haut, pour les divergences par specula
tions verbales, Nous devons, en terminant, tenir encore compte de la parente 
org~nique entre l'hermeneutique par analogies scripturaires dans la Septante 
et I'exegese rabbinique, Cette tache nous oblige a restreindre de nouveau 
notre champ aux seules analogies scripturaires, Non que les speculations 
verbales (= la methode d'exploitation textuelle par analogies verbales for
melles) ne soient pas representees dans I'hermeneutique rabbinique, Elles y 
jouent au contraire un tres grand röle et ce röle constitue egalement une 
confirmation de la nature methodique des donnees detectables dans G, Qa 
et ailleurs, Mais il s'agit de faits differencies par rapport aux analogies 
scripturaires, Par suite il n'est pas possible de les embrasser dans la meme 
rubrique, meme si I'on se contente d'une vue generale. Touchant ces mate
riaux, dans I'exegese rabbinique, nous pourrons nous contenter d'indications 
sporadiques, a I'occasion des analyses relatives aux analogies verbales 
formelles, dans G et Qa, 

Les analogies scripturaires, dans l'hermeneutique rabbinique a partir de 
la Mishna, ne constituent qu'une confirmation externe et aposteriori. Elle 
est cependant singulierement eloquente, malgre ce decalage chronologique, 
Elle aurait depuis longtemps attire l'attention sur la nature methodique des 
emprunts de G, si la critique dassique n'avait frappe d'ostracisme la docu
mentation utile, au nom d'une surestimation de I'argument chronologique 40. 
L'hermeneutique rabbinique serait probante, meme entierement posterieure, 
et contemporaine de la date des redactions qui nous I'attestent. Mais, on le 
sait, elle a en realite incorpore une masse de traditions plus anciennes, dont 
certaines peuvent remonter assez haut, c'est-a-dire, par rapport a notre 
probleme de l'hermeneutique alexandrine, plus haut que G. Cette conside
ration renforce la legitimite du rapprochement entre l'usage de l'analogie 
scripturaire dans G et dans la litterature rabbinique. Hillel I'ancien oer siede 
avant I'E,C.), sous l'autorite de qui a ete placee la plus ancienne liste de regles 
hermeneutiques connue (midd6t) n'a fait que recueillir et sanctionner l'emploi 
de procedes deja traditionnels a son epoque. H, Strack observe, dans son 
expose introductif a la question, que certaines des 7 regles de Hillel sont 
«probablement tres anciennes»41. D'apres l'indice que I'on peut recueillir 
de ce cöte, une partie en tout cas des regles de Hillel peut etre consideree 
comme ayant ete en usage en Palestine, du temps de I'elaboration de GIs, 

40 Cette circonstance et l'importance de la documentation rabbinique nous amenent a 
negliger provisoirement les faits decelables a Qumran, lls auront leur place apropos de Qa, 
section II, 

41 Einl. in Talmud u, Midr. 99, fin § 2b. 
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C'est acette source palestinienne qu'ont puise les responsables de la Septante, 
en matiere de methodologie hermeneutique et de traditions, comme ils I'ont 
fait en matiere textuelle. Certes les influences hellenistiques et locales sont 
importantes dans G, et ces influences ont ete en partie avivees par la conscien
ce d'une grande mission religieuse, qui etait de reveler le monotheisme aux 
goyim, aux «nations» de langue grecque 42 . Mais le fondement de I'entre
prise et ses moyens ont ete empruntes au ludalsme palestinien, et la tache 
immense et immensement difficile d'adapter en grec la litterature hebralque 
ancienne serait incomprehensible et invraisemblable sans cet apport. La 
Lettre d'Aristeas contient un echo de cette situation, quand elle presente 
liminairement (§ 3) le grand-pn!tre de lerusalem comme I'instance a laquelle 
les luifs de la diaspora, comme ceux de Palestine, devaient s'adresser. 
D'apres l'interpretation probable du passage, qui reste discute dans le detail, 
le grand-pretre est designe comme depositaire de tout ce qui est «utile» a 
I'interpretation de la Loi. Cette utilite implique, par dela le sens litteral, le 
corps des traditions interpretatives, inseparables de la transmission du texte 
hebreu 43 . 

Or les regles de Hillel ne comportent que, d'une part, des procedes a 
caractere logique, d'autre part, des procedes d'analogies scripturaires. Leur 
silence sur les procedes d'analogies verbales formelles, qui ne sont codifies 
que dans les 32 middot attestees seulement plus tard 44, souleve un probleme 
deja signale plus haut et qui doit etre disjoint 45. La classification attestee 

42 L'un des merites de Ziegler, dans les Untersuchungen, est d'avoir mis en evidence les 
influences loeales et hellenistiques, dans GIs; ainsi, magistralement, la confrontation de G 3, 
18s. avec les donnees des papyrus (ZU! 209s.). Mais Ziegler a meconnu la finalite religieuse 
de G, comme mission monotheiste aupres des gayirn de langue grecque (supra. sous B, c). 
Cette lacune est solidaire de l'erreur de l'auteur touchant la nature et la portee de la topographie 
des emprunts. Comme les emprunts n'etaient po ur Ziegler que des produits empiriques, 
determines par des embarras du traducteur, ils ne revelaient aucun dessein. D'ou la mecon
naissance de l'ideologie. 

43 Lettre d'Aristeas § 3. Edition et bibliographie utile indiquees plus haut en n., au § 3. 
11 n'est pas necessaire de discuter ici les problemes de detail du passage. 11 suffira de renvoyer 
aux notes d'Andrews, APOT, 11, 94. 11 est vraisemblable que le grand-pretre et d'autres 
autorites palestiniennes aient ete consideres par Aristeas comme les depositaires des traditions 
indispensables a !'interpretation de la Loi. 

44 Strack,o.c. loos. 
45 Le silence des regles de Hillel sur les procedes d'analogies verbales formelles cree une 

apparence de posteriorite pour ces derniers, qui sont en realite beaucoup plus anciens, comme 
nous le preciserons ulterieurement. De toute falYon les regles de Hillel ne sont qu'une liste 
occasionnelle, non forcement exhaustive. Mais il se pourrait que leur silence sur les analogies 
verbales soit en rapport avec la reaction, en cours acette epoque, contre les textes hebreux de 
vulgarisation, type Qa, qui contenaient des modifications textuelIes (et non pas des exegeses 
simplement, comme on pourrait les imputer a G et autres versions du fait qu'ils sont des 
ceuvres d'interpretation et non des recensions hebraiques). Qb est un temoin de cette reaction 
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par la liste de Hillel n'est pas ce gui nous importe ici, mais uniguement le 
principe d'analogie scripturaire a l'reuvre dans une partie des f\!gles. Il est 
illustre par les 2e , 3e , 4e et 6e f\!gles 46. Il faudrait ajouter le procede de 
confrontation analogigue heqqes, gui avait aussi deja cours du temps de 
Hillei, bien gu 'il ne figure pas parrni les 7 regles 4 7 . 

Pour la confrontation avec G, c'est la 2e regle, la gezeräh säwäh gui 
merite d'etre consideree plus specialement, parce gu'elle est caracterisee 
par le röle gu'y jouent les jonctions verbales entre 2 textes dont I'un est 
interprete d'apres I'autre, en vertu de la jonction 48. C'est ce principe de la 

et, plus tard, les versions hexaplaires l'attestent encore, Les regles de Hillel impliquent l'autorite 
exclusive de la teneur scripturaire, utilisee sous une forme normative. Les procedes d'analogies 
verbales formelles ont neanmoins continue a avoir cours, mais uniquement dans /'interpretation 
des textes et non plus. comme du temps de Qa, dans leur modification. 

46 Voir le detail de ces rt:gles dans Strack, o.c., qui donne des rHerences aux sources, a titre 
d'exemples, ainsi qu'une bibliographie fondamentale. 

47 Strack, o.c. 99, sous b. Toutefois le hili! du vb correspondant (IV'P;') peut aussi etre 
applique au cas de la ge::eräh säwäh, dans l'ecole d'Ismael: Bacher, Exeg. Terminol., I, 15. 

48 Sur la ge::eräh .fäH'äh, voir Bacher, o.c., I, 13 S.; 11, 27. Cependant Bacher est tendancieux, 
du fait qu'il est enclin a interpreter la g . .f. d'apres le sens qu'il attribue a sa denomination 
rabbinique. Voir l'indication de son desaccord avec d'autres autorites en la matil:re (ibid. 14, 
n. 3). Mais il faut disjoindre le probleme de la naissance, du developpement et de I'autorite 
de la methode, et l'origine de la designation, ainsi que l'extension qui a ete donnee en fait a 
cette designation. Ce qui nous interesse ici c'est uniquement le principe caracteristique qui 
a ete a I'o::uvre et qui est, comme dit plus haut, une analogie offrant generalement, mais non pas 
toujours, des aspects logiques, ades degres variables et toujours, quand la part logique est 
reduite ou abscnte, une justification verbale. Notre point de vue historique ne peut correspondre 
exactement a celui de la seolastique rabbinique eonstituee, bien que eelle-ei merite la plus 
grande attention et soit eonstamment instruetive. La savante etude de S. Lieberman sur les 
regles hermeneutiques rabbiniques est un effort remarquable pour degager la question des 
habitudes de pensee scolastiques ct pour l'eclairer historiquement (<< Rabbinie Interpretation of 
Seripture», in: Hel/enism in Jewish Palestine, 47s.). Mais si le travail de Lieberman est riche et 
instaure des progres dans le detail, l'ensemble a subi les effets d'une eonfusion analogue a eelle 
de Bacher, entre denomination et faeteur historique, avee des eonsequenees eependant tres 
differentes. Lieberman tend a interpreter le faeteur historique (a savoir la pratique herme
neutique elle-meme) d'apres ses denominations d'ecole. Comme il voit dans ces dernieres des 
emprunts a la rhetorique greeque et hellenistique, il est enclin a comprendre l'essor de 
I'hermeneutique rabbinique comme un effet de l'influence hellenistiquc, meme s'il pose par 
ailleurs en principe que eette hermeneutique est aneienne. En realite, il importe de dissoeier la 
question de /'origine de la nomenclature et eelle de /'origine des methodes el/es-memes. L'origine 
ou l'influenee hellenistiques ne sont pas exclues dans tous les cas, mais un contröle historique 
est chaque fois necessaire et Lieberman ne traite pratiquement que de l'origine de la nomen
clature. Dans le cas de la g. s., Lieberman affirme «unhesitatingly» (o.c. 59) l'identite avec 
O'UYKPlcrt~ 1tpO~ 1000v «a comparison with the equal». Hypothese brillante, mais meme s'iJ 
convenait de la retenir, les origines de la methode elle-meme resteraient a elucider. Or, bien 
que Lieberman admette sans difficulte le principe de la parente de l'hermeneutique de G et 
de celle du rabbinisme (o.c. 50), il n'en tire aucune consequence historique efficace et, dans le 
cas de la g. S., il ne va pas au dela de son hypothese sur la denomination, pour considerer les 
origines de cette methode. Celles-ci remontent, comme nous le verrons encore, a une epoque 
anterieure a Ia Septante, et il convient de les rattacher a la compilation litteraire des ecrits 
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jonction verbale qui nous importe ici et que nous rattacherons en general a 
la designation de la g"zeräh säwäh (dans la suite: g. s.), sans tenir compte 
du detail des applications et classements pratiques au co urs de la periode 
de la scolastique rabbinique constituee. La speculation rabbinique a expli
citement designe comme g.s. teile ou teile operation exegetique, qui n'est 
parfois pas tres eloquente, aux yeux d'un moderne, en ce qui concerne le 
principe de lajonction verbale a l'reuvre 49 . Inversement, elle n'a pas toujours 
precise que certaines interpretations par combinaisons scripturaires (sans 
modifications textuelles comme dans G ou Qa, mais avec projection du 
sens d'un texte dans l'autre) relevaient de la g.s. L'histoire de l'usage de cette 
regle, de I'extension que cet usage a connu en fait, et de la maniere dont ce 
meme principe a ete compris et delimite dans ses effets, I' origine de la 
denomination aussi sont des questions que nous devons laisser de cöte dans 
une enquete Oll il ne s'agit que de confronter l'hermeneutique rabbinique 
consideree en ses principes inspirateurs, non d'en etudier specialement le 
deploiement. 

Les exemples releves par Ziegler iIlustrent abondamment le recours aux 
jonctions verbales, et ce qui a ete dit plus haut suffit a montrer l'importance 
du röle de ces jonctions. Nous pouvons faire abstraction dans G des rares 
emprunts denues de jonctions verbales, comme nous faisons abstraction, 
dans I'hermeneutique rabbinique, des procedes classables dans une autre 
categorie, apparentee a la g.s., sans oublier que les cas d'application de cette 
derniere offrent parfois eux-memes matiere a discussion. 

Le röle joue par les jonctions verbales, dans G et dans J'exegese rabbi
nique, est tres significatif et confirme la parente organique de l'hermeneutique 
de G avec celle du ludalsme posterieur. Les jonctions verbales marquent en 
effet, a I'interieur d'un principe general d'inspirafion logique, applique dans 
le cadre scripturaire, la presence d'un principe verbal. Lorsque l'enonce de 
base (celui du texte emprunteur) est en harmonie avec la teneur du texte 
d'emprunt (cas de G, qui a ete affecte par des modifications textuelIes) ou du 
texte de reference exegetique (cas de I'hermeneutique rabbinique, sans 
modification textuelle), la specificite du röle de I'element verbal n'apparait 
pas. Il semble se confondre avec la logique commune aux 2 passages en 
combinaison. Mais I'element verbal de jonction se detache lorsque les teneurs 

bibliques, en considerant cette derniere dans sa phase la plus importante, lors de I'exil et de la 
haute periode postexilique. 

49 Cf. par ex. l'instructive discussion de Td B Gi\!in 41 b (bas, a part ir de la reference a 
Dt 24, I) sur la valeur respective de I'analogie tIIp'" (sans jonction verbale) et de la g. S. que 
I'on tente de fonder, dans le cas considere, sur la seule preposition de destination avec suffixe 
feminin ("'). 
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respeetives different logiquement. Or e\les peuvent differer jusqu'd ne plus 
ojJrir aucune analogie logique, et meme jusqu'a s'opposer. L'analogie seriptu
raire n'est plus alors soutenue que par la jonetion verbale. Elle n'est plus du 
tout analogie logique; elle est devenue analogie purement verbale 50. Sous 
ee rapport elle rejoint alors le prineipe de la primaute des mots isoles sur les 
eonnexions syntaxiques, principe qui s'affirme, avee d'autres eonsequenees, 
non plus seripturaires, mais pseudo-Iexieales, dans la methode des analogies 
verbales formelles. Nous aurons a nous rappeIer ulterieurement ee lien 
d'inspiration entre les 2 methodes. La possibilite de reduetion de l'analogie 
seripturaire au seul element de la jonetion verbale est illustree dans les 2 
domaines, Septante et litterature rabbinique, et e'est le trait original qui 
revele le mieux la parente des faits et par eonsequent la participation de G a 
l'hermeneutique methodique du Juda'isme, telle qu'elle s'est perpetuee et 
systematisee dans la Mishna et posterieurement. 

Les materiaux qui interessent les analogies seripturaires peuvent etre 
eonsideres eomme eonnus ou aisement aeeessibles, d'une part, dans les 
Untersuchungen de Ziegler, po ur ee qui est de GIs, d'autre part, dans les 
ouvrages introduetifs a la Mishna, aux Midrashim et aux 2 Talmuds. Nous 
serions done en droit de faire l'eeonomie d'exemples illustrant la eonfronta
tion et la parente entre G et I'hermeneutique rabbinique. Toutefois, le 
earaetere insolite, pour un esprit oeeidental, des speeulations fondees sur 
les analogies seripturaires et leur aspeet parfois labyrinthique invitent a 
eoneretiser ee qui a ete dit plus haut, a l'aide d'un minimum d'exemples. 

E) LES OEUX PÖLES (LOGIQUE ET VERBAL) OE L'ANALOGIE SCRIPTURAIRE. 

TExTES G ET RABBINIQUES 

a) Le pole logique 

Le fait que l'analogie seripturaire oseille entre deux pöles, logique et 
verbal, permet de donner une idee du phenomene, en le eonsiderant sous 
l'angle de ces deux extremes. La plupart des eas s'eehelonnent dans l'entre
deux. Voiei done sueeessivement (A), 2 exemples d'analogies seripturaires 

50 Oefinissant la g. s. dans le domaine de l'interpretation de la Loi (elle a ete etendue en 
fait a I'ensemble du corpus biblique), Strack precise que la jonction verbale est l'element 
determinant, quelles que soient par ailleurs les differences des 2 passages consideres en 
eux-memes: « ... wie verschieden sie auch an sich sind». Oe meme Liebermann observe que 
la g. S. est « ... a manner of comparison which sometimes appears to be without logical basis» 
(o.c. sup. 61). 
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a caractere nettement logique, le 1 er tin~ de G, le 2e de I'hermeneutique 
rabbinique; puis (B), 2 autres exemples, I'un grec, I'autre rabbinique, dans 
lesque1s I'analogie est reduite a une jonction verbale, tandis que les contextes 
sont sans compatibilite logique. 

A (I) En G Is 4, 5 le vb crKiacrEl, sans correspondant dans TM = Qa = H 51, 

provient d'un emprunt a G Ex 40, 29 (qui correspond a TM Ex 40, 35). La 
formule caracteristique est: ihtEcrKiasEv ihr' at'J'tT]v Tj VE<ptA 11 «la nuee la 
couvrait de son ombre» (<<la», at'rt"v = la tente du temoignage). Le vb de 
HEx differe sensiblement: , • .,~ pw «demeurait sur lui» (sur le tabernacle). 
Cette divergence de nuance montre que I'emprunt a ete fait sur G Ex et 
non sur H. Le choix du vb ihttcrK1USE1V, dont decoule le simple dans GIs, 
marque, par rapport a pw «demeurer» de HEx, un glissement de nuance, 
a la fois dans le sens d'une attenuation du realisme anthropomorphique de 
« I 'habitat », et dans le sens d'une indication providentialiste, comme le 
montrent les contextes d'emploi de crK1USE1V dans la Septante 52 . D'ou la 

51 TM repn:sente sur ce point certainement H. Jlll Y est objet du vb initial X1:J1, dont 
l'originalite en ce contexte indique dejit une lectio difficilior. Le substantif mentionne n'appelle 
donc pas un vb dont il serait sujet, comme l'est le correspondant grec VE<pEAT] pour le vb ajoute. 
Dans G cette nouvelle syntaxe est en rapport avec une I" var. portant sur le vb initial, ef qui 
est elle aussi certainement secondaire. Une justification de l'authenticite primitive de TM et 
de la secondarite de G necessiterait une analyse detaillee, que nous devons reserver it une autre 
publication. 

52 En classique ITKIUSEIV et ses composes n'expriment pas par eux-memes l'idee de protection, 
mais seulement le fait de repandre de l'ombre. L'usage que G a fait du vb et de ses composes 
associe au contraire cette idee aux vocables, lorsque le vb decrit l'influence divine ou l'effet 
theophanique. Cf. avec ITKIUSEIV: Nb 9, 18. 22; 10, 34 (po ur 1='1I!); Dt 33, 12 (pour l'hapax 
"Ion qui indique I'action de couvrir en protegeant. Avec E1nITK1UsE1V voir, it cote d'Ex 40, 29 
mentionne supra, Ps 90 (91),4 (pour 1=>0 au hifil, qui a ici le sens «couvrir, abriter»); Ps 139, 7 
(= H 140, 8) pour le meme au qal, avec la meme valeur). 11 est clair que G Ex, suivi par GIs, 
a vise la nuance providentialiste et qu 'il a deroge par rapport a la valeur precise de ):>111; ce 
n'est pas par incomprehension, selon le motif regulierement imagine par la theorie empiriste 
pour les divergences non imputables it des var. de H(G). Les textes illustrent d'ailleurs 
positivement la connaissance du vb hebreu: cf. G Gen 9, 27; 26, 2; Nb 23, 9 ou I'on a 
KUW1KElV. La traduction par KU'tuITKT]VOUV est la plus frequente; cf. HRd, Ccd, sous ce vb. 
11 specifie le sens de l'hebreu, avec «campen>, au lieu de «demeuren> en general, mais il 
constitue neanmoins une traduction qui, mise it part cette nuance, ne trahit pas la valeur 
fondamentale. 11 est aussi applique parfois it la «residence» divine; cf. Nb 35,34; Ps 67 (68), 16; 
Joel 3 (4), 21. Dans ces cas Gapreserve I'analogie anthropomorphique qu'il a fait disparaitre 
ailleurs, it la faveur d'appuis contextuels. A. Geiger a alU:gue la traduction par bnKAT]Bfjvat 
«etre invoque», comme illustration de la tendance de G it eviter le realisme du vb hebreu, 
lorsqu'il concerne Dieu (UUB 2 , 320). Mais l'expose de Geiger est trop rapide et n'a pas pousse 
la question dans le detail. Les traductions de G sont en fait variees, en fonction des contextes, 
et le realisme anthropomorphique persiste en certains textes. C'est le cas de l'emploi theologique 
de KU'tuITKT]VOUV. Dans G Ex 24, 16 KU'ttßT] (sujet r] 1i6~u wu Bwu), toujours pour ce meme 
vb, remplace un realisme par un autre, qui provient d'un emprunt scripturaire it Ex 19, 18. Ce! 
emprunt est un exemple d'analogie logique, et meme d'analogie qui a valeur historique, 
puisque la description d'Ex 24, 16s. n'est que la stylisation du phenomene evoque par 19, 18. 
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preference de G Is pour la forme greeque d'Ex, au lieu de H qu'il n'ignorait 
pas. 

Le mot «nuee» a fourni la jonetion entre le passage d'Ex et eelui d'Is, 
tandis que les eontextes respeetifs livraient une analogie de situation: d'apres 
TM Is, Yahve «ereera» la nuee sur la eolline de Sion 53; la nuee eouvrira 
done de son ombre proteetriee la eolline, eomme elle eouvrait le tabernacle, 
sei on les reeits d'Ex. A eela s'ajoute que, d'apres le eontexte du passage d'Ex, 
la nuee est assoeiee, d'une part, a un feu qui se manifeste la nuit, egalement 
sur le tabernacle (TM 40, 38, suivi par G 40, 32). D'autre part, elle est 
assoeiee a la Gloire, foyer de la theophanie, qui remplit le tabernacle (TM 
40, 35, auquel eorrespond, avee la legere differenee du passif pour l'aetif, 
peut-etre par attenuation, G 40, 29). Le feu et la Gloire sont egalement 
mentionnes dans Is 4, 5. La jonetion et l'analogie offertes par Ex 40, 35, que 
G a utilise sous la forme greeque, sont done eompletees par les 2 eorrespon
dances du feu et de la Gloire qui, dans le eontexte du passage d'emprunt, 
eonstituent 2 autres jonetions tres importantes avee Is 4, 5. 

Ziegler a hesite sur la realite d'un emprunt a Ex. 11 a bien repere G Ex 
40, 29 eomme souree possible d'un emprunt, mais il ne s'est interesse ni au 
detail des donnees en presenee, ni au eontexte, dont il a meeonnu le des sein, 
et il est reste dans le doute touehant l'emprunt 54. Mais eelui-ei est assure 
par les donnees que nous venons de relever et par la maniere dont G a 
adapte l'ensemble de 4, 5-6. 11 s'agit d'une eoneeption eoneertee qui a evite 
l'assoeiation de la Gloire avee une «cabane» (:1::>0) - que l'on a dans H -
manifestement par souei de prevenir une depreeiation de la Gloire divine, si 
etrangement mise en rapport avee un grossier abri ehampetre. En realite H 
repose sur une synthese, a la fois hardie et profonde, entre la theophanie 
traditionnelle et la fete des Cabanes (sukk6t). Cette synthese est liee ades 
motifs qui demandent a etre etudies en eux-memes 55. G n'a voulu retenir 
que le motif theophanique, et eette eoneeption trahit une preoeeupation 
apologetique aupres d'un publie qui n'etait pas seulement eelui de la eom
munaute juive alexandrine, mais le publie des «nations» de langue greeque. 
Dans son ensemble l'adaptation vulgarisante de G repose sur plusieurs 
justifieations que nous n'avons pas la plaee d'examiner dans le present 
expose. L'emprunt methodique a G Ex a ete l'une de ces justifieations. 
L'introduetion du vb metam;t est en rapport avee la modifieation dans G 

53 11 convient de considerer Je vb «creer», dans TM, comme primitif. Cf. avant-derniere 
note. 

54 «Viel!. (= vielleicht, je souJigne) ergänzt nach Ex 40, 29 (35); Z Ul 62. 
55 L'examen de Ja question nous entrainerait hors des limites du present expose, et doit 

etre reporte a plus tard. 
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du vb initial de H, mais par dela cet amenagement de detail, l'emprunt a 
G Ex contribue directement au dessein d'ensemble de l'adaptation, en 
exprimant a sa maniere l'idee de protection providentielle sur Sion. 

Le caractere logique de l'emprunt de G Is a G Ex est l'aspect qui nous 
interesse particulierement. La relation ideologique reelle entre les 2 textes 
est manifeste, si l'on prend soin de comph':ter le second par les passages 
associes, mentionnes plus haut, relatifs au feu et a la Gloire. Dans ce cas 
l'application de la regle d'analogie scripturaire ne differe pas du rapproche

ment auquel pourrait proceder un critique moderne pour eclairer le passage 
d'Is par les donnees des textes d'Ex cites. Bien que les motifs pris en consi
deration de part et d'autre ne coincident pas (jonction verbale decisive a 
co te de l'analogie des teneurs, dans l'hermeneutique ancienne; analogie des 
teneurs seule, dans l'exegese moderne) et bien que les consequences divergent, 
du fait de la modification textuelle pratiquee par GIs, la methode de G 
prefigure neanmoins, en pareil cas, une reflexion litteraire comparative 
s'exen;ant sur des parentes ideologiques reelles. 

A (2) Le traite mishnique Arakhin (p'~ « evaluations» 56) 4, 4 etablit 
une gezeräh säwäh (dans la suite g. §.) entre Lev 27, 5 et 27, 7, a l'aide d'une 
jonction verbale, le terme :1lfV dans les 2 textes, pour demontrer l'identite 
des relations de Lev 27, 5 et 27, 7 avec 27, 3. Le passage mentionne 
explicitement le recours a une g. S. 57. C'est le I er exemple donne par Strack, 
apropos de la 2e regle de Hillel, mais sa presentation, inevitablement 
schematique, ne permet aucunement de comprendre en quoi consiste exacte
ment ici la g. S., ni quelle est sa portee. Un esprit moderne sera, de prime 
abord, doublement deroute par le texte mishnique. D'une part, la g. 50 
semble porter sur un principe en lui-meme evident, et parait donc superflue; 
d'autre part, l'interpretation de base sur laquelle la g. S. prend appui, celle 
de 27, 7 avec exclusion de la 60e annee par rapport a la diminution de la taxe, 
n 'est pas l'objet d'une justification explicite, alors qu'elle en aurait besoin. 
C'est justement le recours a la g. 50, la Oll nulle preuve ne parait necessaire, 
qui va etre instructif pour notre sujet. 

Pour saisir le fil du debat mishnique il est indispensable d'avoir presente 
a l'esprit la teneur des textes bibliques mentionnes. Les contextes peuvent etre 
negliges ici pour la simplification. RappeIons qu'il s'agit, dans le passage de 
Lev, de I'evaluation des sommes a payer dans le cas Oll des personnes ont 
ete l'objet d'un vreu qui theoriquement les mettrait dans la dependance du 

56 La simplification de la transcription va de soi, pour la commodite typographique. 
57 Edition Albeck, SM. Qod. 205, Igs 4 s. et voyez les notes d' Albeck et la traduction 

de Danby, The Mishnah, 547 et les n. La rHerence explicite a la regle se trouve Igs 8-9: 
:11111 ,nil'? :1ll11 :1l111 1?J1'? '1?J'?n. Sur cette formulation cf. Bacher, Terminologie, I, 14. 
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sanctuaire, Le systeme des taxations, diverses selon les äges et les sexes, 
permettait de s'acquitter par paiement de l'obligation contractee a l'egard 
du sanctuaire. La frequence des vreux, certainement tres grande a une epoque 
sans medecine efficace et sans seeurite dans les deplacements, notamment 
a travers les deserts, faisait des taxes de vreux un impöt religieux plus lucratif 
pour le sacerdoce que des corvees acquittees au benetice du sanctuaire 58. 

Les 3 cas a retenir dans Lev sont enumeres dans le texte biblique non 
d'apres le elassement des äges, mais d'apres l'importance de la redevance. 
(a) Oe 20 a 60 ans, 50 sieles (27, 3). (b) Oe 5 a 20 ans, 20 sieles (27, 5). 
(c) Oe 60 ans et au dela, 15 sieles (27, 7). Les prepositions employees pour 
indiquer les 2 limites d'äge sont, en (a) et (b) ,~, ..... 11.) «depuis ... jusqu'a». 
En (c) la structure est :1'?~I.)' ... 11.)59 «depuis ... et au dela». Si l'on retablit 
l'ordre de succession des äges, c'est-a-dire (b) (a) (c), il est elair que la valeur 
de la preposition «jusqu'a» est fixee en (b) et (a) par la preposition «depuis» 
des periodes qui suivent respectivement, c'est-a-dire (a) et (c). En d'autres 
termes, si l'on s'en tient strictement a la teneur du texte biblique, le co urs 
de la 200 annee ne peut etre inelus dans la taxation (a) et «jusqu'a» de (a) 
ne peut porter que sur le seuil de la 200 annee. Si l'on faisait valoir cette 
preposition au dela, on detruirait la preposition «depuis» de la periode 
(a) qui suit. La 20e annee entre donc dans la taxation forte (a). Pour la 
meme raison «jusqu'a» de la periode forte (a) indique le seuil de la 600 annee 
et celle-ci fait, par consequent, partie de la nouvelle taxation faible (c). 

Or la Mishna, partant de la prescription de 27, 3 = (a), tire une conse
quence inverse et pose en principe l'inclusion de la 60e annee dans cette 
periode de taxation, qui est la periode forte: :1ll.)l.) mm'?:> O"tvtv l'1ltv «l'annee 
des 60 ans est comme (les annees qui sont) en-dessous d'elle»60; c'est-a-dire 
que le cours de la 60e annee releve de la taxation forte, comme les annees 
precedentes. Une teile interpretation entre en conflit avec la preposition 
«depuis» de la phase (c) qui suit, et l'invalide. On attendrait au moins une 
justification explicite. Le texte mishnique n'en don ne aucune et c'est en cela 
que reside la premiere difficulte qu'il offre 61 . 

58 Au sujet de la signification de la taxe des vo::ux, voir A. Bertholet, Leviticus, 97, et 
K. Eiliger, Leviticus (J 966), 386 s. Ces 2 auteurs laissent de cote I'apport de la Mishna a la 
question, apport interessant pour I'histoire anterieure, dans la mesure OU la Mishna reflete 
ici une part de traditions et d'usages bien plus antique que sa redaction. 

59 17J chaque fois, devant p «fils de», qui precede le chiffre cardinal de I'ä~. 
60 Il convient pour le moment de considerer la formule eitee, independamment du postulat 

d'analogie dont elle fait partie, postulat dont la validite est demontree ensuite a I'aide de la 
g. §. 

61 Les gloses d'Albeek, qui sont d'ordinaire remarquablement adjuvantes pour I'intelligence 
de la Mishna, ne permettent pas, pour ce passage, de retrouver dans des conditions satisfaisantes 
les motifs du texte, faute de definir I'anomalie logique de son articulation. 



EMPRUNTS SCRIPTURAIRES DE G IS 57 

L'inclusion de la 60e annee dans la phase (a), au lieu de la phase (c), ne 
saurait s'expliquer par le souci de donner priorite aux inten!ts du sanctuaire. 
En effet, s'il gagne la 60e annee, il perd la 20e, comme le raisonnement 
mishnique I'etablit plus loin, en vertu de la gezeräh säwäh, et sans se conten
ter de l'exigence logique qui resulte de la symetrie des cas. Ce point va etre 
reconsidere a I'instant. D'un autre cote la 60e annee correspond a une phase 
Oll la sUfvie devient incertaine, ce qui toume au desavantage du sanctuaire 
dans I'interpretation mishnique des applications de la taxe. Si I'inclusion 
de la 60e annee en (a) n'est pas imputable a une visee financiere, il faut 
admettre qu'elle etait simplement imposee a la Mishna par le souvenir de 
I'usage pratique a I'epoque du second Temple. Cet usage lui-meme a dü etre 
motive par une preseance qualitative attribuee a la 60" annee. Peut-etre est-il 
permis de songer a une influence du systeme sexagesimal dont I'ancienne 
metrologie israelite a conserve que\ques traces 62. Plus probable cependant 
parait etre la valorisation du plus grand age au nom de la plus grande 
experience. 

11 est vraisemblable que I'on a eherehe, des avant l'epoque de la Mishna, 
ajustifier I'inclusion de la 60e annee par des arguments tires de la formulation 
biblique. D'une part, la prescription (a) occupe la Ire pI ace dans l'enumeration 
des taxes, ce qui a pu paraitre justifier la priorite de son «jusqu'a» Suf le 
«a partir de» de la periode (c) = 27, 7. D'autre part, on a pu tenter d'exploi
ter P0uf les besoins de la cause l'adverbe «et au dela» (il'~~') de 27, 7. En 
effet la formulation mishnique emploie, dans le passage cite et plus loin a 
propos de la g. 5., une expression prepositionnelle de sens oppose «en 
dessous de», c'est-a-dire chronologiquement «en de<;a de» Cl~ iltm' cf. 
Mishna, loc. c. Igs 6.7.11.12). Cette locution est employee avec une valeur 
technique P0uf exprimer I'inclusion dans la periode precedente. Schema: 
«la 60e, la 20e annee sont comme (les annees) en-dessous d'elles». 11 est 
concevable que, par argutie speculative, on ait allegue, en 27, 7, il'~~' 

«au-dessus», comme indice d'exclusion de la 60" annee P0uf cette periode, 
et par consequent comme impliquant I'inclusion en (a)63. Quoi qu'il en 

62 La mesure de capacite po ur liquides, hin, correspond a 1/60 de kor (capacite pour 
liquides = ~omer pour les matieres seches) et a 1/6 de bath (capacite pour les liquides = 
'eyphäh pour matieres seches). Cf. Barrois, Arch., H, 249. D'autre part, Ezechiel emploie une 
mesure architecturale qui mesure 6 grandes coudees (la coudee etant alors = 7 palmes, au 
lieu de 6 pour la petite coudee ordinaire), ibid. 245. Enfin la mine vaut 1/60 de talent, et selon 
le systeme ponderal et monetaire preconise par Ezechiel, le siele est 1/60 de mine, au lieu de 
I/50 dans le systeme ordinaire; ibid. 255. Cependant ces relations sexagesimales n'ont nullement 
ete systematisees et ne representent que des usages et des commodites, a cote d'autres. Il est 
finalement peu probable qu'elles aient livre une idee applicable au cas de Lev 27, 3. 

63 Dans ce cas la copule de coordination waw devant l'adverbe de 27, 7 (öI?11/)1) aurait ete 
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soit, ce qui reste frappant c'est que la Mishna n'avance aucun motif et ne 
fait que reproduire la tradition, 

En revanche, concernant l'application du meme principe d'inelusion a la 
20e annee (rattachement de la 20e annee a la periode precedente «b »), la 
Mishna recourt a une justification par g, 5" ainsi qu'il a ete dit plus haut. 
Ce besoin surprenant de fournir une preuve litterale pour une consequence 
qu'impose la logique de la symetrie entre 27,5 (b) et 27,3 (a) contraste avec 
l'absence de preuve touchant l'inelusion de la 60e annee en (a), qui en aurait 
eu theoriquement besoin, C'est le second aspect propre a derouter un esprit 
moderne. En realite la g. s. intervient apn':s qu'a ete pose le principe de la 
symetrie logique entre 27,3 et 27,5 64. La g. S. est destinee a surmonter une 
objection qui peut paraitre opposable a la dite symetrie : elle aboutit en effet 
a aggraver (,"~n;'J?) la condition de la 60e annee (50 sieles), tandis qu'elle 
allege (?P;'J?) la 20e (20 sieles)65. La g. S. constituee par la presence du mot 
;'JliV dans chacun des 2 textes, 27, 3 et 27,5, permet de surmonter l'objection 66. 

Ce qui est donc caracteristique c'est que I'analogie logique, qui resulte pour 
27, 5 du principe postule pour 27, 3 (l'inelusion de la 60e annee), ne suffit 
pas a assurer l'application de ce principe a 27, 5; il faut encore confirmer 
I'analogie logique par une jonction verbale. L 'autorite de l'element verbal 
l'emporte sur l'autorite de la logique interne. Le constat met en evidence 
l'inspiration de la methode des emprunts scripturaires: quoi qu'elle soit 

interpn':tee comme d'explicitation, De son cote la preposition initiale 1?J aurait ete simplement 
referentielle et non plus temporelle: «concernant l'homme de 60 ans: au-dessus (de cette 
annee) ... ton estimation sera de 15 sieles». Interpretation evidemment abusive du point de vue 
de la coherence contextuelle, mais non pas du point de vue du semantisme theoriquement 
imputable a 1?J. Dans l'hypothese consideree 1?J introduit en effet la distinction pratiquee 
speculativement: «parmi les gens de 60 ans, c'est au-dessus (relief par wall' d'apodose ou 
d'explicitation) ... que ton evaluation sera de 15 sieles ». Si une teile interpretation n'a pas ete 
pratiquee avant l'etablissement de celle de la Mishna, elle devient en tout cas inevitable 
pour Lev 27, 7, comme consequence du sens defini par la Mishna pour 27, 3 et 27, 5. 

64 Le principe de la symetrie logique est pose aux 19s 5-6 (formule ']N ... ;m). La g. !i. 
n'intervient qu'aux 19s 9-12, apn':s la consideration des Igs 7-8, relative a la difference de gravite 
des taxations respectives de la 60· et de la 20· annee. 

65 Lgs 7-8: «S'il (le texte scripturaire) a rendu l'age (litt. l'annee) de 60 equivalent a (ce 
qui est) en-dessous de lui, en aggravant (litt. po ur aggraver "?Jn;'l?) (sous-ent. le cas), rendrons
nous l'age de 5 et l'age de 20 comme ce qui est en-dessous d'eux, en allegeant?». 

66 Le developpement de la g. So consiste a reprendre la formule d'analogie logique (']N ... ;'l?J) 

des 19s 5-6, en y inserant l'indication de la mention du mot ;'lllV dans chacun des 2 textes 
scripturaires en presence: «De meme que (;'l?J, litteralement «ce que») «annee» (;'lllV) men
tionnee dans l'age (litt. l'annee) de 60 (O'IVIV I1lIVJ ;'l"?JN;'l) est comme ce qui est au-dessous 
d'elle, de meme «annee» mentionnee dans l'age de 5 et de 20 (est) comme ce qui est en-dessous 
d'elle, soit en allegeant, soit en aggravant». L'expression ]'J ... ]'J qui accompagne les 2 infinitifs 
(= gerondifs) finaux, et qui signifie en hebreu biblique «entre ... et ... », prend la valeur du 
tour ... 111 P ... 111 ]'J, usite en hebreu posterieur, au sens de «soit que ... soit que». Cf. la 
precision donnee a ce sujet par la n. explicative d'Albeck. 
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orientee vers l'exploitation d'analogies reelles, I'element verbal joue un röle 
de premier plan, meme dans des cas OU, comme dans Arakhin 4, 4, la parente 
logique semble s'imposer par elle-meme. 

b) Le pole verbal 

B) On se rappelle que Je 2e type detini plus haut est caracterise par la 
disparition complete d'un rapport logique entre le texte emprunteur et le 
contexte du passage emprunte. Le lien instaure par la methode consiste 
alors uniquement en un element verbal (mot ou formulation). 

I) En Is 42, 13, TM = Qa porte I'expression l"l17Jn'i7J tI!'N:l «comme un 
homme de combats» (au plur. en hebreu, la ou une traduction franc;:aise 
litteraire appelle un sing. synthetique: «homme de guerre»). 11 s'agit de 
Yahwe compare a un guerrier, d'apres I'ancienne tradition de I'exode, au 
moment ou il va liberer Israel de I'exil babylonien. La perspective est celle 
du renouvellement des circonstances du I er exode hors d'Egypte, a I'occasion 
du nouvel exode hors de Babylonie. Precisement, comme il y a renouvelle
ment, il y a orade et le I er exode prefigure mysterieusement le 2e , encore que 
le 2e en soit une amplification, et par la une transformation profonde. La 
valeur oraculaire confere a la litteralite de formules caracteristiques comme 
celle citee, une grande importance. Meme s'il y a de fait un renouvellement 
des contenus et si la fonction metaphorique de la formule permet de faire 
sentir que son realisme peut et doit etre depasse, la forme litterale n'en est 
pas moins mise au premier plan par la portee prophetique qui lui est 
attribuee. 

Or G traduit d'une maniere qui inverse le sens du texte, en introduisant 
exactement le contraire de la comparaison hebralque. Yahve n'est plus un 
guerrier pret a engager des combats, car, est-il dit en grec, avec emploi d'un 
futur oraculaire de grande consequence: KUPtoC; ... O"oVTphVcl rroACj.toV «Ie 
Seigneur brisera la guerre» (Ja nuance du vb «brisen> est importante, malgre 
la mauvaise compatibilite. de I'objet, comme il apparaitra dans la suite) 67. 

Deja Schleusner avait note la relation entre G Is 42, 13 et G Ex 15, 3 68 . La 
pour H ;'7Jn'i7J tI!'N ;,1;" «Yahve est un homme de combat» (avec ce dernier 
mot au sing., a la difference de HIs), G porte KUPtoC; O"OV'rpißcov rrOA€1l00C; 

(plur.!) «Seigneur qui brise les guerres» (comme titre; cf. le contexte). La 
difference des nombres grammaticaux en hebreu et en grec livre le critere 

67 Absence de l'artic1e, comme souvent en grec biblique devant des mots determines par 
les exigences du sens: Abel Gr. 124s. § 30. 

68 Thesaurus, BI, 202. Thackeray a refait le meme constat dans son etude des affinites 
entre les livres grecs de la Loi et ceux des Prophetes, JTS 4 (1903) 583. 
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du processus probable de l'adaptation grecgue. I) Etablissement de G Ex 
par passage au plur., au lieu du sg. de H, vraisemblablement sur l'autorite 
de H Is 42, 13, et dans une intention de majoration : le Seigneur «brise» 
(toutes) les guerres; c'est lui gui met fin aux guerres. 2) Etablissement de 
G Is d'apres G Ex, pour la transformation de la formulation, mais d'apres 
le sg de H Ex pour le nombre grammatical du substantif: le Seigneur brisera 
(une fois pour toutes) la guerre 69. L'oracle revet une ampleur accrue par 
la promesse d'une ere de paix perpetuelle. G Is margue le point culminant 
de l'interpretation; G Ex est le tournant gui conduit du sens guerrier de 
H au sens pacifigue des 2 adaptations grecgues. 

Dans G Ex, source de G Is par emprunt scripturaire, le sens de H a ete 
modifie non pas en vertu d'une idee gui aurait moralise le texte (Schleusner 70) 
ou par souci d'eviter un anthropomorphisme (Thackeray 71), encore gue ces 
motifs aient certainement influe sur I'inspiration de G, mais au moyen d'un 
premier emprunt scripturaire fondamental, gui a ete pr eleve sur Ps 76, 4 et 
Os 2, 20. Ces textes contiennent en effet dans leur forme H la formule 
decisive. Ps 76, 4 j"J/Jn?/J1 ... ,::!tI.' «il a brise ( ... ) et (aussi) la guerre». 
Os 2, 20 '::!tI.'N j"J/Jn?/J1 «( ... ) et la guerre je briserai». Les 2 textes ont 
probablement ete consideres simultanement, si I'on en juge par l'erudition 
scripturaire dont temoignent une multitude de faits d'emprunts dans la 
Septante. Le premier texte ci te livre une formulation a la 3e pers. gu'i! n'y 
avait plus gu'a adapter au contexte, tel gue l'a con~u G. Le passage pouvait 
cependant s'entendre restrictivement de I'interruption victorieuse d'une 
bataille. Le second texte, celui d'Osee, etait moins proehe litteralement, en 
raison de la 1 re pers. Mais il exprimait clairement I'application de la formule 
a l'idee d'une ere nouvelle Oll regnera la paix, sens gui triomphe dans 
l'adaptation grecgue, avec GIs. 

Si les responsables de G Ex ont pense d'abord a Ps 76, 4, ce passage n'a pu 
manguer d'appeler dans leur esprit Os 2, 20. Ottley avait rapprocbe, a cöte 
de Ps 76, 4, Ps 46, 10. Mais outre gue ce 2e texte n'a pas la formule «briser 
la guerre», Ottley s'etait borne a signaler la parente des themes, sans meme 

69 En c1assique 1t6A.EIlO~ peut occasionnellement servir a designer une bataille particuliere, 
comme normalement IlUXT]. Dans la langue de G cependant, le mot sert systematiquement pour 
öI~n'nl, quelle que soit l'acception requise par le contexte. Ici la valeur la plus generale s'impose 
d'autant mieux que le sg de G ls se presente comme une retouche concertee du pI ur. de G Ex, 
dans les conditions dites supra. 

70 Schleusner, ibid. 
71 Thackeray, ibid. L'observation de Thackeray ne porte que sur l'emploi du mot «homme» 

dans H. Mais si G n'avait vise que l'anthropomorphisme, il aurait preserve le caractere 
guerrier de I'intervention divine. 

72 «For the idea ... » (lire 9 pour 10, aussi dans ZUl), BIAS, 11, 308. 
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postuler explieitement une influenee 72. Ziegler estima ensuite que la relation 
entre G Is et G Ex n'etait pas eertaine; elle n'etait qu'une probabilite 73 . 

Ziegler n'a pas davantage diseerne l'importanee decisive de Ps 76, 4 et 
Os 2, 20, et !eur röle exclusif pour la formulation en debat dans G Is et G Ex. 
Il a bien allegue les 2 textes, mais meJes a d'autres, ce qui eompromet la 
valeur du eonstat. Reprenant approbativement les rapprochements d'Ottley 
(dont l'un est superflu comme note plus haut), Ziegler a ajoute pertinemment 
Os 2, 20, mais, parasitairement pour la question, 2 passages de Judith qui 
ne sont que des echos de G Ex 15,3 et donc ne l'expliquent pas 74 . Malgre 
l'eloquence de la rencontre verbale des textes clefs, et malgre l'orientation 
generale des Untersuchungen vers un reperage systematique de la topographie 
textuelle des emprunts, Ziegler n'a pas vu dans ce cas qu'il s'agissait d'un 
emprunt caracterise, et sa topographie, bien qu'elle comporte Ps 76, 4 et 
Os 2, 20, souffre d'etre partagee entre ces 2 textes revelateurs et d'autres qui 
detournent l'attention du phenomene precis de l'emprunt. Ziegler a cru a 
une influenee diffuse et ne s'est pas demande en vertu de quel principe G Is 
et G Ex avaient pu remplacer le tMme guerrier des textes H respectifs par 
un theme exactement contraire, dont l'idee etait prise dans des passages 
d'une logique opposee: c'etait la tout le probleme, meme eonsidere (in ade
quaternent) comme probleme d'influence, au lieu d'emprunt. Dans la vue 
empiriste, G elant suppose avoir procede en toute liberte, le probleme de 
motif et de modalite ne se pose meme pas, ce qui a empeche Ziegler de 
reconnaitre la vraie nature des faits. C'est encore un exemple de l'action 
paralysante de la theorie empiriste sur l'analyse des donnees textuelles, et 
cet exemple est particulierement frappant parce que, dans la perspective 
meme des Untersuchungen, Ziegler aurait dü aboutir a une identification 
de l'emprunt. En realite ce qui a ete dit plus haut montre qu'il y a eu 
emprunt litteral a la formulation de Ps 76, 4 et d'Os 2, 20, et l'inversion de 
sens infligee a H dans G Ex et G Is met en evidence la nf?cessite d'une 
methode capable de justifier un tel traitement. C'est donc que l'emprunt 
etait l'application de eette methode et e'est eelle des analogies seripturaires. 
L'analogie a eonsiste dans le terme iHm"/.), eommun au texte d'emprunt et 
au texte emprunteur G Ex, dont GIs, a son tour, a emprunte la forme, avee 
la legere retouehe mentionnee. La jonetion est purement verbale et elle a 
prevalu sur l'incompatibilite logique des contextes. C'est un emprunt par 

73 «Scheint ... », ZU/125. 
74 Rectifier ehez Ottley et Ziegler 10 en 9 (Ps 46) et 4 en 3 (Ps 76). La formulation des 

passages de Judith (9, 7; 16, 2) reproduit eelle de G Ex 15, 3 et la situation impliquee par le 
reeit limite la portee de l'expression. Il ne s'agit plus de «briser la guerre», mais de «briser des 
batailIes », en infligeant des dCfaites aux ennemis. 
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analogie scripturaire reduite a l'e!ement verbal, et ron peut parler d'un 
emprunt par analogie scripturaire verbale, a la difference des analogies 
scripturaires comportant un element logique. 

L'importance de la nuance «brisen> a ete signalee initialement. Sa portee 
historique demanderait un developpement qui deborderait le cadre du present 
expose. Bomons-nous a ob server qu'il s'agit, dans G, de la remarquable 
survivance d'une terminologie dont l'origine remonte aux formulations des 
traites d'alliance politique, tels qu'ils etaient con.;us au ne et au Ier millenaire, 
dans l'aire proche-orientale. La prestation des serments d'allegeance s'ac
compagnait de rites qui prefiguraient magiquement le sort reserve au contre
venant. Ces rites comportaient le bris d'une ou de plusieurs armes 75. C'etait 
une anticipation de ce qui attendait au combat le violateur de l'obligation 
imposee par la contrainte d'un potentat. Le vb «brisen> avait donc eu 
longtemps une valeur technique precise, avant d'etre applique a la guerre 
elle-meme, pour etre retoume contre elle, par reffet d'une geniale creation 
prophetique. Elle merite un examen disjoint, mais sa survivance dans l'her
meneutique de G devait etre signalee. La methode des analogies scripturaires, 
consideree du point de vue de son pole «B», c'est-a-dire dans sa reduction 
possible a une analogie purement verbale, comme dans G Ex 15, 3 et G Is 
42, 13, aboutit a une veritable abrogation de sens. Mais c'est l'abrogation 
du sens d'un texte particulier (ici en realite de 2 textes, H Ex et HIs), au 
nom d'un sens juge prioritaire, qui est degage d'un autre passage (ici 2 
passages, Ps 76 et Os 2), et donc de la source scripturaire considen':e globale
ment. En d'autres termes, une donnee historique particuliere est evincee au 
nom de l'homogeneite religieuse postulee pour les ecrits, ce qui permet 
d'etablir parmi les textes Ies hierarchies utiles. Dans Ie cas que nous venons 
de considerer, Ia divergence textuelle instauree par G (par rapport a H) est 
poussee jusqu'a l'inversion de sens, mais en meme temps - et c'est ce qui 
est remarquable et qui montre la fecondite de cette hermeneutique metho
dique - Ie resultat auquel G aboutit est conforme a I'inspiration profonde, 

75 Parmi les textes probants, il suffira de eiter les traites arameens de Sfire et les traites 
de vassalite mede d'Assarhaddon. Textes dans: A. Dupont-Sommer et J. Stracky, Les inscrip
tions arameennes de Sfire (= Extrait des memo presentes par divers savants d I'Acad. des 
Inser. et BL, XV), 18 et 21, Texte A (= pI. V et VI), Ig 38 (ou lire le lee nom divin: 
Inurta = Ninurta, dieu mesopotamien de la guerre, avec les auteurs qui ont suivi; cf. 
J. A. Fitzmeyer, The Aramaie lnscriptions 0/ Se/ire, Rome, 1967, 54s.; 121 s.); D. J. Wiseman, 
«The Vassal-Treaties of Esarhaddon», Iraq 20 (\958) 63-64, Ig 453 (pI. 7, texte 27 + pI. 40, 
texte 50 N et 46 M) et 71-72, Ig 573 (= pI. 39, texte 37). Meme rite atteste dans le serment du 
soldat hittite : ANET 354 A, Igs 40 S., 50 S. Le eode de Hammurapi mentionne par 2 fois le bris 
de l'arme, dans ses impreeations finales, R XXVII, 89; R XXVIII, 3-4. Cf. A. Finet, Le code de 
Hammurapi, Paris 1973, 144. 
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et a grande portee, de certains aboutissements du prophetisme et de la 
speculation religieuse d'Israel. La methode d'analogie scripturaire aassure 
ici le lent et invisible, mais decisif travail d'abrogation d'une conception 
primitive (un dieu de la guerre), au profit d'une conception nouvelle et 
logiquement inverse (Je dieu de la paix). Phenomene d'evolution inevitable 
qu'on retrouve dans d'autres courants religieux 76 : une conception devenue 
soit caduque, soit conflictuelle par rapport ades progres posterieurs se 
trouve indelebilement fixee dans des ecrits que la tradition a sacralises, et 
le besoin se fait sentir de surmonter la lettre de ces ecrits. Dans le ludalsme 
la methode hermeneutique d'analogie scripturaire est un moyen d'abroga
tion particulierement autorise, car il prend racine dans I'autorite scripturaire 
elle-meme. L'eviction du titre de «guerrier» dans H Ex et HIs, par celui, 
oppose, de «briseur de guerre», qui etait charge d'une puissante resonance 
traditionnelle (<< brisen> dans les textes d'alliance! cf. supra) est une illustra
tion eloquente du phenomene. 

2) Le Midrash Bereshit Rabba 77 donne pour un des motifs de la creation 
du monde les 3 offrandes rituelles du gäteau, des dimes et des premices des 
fruits (I, 4) 78. Cette assertion, apremiere vue quelque peu paradoxale, n'est 
en realite pas denuee de profondeur, si I'on se place dans la perspective des 
anciens. La relation etablie entre I'offrande d'aliments tires de la terre et 
la creation du monde est une maniere d'indiquer I'obligation de I'hommage 
et de la reconnaissance dus au Createur pour la subsistance qu'il dispense 
aux vivants, par le moyen des productions de la terre creee. Mais si I'idee 
ainsi exprimee repose sur une logique religieuse substantielle, en revanche 
les justifications scripturaires que le Midrash en donne n'ont plus rien de 
logique, si I'on considere la teneur des textes en presence. Elles tiennent 
uniquement a un terme commun auquel a ete attribuee une valeur de jone
tion. II s'agit du mot l'1'!l)N1. Avec la preposition locale et temporelle, il prend 
le sens de «au commencement» dans renonce de Gen 1, 1. Dans les 3 textes 
relatifs aux offrandes, dont le midrash eite le debut, le meme mot parait 

76 Dans l'Islam le principe de l'abrogation (nasb) est clairement pose par le Coran (2, 100). 
Un nouvel enseignement peut rendre caduque une formulation anterieure et Dieu peut «faire 
oublier» ce qui a ete revele anterieurement. Operation providentielle, selon la pensee du 
Prophete, mais aussi indice que certaines de ses paroles etaient reellement tombees dans l'oubli, 
ce que confirme la tradition. Cr. R. Blachere, Le Coran, lntrod., 16-17, et Th. Nöldeke, 
F. Schwally, Geschichte des Qurans, 2te Aufl., I, 101 s. (groupement des temoignages de la 
tradition musulmane concernant Cor 53, 19, autre texte probant). 

77 Orthographe franeisee pour la simplification (infra Ber R). 
78 Ber R, ed. J. Theodor, H. Albeck, I, 4 (p. 7, 19s 45.) = ed. rabbinique fol 8a: «le monde 

(olm);']) a ete cree en consideration de (litter. a cause du merite de rml:J) trois choses, en 
consideration du gäteau d'offrande (;,'in), des dimes et des premices des fruits». 
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avec le sens de «premices» (voir Nb 15,20; Ot 18,4; Ex 23, 19). Ce ne sont 
pas seulement les contextes respectifs des 3 textes d'offrande qui sont sans 
analogie logique avec Gen 1, I, c 'est le terme de jonction lui-meme qui se 
presente, de part et d'autre, avec un sens different. Neanmoins, il a suffi 
de sa presence pour fonder la deduction du midrash. Le texte ne mentionne 
pas explicitement le recours a une gezeräh §äH'äh, comme c'etait le cas de 
I'exemple A, 2, tire de la Mishna et etudie plus haut. 

On retrouve donc bien dans I'hermeneutique rabbinique les deux poles 
caracteristiques de la methode des emprunts scripturaires par analogie, I'un 
logique, I'autre verbal. La seule difference est que I'hermeneutique de G et, 
nous le verifierons, celle de Qa etaient transformantes, tandis que celle de 
l'epoque inauguree par la Mishna ne I'etait plus et consistait en pure exegese 
distincte du texte. Les exemples cites sont des cas extremes et le grand 
nombre des emprunts se repartit dans I'entre-deux, avec gradations variees. 
La bipolarite commune a la Septante et a I'exegese rabbinique confirme la 
parente organique des methodes, parente qu'imposait deja la consideration 
des cas moyens ordinaires et celle des conditions historiques d'appartenance 
au meme phenomene religieux du ludalsme. En outre la relation entre 
l'hermeneutique de la Septante et celle du ludalsme mishnique et posterieur 
met en evidence la portee du phenomene que nous etudions. Il contribue 
a eclairer les developpements posterieurs, et cela en fait deja une donnee 
historique de tres grande envergure, dont il restera ademeler les origines 
(H< section, me partie). 

F) L'EFFICACITE LITTERAIRE ET HISTORIQUE DU CRlTERE 

LIVRE PAR LA METHODE DES ANALOGIES SCRIPTURAIRES 

Il resuIte des considerations exposees au cours des 5 §S precedents que 
le phenomene des emprunts scripturaires decelables dans G Is ne peut 
s'expliquer comme le produit d'expedients laisses a la discretion des respon
sables de l'adaptation grecque, mais correspond a l'application d'une methode 
tout a la fois d'interpretation et de traitement du texte hebreu, methode 
hermeneutique en ce sens. Cette methode possedait une auto rite suffisante 
non seulement pour legitimer, mais pour accrediter divers changements 
apportes au sens de l'hebreu. En d'autres termes, elle etait investie d'une 
autorite religieuse. 

Au cours des §§ 3 et 4 il a ete necessaire de considerer des conditions 
culturelles generales (§ 3) et la particularite decisivement revelatrice de 
l'emploi oraculaire qu'ont parfois assume les changements de sens par 
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analogie scripturaire (* 4). La nature des donnees a fait que ces 2 ** se sont 
trouves concerner du meme coup I'autre categorie de I'hermeneutique analo
gique, celle qui sera etudiee dans la 2e partie de la presente section, et qui 
concerne les changements de sens par analogie verbale formelle. II convenait 
d'indiquer des ce moment et par anticipation I'existence de cette 2e categorie, 
quitte areserver ades analyses ulterieures la demonstration de cette existence 
et l'etablissement de ses droits. L'elargissement momentane de I'horizon, 
rendu inevitable par le fait que la preuve cruciale par les textes oraculaires 
concerne les 2 categories a la fois, nous a donne une premiere occasion de 
mesurer la portee du principe de I'exploitation textuelle analogique a I'reuvre 
dans les analogies scripturaires. Cette portee depasse les seules analogies 
scripturaires et s'etend aux analogies verbales formelles qui, elles-memes, 
debordent le cadre de la litterature biblique et de sa tradition dans le 
Judaisme, comme nous le verrons ulterieurement. Certes, dans le cas de la 
methode scripturaire, ce principe est ouvert a des relations logiques et peut 
meme se presenter en certains cas avec un caractere entierement logique. 
C'est ce que nous avons constate en parlant de pole logique et en etudiant les 
exemples exposes au * 5, A, 1-2. Mais par son second pole et par sa tendance 
generale a utiliser des mots de jonction, la methode scripturaire revet un 
caractere verbal qui peut etre excIusif de toute logique. Le phenomene a ete 
illustre par les exemples du * 5, B, 1-2, choisis a titre de cas extremes. Par 
ce co te et par la pratique des modifications de sens, la methode scripturaire 
s'apparente cIairement a la methode verbale formelle. Les deux ont en 
commun une inspiration verbale. Celle-ci n'est que partielle dans les analogies 
scripturaires, lorsqu'elles comportent un aspect logique et se situent au dela 
du pole B, en direction du pole A. Mais en depit de la restriction, la parente 
aVeC les analogies verbales formelles, gui se definissent comme rupture avec 
la syntaxe de la phrase et par la avec sa logique obvie, n'est pas moins 
frappante. 

La vue d'ensemble, en quelque sorte panoramique, que nous avons ainsi 
prise aux ~ 3 et 4 sur les 2 methodes constitutives de l'hermeneutique 
ana\ogique, nous permettra de faire l'economie d'une introduction au moment 
d'aborder l'etude des analogies verbales formelles et de proceder a une serie 
d'analyses textuelIes, rendues indispensables par I'absence d'une topographie 
preparatoire. L'existence, dans les Untersuchungen de Ziegler, d'une topogra
phie textuelle suffisamment representative des emprunts, sinon exhaustive 
et exempte des defauts de l'empirisme, nous avait permis de considerer 
d'emblee ce phenomene sous rangle d'une synthese historique, sans passer 
par des identifications textuelIes prealables. 
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Au terme de cette synthese, et avec la certitude a laquelle nous sommes 
parvenu touchant l'existence d'une methode hermeneutique des analogies 
scripturaires derriere les emprunts de GIs, il conviendrait d'examiner une 
serie d'exemples textuels non plus simplement d'un point de vue descriptif, 
mais pour mettre en evidence la difference d'appreciation resultant du constat 
de methode et pour donner une idee precise de l'interet que l'explication par 
l'hermeneutique methodique peut offrir pour la critique textuelle et l'exegese 
litteraire et historique de G et meme parfois de H, Les consequences du 
changement de point de vue sont en effet importantes et rendent a l'analyse 
une fecondite dont l'empirisme l'avait privee, Les emprunts par analogie 
scripturaire, du fait qu'ils ont ete methodiques, ouvrent l'acces ades voies 
nouvelles, Ils ont assure jadis les conditions d'une edification dont les visees, 
dans la mesure Oll elles sont restituables, peuvent reveler a la prospection 
moderne tantat des originalites litteraires et ideologiques instructives, tantat 
- et c'est le plus important - des circonstances historiques et specialement 
des situations et des facteurs religieux restes partiellement ou totalement dans 
l'ombre, Les emprunts, ayant ete des recours a une methode autorisee pour 
surmonter des problemes d'epoquc, constituent a leur maniere des echos dont 
if devient possibfe de recueillir fes enseignements. Ceux-ci restent souvent 
discrets et parfois incertains, mais, dans les meilleures occurrences, ils se 
presentent comme des apports a la connaissance du milieu ou de la tradition. 
Dans ce dernier cas, les implications de l'emprunt permettent une certaine 
remontee dans le temps. 

Nous en avons rencontre un exemple avec Is 42, 13, examine au § 5, B, 1. 
La teneur de l'emprunt, le vb «brisen> applique a la guerre, est une preserva
tion litterale de la formulation des anciens traites proches-orientaux d'alliance 
politique, qui decrivait un rite magique destine a renforcer la contrainte du 
serment d'allegeance. En outre l'inspiration du changement apporte par 
G Is 42, 13 a H rejoint, nous rayons vu, un grand theme du prophetisme, 
celui de l'ere miraculeuse de paix perpetuelle. 

En tel autre cas, la transformation de H par G, quoiqu'elle affecte, par 
definition, la teneur litterale, peut cependant remonter a l'inspiration ori
ginelle de H, obscurcie ou deformee dans TM. Ainsi en G Is 64, 1-2 (= H 
63, 19-64, 1). Faute de place, nous devons reporter a une autre publication 
l'analyse des problemes de G et H dans ce passage. Bornons-nous a dire 
qu'en cet endroit l'emprunt scripturaire, qui a porte sur Ps 68 (G 67), 3, 
quant a la formulation, et sur Ps 97 (G 96), 5 et Mi I, 4, quant au theme 
(Ja «cire» de Ps 68, 3, mais dans un contexte theophanique) 79, bien qu'il 

79 Ziegler a identifie les 3 sources scripturaires de l'emprunt, mais, n'ayant vu, ici comme 
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ait perturbe la litteralite de HIs, a toutes les chances de rejoindre l'inspiration 
primitive du texte. Cest du moins le cas si 1'0n admet, comme nous le 
croyons necessaire, que le vocalisme de TM h"miisim, pour l:I'07,JiI, est 
secondaire et resulte d'une application de la methode d'analogie verbale 
formelle, et plus precisement du principe homographique (homographie 
consonantique de termes differents). Le sens postulable pour la lec;on 
massoretique, d'apres l'arabe (deja rapproche par Abu 'l-Walid), a savoir 
«brindilles, bois sec », parait lexicographiquement assure. Le terme a pu 
faire reellement partie de la langue 80. Mais, du point de vue du contexte et 
de la tradition theophanique, il ne livre qu'un sens faible, soupc;onnable de 
secondarite. Le degagement des motifs respectifs de cette lec;on et de celle 
conjecturable, sous la meme forme consonantique, dans la redaction ori
ginelle, degagement qui exige une analyse assez longue et specialisee, 
l'existence aussi d'une methode d'analogie verbale formelle dans la tradition 
du ludalsme ne laissent, a mon sens, aucun doute ici sur la secondarite 
de la lec;on massoretique. Le grand interet de cette lec;on est de representer 
une application de la methode non seulement dans la tradition textuelle 
hebralque en general (qui comprend des textes de vulgarisation du type 
Qa), mais dans le courant qualitativement prioritaire de la tradition 
normative qui a ete preservee dans TM. Ce type s'oppose par la haute qualite 
globale de sa conservation au type vulgarise (retouche) de Qa. La retouche 
vocalique du terme de 64, 1 est un specimen rare, mais non isole, et tres 
significatif de l'application d'une methode hermeneutique analogique a la 
tradition textuelle dont est issu TM. Nous pouvons signaler le phenomene 
des maintenant, a l'occasion d'un probleme souleve par G, car i1 constitue 
une autre illustration de la portee des faits que nous etudions ici. Le mot 
primitif de 64, 1 etait, conformement a une hypothese deja entrevue par la 
critique, mais qui etait restee indemontree, hammassim (article ha + 
massim, participe qalsubstantive de mss «fondre»); litteralement <des choses 
qui fondent», c'est-a-dire <des ecoulements». Il s'agit des terrains qui 
«fondent», phenomene volcanique qui s'explique par l'influence de la geo
graphie du pays de Madian, au nord-ouest de l'Arabie, influence qui s'est 
exercee sur la scenerie des traditions theophaniques du Yahvisme, et qui est 
restee fixee dans des formulations devenues traditionnelles. 

ailleurs, qu'un arrangement de foctune, il aborne son analyse a ce constat de topographie 
textuelle, en attribuant au substantif difficile de TM son sens conventionnel (ZU! 100). 

80 Le vocaIisme et Ie sens attribue au mot de TM (<<bois sec») peuvent se justifier par un 
rapprochement arabe (en dernier lieu KBL 3 241, A). Mais Ia secondarite de la leyon n'en 
resulte pas moins de plusieurs indices convergents. Precisions dans une autre publication. 
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Si l'on croit pouvoir contester le bien-fonde de la reconstitution proposee, 
elle reste neanmoins en serieuse concurrence avec l'interpretation ordinaire
ment re<;ue, que l'on fonde sur la le<;on massoretique insuffisamment 
contrölee. Cette concurrence inevitable nous suffit et suffit a montrer l'interet 
qu'offre l'adaptation effectuee par G au moyen de l'emprunt scripturaire. 
Ajoutons que cette adaptation correspond, de maniere frappante par son 
inspiration, a l'exegese des grands docteurs de l'exegese juive medievale 
Rashi, Ibn Ezra et QimJ:!i Les trois interpretent la le<;on de TM d'apres la 
rac. mss, ce qui est le point decisif. Ibn Ezra mentionne en outre l'opinion 
qui rattache Je passage a la theophanie du Sinal, et QimJ:ti preconise, pour sa 
part, ce rattachement 81 . 

La necessite de menager la place necessaire aux analogies verbales for
melles, dans le cadre d'un ouvrage dont le sujet est l'hermeneutique ana
logique dans son ensemble, d'apres G, Qa, accessoirement d'autres sources, 
nous oblige a laisser en suspens une revision en serie des emprunts de GIs, 
dans le sens preconise ici, en remettant a la critique exegetique ulterieure 
le soin de faire une application approfondie et systematique des principes 
qui ont ete demeies au cours de la presente synthese historique. Les exemples 
deja rencontres et d'autres, qui seront signales a l'occasion des analogies 
verbales formelles de G, ou des analogies des 2 types dans Qa, suffiront a 
donner une idee des profits que l'exegese moderne peut esperer tirer de 
l'hermeneutique analogique des anciens et, plus precisement, une idee des 
possibilites in6dites de reconstitution historique qui se presentent sous cet 
angle, et que le prejuge empiriste avait empeche d'apercevoir. A cöte des 
exemples disperses qui ont ete et seront proposes, une autre compensation 
intervient encore, apres la restriction de principe qui vient d'etre posee. Nous 
devons en effet encore examiner deux questions qui ne sauraient etre 
negligees, avant d'aborder les analogies verbales formelles de G. D'une part, 
la repercussion de la conception empiriste sur l'etablissement du texte de G, 
dans le cas particulierement eloquent des emprunts; d'autre part, l'existence 
dans G Is d'un emprunt auquel ses implications historiques conferent une 
portee exceptionnelle et qui se presente, de ce fait, comme un specimen a lui 
seul suffisamment demonstratif, touchant l'efficacite historique d'une exegese 
attentive aux methodes des anciens. Cet emprunt, qui est celui de G Is 9, 10 
(H 9, 9) exigera un chapitre distinct 82, et comme il est associe a une 
analogie verbale formelle originale et significative, il contribuera a nous 
acheminer vers l'examen de ce second type hermeneutique, dans la ne partie 
de cette section et de la suivante. 

81 J ustifieation dans une publication ulterieure. 
82 Cf eh. IV «La Tour de Babel dans l'Isaie gree, et le sehisme samaritain». 



CHAPITRE III 

LES CONSEQUENCES OE LA METHODE DES ANALOGIES 
SCRIPTURAIRES POUR L'ETABLISSEMENT DU TEXTE G 

A) LES EMPRUNTS SCRIPTURAIRES ET L"i,TABLlSSEMENT DU TEXTE G 

L'edition critique de GIs, tome XIV de la Septante de Göttingen, que 
1'0n doit a Ziegler, represente un enorme et patient travail servi par une 
imposante erudition. Pour ce volume et les autres qu'il a publies dans la 
meme serie, l'auteur a largement droit a la gratitude de tous les exegetes 
bibliques. Cependant, estimer a sa juste valeur l'effort qui a ete deploye 
pour mettre au point le texte et les apparats critiques, particulierement 
copieux et complexes, c'est aussi se reserver le droit d'emettre des critiques. 
Le traitement de certains passages a emprunts dans G Is en appelle une 
fondamentale. 11 s'agit de textes peu nombreux, il est vrai, mais tres signi
ficatifs, dans lesquels, d'une part, l'emprunt scripturaire est bien atteste 
par les ternoins manuscrits representatifs de l'ancienne Septante (par opposi
tion a la revision origenienne), d'autre part, cet emprunt se presente comme 
un appendice ou une incise non indispensable a la coherence interne de la 
phrase. Un tel emprunt est theoriquement detachable, sans perte d'equilibre 
pour la phrase, mais non sans domrnage historique. 

Dans le cas des emprunts amalgames a la phrase et par consequent non 
detachables, ou encore des emprunts juges pour quelque autre raison etroite
ment solidaires du contexte, Ziegler s'est conforme aux autorites manuscrites 
representatives de l'ancienne Septante, sans recourir a une correction ou a 
une option en faveur de mss issus de la revision origenienne. Mais dans 
certains cas d'emprunts en appendices aisement detachables, il a profite de 
la possibilite purement stylistique de la suppression po ur postuler une 
correspondance du texte grec originel avec H, et pour corriger ou, selon les 
cas, opter en faveur de mss normalement secondaires. 11 a alors relegue le 
surplus en apparat critique, contre l'autorite des mss normalement repre
sentatifs de la forme preorigenienne primitive. La contradiction des traite
ments est flagrante. 11 est clair que ce qui est caracteristique dans les 
emprunts c'est la retouche de H par addition ou eviction, au nom et par le 
moyen d'un autre passage scripturaire. La situation stylistique de l'emprunt 
en amalgame ou en appendice detachable n'importe pas. Cette difference 
n'est qu'un hasard sans portee historique. Ziegler n'a pu aller a l'encontre 
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des donnees manuscrites, dans ce dernier cas, qu'en raison, d'une part, de sa 
minimisation des emprunts, comme produits empiriques et non methodiques, 
d'autre part, en raison de sa conception de la Septante comme une traduction 
Oll les divergences sont surtout le produit d'embarras et d'ignorances, Or il 
s'agit en realite d'un targum destine a adapter le texte a l'intellection et a 
l'edification communautaire, Le lien de la «traduction» avec H etant pre
servable dans le cas des additions stylistiquement detachables, Ziegler a cru 
normal de traiter l'emprunt en apport secondaire du a l'initiative subjective 
d'un reviseuL Mais cette appreciation est en regression par rapport aux 
resultats que l'auteur avait obtenus dans les Untersuchungen: puisque G Is 
etait caracterise par les recours ades emprunts scripturaires, c'etait aller a 
l'encontre de ce constat des Untersuchungen que de corriger ensuite dans 
SC Is la donnee des mss, dans le cas des emprunts en addition stylistiquement 
detachable. La contradiction est deja patente dans I'appreciation empiriste, 
c'est-a-dire a partir des Untersuchungen non rectifiees. Elle l'est a fortiori, 
une fois reconnue la presence d'une hermeneutique methodique derriere les 
emprunts. Le texte etabli par Ziegler, dans ces cas, n'est pas celui de la 
Septante primitive, mais le produit d'une confusion avec la recension ori
genienne, ou, selon les cas, avec le principe fondamental de cette recension, 
qui est la recherche de I'accord avec I'hebreu, a travers les versions hexa
plaires. La tache essentielle d'etablissement du texte Gest de realiser le 
depart entre la forme grecque primitive et la recension origenienne ou ses 
derivations, Mais, si Ziegler a contribue ailleurs a l'application de ce principe 
general, dans le cas de plusieurs emprunts scripturaires stylistiquement 
detachables il I'a subordonne a la relation avec H, par prejuge sur la nature 
de G. En ces endroits, son texte ne peut que fourvoyer les utilisateurs qui 
font confiance a l'edition, sans avoir le temps de s'informer du probleme 
implique, ce qui est le cas frequent des biblistes. La gravite de la question, 
du point de vue des principes engages, impose des constats detailles qui 
ajouteront quelques exemples a nos specimens d'emprunts scripturaires 
reevalues. 

B) G 48,21 

En 48, 21, la plupart des representants de Gattestent, en fin de phrase, 
un surplus par rapport a TM (= Qa) Kai rr18"Cat ö AaDS lloU «et mon peuple 
boira». Seuls divergent, d'une part, le Venetus (V), Oll le surplus manque, 
d'autre part, le ms 88 de la Vaticane et la version Syro-hexaplaire (Syh), Oll 
il est obelise. Dans son edition, Ziegler a pi ace ce surplus entre crochets. 
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La regle po see a cet egard par l'auteur est de laisser figurer dans sa 
reconstitution du texte primitif les materiaux qu'il estime, pour sa part, 
secondaires, mais qui sont attestes par tous les mss 1. Ce n 'est pas le cas du 
passage considere : le surplus manque dans V et il y avait, des lors, inconse
quence, du point de vue de la regle posee, a le laisser dans le corps du texte. 
Ce n'est qu'une erreur de detail dans la technique de la presentation. Le 
point important est 1'0ption meme de Ziegler. Elle suppose que Je texte 
primitif a ete preserve par le Venetus, contre l'ensemble des autres temoins 
manuscrits (l'obelisation de 88 et de Syh n'etant qu'une indication ajoutee 
secondairement). 

Cette reconstitution du texte primitif sous la forme courte se heurte a 
3 objections successives, qui sont fondees: 1) sur les donnees manuscrites; 
2) sur la tendance de G Is aux emprunts scripturaires; 3) sur le contenu 
li tteraire. 

I) La difference entre, d'une part, V et l'obelisation de 88 et Syh, d'autre 
part, le reste de la tradition manuscrite, ne peut s'interpreter que d'une seule 
maniere. Elle signifie qu'a I'epoque de la revision origenienne de la Septante, 
fondee sur les versions hexaplaires litterales, G etait represente par un texte 
long, tandis que les versions hexaplaires, donc le texte hebreu normatif de 
cette epoque, n'avaient pas le surplus. D'ou la reduction du texte long dans 
ces mss, par suppression ou obelisation. Mais, du seul fait que V, 88 et Syh 
sont des temoins de la revision hexaplaire, leur rectification du texte long 
plaide en faveur de ce dernier, bien loin d'etre utilisable en faveur d'un 
texte court primitif. En ce sens ces donnees confirment indirectement le 
temoignage unanime de tout le reste de la tradition manuscrite en faveur 
d'un texte G long. L'editeur du texte le savait mieux que personne, en 
specialiste des mss de la Septante. Sa pensee n'a pas ete de fonder l'hypothese 
du texte court primitif a l'aide de temoins affectes par la recension hexaplaire, 
c'est-a-dire raccourcis secondairement. Les donnees manuscrites lui ont paru 
devoir ceder a un motif plus contraignant. 

2) Ce motif c'etait, a ses yeux, le fait que le surplus reproduit la fin 
d'Ex 17, 6. L 'identification etait re1ativement aisee et avait ete faite depuis 
longtemps 2. Ottley I'a redecouverte independamment et n'y a vu qu'une 
simple reminiscence librement inseree par le traducteur 3. Cest a Zillessen 
que I'on doit d'avoir etabli l'emprunt avec exactitude 4 . Cet auteur attira 

I SG Is, Einleitung 116, et les preclslOns, 26, Oll il convient de rectifier I'inexactitude 
touchant 48, 21. La 2< ed. de 1967 (zweite durchgesehene Aufl.) n'a pas ete rectifiee. 

2 Middeldorpf, Codex Syro-Hex., comm. 498. 
3 BIAS, 11, 332. 
4 ZA W 22 (1902) 243-244. 
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I'attention sur le fait que I'emprunt avait ete pratique sur la forme grecque 
d'Ex, non sur l'hebreu. Pour la darte, precisons sa remarque en observant 
qu'effectivement le possessif (<<mon peuple») figure dans ceux des mss de 
G Ex qu'il faut considerer comme refletant le texte prehexaplaire, tandis 
qu'il est absent de H Ex et des mss grecs qui ont ete affectes par Ia revision 
hexaplaire 5. Ziegler, dans les Untersuchungen, s'est borne a noter que le 
surplus d'Is venait d'Ex, et il a renvoye a Zillessen, sans rappe1er qu'il 
s'agissait de G Ex 6 . Le point est cependant assez important, car l'indice du 
possessif, dans G Ex et GIs, in firme l'hypothese d'un surplus qui aurait 
simplement reproduit la source hebralque de GIs. Pareille hypothese etait 
encore proposee par R. Kittel dans le fascicule d'Is de BH 3 paru en 1929 7 . 

Elle perd ses chances des qu'on la confronte a l'indice de G Ex. 
Si le surplus de G Is venait ainsi de G Ex et non de la source hebralque 

de G, c'est que cette derniere avait le texte court. Et telle est bien l'opinion 
qui est sous-jacente a l'analyse des Untersuchungen. Cependant de ce que 
H(G) etait court et de ce que la lec;on longue des mss s'expliquait par 
emprunt a Ex 17, 6, Ziegler a condu, dans son ed., que G primitif devait 
etre court lui aussi et que le surplus atteste par les mss etait une degradation 
secondaire de la transmission grecque. Mais le surplus de G Is par rapport 
a H n'est pas un emprunt qui serait denue d'une justification contextuelle. 
11 repond au contraire aux conditions de la methode des analogies scrip
turaires. L'analogie consiste ici, d'une part, dans le theme commun aux 
2 textes. Cette analogie resulte de l'intention de la redaction primitive de 
HIs, qui etait de faire allusion a cet episode de I'exode, et cela probablement 
sur la base des formulations memes qui ont ete en fait incorporees au livre 
de I'Exode. D'autre part, Ies mots ITETPU et Göwp assurent une jonction 
verbale (correspondant a la gezeräh säwäh rabbinique) et.il y a une analogie 
manifeste entre les vbs respectifs d'accompagnement: G Ex ITunlSw;, G Is 
... crXtcr8i]crETat: G Ex ESEAEUcrETat; G Is EsaSEt ... pui]crETUt. 

Vouloir denier a G Is 48, 21 originel l'emprunt a Ex, comme le fait 
Ziegler, c'est faire de ce texte une exception par rapport a toutes les donnees 
similaires relevees en nombre dans les Untersuchungen, et identifiees comme 
des emprunts de G originel. La contradiction est flagrante et rend l'option 
de l'edition SC Is intenable. En realite, dans un cas comme celui-ci, qui n'est 

5 Cf. ed. Brooke-MeLean. Le possessif figure dans B (ms de base de eette ed.), dans la 
marge de M, done iei seeondairement (M = Coislinianus = X de Holmes-Parsons, VII' siede; 
er. Kenyon, BAM 124) et dans les minuscules. 11 manque par eontre dans A, M, F 
(Ambrosianus, V' siede, Kenyon, ibid. 123). 

6 ZU! 75. 
7 Note 21 ß du eh. 48. 
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pas isole (cf. infra), Ziegler areeule devant les consequences des resultats 
auxquels iI etait lui-meme parvenu dans les Untersuchungen. II a profite de 
ce qu'en 48, 21 I'emprunt se presente comme un appendice, detachable sans 
dommage pour la coherence de la phrase. II a postule I'equation G primitif 
= H (= TM). Mais cette solution n'est qu'une prudence moderne mal avisee, 
qui est liee a la conception que Ziegler s'est faite de G comme d'un effort de 
traduction, alors que Gest un effort de vulgarisation re\igieuse, un targum 
au sens du Judaisme, dans lequel la traduction est subordonnee ades 
retouches destinees a I'edification. 

II convient donc de rectifier la presentation du texte dans SG Is, en 
eliminant les parentheses, qui impliquent la secondarite. Le surplus de 
G Is 48, 21 est c1airement I'reuvre de G primitif et le contester serait revenir 
en de~a du bilan positif de topographie textuelle des emprunts, dresse dans 
les Untersuchungen. 

3) Pour etre complet il faudrait encore tenir compte du motif ideologique 
de I'emprunt. Nous avons note plus haut que le passage d'Is fait reellement, 
dans sa forme H, allusion a I'episode d'Ex 17. L 'emprunt prolonge donc 
une relation litteraire authentique (soit avec la formulation meme d'Ex, 
soit avec la tradition du meme tMme), si bien que G se presente comme un 
continuateur direct du Prophete. Les responsables de G visaient ainsi a 
faciliter I'identification de I'allusion contenue dans I'oracle d'Is (= II Is) et 
a souligner du meme coup la relation Loi-Prophetes. Cette derniere semble 
avoir ete a la base des plus anciennes formes de la liturgie synagogale, 
comme Thackeray I'a montre 8 : les extraits des Prophetes (hajfärbt) illustraient 
et sanctionnaient I'accomplissement positif ou negatif de la Loi. L'emprunt 
a Ex 17 dans G Is 48, 21 a confere une forme textuelle a la relation Loi
Prophetes. Le but parlmetique de la modification comportait vraisemblable
ment encore une visee plus precise. D'une part, le miracle du rocher etait de 
nature a frapper les esprits, en fournissant un exemple, a la fois pittoresque 
et heureux, de providence divine. D'autre part et surtout, sa resonance 
symbolique en faisait un theme de reflexion feconde, dans la communaute 
synagogale interessee : de meme que I'eau du rocher, la parole scripturaire 
et I'enseignement qui en derive abreuveront le peuple. 

La reconstitution du motif religieux qui vient d'etre proposee parait 
d'autant plus legitime qu'outre les indices internes qui la recommandent, 
elle correspond a I'inspiration d'un document qui se rattache a la meme 
phase de I'histoire du Judalsme, sinon au meme milieu alexandrin. Cest le 
Document de Damas (CD), Oll I'on trouve une exegese explicitement sym-

8 H. St. J. Thackeray, Sept. and Jewish Worship, 43 s. 
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bolique de la quete de l'eau au desert et de l'abreuvement spirituel au puits : 
«Le puits c'est la Törah» explique le texte, en se referant au creusement du 
puits celebre par le couplet de Nb 21, 17s, (CD, A, co\' VI, 19s 4S,)9, 

Dans les Untersuchungen la conception empiriste de Ziegler l'a empeche 
de reconnaitre la presence d'une methode et d'un motif religieux d'envergure 
derriere l'emprunt de G Is a Ex, Mais du moins il avait repere cet emprunt, 
a la suite de Zillessen. Dans l'edition du texte SC Is, Ziegler a renonce a son 
constat des Untersuchungen, regressant ainsi au stade anterieur a Zillessen, 
et creant une illusion pour tous les usagers de son edition. La reconnaissance 
de la nature methodique de l'emprunt de G Is 48, 21 assure et la teneur 
originelle de G et le motif qui l'avait inspiree. 

C) G 29, 24 

En 29, 24, tous les mss attestent un surplus final par rapport a l'hebreu : 
Kat ai YAWCYO'at ai IjIEAAiSOtJ0at llaEh100vTat AaAElv Eip1']VllV «et les langues 
qui balbutient 10 apprendront a par\er de paix» 11. Le contexte precedent 
dans H, suivi pour l'essentie\ par G, est relatif a une delivrance (29, 22) accom
pagnee de renouvellement spirituel (29, 23-24). Obelisation normale dans 
B, Q (ce dernier se classe, par son texte, rappelons-\e, dans le groupe 
alexandrin 12), et des minuscules de la recension pseudo-lucianique. C'est, 

9 Ed. Zeitlin, A, VI = Rost 8, 6s. (p. 14). L'interpn':tation du couplet de Nb 21, 17s. 
dans CD est fondee sur la meme hermeneutique analogique qui etait en usage dans le milieu 
de G et dans le Judaisme posterieur .. Precisions, II' partie, eh. VI, 0, b. 

10 Le vb gree s'applique dans la langue classique a toute eJocution dHectueuse: «proferer 
des sons inartieules, embarrasses ou hesitants ». Le contexte de Plat. Gorg. 485 b ei te par les 
diet., illustre bien cette valeur generale par l'exemple de l'enfant dont la parole est encore 
maladroite, mais non pas anormale eomme celle du begue. Le begaiement peut etre vise, selon 
le contexte, mais non necessairement. Emploi similaire de tpUUAii;;w (absent de G et du NT). 
L'adj. hebreu l'?l1 correspond a un theme intensif a nuance passive, reserve aux partieularites 
physiques et infirmites (BL 477). Il ne parait pas ailleurs et caraeterise vraisemblablement 
aussi toute espece d'embarras de parole. Le semantisme de la rac. apparentee lll'? recouvre 
toute forme d'eJocution incomprehensible ou de moquerie exprimee par des sons vides de sens. 

II Ou «dire la bienvenue» (Iitteralement, «dire: paix!»). Ainsi Ziegler, ZUI 121. Les 
begues deviendraient alors capables de ce minimum. Mais il semble prHerable d'admettre que 
lors du temps messianique annonce, les moins aptes a la parole se feront eloquents en propos 
pacifiques: le regne de la paix sera irresistible, s'imposant meme dans la bouche des inaptes. 
S'il s'agissait de la simple bienvenue, on attendrait plutöt le discours direct et le nominatif, 
comme dans le NT: Mt 10, 12, Lc 10, 5, Jn 20, 19s. D'un autre cöte le vb grec est atteste en 
classique + accusatif, au sens de «parler de qe» (LdS § I, 2); Les textes de G Ps allegues par 
Ziegler ne garantissent nullement la valeur qu'il postule ici, et ceux de Sehleusner (Thesaurus, 
1,686-687) prouvent seulement que G connaissait l'emploi de «paix» pour la salutation. 

12 SG Is, Ein!. 29. 
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comme dans le texte etudie precedemment et ailleurs, une confirmation de 
l'existence du surplus dans l'ancienne Septante prehexaplaire, c'est-a-dire 
en principe dans le texte grec primitif 13. 

Le surplus est un emprunt a 32, 4. Dans les Untersuchungen, Ziegler s'est 
borne a observer, sans plus ample information, que c'est «une glose qui a 
penetre» de 32, 4 en 29, 24 14• Il convient de preciser que l'emprunt reproduit 
le texte grec de 32, 4, qui diverge sensiblement par rapport a H. Toutefois, 
comme 29 et 32 sont imputables au meme interprete (individu ou groupe), 
dans I'hypothese Olt le surplus faisait partie de G primitif, comme le 
suggerent les mss, I'emprunteur n'a fait qu'anticiper sur sa traduction ou la 
reproduire. Il connaissait le texte hebreu. C'est seulement si l'adjonction a 
ete portee secondairement dans G que I'on peut parler d'un emprunt 
pratique sur le grec, sans consultation de I'hebreu. 

Ottley avait repere la provenance du surplus 15, et I'on trouve le fait deja 
signale par Schleusner 16. Ce dernier, sous I'influence de I'attraction exercee 
par la notion d'archetype hebreu et de ses rapports avec les versions, a 
inaugure la depreciation du surplus de G en 29, 24. Les termes ajoutes sont 
«completement etrangers» au contexte, ecrit-il. Schleusner n'avait pas une 
connaissance de la tradition manuscrite comparable a celle qui est devenue 
possible dans la suite, et il ne beneficiait pas du bilan des Untersuchungen, 
qui montre que les emprunts sont une caracteristique de G et qu'un surplus 
comme celui de 29, 24 a toutes les chances apriori d'avoir fait partie du 
texte primitif. 

Par contre l'option de Ziegler en faveur d'un texte court primitif va, 
comme en 48, 21, a I'encontre de ses propres resultats anterieurs dans les 
Untersuchungen. La tradition manuscrite est ici unanime en faveur du texte 
long 17. L 'hypothese de I'editeur n 'aurait pu triompher de cette double 
difficulte et se justifier que si I'emprunt a 32, 4 avait ete denue de tout 
rapport analogique avec le texte d'emprunt et s'il avait porte la marque 
d'une combinaison accidentelle qui serait passee dans toute la tradition 
manuscrite. Ce n'est pas le cas et les objections mentionnees contre le texte 
court pesent, en consequence, de tout leur poids. 

I3 La formulation d'Ottley est propre a induire en erreur. 11 ecrit que le surplus «is 
marked as doubtful in B, Q» (BIAS, H, 252). Le surplus etait «douteux» du point de vue des 
reviseurs, mais son appartenance a l'ancienne Septante se trouve par la confirmee! 

14 ZU169. 
15 Ottley, loc. c. sup. 
16 Thesaurus, 1,686. 
17 Comme vu supra, en 48, 21 la tradition manuscrite n'est pas unanime (V!), contrairement 

a ux crochets de Ziegler. 
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L'analogie de theme entre 29, 22-24 et 32, 1-4 est immediatement visible, 
Dans le 1 er texte une restauration providentielle (29, 22) est suivie d'effets 
spirituels, notamment d'une conversion de l'erreur a «l'intelligence» (i1J':J, 

cnlvEOw) et d'une soumission a «l'instruction» (29, 24), Le 2e , plus precis, 
annonce un regne a caractere messianique (32, 1-2), egalement accompagne 
d'un renouvellement des esprits, dont l'evocation comporte entre autres une 
indication sapientiale proehe de celle de 29, 24: les cceurs seront adonnes a 
la connaissance (des volontes divines) selon H, ce que G rend en mettant 
l'accent sur l'audition attentive, c'est-a-dire pratiquement sur l'obeissance a 
la Loi, Cette transposition ne trahit pas l'esprit du texte, et devait sans 
doute permettre (aux yeux de G) une meilleure opposition litteraire a la 
categorie des revoltes impies, mentionnes dans le contexte suivant Significatif 
a cet egard est le choix du terme tres general avo~a (32, 6) pour ~m 
«impietb>, de nuance plus specifiquement religieuse. La difficulte offerte 
par .mv Ucr0EVOUV"[(uv (32, 4) a ete negligee par les interpretes. L'influence 
possible de 40, 30-3 I n 'est pas la seule hypothese a considerer, et la mention 
des «affames» et des «assoiffes» de 32, 6b n'a guere pu jouer qu'un röle 
complementaire, sans etre par eIle-meme explicative 18. Le terme en question, 
de G 32, 4, prend en tout cas ici une valeur parenetique edifiante: en 
ecoutant avec attention (i] Kap8ia ... rrpocrt~El w\) UKOUElV, sous-entendu 
l'instruction relative a la volonte divine exprimee dans la Loi), les «faibles» 
recouvreront I'energie. En bref l'analogie des 2 formulations de 29 et 32 est 
nette. Elle est renforcee par la jonction verbale offerte par le substantif ill':J 

commun aux 2 textes. 

18 Ottley, Fischer, Ziegler, Seeligmann ont successivement passe sur la difficulte. Le mot 
hebreu ainsi traduit par Gest O'jöl?Jl qui designe ceux qui « se hatent», qui « sont presses». 
Ce sont des <<inconsideres», qui procedent sans «science», c'est-a-dire sans tenir compte de 
l'instruction divine de la Loi. A cöte de l'hypothese d'un emprunt a Is 40, 30-31, en vertu 
de la jonction decelable (<<ceux qui courent», 40, 31, <des empresses», 32, 4), une autre 
hypothese est concevable, isolement ou combinee avec le dit emprunt. G pourrait deriver 
speculativement d'une interpretation fixee en arameen, et utilisee aussi par Syr ,:lO, ItJ" 

Itnll" ':InOl «et le creur d'un insense comprendra la science». Le vb nestakal «considerera, 
comprendra», qui suit l'hebreu, a fourni par homonymie des rac., l'adj. seJsal «insense» (sur 
cette rac. distincte, voir Brockelmann, LS 473, tandis que PSm 2627 rattache encore l'adj. a 
la meme rac. que le vb). Une speculation hermeneutique d'analogie formelle a pu passer, 
par calcul concerte, de ski a ski, et de la, par metathese et mutation de s en .f (homographie ), a 
H/. Dans une majorite de textes, G rend cette rac. 't!I:! par Ucr8EvEiv, ce qui livre une solution 
pour le terme de G 32,4. Cette equivalence s'explique par 2 sortes de donnees qui se completent : 
d'une part, les valeurs semantiques exposees ci-apres, II' partie, eh. I, notes 4-5; d'autre part, 
l'existence probable (quoique non attestee ailleurs positivement) d'une valeur «etre faible», en 
arameen. On en a vraisemblablement un repondant dans l'arabe kasila, qui depeint un etat 
de langueur, de paresse ou d'impuissance (en ce dernier cas: dans l'union charnelle): Lisiin, 
ed. Beyr. XI (47) 587 A, bas. Ces nuances correspondent bien a de la <<faiblesse». 
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Il semble apremiere vue que l'emprunt ait simplement serVI a une 
amplification litteraire, et celle-ci ne peut manquer de paraitre naive a un 
moderne. Pourtant un examen plus attentif permet de deceler derriere le 
surplus de G un interet ideologique fonde sur l'exploitation d'un theme 
traditionnel. Depuis le fameux orade d'Is sur la cecite et la surdite sur
naturelles du peuple rebelle (6, 10), l'obliteration des sens et teIle autre 
infirmite eventuelle, en particulier les troubles de la parole, etaient devenus 
les signes concrets de l'errance spirituelle qui eloigne l'homme de Dieu 
et le precipite a sa perte. Inversement le salut divin et la renovation spirituelle 
qui est un de ses effets, seront annonces ou accompagnes par la disparition 
miraculeuse de ces memes infirmites, et les guerisons seront autant de signes 
d'un temps de faveur divine. Or teIles sont bien les conditions evoquees par 
les 2 passages d'Is. Des lors I'adjonction du surplus de 29, 24 dans G revet 
une signification profonde. La guerison des langues embarrassees n'est pas 
un detail qui vaudrait par son etrangete et son pittoresque, c'est, dans I'esprit 
de l'exegese pratiquee par G, un signe qui indique le changement des temps 
et des cceurs 19. Si cette reconstitution est correcte, le traitement du texte 
par G s'inspire d'un theme traditionnel dont il atteste la connaissance. G 
nous fait donc remonter ici dans le temps et s'avere a sa maniere bon 
commentateur de l'ancienne prophetie. On voit combien le jugement negatif 
de Schleusner, quoique comprehensible a son epoque et marquant une etape 
utile, etait neanmoins propre a fourvoyer l'appreciation des vraies intentions 
de G. Le texte court adopte par Ziegler aresuIte de I'orientation trop 
exdusivement et materiellement textuelle qui s'exprime dans le jugement 
de Schleusner et qui a domine la critique. 

Si l'on en juge par la convergence de tous les indices disponibles - mss, 
contenus Iitteraires, tendances ideologiques - le texte grec court n'a jamais 
existe. Comme dans le cas precedent, 48, 21, c'est le texte long qui possede le 
caractere primitif et c'est a lui qu'il convient d'accorder la priorite, a I'en
contre de l'edition de Ziegler. 

D)G46, II;G44, 16;G58, 11 

En 46, 11, seuls ont un texte «court», correspondant a TM = Qa, des 
representants des recensions secondaires par rapport a l'ancienne Septante, 
a savoir 3 temoins de la recension hexaplaire (V, 109, 736), l'ensemble des 
pseudo-lucianiques, le principal groupe des Catenae (qui, lorsqu'il se separe 

19 Cette interpretation interesse les guerisons miraculeuses des Evangiles et l'activite thera
peutique des Esseniens. Une hermeneutique semble avoir accompagne et justifie cette croyance. 
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des 2 sous-groupes distingues par Ziegler, s'accorde toujours avec la recen
sion hexaplaire 20), Obelisation normale dans B, 88, Syh, Tous les autres 
temoins ont un surplus qui provient de la fin de 48, 15: flyayov allTov Kai 
Euo8Cücra Tl]V 680v allTou, Cette formule differe legerement des textes 
hebreux de 48, 15 par le vb a la pe pers, sg, au lieu de la 3e . La 3e pers. de 
TM = Qa est, selon toute vraisemblance, primitive. Le point est sans eonse
quenee pour notre sujet. D'apres le temoignage des mss, le texte de G 
prehexaplaire, qui est en prineipe le texte de G primitif, etait done le texte 
long. Ziegler a opte pour la forme courte qui s'aceorde avee l'hebreu et il a 
rejete le surplus dans l'apparat eritique eomme deformation du texte primitif. 
Une fois de plus eette interpretation est en eonflit avee les donnees positives. 
Elle ne repose en definitive, selon ce qui a deja ete observe supra, sous 
B et C, que sur une impression subjeetive eneouragee par le prejuge de 
l'empirisme des emprunts seripturaires. Le surplus est iei soutenu par les 
mss representatifs de l'aneienne Septante et par la relation analogique entre 
46, II et 48, 15. Les 2 textes annoncent la venue triomphale d'un envoye 
providentiel (Cyrus). Ils ont de plus en eommun les vbs «j'ai parle et j'ai 
amene» (Je 2e vb au futur dans H 46, 11). Cette jonetion verbale suffisait 
a elle seule a justifier l'emprunt, du point de vue de G, L'emprunt etait 
destine non pas a surmonter un embarras d'intellection, hors de propos ici, 
mais a insister sur la realisation temporelle eonerete de la parole et de 
l'activite «formatriee» (H) ou ereatrice (G) - 46, 11 bß - de Dieu. 
L'intention edifiante ne parait pas douteuse. 11 eonvient done de tenir le 
texte long pour primitif, a l'eneontre de Ziegler. 

Nous devons reporter a une autre publieation l'examen des eonditions 
assez eomplexes dans lesquelles se presente G 44, 16. 11 s'agissait iei pour G 
d'amenager a l'intention de la leeture synagogale un texte quelque peu 
embrouille, dans sa forme H. La reeonstitution proposee par Ziegler est un 
assemblage eomposite qui se heurte ades objeetions du meme ordre que 
eelles illustrees par les exemples precedents. Le texte G primitif est represente 
par A et le papyrus Chester Beatty. Il eomportait une repetition par rapport 
a 15, mais une repetition utile a l'edifieation visee par G. L'examen de G 
gagnera a etre entrepris dans le eadre d'une revision des problemes exegetiques 
souleves par H, dans l'ensemble de la perieope 44, 12 s. 

En 58, 11, A, Q et les autres mss du groupe alexandrin (l'ineomplet 710 
etant exclu), e'est-a-dire les temoins habituellement representatifs de l'an
eienne Septante, dans le eas de GIs, divers autres temoins eneore 21 ont, par 

20 Sur cette particularite, voir SG Is, Einleitung, 95, 
21 Voir le detail dans l'app. crit. de SG Is. 
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rapport a TM = Qa et au reste des mss de G, un important surplus final: 
Kai ta oma crou cü~ ßOtl1Vll avan;Acl Kai mav9i]crEtat Kai KAllPovolli]
crOUat YEvEa~ YEVEroV. Ottley, apres avoir estime que ce surplus de A 
representait comme un abrege de 58, 11-12, avait plus correctement ajoute 
qu'il avait ete fabrique a l'aide de 66, 14 et de 34, 17 22 . On retrouve effec
tivement la I'e proposition du surplus a la fin de 66, 14 (avec possessif a la 
2e pers. du plur.), texte Oll G = TM. La derniere proposition du surplus 
est tres proehe de la formulation de 34, 17, a condition de negliger la 
cesure propre a ce texte Oll d~ YEvEa~ YEVErov se rattache au vb suivant 
(= H), non au precedent retenu dans l'emprunt. Quant a mav9i]crEtat, ce 
vb est tire du contexte precedent de 58, 11. Dans les Untersuchungen, Ziegler 
a retenu avec raison les 2 textes identifies par Ottley. Mais, pas plus 
qu'Ottley, il ne s'est interesse aux modalites de detail et a la portee du fait. 
Il lui suffisait d'avoir etabli par ce constat que le surplus provenait d'un 
emprunt, non de H 23 . 

La repetition de 1ttaV9i]crEtat dans G (A, Q etc.) pourrait etre l'indice 
d'une formulation constituee a partir des 3 passages 66, 14 + 34, 17 + 58, 11 
(ce vb), en vue de quelque usage liturgique ou catechetique. Une teile formule 
a pu etre portee en marge de 58, 11 ou directement inseree. Dans ce cas 
mav9i]crEtat, issu primitivement de 58, 11, aurait secondairement fait office 
de jonction avec son propre texte d'origine. Quoi qu'il en soit de ce detail, 
nous sommes de toute fa<;on en presence de materiaux scripturaires, et ils 
ont ete incorpores d'apres le principe analogique. La formulation de 66, 14 
a ete prelevee a partir de I 'idee commune de prosperite vegetale, et en vertu 
du terme de jonction «OS»24. L'emprunt a 34, 17 s'explique par l'analogie 
contextuelle de 58, 12 (idee de nouve! habitat et de perennite, avec jonction 
verbale sur ce dernier point) et selon une relation generale antithetique: il 
est question de promesse de prosperite a Israel, en 58, 11 s., de malediction 
eternelle du pays edomite, en 34, 17. 

Le glissement de G 58, 12 dans le sens d'une perennite future des 
fondements, alors que H fait allusion aux «generations» du passe, indique 
que l'emprunt a probablement ete fait apres fixation grecque tendancieuse 
de 58, 12 25 . L'amplification a donc ete effectuee dans les meilleures condi-

22 BIAS, H, 360. 
23 ZU!, 78. 
24 «Tes OS», 58, 11; «vos OS», 66, 14 (G = TM = Qa). 
25 Celle-ci etant solidaire de 58, 11, le fait n 'autorise aucune deduction dans le sens d'une 

secondarite de I'emprunt. L'ecart de la 2' proposition de 58, 12 par rapport a I'hebreu 
(TM = Qa) parait s'expliquer de la maniere suivante: UiOOVlU a ete supplee d'apres le contexte 
precedent pour obtenir une correspondance antithetique. Le vb Eenm peut se justilier a partir 
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tions d'application de la methode des emprunts scripturaires, en vertu d'une 
analogie litteraire renforcee par des jonctions verbales, L 'interet litteraire et 
edifiant que l'amplification offrait pour le milieu synagogal de G n'est pas 
douteux, Le surplus est donc conforme aux phenomenes observables en serie 
dans GIs, et caracteristiques de sa premiere eIaboration, ce qui pI aide pour 
son appartenance a G primitif, que recommande aussi la representation 
manuscrite, 

Ziegler a retenu le texte court des mss qui correspondent a TM, Mais ce 
texte court est le resultat de la revision hexaplaire et I'editeur s'est mis une 
fois encore en conflit a la fois avec les meilleures donnees manuscrites et 
avec le constat general de la tendance de G aux emprunts, qu'il avait etablie 
dans !es Untersuchungen 26, 

E) G 62, 8 

62, 8 souleve un probleme d'etablissement du texte et d'influence scrip tu
raire qui ne concerne qu'un terme, mais d'importance religieuse, Le passage 
est relatif a un serment divin de ne plus livrer le pays d'Israel ades ennemis, 
Selon TM = Qa 27 = H, Yahve «a jure par sa droite et par le bras de sa 

de la rac, qwm, mais il supposerait soit une perte du 2e mem de H, soit une negligence de cette 
lettre pour les besoins de l'interpretation et par «petite mutation», Cette seconde hypothese 
me parait assez plausible en raison de l'interet ideologique du glissement de sens par rapport 
a H, 

26 Dans son Einleitung de SG Is, Ziegler a cherche a justifier le type de traitement qu'il a 
applique a 58, 11 (SG Is 25), Il ne surmonte pas la difficulte de base que nous exposons, et il 
est amene a conceder la possibilite d'une le~on a emprunt imputable a G primitif: «Es ist 
nicht sicher zu entscheiden .. , », L 'hesitation n 'est que trop justifiee. Neanmoins l'auteur croit 
surprendre un indice a l'appui de son option en faveur du texte court (cf. «das letztere liegt 
näher , .. »), Mais cet indice n'est qu'un postulat allegue a l'encontre de ce qu'enseignent les 
Untersuchungen, et pour les besoins de la cause, Par contre Ziegler a neglige de tirer la 
consequence d'un autre indice, positif celui-Ia et de poids, Cest le temoignage du papyrus 
Chester Beatty, en faveur de la forme textuelle a emprunt, en 44, 16. Je dois reserver a une 
autre publication l'examen de ce texte, important pour notre sujet, mais qui nous entrainerait 
trop loin, alors que la place est limitee. En tout cas le temoignage de pap. Chester B. (= 965 
dans SG Is), a l'appui des formes textuelIes a emprunt en 44, 16, se repercute sur le cas de 
58, 11 (ou le pap. est lacuneux), en faveur de la forme textuelle a emprunt attestee par les 
temoins normaux de l'ancienne Septante. L'indice, sans etre decisif en lui-meme, est cependant 
lui aussi dHavorable a l'option de Ziegler. L'etude de 44, 16 allegue par Ziegler, dans son 
introduction, de pair avec 58, 11 (SG Is 25), montrera dans une publication ulterieure que la 
solution retenue par l'auteur souleve la meme critique que ce1le exposee ici, et que sa reconsti
tution de G primitif, dans des conditions que la nature de la documentation rendait, il est 
vrai, difficiles, se heurte a d'autres objections encore. 

27 Le passage est assez difficile a lire dans Qa, en raison de l'empatement des lettres, l'encre 
ayant fait des taches en plusieurs endroits de cette colonne et des suivantes. 
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force». Parmi les mss G, seuls V et B (mais celui-ci seulement a la suite 
d'une correction) correspondent a la premiere expression hebraique, avec 
Ka,u 'ii~ öf:~ta~ alno\). Tous les autres temoins portent Ka,u 'ii~ ö6~T]~ 
ulno\). Le «Seigneur» a alors jure «par sa Gloire». Malgre la ressemblance 
graphique des 2 le90ns, surtout dans les mss onciaux, la 2e n'a guere de 
chance d'etre un praduit accidentel: elle est litterairement coherente et d'un 
interet ideologique trap manifeste. Dans ces conditions, ce sont au contraire 
les temoins generalement affectes par la revision hexaplaire, et ici en accord 
avec TM, qui sont suspects d'etre secondaires, en face du graupe alexandrin 
suivi par tout le reste de la tradition manuscrite. Et c'est le cas d'autant 
plus qu'il ne s'agit meme pas de la Je90n primitive de B 28 • 

Les donnees manuscrites se presentent donc, a peu de chose pres, comme 
en 48, 21 29 et plaident, directement par le graupe alexandrin et la majorite 
des mss, indirectement par l'accord de donnees posthexaplaires avec l'hebreu, 
en faveur de la divergence par rapport a l'hebreu, dans G primitif. Pourtant, 
comme en 48, 21, I'editeur a postule, contre l'appreciation normale des 
donnees manuscrites, un texte G primitif conforme aux temoins de la revision 
hexaplaire et a TM. Cette solution ne serait recevable que s'il existait un 
indice assez significatif pour l'emporter sur les donnees manuscrites. Dans 
les Untersuchungen Ziegler mettait deja la Je90n B (corr.) en balance avec 
celle de A et autres, malgre son caractere de correction secondaire 30. Mais 
acette epoque il dependait encore des editions anterieures, non de l'examen 
critique de la grande majorite utile des sources manuscrites, qui est a la 
base de l'edition de 1939. En particulier, I'edition du papyrus Chester Beatty 
n'avait pas encore confirme la superiorite du graupe alexandrin 31. En 
revanche Ziegler avait identifie un texte soup90nnable d'avoir exerce son 
influence sur la le90n divergente. Cest 63, 12 OU, notait-il, figurent les 
2 notions de «la draite» et du «bras de sa Gloire ». Ce sont la, en effet, des 
materiaux propres a expliquer la modification du sens dans A etc. Ziegler 
remarquait d'abord que «peut-etre (je souligne) une glose ou une variante 

28 L'apparat de Ziegler indique O(BC). Comme 0 = B-V, il eiit ete plus clair de noter 
V_Bc, c'est-a-dire non pas B, mais seulement une correction apportee secondairement a ce ms. 

29 Cf. ci-dessus, * B. Dans les 2 cas V est le principal temoin. La difference ne tient qu'a 
la correction secondaire de Ben 62, 8 et a I'obelisation du surplus de 48,21 dans Syh et 88. 

30 ZUII71. 
31 11 est vrai que Ziegler faisait aussi valoir la le.;on d'Aq (= TM), a cöte de BC Cette 

donnre livre une raison de valoriser la correction de B a ('egal de B meme, puisque, dans 
son ensemble, ce ms a ete affecte par la recension hexaplaire, dont Aq est une des sources. 
Un accord Aq_BC = TM, contre une le.;on des mss G qui different de TM, prouve, sauf 
intervention d'un indice cogent oppose, que Be a ete affecte par la revision hexaplaire et ne 
peut donc contribuer a la restitution du texte primitif de G qu'indirectement et par diffe
renciation. 
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provenant de 63,12 figurait a 62,8» (entendez : dans la source hebraique) 32. 

Il concluait ensuite sur un ton plus affirmatif, apn!:s avoir tenu compte de 
la divergence de Sym dans l'hemistiche suivant, que le texte (62, 8) est «un 
clair exemple qui prouve que des textes et tournures apparentes ont deja 
figure comme variantes (je souligne) dans la source de G» 33. Mais la le<;on 
de Sym n'interesse pas la forme G en discussion et souleve une question 
a disjoindre. L'hypothese d'annotations scripturaires en marge de mss he
breux est, comme deja dit, legitime, quoique Qa invite maintenant plutot 
a compter avec des modifications directes. Cependant dans le cas de G 62, 8, 
cette hypothese n 'a qu 'une valeur theorique et ne permet pas de pader du 
«clair exemple» que Ziegler fait succeder a son «peut-etre». D'un autre 
cote la formulation des Untersuchungen glisse insensiblement vers une 
conception moderne inadequate, lorsque l'auteur allegue des «tournures 
apparentees» et des «variantes» dans la marge de H(G). Avec ou sans 
gloses marginales, il s'agit dans G de prelevements effectues dans d'autres 
passages scripturaires et leur insertion etait justifiee par analogie litteraire 
et, si possible, jonction verbale. L'examen du rapport de 63, 12 et de 62, 8 
confirme l'hypothese d'influence, mais non sous forme de «variante», ni 
meme de glose scripturaire notee en marge. G 62, 8 suppose un travail de 
deduction exegetique et une incorporation directe sur la base de la double 
jonction constituee par «la droite» et «le bras», termes communs aux 
2 textes. A partir de la on peut concevoir que 63, 12 fournissait l'equation 
utile: «la droite» = «le bras de la Gloire ». Cette 2e expression, une fois 
introduite par substitution en 62, 8, etait reductible a un seul terme, par 
souci de laisser toute sa majeste a la Gloire et aussi po ur eviter que la 
mention du bras dans l'hemistiche suivant ne constitue une repetition (type 
de simplification frequent chez G). La Gloire rendait le serment divin parti
culierement convaincant et edifiant: Dieu jurant par sa propre Gloire! voila 
qui devait frapper les esprits. Par ailleurs la le<;on obtenue etait conforme 
a la predilection de G Is pour la notion de Gloire 34. L'interet religieux 
de la modification pour le milieu de Gest manifeste et la methode d'analogie 
scripturaire scellait de son autorite l'ecart par rapport a H. 

La solution de Ziegler ne peut se reclamer que du presuppose de relation 
directe G-H et d'une certaine ressemblance materielle qui permet de supposer 

32 «VielI. stand aus 63,12 eine Glosse oder Variante zu 62, 8» (ibid.). 
33 «Diese Stelle ist wiederum ein deutliches Beispiel dass verwandte Stellen und Wendungen 

bereits in der LXX Vorlage als Varianten vorgelegen sind» (ibid.). 
34 Dans l'hemistiche suivant, «par la force de son bras», au lieu de I'inverse dans I'hebreu. 

Au contraire en 63, 12 G a pu garder I'allusion a «la droite» et au bras, car il s'agit de 
conduire providentiellement MOlse. 
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une alteration de ÖE~liie; en ö6~Y]e;. Mais suivre la premiere consideration 
c'est perdre de vue le bilan des Untersuchungen, touchant la tendance aux 
emprunts. Quant a l'hypothese d'alteration, elle doit le ceder a l'examen 
des contenus ideologiques. Le texte retenu par l'editeur est en conflit avec 
les donnees objectives et il fait disparaitre, comme dans les cas precedents, 
un indice hermeneutique de l'reuvre de G. 

F) G 1,25 

Avant de clore cet apen;u des problemes textuels en rapport avec des 
phenomenes d'emprunts scripturaires, examinons encore le cas instructif 
d'un texte a emprunt, dont les attestations manuscrites se presentent comme 
dans les exemples precedents (c'est-a-dire en faveur de l'emprunt dans la 
forme G originelle), dans lequel le plus gros de l'emprunt se presente en 
appendice final, stylistiquement detachable, et pour lequel Ziegler acependant 
retenu la solution opposee a la precedente, c'est-a-dire l'attribution de 
l'emprunt a G primitif. Il s'agit de G Is I, 25. Sans nous arreter a tous les 
details de l'adaptation, qu'il conviendrait de discuter dans une analyse 
complete, bornons-nous au minimum requis pour la clarification (ci-apres : I), 
et portons notre attention sur la question centrale de la source et des modalites 
de l'emprunt. Il importe d'en avoir une vue exacte pour saisir la nature du 
probleme d'etablissement du texte (ci-apres : 2). 

I) G Is I, 25 est caracterise, en premier lieu, par une transposition des 
2 references concretes empruntees par H a la technique des fondeurs de 
metaux. 1'l'o «tes scories» est rendu par wue; ÖS (17tEt80uvme; <des rebelIes » 
et 1"'1J '::l «tous tes dechets (de fonderie)>> a pour correspondant rruvme; 
av6Jlo\)~. On pourrait objecter que la transposition d'images dont nous 
venons de parler n'est qu'une apparence et qu'en realite ce qui explique 
la teneur de G c'est une interpretation etymologique, dans un sens general, 
des 2 substantifs qui, dans H, revetent une valeur specialisee, par application 
a la technique metallurgique. Les valeurs propres des 2 rac. en cause (l'O 
«s'ecarter, faire defection» et '1J «separer, dissocier») se pretent en effet a 
une teile exploitation, ou la deduction n'est plus pratiquee a partir d'une 
metaphore, mais a partir de la donnee lexicale. Il faut reconnaitre qu 'une 
perte des sens techniques de H - donc des metaphores - est possible 
dans G. Toutefois une autre transposition, celle de I, 22, ou aö6KtIlOV rend 
1')'0', est plutat en faveur de la connaissance de l'emploi metallurgique 
du I er terme problematique de I, 25. Mais la question de non intellection 
ne peut etre tranchee avec certitude et la probabilite est plutat I'intellection, 
d'une part, d'apres l'indice de I, 22, d'autre part, si I'on en juge par la 
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tendance aux transpositions d'images en categories clarifiantes et edifiantes. 
Cette tendance est caracteristique de G et des targumim en general, Par 
consequent, en presence des termes de I, 25 düment compris, G devait etre 
de toute fac;on porte a transposer. 11 est remarquable a cet egard que T ait 
interprete ici selon le meme principe, Ziegler en a pertinemment fait I'obser
vation 35. Peut-etre faut-il depasser I'hypothese d'une simple affinite generale 
et pousser jusqu'a celle d'une tradition exegetique commune 36 . 

2) En second lieu, GI, 25 a ete affecte par un emprunt a H 13, 11. Cet 
emprunt a eu pour effet I'insertion de 2 surplus par rapport a H 1, 25. 

a) arroAEcrCD, sans correspondant dans H, s'explique par le prelevement 
du l er vb de 13, Ilb: H 'n:JtV;'1 (<<je ferai cesser»), G Kai arroAw 37 . Les 
analogies de justification sont les memes que pour I'emprunt principal 
(infra b): d'une part, I'analogie generale de theme, une fois la deduction 
metaphorique ou lexicale (precisions supra) effectuee sur les 2 substantifs 
problematiques de 1, 25; d'autre part, le terme de jonction (av6j.lOu~; cf. 
en 13, 11 ÜßP1V aV61lCDv) degage en grec par suite de cette deduction; enfin 
I'analogie qui se presente entre les substantifs, si leur sens technique etait 
perc;u, et I'allusion a du metal precieux en 13, 12 (I'intellection essentielle 
est garantie sur ce point par 10 Xpucriov 13, 12). La convenance de cette 
seconde consideration pour rendre compte de I'emprunt constitue un indice 

35 ZU/81. Cest un des rares cas Oll Ziegler a note une relation entre G et T, alors que cette 
relation est en realite plus frequente que ne le suggerent les faits releves exceptionnellement 
dans les Untersuchungen, Il eut ete souhaitable, en une teile enquete, de proceder a un releve 
systematique qui aurait eu des chances d'attirer l'attention de l'auteur sur l'importance des 
affinites de G et de I'exegese du Judalsme, au lieu que Ziegler a cru ades raretes impuissantes 
a ebranler le principe oppose, celui d'une grande in dependance de G Is a l'egard de la pensee 
exegetique du Judalsme. 

36 Il y a lieu en effet de se demander si, par dela le type d'interpretation commun a G et T, 
les lec;:ons respectives de ces textes ne refletent pas une tradition commune d'equivalences 
fixees en arameen, avant I'epoque de G, utilisees par G et recueillies tardivement par T. Le 
2" terme de G, av61,!Ou~, represente une equivalence predominante dans la Septante pour le 
subst. 111111 ou pour les autres representants de cette rac. Or Temploie un representant 
arameen de cette meme rac. pour le I" terme hebreu en cause (T 111'1II1 ':>~). Si une interversion 
des subst. s'est produite a un stade que1conque de G ou T, ce qui est tres admissible, on 
obtient une correspondance precise entre G et T. Si cette correspondance a ete reelle, les 
2 autres termes respectifs de G et T, quoique de nuance differente, pourraient deriver d'une 
meme interpretation originelle, car un rapport s'etablit entre eux, du point de vue de la 
logique de la culpabilite (G <des rebelles», litteralement <des' desobeissants»; T <des coupables») 

37 La difference morphologique des futurs montre que GI, 25 n'a pas preleve sur une 
adaptation grecque deja fixee pour 13, II (anteriorite en elle-meme possible, vu le systeme 
des extraits prophetiques necessaires au culte). L'emprunt a ete fait sur l'hebreu, mais les 
responsables de G I, 25 avaient deja a leur disposition l'equivalence grecque qui devait leur 
servir po ur le vb de 13, 11. 
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favorable a I'intelleetion des sens teehniques en 1, 25, indiee qui s'ajoute 
a eeux notes supra. 

L'emprunt an:oAE(Jü) ne manque que, d'une part, dans 88 et 109, 2 
representants tardifs (xe et XIW siede) de la reeension origenienne, d'autre 
part, dans C, groupe prineipal des Catenae (xe s. et XIe S.) 38. L'harmonisation 
par rapport a H, e'est-a-dire la suppression de l'emprunt, n'a done meme 
pas affeete les prineipaux representants de la reeension origenienne, B et V. 
L'emprunt appartenait done bien a G primitif, d'apres le temoignage des 
mss autres que eeux nommes, et notamment d'apres les representants du 
groupe alexandrin, dont l'autorite est en prineipe prioritaire, dans le eas de 
GIs. Ziegler a reeonnu eette appartenanee dans son etablissement du 
texte 39. Il s'agit d'un emprunt amalgame au contexte, et e'est la seule 
differenee, en realite fortuite, par rapport aux exemples examines preeedem
ment, ouZiegler aoptepour la solution opposee, l'addition etant stylistiquement 
detaehable. 

b) En apparenee le 2e emprunt a 13, ll se presente eomme une addition 
stylistiquement detaehable. C'est, a la fin de GI, 25 : Kai n:UVTW:; llTC€Pll<PU
vouc:; 'tan:€lvm(Jü), sans eorrespondant dans H. Ce membre provient de la 
fin de 13, 11, mais avee une retouehe destinee a harmoniser sur le eontexte 
de I, 25. On a en 13, 11 "'!:ltllN tJ'~'i~ n1Nl': Kai ÜßPIV um:Pll<Puv(J)\I 
'tan:€lVm(Jü). G I, 25 a elimine «l'orgueil» et ajoute «tous» pour realiser 
une bonne eorrespondanee avee les 2 eategories eorrespondantes de son 
eontexte (ou noter n:uVTac:; = H). Les legitimations analogiques sont eelles 
mentionnees sous (a). Les attestations manuserites etablissent I'appartenanee 
a G primitif40 . Ziegler a fait figurer le surplus dans sa reeonstitution du 
texte. Avee raison 41 . Mais I'utilisateur qui eomparera les solutions opposees 

38 Ziegler a note, a cöte de 88, 0 11, c'est-a-dire le 2< groupe de la recension hexaplo
origenienne. Mais l'indication est fourvoyante, et, en toute rigueur inexacte, puisque 0 11 = 109 
et 736, et que GI, 25 n 'est pas atteste dans 736 (SG Is, Ein!. 10), il ne reste que 109, qui devait 
etre mentionne seul. 

39 Par contre il a meconnu que le vb grec est un emprunt a 13, II et I'a cru inspire par le 
contexte de I, 25: ZUI61. 

40 Le surplus manque completement ou partiellement dans divers mss qui temoignent d'un 
travail secondaire d'alignement du texte de l'ancienne Septante juive sur la forme H (par 
I'intermediaire des versions hexaplaires). Le processus confirme indirectement la presence de 
l'emprunt dans G primitif. Le surplus de G manque entierement dans B et 410 (un minuscule 
du XIII< siecle). V, le groupe principal des Catenae (C), 109 (recension origenienne), des 
minuscules «mixti» et la citation d'Eusebe n'ont pas le vb final TU1tE1VW(j(j). La rectification 
seulement partielle de ces temoins s'explique, soit par une inconsequence, soit par un interet 
pour le trait apporte par l'adjectif. 

41 Opposer le texte de l'ed. Swete, qui reproduit la forme courte de B. La priorite de la forme 
longue avait ete reconnue dans l'ed. de Rahlfs (1935). 
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retenues par le meme auteur pour les problemes textuels identiques de 
48, 21 et autres, examines supra, ne manquera pas d'etre surpris par le 
maintien du surplus en appendice, qui pouvait etre detache, comme le 
montre l'edition de Swete. L'inconsequence est reelle sur le fond, mais le 
cas de GI, 25 differe par les conditions fortuites de I'emprunt. Nous avons 
vu qu 'il se scinde en 2 elements qui proviennent de 13, 11. Le 2e et le plus 
important, quoiqu'il constitue un appendice detachable, est solidaire du I er 

qui, nous I'avons vu, est amalgame au contexte. Oe plus ce 2e membre de 
l'emprunt a ete retouche d'une maniere qui temoigne d'un travail attentif 
d'harmonisation. Ziegler n'a pas fait explicitement etat de ces indices et il 
n'a meme pas reconnu en 13, ll la source exclusive d'un emprunt caracterise. 
Il s'est borne a parler d'une influence qu'il a cru venue de 13, ll et 10, 33; 
mais ce second texte est sans valeur explicative ici 42. Il est clair que ce sont 
les conditions d'incorporation amalgamee, si discretes soient-elles dans le 
cas de I'element final 43 , qui ont dissuade Ziegler de traiter GI, 25 de la 
meme maniere que 48, 21 et autres, examines precedemment. En realite, 
comme deja dit, la presence ou I'absence d'un amalgame est une circonstance 
fortuite qui n'affecte pas le principe a l'ceuvre. La solution de Ziegler pour 
I, 25 est la bonne, mais I 'inconsequence par rapport aux autres textes ou 
il a retenu la forme courte, contre le temoignage des mss, met en evidence 
I'incertitude et la contradiction issues du prejuge empiriste. Ce prejuge n'a 
pas seulement affecte negativement l'exegese litteraire et historique; il a 
compromis la reconstitution du texte originel de la Septante, en des endroits 
Oll cette reconstitution depend de la maniere dont on se represente le travail 
d'elaboration de G et ses conditions culturelles. 

Conformement au programme trace plus haut 44 , il nous reste a presenter, 
concernant les phenomenes d'emprunts par analogie scripturaire, un speci
men propre a illustrer a lui seul l'efficacite historique d'une evaluation 
attentive aux conditions hermeneutiques originales des anciens. C'est l'objet 
du chapitre suivant. 

42 ZUI61. L'auteur se borne a parler de «glose formee d'apres des textes a formulation 
analogue (nach ähnlich lautenden Stellen»); il renvoie a 10, 33 et 13, 11. Nous avons note 
plus haut que Ziegler n'avait pas discerne la provenance empruntee du vb examine sous (a). 
Dans l'ensemble on voit comment l'analyse, dans ce cas de nouveau, a ete affectee par le 
prejuge empiriste, meme au stade liminaire de la topographie textuelle. 

43 Nous avons vu que Ziegler avait meconnu l'emprunt (a), ZUI 61. Il est donc possible 
qu'au stade de SC Is il n'ait pas non plus considere le membre final de G 1,25 comme solidaire 
du vb de (a), a titre d'emprunt a 13, 11, et que donc l'amalgame avec ce vb n'ait pas compte 
dans l'appreciation du membre final. 

44 Voir ci-dessus eh. 11, F, fin. 



CHAPITRE IV 

LA TOUR DE BABEL DANS L'ISAIE GREC ET 
LE SCHISME SAMARIT AIN 

1) L 'EMPRUNT A GEN 11 

Saint Jeröme deja avait remarque que l'interpretation de G en 9, 10 
(= TM 9, 9) rappelait l'episode fameux de la Tour de Babel (Gen 11, 1 S.)I. 
La mention explicite de l'edification d'une tour, absente de l'hebreu, dans 
un texte relatif ades travaux entrepris par les habitants de Samarie, en un 
defi au ciel analogue a celui des constructeurs de la Tour de Babel (cf. H 9,8-9; 
G 9,9-10 et Gen 11,4), est un trait qui ne laisse guere de doute sur la realite 
de l'influence exercee par le recit de Gen 11 sur GIs. Pourtant lorsque la 
critique moderne commen<;a a preter attention a la divergence de G par 
rapport a H, en cet endroit, elle debuta par des hesitations. Ottley ne nota 
l'influence de Gen 11 qu'a titre de possibilite 2 • 11 etait inhibe par le tout 
puissant prejuge critique de son epoque, en faveur des rapports de materialite 
textuelle, qui portait a privilegier les explications par variante ou degradation. 
Quant aux principaux critiques de H de la meme phase, ils ont simplement 
ignore la divergence de G. Leur manque d'interet est caracteristique d'un 
edectisme largement pratique par le rationalisme dogmatisant du XIxe 
siede 3 . Dans ces conditions d'epoque, ce qui merite d'etre retenu dans 
l'appreciation d'Ottley, ce n'est pas tant qu'il ait cru devoir mettre en 
balance une hypothese de variante 4, mais qu'il ait ete contraint par la 
teneur de G et son rapport frappant avec Gen 11 d'admettre le röle possible 

I PL XXIV, \30, 131. 
2 BIAS, I, 47: « ... probably»; IJ, 156: « ... seems to have been reminded». 
3 K. Marti, par exemple, passe sous silenee la differenee de G en 9, 9, mais veut eorriger 

H d'apres G, en 9, 10 (Comm. 97). Il est signifieatif que les auteurs des plus importants 
eommentaires eritiques de eette' phase se soient eompletement desinteresses de G 9, 10 (9). 
Ainsi, a eöte de Marti, Duhm, Cheyne (dans SBGT), Gray et d'autres. En 1926, eneore 
E. König et, en 1930, O. Proekseh. Comparee a eette negligenee generale, l'attention donnre 
par Wildberger au fait (dans BK ei te ei-apres) illustre un progres. Par ailleurs l'appreeiation 
de la divergenee de G par le meme auteur s'avere dHeetueuse sur le point essentiel, par suite 
de l'illusion empiriste, qui est restee jusqu'a present au ereur des mo des de pensee de la eritique. 
Preeisions ei-apres. 

4 L'auteur (ibid.) a eherehe a mettre «la tour» en rapport avec une dHormation de I'avant
dernier vb de H (TM 9, 9). 
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de Gen 11. 11 a reduit cette eventualite a une reminiscence passive, selon sa 
theorie exposee plus haut, mais il n'a pu l'eviter s. 

Ziegler a refait le constat, cette fois sans reserve, en relevant des corres
pondances precises entre G Is et Gen 11 6 . Cependant, en premier lieu, il s'est 
trompe sur un aspect essentiel des relations entre G Is et Gen 11, qu'il 
convenait de relever dans une analyse descriptive. 11 s'agit de l'appreciation 
du vb «construire». Ziegler l'a englobe dans l'addition venue de Gen 11, 
alors qu'en realite, ce vb figure dans HIs. Bien que ce soit en debut de 
phrase et qu'il faille tenir compte d'un deplacement de vbs (par permutation 
precisee infra), «construire» n'est pas une addition, mais une jonction, qui 
importe a la detection du motif du changement. 

11 faut, en second lieu, opposer a la presentation des faits par Ziegler une 
autre critique plus grave. Nul passage peut-etre, dans tout GIs, n'impose 
plus clairement que G 9, 10(9) la question du motif. Que vient faire cette 
Tour de Babel dans le livre d'Isaie? L'inadequation de toute hypothese de 
variante resultait deja de l'analyse d'Ottley, quoique cet auteur se montrat 
encore timide a cet egard. La mention de la tour, inspiree par Gen 11, n'est 
pas non plus le produit d'une incomprehension, puisqu'elle est un surplus. 
Un examen approfondi du detail, auquel Ziegler a neglige de proceder, 
montre que G comprenait certainement I'hebreu et qu'il serait illusoire de 
compter avec un embarras linguistique du traducteur, pour en faire le point 
de depart de la transformation. Nous allons voir que Ziegler lui-meme 
presente les choses d'une maniere qui implique l'intelligence de l'hebreu par 
G, plutöt que l'incomprehension. Une initiative purement litteraire n'est pas 
admissible non plus. Elle aurait correspondu a la vue generale qui a inspire 
les Untersuchungen (ZU! 7 s.), a savoir que G Is est l'reuvre personnelle d'un 
adaptateur qui a ses originalites propres. Mais Ziegler a neglige de remarquer 
qu'en 9, 10 G Is ne s'accordait justement pas avec cette conception. En 
effet l'initiative prise ici par G Is projette sur le livre d'Isale la grande 
ombre de l'antique Tour de Babel et de la deconvenue fameuse des nations, 
lors de sa construction inachevee. Une teile transformation de la teneur 
d'Is ne peut passer pour simple amenagement imputable a une retouche 
esthetique ou a une reminiscence litteraire inspiree par le gout personnel 

5 Le caractere passif et fortuit de la remlnlSCenCe eventuelle admise par Ottley (aux 
antipodes de I'hypothese d'une methode pratiquee par G po ur exploiter H!) ressort non 
seulement de sa presentation generale des reminiscences (BIAS, I, 47), mais encore du fait 
qu'au lieu de songer a l'analogie des travaux, du defi au ciel et des jonctions verbales de detail 
analysees ci-apres, il n 'a retenu que le detail des briques et celui du pronom reflechi, 

6 ZUI63 et 109. Dans le detail l'auteur n'a pas etudie ces correspondances d'une maniere 
satisfaisante. Precisions infra. 
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de I'adaptateur. L 'initiative est trop audacieuse pour s'accommoder de teiles 
explications. La recherche du motif s'impose donc. Mais au moment Oll 
le probleme souleve par G Is se noue, Ziegler nous abandonne et interrompt 
ses observations deja trop schematiques. C'est une illustration frappante de 
la maniere dont Je prejuge empiriste a paralyse la reflexion historique de 
l'auteur. 

Dans ces conditions defectueuses, il convient de reprendre au point de 
depart, d'un cöte l'analyse des relations analogiques entre Is 9,9 et Gen 11, 3-4 
(infra, A), d'un autre cöte, ce!le de l'amalgame tex tue! qu'a realise G Is 
(infra, B). 

2) LEs RELATIONS ANALOG[QUES ENTRE Is ET GEN ET 

L·AMALGAME REALISE PAR G Is 

A - (1) Il y a analogie generale de situation entre les 2 textes, Oll des 
bätisseurs decident de recourir ades materiaux qui, dans Gen, doivent servir 
a l'edification d'une ville et d'une tour, dans Is (compte tenu du contexte) 
sont destines a la refection et a la fortification de la ville de Samarie. 

(2) La mention explicite des materiaux (briques et asphalte dans Gen, 
pierres de taille et cedres dans Is) souligne le rapport de tMme. 

(3) Ces entreprises sont toutes deux inspirees par des dispositions contrai
res a la crainte de Dieu, ambition et demesure dans Gen (11, 4-6), orgueil 
dans Is 9, 8 (G 9) 7. De part et d'autre l'entreprise de l'hybris humaine est 
mise en echec par une intervention divine (Gen 11, 7 s.; Js 9, 10). Quoique 
G diverge ici par rapport au detail de l'hebreu (G 9, 11; H 9, 10), ce tMme 
apparait nettement dans son adaptation. 

(4) Dans les 2 textes les constructeurs s'expriment dans le meme style 
direct, a la I re pers. du plur. Dans Gen le disco urs revet une nuance 
cohortative (particule cohortative initiale en hebreu; particule, puis subjonctif 
en grec). Dans Js les vbs sont simplement a l'impft-futur. La parente de ton 
n'en est pas moins frappante, et c'est une analogie stylistique qui s'ajoute 
a ce!le notee plus haut (2). 

7 Dans Gen 11,4 «faisons-nous un nom» indique I'ambition. «Une tour dont le sommet 
soit dans le ciel» (Iitteralement «une tour et sa tete (sera) dans le ciel») marque la demesure. 
Is recourt, d'une part, au terme habituel pour «I'orgueil» (;r1Nl rac. «etre elevt:»), d'autre 
part, a une expression qui equivaut, avec probablement une resonance plus concrete, propre
ment «grandeur de creur». 11 y avait, selon la pensee authentique du prophete, orgueil a vouloir 
decider de son destin, sans tenir compte des avertissements divins. G a rendu litteralement 
ce vocabulaire de I'orgueil. 
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(5) Le vb «construire» de H Is a son correspondant dans Gen 8. C'est 
un terme elef. Dans Gen il figure apres la phrase relative a la preparation 
des materiaux de construction, dans I'enonce du programme des bätisseurs, 
a savoir la realisation de la ville et de la tour (11, 4a). Dans H Is le me me 
vb figure dans la Ire moitie de la phrase (l er hemistiche), et il porte seulement 
sur I'un des materiaux de construction, la pierre taillee 9. C'est une limitation 
apparente de I'analogie. Mais ce qui comptait c'etait la presence d'un me me 
terme dans 2 textes distincts, car il constituait une jonction, et elle etait 
d'autant plus forte que c'etait le terme en vue: dans Is il evoque, dans Gen 
il concerne directement le theme commun de I'activite edificatrice, qui est 
defi a I'egard du ciel. Le changement d'emp1acement du vb «construire» 
dans GIs, par rapport a HIs, est traite ci-apres, sous B, 2. «Construire» est 
la principale jonction entre les 2 textes, et ce vb aurait pu suffire a justifier 
leur combinaison 10. 

(6) Le terme C'l:J? «briques» est egalement commun a Is et a Gen, et 
dans les 2 textes il se trouve, de plus, en rapport avec la mention de la pierre, 
celle-ci designee par des termes differents, mais pratiquement synonymes, 
et selon une logique inverse. Dans Gen «la brique servit de pierre». Dans 
Is les briques sont remplacees par des pierres de taille que designe collective
ment le terme n'Tl. Litteralement <des briques sont tombees, nous construi
rons en laillb>. La valeur propre «taille» a produit, sous I'influence d'une 
technique essentielle de la vie citadine, les valeurs derivees: «ce qui est 
taille, pierre(s) de taille» 11. Une revue de toutes les traductions de ce mot 
dans la Septante montre que le sens de la rac. etait connu des interpretes 
grecs et qu'ils donnaient au vocable une valeur qualificative de participe 
passif «taille» 12. Mais comme le terme vi se toujours des pierres de construc-

8 Ce vb prend dans Gen la valeur cohortative, sous I'influence du terme precedent, imperatif 
allonge en iih de finalite, qui equivaut pratiquement a une interjection. Proprement «donne!» 
(rac. yhb), d'ou «va! allons'». Ici «alIons, construisons!». G Gen, reproduit par G Is (cf. 
infra) a rendu correctement H par l'adverbe DEim:, normalement suivi d'un vb en grec, 
comme le requiert ici l'hebreu. 

9 Le terme pour «la pierre taillee» etait compris par G : cf. infra. 
10 Meconnaissant ce röle de jonction, Ziegler et sous son influence Wildberger, dans BK, 

ont traite le vb en addition. 
II L'emploi du terme dans l'expression n'T) 'l:JN «pierres de taille» (I R 5, 31) a probable

ment encourage un abregement au profit du second terme. Ex 20, 25 utilise le vb «eonstruire» 
+ objet (pronom renvoyant a «pierres») + n'Tl indiquant le resultat, litteralement «edifier 
(les pierres) en taille (sie)>>. Is 9, 9 peut aussi se justifier a partir d'un tel tour. I R 6, 36 atteste 
l'emploi eolleetif au sens «pierres de taille», eomme dans Is. Sur le type nominal en -il, 
derive d'une rac. a 3' faible, avee maintien de la voyelle de la l<e syllabe (par opposition au 
type n':l:J, belsi!), cf. BL 505-506. 

12 G Ex 20, 25 TI!T1TOU~; Ez 40, 42 (Ai91vm) AEAa~ElJI!Evm. Les autres textes coneernes 
soulevent des questions partieulieres, sans mettre en cause I'equation. Dans III R 6, 36 
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60n, dans des contextes dont la plupart sont clairs a cet egard, l'emploi dans 
Is 9 ne pouvait ca user de difficulte a G. Une deduction elementaire, comme 
Gen pratique constamment, le conduisait de «taille» a «pierre(s) taillee(s). 
G Is a donc certainement ete sensible a la correspondance du couple 
«brique + pierre» de Gen et du couple « brique» + un terme relatif au 
travail de la pierre, dans Is. 

Les analogies que nous venons de relever sont thematiques - (I), (2), 
(3) -, lexicales - (5) et (6) -, stylistiques - (4). Des lors que les inter
pretes ont donne leur attention a Gen 11, 1 s., comme ils le prouvent par 
leur amalgame d'Is 9, 10 (9), c'est qu'ils attachaient du prix aux relations 
analogiques que nous venons de detailler. D'apres ce qui a ete expose ante
rieurement, de teiles analogies fondaient une methode autorisee d'exploita
tion textuelle. Nous pouvons pourtant momentanement oublier ce resultat 
pour nous en tenir a la consideration isolee de l'amalgame realise dans 
G Is 9, 10. Des le stade de l'analyse descriptive, cet amalgame plaide pour 
l'application d'une methode, en raison de conditions plus eloquentes qu'ail
leurs 13. 

B - Les divers aspects de la transformation operee par G se presentent 
comme suit. 

(I) La tour, absente de HIs, a ete introduite par G dans son texte, en 
vertu des analogies definies plus haut. Si I'on fait abstraction des details 
mentionnes ci-dessus, sous A, 4, qui n'ont qu'une portee de confirmation 
stylistique, la tour constitue la seule addition veritable apportee par G a 
l'hebreu, contrairement a la description erronee donnee par Ziegler et, a sa 
suite, Wildberger (cf. ci-dessous B, 2). La «ville» mentionnee par Gen 11,4 
avec «la tour» a ete negligee par GIs, ajuste titre, puisqu'elle etait superflue 
dans son contexte qui vise la ville de Samarie. L'introduction de la tour 
dans G Is a entraine une manipulation et un amenagement des materiaux 
de H, mais non - mises apart les minuties stylistiques empruntees a 
Gen (4) - une autre addition. Le point est important pour la question de la 
jonction (2). La tour, en determinant ainsi un changement de la structure 
de H, a usurpe le röle principal dans la phrase. Accompagnee des indices 
thematiques mentionnes sous (2), qui sans etre litteraux sont tn':s significa
tifs touchant la provenance scripturaire, la mention de la tour a ainsi place 
les constructeurs samaritains dans la situation des constructeurs de Babel. 

am;A,cK1ltOlV «non taiBes a la hache» ne deroge qu'en apparence, car la valeur negative a ete 
ajoutee secondairement, pour des raisons dogmatiques. 

13 Un examen precis des details de la formulation est indispensable a la demonstration. 
Les lecteurs qui voudraient s'en tenir au bilan principal de l'analyse et a ses consequences 
historiques pourront passer directement au ~ 3. 
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Leur orgueil a pris les proportions de J'hybris prometheenne qui, a en 
croire la tradition biblique, s'etait emparee des nations rassemblees a Babel 
par «une meme langue» (Gen 11, I) et un meme dessein d'atteindre au ciel 
par le moyen de la tour (11, 4), Oe la sorte le changement opere par G 
apparente les Samaritains de son epoque au modele typologique fourni par 
les constructeurs de la tour de Babel. Voila le fait paradoxal, necessairement 
lie a un motif de grande portee, que la critique empiriste a totalement meconnu 
et dont il va falloir rendre compte, 

(2) Comme note ci-dessus (A, 5), le vb «construire» de H 9, 9 a constitue 
la principale jonction avec Gen 11, 3-4, Par J'effet de I'amalgame avec 
J'emprunt a Gen 11,4 et du reamenagement subordonne a cet emprunt, ce vb 
s'est trouve reporte a la fin de la phrase grecque, Trompes par la modification 
de I'ordre des mots et la correspondance formelle avec Gen 11,4, Ziegler et, 
sous son influence, Wildberger ont cru que le vb avait ete ajoute, comme 
la tour, d'apres Gen 11 14, Cest une erreur qui fausse toute J'appreciation 
en faisant disparaitre l'indice de lajonction, lequel conditionne tout le progres 
de J'analyse, Il ya dans G une donnee qui confirme que le vb «construire» a 
effectivement joue, aux ycux de G, ce röle de jonction. Cest la permutation 
du vb «construire» et du vb final, par rapport a J'ordre de l'hebreu. Le vb 
«construire», en 2e position dans H, a fourni a J'adaptation grecque son 
dernier vb, le 4e , qui ne provient pas de Gen ~ a l'encontre de l'opinion 
de Ziegler et de Wildberger. Le 4e vb de H, evince par l'operation, se 
retrouve dans le grec precisement a l'emplacement laisse vacant, c'est-a-dire 
en 2e position, Oll il est represente par AuSEUO'ffillEv. Nous verifierons ci-apres 
(B, 3-4), d'une part, la correspondance lexicale de ce vb avec le 4e de H 
(interprete par G, d'apres une rac. arameenne homonyme 11 ~''"' distincte 

14 Pour Ziegler et Wildberger l'addition est constituee globalement par la derniere propo
sition de G 9, 10: «Ebenso stammt der Satz (je souligne) ... aus Gen 11, 3-4», ecrit Ziegler 
(ZU! 63), Revenant ailleurs sur le me me point, il reitere l'erreur: «Der Zusatz (je souligne) 

der LXX «Wir lI'olien uns einen Turm bauen (je souligne)) (ZU! 109), Faisant confiance a 
la description donnee par Ziegler, Wildberger a egalement inclus le vb «construire» de G dans 
I'addition: « ... und fügt in Anlehnung an Gen 11, 3f. hinzu (je souligne)), Suit la citation 
du grec, a partir du vb qui precisement n'est pas ajoute (BK, X, 205). L'erreur de ces 2 auteurs a 
ete encouragee par la correspondance formelle entre la fin de G Is 9, 10 (OIKObollT]O'WIlEV 
tauwt<; !nJPYov) et Gen 11, 4, texte d'emprunt. La formulation de ce dernier reparait certes 
dans G Is et l'influence du libelle grec de G Gen n'est pas niable: oIKobollT]O'WIlEV tauwt<; 
(1l0A1V Kai) !nJpyOV (l'element neglige par G Is est en parentheses). Mais la correspondance 
de ces formulations ne doit pas faire meconnaitre que l'emploi de «construire», a la fin de 
G Is 9, 10, tout en refletant le texte d'emprunt recouvre /a mention du meme vb dans /e je, 

hemistiche de H !s 9, 9. La meconnaissance du fait s'est aggravee chez Wildberger dans la 
mesure Oll cet auteur a cru devoir affirmer explicitement la liberte «totale» de G: «G übersetzt 
völlig (je souligne) frei» (ibid.). La meme erreur fondamentale a entraine Seeligmann dans une 
deduction totalement inadequate (precisions infra). 
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de la rac. hebraique courante), d'autre part, la relation entre le 3e vb de G 
et le 3e de H. Ce qui importe pour le moment c'est que la permutation du 
2e et du 4e vb, par rapport cl H, demontre clairement que G, loin de perdre 
de vue le vb «construire» de HIs, pour prelever celui de Gen 11, 4, 
solidairement avec «la tour», s'est au contraire servi du 2e vb de H Is 
comme d'une jonction entre Is 9, 9 et Gen 11, 4. Le soin avec lequel G Is 
a reutilise le vb evince, en procedant cl la permutation que nous venons 
de dire, est un indice de traitement attentif cl la litteralite. Oe meme que 
l'adjonction de la tour, il suppose, cl l'origine de la transformation, un motif 
autre que subjectif, et il invite, lui aussi, cl entreprendre l'identification de 
ce motif. 

(3) Le traitement par G du 4e vb de H 1:J''im, et sa representation par 
Aa~cucr(ül-H;V, en 2e position dans G (cf. supra B, 2) non seulement s'accordent 
avec ce qui vient d'etre dit touchant la jonction «construire», mais encore 
confirment que G a pratique en 9, 10 (9) une exegese particulierement precise 
et savante. Voici en quoi elle a consiste. 

Le sens de «remplacer par des cedres», dans H, ne saurait etre mis en 
doute. Contrairement cl une affirmation de G. R. Driver, ce sens est en
tierement conforme au semantisme de la rac. et aux indices lexicaux qui 
l'illustrent positivement et qui refutent la vue de cet auteur, inspiree par 
une projection trompeuse de logique moderne 15. D'un autre cote il serait 

15 Cf. G. R. Driver, JTS 34 (1933) 381. Contrairement a ce qu'affirme Driver, par l'effet 
d'une illusion linguistique (precisions infra), la valeur habituelle me nt admise ne viole pas 
l'usage du hifi! du vb. Ce ne serait le cas que si toutes les attestations etaient du type illustre 
par Gen 35, 2 «enlevez (10";on;r) vos vetementS». Dans cette tournure le vb indique l'eIimination 
de l'objet mentionne (Lev 27, 10; Ps 102,27) ou sa modification (Gen 31, 7), et il possede par 
consequent la valeur du fran9ais «changen), qui est negative quant a l'objet. S'il fallait classer 
Is 9, 9 dans ce groupe, le sens deviendrait: <(fiOUS enleverons les cedres». Ce serait en effet 
incompatible avec le sens requis par la phrase, et il faudrait chercher une autre solution. Cest 
ce qu'a cru Driver, d'ou son option po ur la rac. homonyme attestee en arameen. Mais cette 
seconde rac. n'importe ici que POUf eclairer la traduction de G (cf. la suite de l'expose 
sur ce point). Il est errone de la postuler pour l'hebreu et de contester le sens habituellement 
admis. D,autres emplois du hifi! prouvent qu'il pouvait etre utilise dans des tours ou l'objet 
mentionne represente, a la difference du cas precedent, l'innovation apportee par le change
ment. Le vb prend alors la valeur du fran<;ais «substituen), qui s'emploie avec l'objet inaugure, 
par opposition a «changen), dont l'objet est l'element modifie ou ecarte. Ainsi dans Is 40, 31 : 
«ils renouvelleront (10',n') (leur) force». Cf. aussi la meme expression dans Is 41. I: 
«renouvelleront» correspond a une valeur logique «substituer» (de nouvelles forces aux 
anciennes epuisees). L'origine de ces deux types d'objets du hißt doit etre cherchee dans le sens 
propre de la rac., qui est «succeder» (cr. Dhorme, Job 120). Le correspondant arabe lza!ifa 
s'emploie a la IV< f. avec les 2 types d'objet definis supra: dans I'acception «changer, enlever» 
(objet el imine) ou «substituer» (objet introduit). Voir Lane 2, 794 C, pour le 2< emploi. En 
Is 9, 9, apres la proposition sur l'elimination des sycomores et le I"' hemistiche relatif a la 
substitution des pierres aux briques, il ne pouvait y avoir de doute sur la valeur du vb final. 
« Nous ferons succeder des cedres» signifie necessairement: nous ferons succeder des cedres 
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illusoire d'attribuer a G une incomprehension de la valeur de H, prealable
ment a I'operation d'emprunt a Gen 11, et de chercher dans un embarras 
linguistique l' origine de I'emprunt, A I'encontre d'une teile hypothese, il 
paratt significatif que G traduise, a plusieurs reprises, la rac. en cause 
par le vb UAAa00nV, et cela notamment dans le cas d'Is 40, 31 qui illustre 
I'eventualite de «l'objet introduit», defini dans la note precedente, par 
opposition a «l'objet eliminb>, a partir de la valeur propre du hifil «faire 
succeder». Le vb grec, sans avoir une acception synthetique aussi large que 
I'hebreu, porte neanmoins sur un champ plus ample que le fran<;:ais «chan
ger», puisqu'il peut signifier tantöt «changer», tantöt «echanger» notion 
intermediaire entre «changer» et «substituer», propre a l'hebreu. La tra-' 
duction d'Is 40, 31 (et 41, 1) par UAAa00elV, dans UAAa~OlJ(JlV taXUV, a 
donc ete favorisee, dans une certaine mesure, par I'usage grec classique, 
tout en constituant neanmoins un hebralsme, du fait que l'objet grammatical 
n'est pas l'objet «change» ou «echange», mais substitue, c'est-a-dire «intro
duit», selon I'une des 2 possibilites propres a I'hebreu 16. Dans ces conditions 
qui prouvent la connaissance de la valeur synthetique de la rac. hebralque, 
il est invraisemblable de supposer que G n'etait pas capable de comprendre 
le sens de H en cet endroit, surtout alors que le debut de la phrase oriente 
la comprehension, avec I'idee du remplacement des briques par de la pierre. 

La traduction par Aa~eU(J(ülleV «tailIons (des pierres)>> 17 du 4e vb de H 
rr'?m, deplace en 2e position, s'explique par un recours a une rac. homonyme 

aux sycomores: nous mettrons des cedres a leur place. L'absence du rappel explicite des 
sycomores est conforme a la tendance de l'hebreu a la concision, lorsque l'evidence du 
contexte ou de la situation permet une economie. Le syriaque connait aussi l'emploi des 
2 types d'objet Jl est en outre significatif que Syr ait traduit H en conservant la meme rac, 
Avec la meme construction elle avait la meme valeuL La remarque vaut meme si cette lec;:on 
est due a une retouche secondaire et si la vaL d'Ephrem est primitive: J11111 <mous planterons» 
(cf. Diettrieh, App, crit. 31; sur la non assimilation du nun I ce radicale, contre la regle, cf. 
Nöldeke, Gram. 110 § 173 A). Mais c'est plutöt la lec;:on d'Ephrem qui est ici secondaire, 
par amenagement litteraire. Wildberger a eu raison de rejeter ['hypothese de Driver (BK, X, 205), 
mais il ne J'a fait que par postulat et sans refutation, ce qui la laisse subsisteL De meme 
l'interpretation lexicale de KBL 3 (et deja KBL I) est juste, mais cet ouvrage aurait pu eiter 
Driver pour le rHuteL 

16 L'emploi du meme vb grec UAAUcrcrElV pour les 2 cas distincts recouverts par le hifi! 
hebreu, celui de Gen 35, 2 (chan ger = öter) et celui d'Is 40,31 (changer = produire qc de neuf) 
n'est pas un indice d'application passive d'une equation lexicographique, mais au contraire 
une raison d'estimer qu'en forc;:ant l'usage grec (qui s'arrete a «echanger», a cöte de «changer») 
et en introduisant un hebraisme intelligible, G avait une vue claire du semantisme propre 
au hißt hebreu. 

17 Le vb Aa~EuElv «tailler la pierre » est employe plusieurs fois par G (AT) et atteste par 
Fl. los. Sa specialisation technique est confirmee par divers substantifs ou adjectifs apparentes, 
tous relatifs au travail de la pierre. Cf. LdS 1029 B, et notamment les attestations des papyrus 
d'Egypte. «Hew wood» que LdS donne pour le seul G Is 9, 10 est une erreur par confusion 
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de la rac. courante en bebreu ancien qui figure dans H. Cette rac. 11 
correspond au sens fondamental «couper». Elle est diversement attestee en 
arameen avec cette valeur 18. L'emploi de la rac. II en hebreu ancien, avec 
une nuance differenciee «transpercer», est une rare te negligeable ici 19. Un 
indice ugaritique donne a penser que le sens illustre par l'arameen a peut
etre ete pratique en hebreu des une epoque ancienne, en depit de la nuance 
qui a prevalu dans la langue lyrique 20 . Quoi qu'il en soit, ce qui importe 

avec la proposItIon suivante. !\i9ou~ se justifie, pour le substantif hebreu, du point de vue 
d'une traduction litteraire, et sans rendre la nuance propre (precision lexicographique supra, 
en n.). Le mot grec a ete emprunte a Gen 11,3 et fait partie des details stylistiques qui confirment 
l"emprunt. 

18 G. R. Driver a vu qu'il y avait un rapport entre la traduction de G et le sens arameen 
(JTS 38 (1937) 381). Mais il est tombe dans I'erreur d'une surestimation de la valeur de 
G comme temoin d'un sens hebreu, par suite de son erreur sur le semantisme reel du vb de 
TM (cf. n. sur ce point supra). La justification de Driver pour le sens arameen n'est qu'une 
reprise de la notice comparative de GB 235 A, qu'il convient de completer. En syriaque le vb est 
atteste au pael par la lexicographie indigene au sens de «couper, tondre» (PSm 1286). Au lieu 
de !jamma, dans PSm, qui est hors de pro pos, il faut lire !amma, le90n donnee dans I'ed. 
R. Duval du lexique de BB (col 755, Ig 13, non 15, coquille de Brockelmann, LS 237 A, bas). 
Ce vb arabe signifie, entre autres, «raser (le poil)). L'absence d'attestation litteraire, du 
moins d'apres les materiaux groupes par PSm, s'explique vraisemblablement par le fait que 
ce vb appartenait au vocabulaire des eleve urs nomades, tandis qu'il avait peu d'emploi dans 
la langue litteraire. 11 n'y a entre I'emploi syriaque de la rac. 11 et la valeur impliquee par 
G qu'une difference de specialisation. Le vb syriaque reflete encore des conditions nomades; 
celui qu'a postule G appartient a la vie citadine, en evoquant la taille de la pierre. La rac. 11 
est encore documentec par des substantifs qui designent des couteaux, en arameen, en hebreu 
de basse epoque, par emprunt probable a l"arameen, et en arabe, la aussi avec emprunt 
arameen possible. Voir PSm 1288 et Brockelmann, LS 237. Un passage de la Mishna, Middöt 
4, 7 atteste un subst. plur. n1o',n et en donne l'equivalence 0'),:>0 «couteaux», terme authen
tiquement hebreu. La glose a valeur lexicographique et parait confirmer la provenance ara
meenne du mot defini. Representant ugaritique possible de cette rac.: Gordon, UTB, Gloss. 
n° 968. Kutscher, sans citer le terme mishnique, a alh:gue dans KBL 3 (308 B) la forme rabbinique 
n1o'n (plur.), sans reference, bien que le mot ne soit pas releve par Jastrow. 11 vient de 
Tosefta, Zebal)im 7, I (er. Ben-Yehuda, Thes. 11, 1589). Dans l'ed. Zuckermandel : 489, Ig 16. 
11 est possible que le terme soit une variante formelle de celui de la Mishna, mais il y a aussi 
risque d'une simple negligence orthographique du yod de la forme mishnique, qui reste 
prioritaire, etant mieux garantie par I'autorite de la Mishna dans la tradition. 

19 cr. les textes probants: Jug 5, 26; Job 20, 24. KBLJ-2 «zerschneiden» a ete modifie 
dans KBL 3 par «durchschneiden» qui combine l'idee de «coupen) et celle de <<lranspercen). 
En realite, en hebreu ancien, il s'agit seulement de la 2' nuance. D'un autre cote il y a 
probablement affinite de souche entre II 'l,n et II 'l,n «etre aigu». Cette derniere rac. a ete 
employee metaphoriquement au sens «mepriser, vilipenden) (Piel), a partir de l'idee de.la 
langue et de la parole «aigues». 

20 11 est possible que le texte PRU, V, n° 50 (= cata!. 2050) atteste en ugaritique un terme 
blpn «couteau». Le texte est, d'apres la Ig I, un «inventaire» (spr, trad. Virolleaud) d'objets 
designes par le collectif nN. Parmi les noms qui designent ces objets figure le duel blpnm. Si 
on le rattache a la rac. I, il s'agit de vetements, solution retenue par Virolleaud, premier inter
pft':te du texte. Cependant le mot pourrait aussi appartenir a la rac. Ir. Dans l'intitule, np~ 
parait en faveur de la I" solution, car il designe ailleurs un vetement (Gordon, UTB, Gloss., 
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ici c'est la representation arameenne du sens «couper», qui eclaire la tra
duction de G, Du point de vue de la documentation lexicale arameenne, 
l'exegese de G une fois identifiee, sa traduction ajoute, par un effet de retour, 
une illustration non negligeable aux materiaux connus, 

La traduction adoptee par G pour le vb de H semble, apremiere vue, 
etre l'indice d'une meconnaissance du sens de H (precise plus haut) par 
l'adaptateur grec: teile est l'appreciation empiriste 21, Mais nous avons vu 
plus haut que les indices fournis par les traductions G d'autres textes ou 
figure la rac. hebrai'que I, confirment la connaissance de ce vb courant qui, 
au surplus, existait aussi en arameen, a cöte de son homonyme de la rac. 
11. Ensuite le fait que l'option de G pour la rac. 11 est liee a l'emprunt 
pratique sur Gen 11 est une autre raison de penser que s'il a deroge au sens H, 
ce n'est pas par incomprehension de ce sens, mais pour amenager son texte en 
fonction de l'emprunt a Gen. Le rapport analogique implique a ete etudie 
plus haut (B, 2-3). Nous avons vu que le deplacement du vb «construire» 
de la 2e position (H) a la 4e (G) est un indice tres significatif du soin avec 
lequel a ete effectue I 'amenagement : le texte G plaide pour la competence des 
responsables, non pour le recours a un expedient. 

11 existe un autre motif qui, s'ajoutant aux precedents, entraine, je crois, 
la certitude quant a l'intellection de la rac. I de H par G. Cest un motif 
qui offrait un puissant interet pour son hermeneutique. Le sens de la rac. I 
confirmait en effet la valeur oraculaire de l'amalgame d'Is et de Gen. En 
disant rr,m, dans H, les Samaritains pouvaient paraitre avoir appele prophe
tiquement sur eux, par la rac. I, en arriere-plan et doublure de la rac. 11 
retenue par G, le renouvellement des circonstances de la construction de la 
Tour de Babel: <maus renouvellerons!» La rac. I a ainsi dil etre pour G 
l'occasion d'une veritable decouverte oraculaire qui ajoutait un renforce-

n° 1678; Aistleitner, WUS, n° 1824). Mais la presence d'objets d'une autre nature, dans la 
liste, oblige a elargir l'acception. Il y ades pinces (lg 3), un coffre avec une balance (lg 5), 
2 lances (lg 7). La situation du mot blpnm a la 19 6, entre la balance et les 2 lances, est plutöt 
en faveur de la rac. 11, donc du sens «2 couteaux» (ou autres instruments tranchants). Gordon 
penche pour cette solution (<<seems rather to mean «2 knives»). L'acception du mot initial 
nN semble avoir sub i une extension a partir de l'idee que le vetement hait symbole de 
propril!fI? L'arabe rapproche par Gordon ne limite pas l'orientation semantique au vetement, 
mais pourrait suggerer I'idee d'une sorte de paquetage d'objets personneis, d'apres I'analogie 
de minfäc), notee par AI-Yasin (Lex. rel. ug. ar. 80). 

21 Ziegler n'a pas fait valoir explicitement la consideration de la non intellection du vb 
de H par G, parce qu'il s'est contente d'alleguer en gros I'influence de Gen I I, 3 s. (ZU! 109). 
L'elaboration de G ayant ete, a ses yeux, empirique, il ne valait pas la peine de s'arreter au 
detail du vb en question. De la sorte, Ziegler n'a meme pas releve l'aramaisme de la traduction 
grecque par «taillen>. Le point avait deja echappe a Fischer (SB! 25), pourtant soucieux de 
reperer les aramaismes de G. 



EMPRUNTS SCRIPTURAIRES OE GIS 97 

ment a la certitude qui lui venait des textes amalgames. On peut dire que G 
repose sur une exploitation double du vb de H, l'une explicite, l'autre 
virtuelle, mais a ce titre singulü~rement importante. L'homonymie des 2 rac. 
I et 11 est a la base de ce dedoublement, qui constitue une application de la 
methode des analogies verbales formelles etudiee dans la 2e partie 22. 

(4) La correspondance du 3e vb de G E:KK6\j1COflEV «coupons, abattons», 
avec le 3e vb de H, vocalise au pual passif dans TM '~'l «ont ete abattus» 
(les sycomores) est manifeste 23. L'actif dans G a ete determine par l'adapta
tion a l'emprunt, qui a aussi entraine la jonction syntaxique d'un 2e objet 
(les cedres), dont le correspondant est solidaire du 4e vb dans H. L'actif 
dans G n'autorise nullement a deduire qu'i! lisait un actif dans H(G). Le 
probleme est le meme que pour Qa, qui corncide consonantiquement avec 
TM, sans que puisse etre reconstituee de maniere certaine l'interpretation 
qui etait liee acette orthographe 24. La vraisemblance stylistique est en faveur 

22 Si la restitution de J'exegese attribuee a Gest correcte, ce type d'exploitation oraculaire 
par dedoublement homonymique est a rapprocher de la double valeur attribuee a la formule 
repetee d'Is 40, 6-8. Voir a ce sujet ma contribution qui n'a pu etre jointe au present ouvrage, 
faute de place, et qui paraitra ulterieurement. G 9, 10 (9) suppose une attention a la valeur 
«nous renouvellerons», bien qu'elle ne soit pas explicitement traduite en grec. Ce vb a pi ace, 
pour les anciens, le passage d'Is dans I'ombre de Gen 11, et il a ouvert la voie a J'interpretation 
oraculaire ou a contribue a la confirmer. Dans H Is 40, 6-8, la formule <da parole de notre 
Dieu prevaudra toujours» joue un röle comparable: elle affirme la validite renouvelee (par 
application ades circonstances nouvelles) de la formule repetee. 

23 Ailleurs on a pour 1I1l: EKKOlt'tEIV, Dt 7, 5; 12,3; K01t1:CIV, " Chr 31, I; 34, 4.7; la le<;on 
B et autres mss pour G Is 9, 10, par opposition a la le<;on alexandrine; ltUPUKOlt't'EIV, " Chr 34, 7; 
KUmKOlt't'EIV, " Chr ibid. L'usage de cette rac. dans G Chr derive probablement de I'equation 
fixee dans G Dt, avec variation des particules preverbales. 

24 La tendance generale de Qa etant J'emploi de consonnes d'indication vocalique, les vbs 
de ce texte qui correspondent ades passifs dans TM et qui sont ecrits dHectivement sont 
suspects d'avoir ele interpretes dans le milieu de Qa comme des actifs. Les premiers commen
tateurs du phenomene ont pense a la probabilite d'une certaine perte de J'usage du passif 
(1. T. Milik, Bca 31 (\950) 212; M. Goshen-Gottstein, Bca 35 (\954) 55, n. I; A. Rubinstein, 
VT 4 (1954) 319; P. Wernberg-M0ller, JSS 3 (\958) 249, etc.). Kutscher, apres avoir passe 
en revue les materiaux, admet un inachevement du processus d'envahissement des graphies 
pleines (LMY 107; LIS 141 s.). Pour lui le phenomene serait lie ades incomprehensions 
frequentes du texte biblique (LMY 108, 2e §; LJS 142, milieu); mais c'est une these qui en 
general souleve des difficultes, comme nous le constaterons dans la section 11. Sans nier la 
possibilite de certaines incomprehensions de la part de Qa, je crois que le probleme se pose 
autrement qu'en termes purement linguistiques et qu'il faut faire place a I'influence de la 
tradition et ades debats exegetiques d'epoque. Certaines orthographes consonantiques ont pu 
etre laissees intentionnellement imprecisees pour autoriser 2 interpretations, par J'actif et par 
le passif. Dans le cas de 9, 9 il est certain que Qa a pu interpreter par J'actif: <des briques sont 
tomMes ... ils ont (= on a) abattu les sycomores». Mais le style est moins clair, moins aise 
et en definitive moins probable. La rupture avec la tradition de lecture (Ie passif de TM est 
originel, d'apres les observations faites plus haut) dans un enonce aux all ures de dicton 
comme celui-ci n'est pas aussi facile a admettre qu'il peut sembier a J'analyste moderne, 
enclin ades vues trop exclusivement linguistiques. 
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du vocalisme passif de TM, Ce qu'on peut dire e'est que si G a eonnu une 
teile valeur, la methode des analogies verbales lui permettait de passer, par 
homographie, a l'aetif, e'est-a-dire a l'imperatif requis par son exegese du 
passage: «abattez!» G pouvait alors passer de la a la I re pers. que lui 
imposait son emprunt. O'ou le subjonetif gree volitif. 

(5) Oe meme que G Is a impose la I re pers. a son 3e vb (B, 4), par necessite 
de s'adapter a son emprunt, il s'est eonforme au subjonetif volitif gree de 
G Gen. Ce dernier reflete la valeur que eonfere aux vbs suivants l'exclamatif 
verbal ;'J:J;'J. Les analogies de style relevees ei-dessus (A, 4) ont done ete 
renforcees. L'adverbe öElm:, qui rend l'exclamatif dans Gen 11, 4, est ainsi 
passe devant le ler vb a la Fe pers. plur. de G Is 9, 10, e'est-a-dire le 2e vb 
de H. Oe meme a ete emprunte le refleehi tauTOi~ qui, a travers G Gen, 
vient de H (1l'7). Ces petits details offrent I'interet de confirmer l'emprunt 
et de reveler ehez G la volonte de mettre en evidenee la provenanee des 
paroies attribuees aux Samaritains, dans l'adaptation greeque du Prophete : 
ils ont bien le langage et le ton des eonstrueteurs de la Tour de Babel! 
L'eeho de I'antique episode, a coup sur deja fameux dans le ludalsme de 
l'epoque, retentissait ainsi sans equivoque, au beau milieu de l'adaptation 
grecque des propheties d'Isale. 

(6) L'influenee de Gen 11 s'est eneore exereee sur la suite, G 9, 11 (10)25. 
Elle apparait clairement dans le ehoix du vb finalöw<JKE8aO'El «il dispersera», 
inspire de Gen 11, 8 sous la forme H. G Gen emploie I 'equivalent ÖU':<J1tEtPEV. 
Le sens emprunte a Gen a ete substitue a eelui du vb hebreu d'Is, et le fait 
iIIustre eneore l'applieation de la methode analogique. La traduetion du 
meme vb hebreu en 19, 2 (trrEYEp8il<Jov'Wt) montre que G eonnaissait, en 
tout eas approximativement, sa valeur lexieale. Il a done traite le 2e vb de 
H 9, 10 en eonnaissanee de eause. 

Un soup<;on d'embarras serait mieux motive dans le eas du 1 er vb de G 9, 11 
pa~Et «il abattra» (eeux qui se dressent eontre le mont Sion). Mais l'hypothese 
est loin de s'imposer et parait moins probable qu'une autre 26: I'interpreta
tion de G pourrait s'expliquer a travers une valeur empruntee par l'arameen 
a I'aeeadien saklipu «repousser, rejeter» (avee preservation de set glissement 
de k a g et de p a b, par «petites mutations» fondees sur les parentes 
phonetiques) 27. Avee ou sans intelleetion du vb, le motif qui a inspire G 

25 Ottley n'a pas remarque Je rapport et Ziegler n'a pas tenu compte de ce texte, en ses 
releves mentionnes ci-avant. 

26 G Is 2, 11, qui traduit Je nifal par V'I'{tl!lr,crETUl suffit a prouver la bonne connaissance de 
Ja rac, I1 en resulte qu'en 9, 10, G devait etre capable de discerner le sens reel de H. S'il a 
derage, c'est en raison de son hermeneutique du passage, 

27 Le vb grec est la forme tardive qui correspond au c1assique apucrcrElv, On ne Je trauve 



EMPRUNTS SCR[PTURA[RES DE G [S 99 

etait I'adaptation a Gen 11. Si la supposition precMente est correcte, c'est 
I'arameen qui lui a fourni, par analogie verbale, le mo yen d'accorder son 
interpretation a I'exigence prioritaire de satisfaire a I'analogie scripturaire 
avec Gen 11 28 . 

(7) Il convient enfin de rapproeher de G 9, 10 deux paraphrases inspirees 
par Gen 11, que I'on releve dans G Is 10, 9 et 11, 11. 

(a) Dans le premier passage, la cite de 1l'i) de H (TM kalno) est I'objet 
d'un commentaire revelateur: XaAavvi] ou 6 m)pyo~ 0K080~i]eTj «Khalanne 
Oll la Tour fu t Mifiee». Vu l'usage que G fai t par ailleurs de Gen 11, il ne 
peut s'agir d'une localisation qui pretendrait s'opposer a celle de Babel. 
C'est seulement une precision savante, qui vise un point du territoire de 
Babel. La source est une combinaison de Gen 10, 10 + 11, 2 avec Is 29. 

Quoique la transcription grecque de ce nom de lieu ait sa physionomie 
propre, si l'on tient compte de l'importance des exploitations verbales chez 

que dans quelques textes de G (AT) et pour des vbs hebreux qui expriment l'acte de jeter ou 
de laisser au sol (cf. Ccd). Dans G Is la nuance est plutöt «abattre» que «frapper», sens 
elassique. L'esprit demoniaque mentionne dans NT Mc 9, 18 (avec la forme ionienne en 11 
que LdS signale dans la koine: P~(J(JEl), quand il «saisit (KUTaAUßlJ)>> I'enfant, <de jette a 
terre», Oll «il ecume» etc. Cpr. Sap 4, 19, Dieu renversera (p~~El) <des impies face contre 
terre (rrPllvEi~)). Le vb accadien sakiipu (AHW 1011) «repousser, rejeten) possede une nuance 
qui, quoique distincte, offre un rapport semantique assez etroit pour recommander I'hypothese 
d'un emprunt arameen, sous une forme homonyme du vb hebreu (alors avec la palatale sonore g, 
au lieu de la sourde k, et de meme la labiale sonore b, au lieu de la sourde p) ou apparentee 
(et alors egalee au vb de H par petite mutation hermeneutique). Le derive accadien sukuptu 
«fait de jeter a terre» (AHW 1056) livre en outre un sens qui correspond exactement a celui 
que la traduction grecque suppose pour I'arameen. Par ailleurs une relation avec le vb 
arameen "]lO (judeo-arameen, paet« maltraiten), syriaque, paet« endommager, lesen») est possible, 
mais non assuree. 

28 Touchant le sens originel de l'hebreu, aucune raison de renier la rac. courante «etre 
eIeve,). 11 convient, je pense, d'entendre «il rendra eleves, redoutables», en notant l'emploi 
du derive nominal en m, dans le sens <dieu eleve, lieu de securite». Wildberger opte, touchant 
le pie! de TM, pour une nuance plus proche du sens radical: <diess hochkommen» (BK 203). 
Avec raison il ecarte I'hypothese d'un sens arabe, de Driver (JTS 34 (1933) 378), non atteste 
ailleurs en hebreu et inutile ici (BK 205). L'objet grammatical, constamment corrige (encore 
par Wildberger) s'explique par un effet verbal intentionnel, fonde sur une metathese (pI' "l m,). 
Corriger c'est risquer de faire disparaitre une speculation d'epoque. Le sens parait etre: <des 
ennemis de Re~in» = les Assyriens. Le nom de Re~in, ennemi d'hier, fournit une allusion aux 
ennemis communs d'aujourd'hui. 

29 La provenance de la notice de G Is 10, 9 est elaire. Ziegler l'a notee apropos de 9, 10 
(9) (ZU! 63). Mais il a ignore le probleme souleve par la distinction Khalanne-Babylone, 
dans G. La elef en est la mention de Shinear, commune a Gen 10, 10 et 11, 2. Cette jonction 
a permis la relation des donnees contextuelles respectives, Khalanne (G 10, 10) et Babylone, 
et la localisation de la Tour a Khalanne, lieu qui est alors considere comme une filiale de 
Babylone. Gen II situe la Tour a Babylone au sens large. L'adaptateur grec precise qu'il 
s'agit de la filiale Khalanne, vraisemblablement sous I'influence de l'homographie definie 
ci-apres dans I 'expose. 
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G, on est en droit de penser que 1a raison pour 1aquelle 1a Tour est situee a 
«Kha1anne», en 10, 9 (comme pour apporter une precision a Gen 11) est 
que G a vou1u profiter de l'homographie offerte par 'l?;' pour reconnaitre, 
en doub1ure du toponyme, 1e pronom kai + 1e suffixe de la 1 re pers. du 
plur. : kullänu = <mous tous». L'expression etait alors comprise comme un 
«unissons-nous» de ralliement des nations. La Tour qui s'elevait sur le 
territoire de Babel et cjui en portait le nom avait ete edifiee a l'endroit precis 
Oll les nations avaient ose clamer, face au ciel : <mous tous!» Cette exploita
tion methodique est a verser au dossier des analogies verbales formelles 
dans G We section, IIe partie). 

(b) En 11, 11, H «(provenant) de Shinear» a ete rendu par areo T]Alou 
aVUWAWV. Cette divergence par rapport a H s'explique par une expression 
voisine de ce toponyme, dans Gen 11, 2. H c'v~; G areo aVUWAWV. Cet 
echo de l'episode de Gen 11 et celui que nous venons de relever dans G Is 
9, 10 soulignent l'importance de l'influence que le passage de la Genese a 
exercee sur l'e1aboration de GIs. 

3) LE MOTIF DU CHANGEMENT OPERE PAR G: LE SCHISME SAMARITAIN 

Ces e1ucidations nous acheminent vers 1e dernier probleme souleve par 1e 
texte de G. C'est 1e principal, celui du motif historique du changement. 
See1igmann a discerne l'existence de ce probleme, a la difference de ses 
predecesseurs. Malheureusement il l'a aussitöt banalise et soumis a une 
projection typiquement moderne, orientee a l'oppose des indices. Cet auteur 
s'etait donne pour tache, concernant GIs, de mettre en evidence les rapports 
de G avec les circonstances contemporaines et de comp1eter en ce1a 1es 
Untersuchungen de Ziegler. Un tel programme aurait dü le mettre sur la voie 
d'une confrontation de G Is 9, 10 avec les donnees de l'epoque, et le faire 
deboucher sur la solution que nous allons voir s'imposer. Mais Seeligmann 
a cru que le cas de ce passage de G relevait d'un genre d'inspiration 
exactement oppose a un interet pour l'actualite. Selon lui le texte temoignerait 
d'une curiosite de l'adaptateur grec pour certains specimens d'antiquites 
offerts par les recits bibliques. L'adaptateur grec, loin d'appliquer le message 
prophetique ades circonstances contemporaines, aurait au contra ire effectue 
une demarche inverse et serait remonte dans un lointain passe pour y puiser 
de quoi «donner de la couleur au contexte». En ce sens le passage d'Is aurait 
ete «historicise»30. 

30 L'attitude des «inhabitants of Samaria», ecrit Seeligmann, est «related to an event in 
remote antiquity i.e. the building of the tower of Babel» (SV! 47). Ce n'est pas pour eclairer 
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On ne pouvait commettre un contresens plus radical. «L'historicisation» 
de Seeligmann masque en realite l'echec de l'exegese empiriste, dans la 
detection du motif ideologique et des circonstances contemporaines qui ont 
entraine le changement. Le probleme du motif reste ouvert et il nous faut 
en demeier la solution. 

L'invective de l'Isale authentique visait les habitants de la Samarie du 
VIIIe siede et la situation creee par la menace assyrienne. Les travaux de 
refection des fortifications, entrepris par les defenseurs de la capitale du 
nord etaient, au jugement du prophete, inspires par un orgueil impie qui 
croyait pouvoir ignorer la volonte divine, mais qui ne changerait rien au 
plan providentiel, en vertu duquel une coalition d'ennemis devorerait le 
pays «a pi eine gueule» (9, 11). Ces circonstances d'epoque ont ete perdues 
de vue par G. Depuis le VIne siede, les orades d'Is, comme ceux des autres 
prophetes, avaient acquis une omnivalence temporelle qui permettait d'en 
tirer des enseignements applicables ades epoques autres que celle de leur 
origine. Du temps de G ce que la mention de Samarie evoquait necessairement 
dans l'esprit d'un juif, qu'il füt palestinien ou membre de la diaspora, c'etait 
le schisme samaritain. 

La connaissance approfondie de l'heritage scripturaire et des traditions, 
dans le milieu G, et ses liens organiques avec le Judalsme palestinien 
garantissent que la pensee de ce schisme et le souci de le condamner ont 
dü etre ressentis a Alexandrie aussi vivement qu'a Jerusalem. La presence 
d'elements samaritains au sein meme de la diaspora juive d'Egypte apporte 
une confirmation positive acette evidence theorique et la circonstance a 
forcement donne au conflit un aspect concret; elle a contribue a l'exacerber 
localement 31. La mission de propager le monotheisme parmi le monde 

oraculairement les circonstances contemporaines de G, c'est seulement pom enrichir esthetique
ment le texte avec des traits empruntes a un passe lointain. «Reminiscences such as these », 
ajoute-t-il apropos de 9, 10 (9) et de 10,9 (precisions sm ce texte supra) et 11, 11, also seem to 
give colour to the context in which they occm» (je souligne); ibid. 78). Cest en ce sens que 
l'attitude des gens de Samarie est, selon Seeligmann, «historicized» (ihid. 47). Cette appreciation 
va a l'oppose de la detection d'une exploitation oraculaire dans G et de la restitution efficace 
de l'arriere-plan historique. G n'est plus ici pour Seeligmann qu'un amateur d'antiquites 
bibliques. 

31 J. A. Montgomery, citant le temoignage de Fl. Josephe (A.J. XII, I) relatif aux prisonniers 
faits par Ptolemee I a Jerusalem et au mont Garizim, resume la situation en ces termes: «The 
result of the Ptolemaic wars and conquests was the connexion made between Egypt and the 
lews and the Samaritans which brought many of both sects, partly as captives, partly as willing 
immigrants to the flourishing land of the Ptolemies and its new metropolis Alexandria». 
L'auteur attire aussi l'attention sm un autre passage de Josephe relatif ades levees de troupes 
en Palestine, par Alexandre, pom du service en Egypte: A.J. XI, 8, 7 (cf. l. A. Montgomery, 
The Samaritans, 75 s.). Montgomery rappelle encore l'existence d'un village samaritain en 
Egypte au Irre s., d'apres un papyrus (o.c. 151). Cf. a ce sujet la n. de R. Marcus, dans son 
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hellenistique, dont le ludai'sme alexandrin se sentait investi 32, lui imposait 
d'avoir, face a l'heresie samaritaine, une attitude sans equivoque. Il apparait 
donc, a tous egards, profondement engage dans la querelle interne de son 
temps. 

Or dans cette situation le passage d'Is en discussion offrait, deja sous la 
forme H, la matiere d'une application contemporaine aux Samaritains. La 
determination et la morgue qui s'exprimaient dans le mot d'ordre des 
bätisseurs (9, 9) etaient la peinture de I'insolence des schismatiques. L'inter
vention divine contre leur entreprise (9, 10) signifiait leur condamnation 
et la certitude de leur futur echec. Mais pour des interpretes qui pratiquaient 
la science des combinaisons scripturaires, I'allusion contemporaine, c'est-a
dire oraculaire, a l'heresie samaritaine et le verdict divin qui la vouait a la 
ruine pouvaient etre precises et places sous une lumiere accrue, gräce a la 
decouverte savante de I'analogie thematique et des jonctions verbales dece
lables entre Is 9, 9 s. et le recit de la Tour de Babel. L'interet offert par la 
combinaison des 2 textes pour des exegetes et des theologiens aux prises 
avec les problemes et les luttes de leur temps, est frappant. D'une part, 
l'assimilation des Samaritains aux constructeurs de la Tour de Babel faisait 
apparaitre en pleine lumiere l'enormite de leur heresie: elle etait, comme 
la Tour dont «la tete» devait etre «dans le ciel» (Gen 11,4), une entreprise 
ouvertement dirigee contre ce ciel, un defi lance a l'autorite divine, donc 
une abomination. D'autre part, la tentative des nations avait tourne court 
a Babel; elles avaient ete frappees de malediction, sous la forme de la 
confusion des langues (Gen 11, 9). Semblablement une deconvenue guettait 
les Samaritains. L'amalgame d'Is et de Gen, en meme temps qu'il permettait 
une connaissance oraculaire de la situation et de l'avenir, offrait le moyen 
de lancer contre I'heresie ce dont I'orthodoxie avait besoin : ['anatheme. 

L'interpretation de G Is 9, 10 (H 9, 9) comme l'application d'une methode 
hermeneutique re9ue, celle des analogies scripturaires, conduit donc a la 
reconstitution d'un arriere-plan circonstanciel, qui contribue a ec1airer 
l'histoire du schisme samaritain et des reactions du ludai'sme de la diaspora 
egyptienne a son egard. L'hermeneutique ouvre la voie de la solution 
historique. Elle avertit que la transformation methodique du texte, etant 
donne les teneurs, doit necessairement etre en rapport avec un motif ideo
logique d'envergure. Cela oriente l'attention vers la recherche adequate, au 
lieu que I'exegese empiriste en detourne fatalement, puisqu'elle n'attribue 

M. de Josephe (Loeb cl. libr.), A.J. VI, 481, n. d. Le point acependant ete conteste par Niese, 
cite par Marcus. 

32 Voir a ce sujet supra, eh. 11, B, c. 
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a G que des expedients ou des motifs subjectifs. Le bilan negatif de la 
bibliographie du texte est significatif et met en evidence I'inadequation de 
I'orientation empiriste en critique. Touchant un texte aussi important, la 
lec;on de cet echec est particulierement instructive. 

En revanche, I'identification des circonstances historiques qui se cachaient 
derriere le passage de G Is apporte une confirmation non seulement de 
I'existence, mais de I'importance de la methode appliquee et de son autorite 
souveraine. Nous avons vu precCdemment que les exploitations oraculaires 
de H dans G Iivraient une preuve cruciale de la presence d'une methode et 
de son autorite religieuse. La raison en etait qu'une transformation textueIIe 
arbitraire et sans justification cogente, pour I'obtention d'un effet oraculaire, 
aurait annule cet effet. Parmi les exploitations oraculaires de H dans G, 
ceIle de 9, 9 (G 9, 10) est d'une portee majeure. L'indication oraculaire 
obtenue par la combinaison scripturaire concernait une concurrence religieuse 
menac;ante qui constituait une pretention offensante et qu'il faIIait rCduire 
au silence. Au dela du present, I'oracle promettait a la dissidence sama
ritaine une issue fatale, et invitait des a present a I 'anatheme. 

Oe pareilles conditions constituent les plus fortes garanties concevables, 
touchant la validite de G dans le milieu interesse. 11 fallait que la combinaison 
scripturaire füt au dessus de toute discussion et de toute objection, notam
ment de la part des schismatiques eux-memes, pour emporter toutes les 
convictions, dans une crise aussi grave. 

L'oracle antisamaritain que G a tire d'Is 9, 9 est sans doute I'application 
de la methode des analogies scripturaires la plus significative de tout GIs. 
Apres les divers exemples qui ont deja Cte presentes, au co urs de l'elucidation 
historique generale de la question des emprunts, ce specimen nous parait 
illustrer et justifier definitivement Ies diverses propositions et la these fonda
mentale qui ont ete exposees au cours des precCdents chapitres. 





DEUXIEME PARTIE DE LA PREMIERE SECTION 

VARIATIONS PAR 
ANALOGIES VERBALES FORMELLES DANS G IS 





CHAPITRE I 

L'AOAPTATION OE G EN 3, 8 1 

En 3, 8 G diverge fortement par rapport a TM, avec lequel s'accorde Qa, 
pour l'essentiel, mises apart 2 minuties sans consequences pour l'apprecia
ti on de G 2 . L'analyse du detail montre, a l'evidence, que l'ecart de Gest 
secondaire et que TM (= Qa) = H. Ce qui interesse notre enquete c'est 
l'identification des motifs de la variation de sens dans G. 

I) En 8a aV€tTm «elle s'est relachee» (Jerusalem) pour ;"iV::l «elle a 
trebuchb ne souleve gu'une question de lexicographie generale dans G3. 
Une revue des traductions de 'iV::l dans G montre en effet que les interpretes 
alexandrins ont oscille entre 2 solutions. Tantat ils ont opte pour le sens 
«tomber» ou analogues et derives (cf. en particulier la traduction par 
1tlrm:tv), tantat, et c'est le cas le plus frequent, ils ont retenu l'idee d'«etre 
faible» (cf. tres frequemment acrEl€v€tV 4 ). Le vb de G en 3, 8a illustre cette 

1 L'introduction aux analogies verbales formelles dans GIs, objet de cette partie, est 
constituee par ce qui a ete ex pose dans la I" partie, ch. II, B, C. 

2 Qa porte ';>ll, au Iieu de ';>1( dans TM. La le90n de Qa para!t, apremiere vue, plus 
satisfaisante, puisqu'elle indique une nuance d'hostilite qui est appropriee, si I'on compte 
avcc une symetrie de l'expression en 8b «<leur langue et leurs agissements (sont) contre 
Yahve»; puis, avec symetrie poetique et syntaxe circonstancielle: «pour desobeir aux yeux 
de sa Gloire», sie litteralement Qa). Mais une telle symetrie et la cesure tranchee qu'elle 
impIique ne sont pas certaines dans H et, des lors, la preposition de TM pourrait etre originelle. 
Le sens est alors: <<leur langue et leurs agissements a I'egard de Yahve (proprement «vers» 
= envers) (sont) pour desobeir, etc. », c'est-a-dire <<Vont a desobei[». L 'ensemble de la phrase 
tend vers la finalite marquee par l'infinitif, et la preposition convient. G, en depit de sa 
divergence, atteste clairement la lecture de la preposition de TM (cf. 1:(J. rrpo<; KUPIOV et les 
precisions donnees plus bas). Etant donne que, d'une part, TM peut se justifier comme dit 
et que, d'autre part, Qa est souP9onnable d'avoir retouche la preposition pour clarifier le texte 
dans un sens edifiant (I'aggravation est edifiante par le bläme qu'elle implique), le temoignage 
de G prend valeur arbitrale en faveur de TM. L'orthographe pleine avec yod median, dans 
Qa, 'l'll n'a aucune chance d'etre originelle, d'apres le principe de la lectio diffiälior, qui 
est en faveur de I'orthographe dHective de TM. La aussi G implique la le90n TM, comme 
encore precise plus bas. Cette orthographe est l'indice probable d'un certain motif. Le point 
est ex amine plus bas. Une retouche secondaire dans Qa est conforme aux tendances de ce 
texte. 11 faut donc encore donner la preference a TM dans ce second cas. 

3 avEl'ral pft moy. pass. Le vb avirU.ll sert plusieurs fois a rendre la rac. ölO' «etre faible», 
equivalence qui met en evidence l'originaIite de la traduction de G ici, par rapport a la valeur 
du vb hebreu dans l'usage biblique «trebucher, chancele[». Toutefois cette originalite est 
conforme a une doctrine lexicographique de G, qui ades racines historiques, comme precise 
ci-apres. 

4 La traduction par rrirr1:l;IV n'est attestee que par 2 textes, Is 28, 13; 59, 10. Cette rarete 
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seconde valeur. Par deh't le cas de G Is 3, 8, l'interet de Gest d'illustrer 
largement, par la predominance du 2e sens (<< etre faible») sur le 1 er (<< tomber») 
une option qui correspond, dans le principe (non dans le detail optionnel), 
a une orientation reelle du semantisme de ce vb en hebreu 5, Mais, en meme 
temps, l'extension de l'option pour ce 2e sens, dans G, va bien au dela des 
indices rares de la litterature scripturaire, et comporte des applications a 
des textes plus naturellement interpretables par le 1 er sens, Cest le cas 
de 3, 8. L'extension du 2e sens dans G, a une epoque Oll l'arameen 
exen;ait une influence predominante, pI aide pour une telle influence sur 
G Is 3, 8, L'analyse de la speculation verbale sous-jacente a G Is 32, 4 
We partie, eh, III, C, n, 18) a livre un autre exemp1e de 1a probabilite de 

contraste avec la fn\quence du principal repn:sentant de l'autre valeur exploitee par G, 
Ucr8EvEiv, mais elle est probante quant a la connaissance du sens ordinaire de ?lII:I en hebreu 
biblique, On peut estimer que les autres traductions de G qui procedent directement ou 
deductivement de cette I" valeur et qu'il convient d'ajouter a 1t11t1:E1V sont: U1tOAAUVUl, 
KaKoüv, 1tpocrKomElv, 1tAaVUV, crKavliaAli;Elv, le subst. ll1tocrKEAtcrlla (<<trebuchement», Prov 
24, 17), i;~ou8EVdv, le subst. crKii'lAov, pour le derive nominal ?1111:1~ (ls 57, 14), tP01tOÜV 
(<<mettre en fuite»). L'autre valeur est representee dans G avant tout par acr8EvEiv, largement 
predominant avec plus de 30 attestations, uliuvatdv (Is 8, 15) uVlcrxuE~ dVUl (ls 40, 30), 
KataVaAlcrKElv «depenser, user», au passif dans Is 59, 14, Komuv (Is 5, 27; 31, 3), 1tapaAUElv 
(ls 35, 3), crUVtpIßE1V. On verifiera aisement dans la concordance de Hatch-Redpath, a l'aide 
de ces indications, les localisations textuelIes et autres renseignements desirables. 

5 On trouve deja en hebreu biblique, dans Lam I, 14, un emploi de ?III:I qui rejoint la 
2' valeur illustree par G. L'expression 'n:l ?'lII:I;', qui reste traduisible a I'aide de la valeur 
fondamentale ancienne (<<il a fait chanceler ma force») equivaut cependant a «il a affaibli 
ma force», entendu au sens «il a n:duit ma force a la faiblesse». BDB 506 admet ce sens, 
apropos du dit texte: «make feeble, weab>. G porte pour ce texte i)cr8EVT]crEV i] icrxu~ Ilou. 
Abstraction faite du passage a une valeur intransitive, au lieu du hili! hebreu, du point de 
vue purement lexicographique, cette traduction de G par la 2e valeur parait assez legitime et 
pourrait correspondre a la maniere dont le texte etait senti, des une epoque plus ancienne 
(toujours en negligeant l'aspect grammatical et en ne considerant que le semantisme). Un 
emploi postbiblique rabbinique signale par Jastrow (DTM, I, 676) correspond a une acception 
juridique du sens «etre faible». Le sens general «etre faible» semble present dans certains 
textes de Qumran, ou il convient mieux ou aussi bien que l'autre. Dans Hod 39, 36, l'expression 
M1:1 M1?:I?1 M1' ?'lII:I;'? indique I'epuisement des energies de l'esprit et du corps, la reduction a 
un etat de faiblesse extreme: « ... po ur faire defaillir I'esprit et epuiser la vigueur». De meme 
parait significatif, dans Hod 42, 36, I'emploi de 111'n? (Pie/) «pour revivifier», en parlant de 
l'esprit des 0'?1111:1 «de ceux qui defaillent» (cf. le mot ~'1I «epuise», dans la suite, qui exprime 
la meme idee a l'aide d'un emprunt a Is 50, 4). La confrontation de ces indices avec la 2e valeur 
admise, de fa90n predominante, par G montre l'interet de son temoignage. La 2' valeur 
correspond a une extension de l'emploi du vb avec des sujets (qa/) ou des objets (hifi/) auxquels 
ne convenait plus la reference concrete a la marche interrompue par un trebuchement. Des 
notions comme I'esprit, la force, la vie, ont pu contribuer insensiblement a l'apparition de 
la 2' valeur. Cependant il faut ajouter aces conditions internes de l'hebreu l'influence externe 
de l'arameen. La chronologie et les modalites des attestations de G plaident pour l'influence 
arameenne, comme indique dans la suite de J'expose. Le developpement semantique derive 
en hebreu a constitue une condition favorable a I'exercice de cette influence et a l'inter
pretation predominante de ?lII:I a travers l'arameen dans G. 
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l'influence arameenne. Les interpretations de G dans le 2e sens constituent 
donc un indice tres probable de l'existence du sens d:tre faible », en arameen, 
pour cette rac., et le semantisme du correspondant arabe kasila parait 
apporter ä. cette vue un element de confirmation 6. 

En 3, 8 la valeur retenue par G pour le vb en question contribue ä. l'orien
tation edifiante que G a donnee au passage. Au lieu de la catastrophe 
occasionnee par l'offense ä. la majeste divine (ainsi H), Gattire I'attention 
sur le «relächement» (Je vb en discussion) qui s'est empare de Jerusalem. 
La decadence a ete causee par une avo!lia et la desobeissance (arrEt8oilvTEC;), 
deux traits qui visent la negligence ä. l'egard de la Loi juive. Le declin 
(i;mrrEtVcü8T]) present (vilv), que l'on peut donc esperer temporaire, de «la 
gloire» du peuple a POUf origine cette negligence concernant la Loi, voilä. 
la le~on que G a voulu degager de sa source. Cest une le~on qui contient 
en germe une vigoureuse parenese, puisqu'il suffit de tirer la consequence 
du texte scripturaire ainsi interprete, pour en saisir la portee pratique: la 
«gloire» sera relevee par une plus stricte observation de la Loi. Le choix 
du vb introductif avEimt en 8a est donc tres significatif pour la suite et 
nous avertit que l'ecart de 8b par rapport ä. H n'a pas dü etre laisse au hasard 
ou ä. l'improvisation, encore moins ä. I'ignorance et ä. I'incurie que supposent 
gratuitement les exegeses empiristes. L'indication revele d'emblee le 
caractere reflechi de I 'exploitation de la source hebrai"que. Les indices de 8b vont 
nous montrer que cette reflexion n'a pas improvise librement, mais s'est 
appuyee sur les methodes de I'hermeneutique re~ue. 

2) En 8b TM porte «car leur langue et leurs agissements ä. l'egard de 
Yahve (vont) ä. desobeir ... » 7. G a pi ace la cesure apres les 2 premiers 
substantifs de I'hebreu et les a rendus par Kai ai YAwcrcrm alHwv !lET<l 
avo!liac;. Il faut entendre vraisemblablement : <deurs langues sont en confor
mi te avec I'injustice»8. L'expression !lETa avo!liac; provient manifestement 
de la premiere moitie du 2e subst. hebreu *'nm,. Il ne servirait ä. rien de 
supposer une var. de H (G). Une teile var. repousserait le probleme de motif 

6 Sur la valeur arabe et sur la sous-jaeenee arameenne postulable en G Is 32, 4, voir 
lce partie, eh. 111, C, n. 18. 

7 Pour la priorite probable de la preposition de TM sur eelle de Qa, voir la note initiale. 
8 La nuance marquee par IlHU est soit simplement eelle de I'aeeompagnement (l'usage de 

leurs langues s'aeeompagne d'injustice); soit, plus probablement, celle de la eonformite au 
principe de l'injustice: leurs langues sont d'aceord avec l'injustiee, ou du cote de, dans le 
parti de l'injustice. Un texte de Platon, signale par les dictionnaires (Apol 32b) oITre une 
illustration de eette valeur, qui merite la confrontation avec G Is 3, 8: IlE'tU 'tOU VOIlOlJ Kai 
'tOu ÖIKatOlJ 01l11V lliiAAOV IlE ÖElV ÖlaKIVÖlJVEUEIV f] IlEe' UIlOOV YEV{;cyem 1lT] ÖtKaW ßOlJAElJO
ll{;v(OV «Je pensais devoir courir un danger en etant avec la loi et la justice (avec = en 
conformite avec), plutot que d'etre avec vous qui ne decidez pas des choses justes». 
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ace stade, car elle serait liee au meme motif ideologique que celui dont nous 
allons parIer en I'imputant plus simplement a G. L'hypothese de var. n'a 
ici aucune vraisemblance. Ce qui sera dit plus bas du traitement de la 2e 

moitie du mot hebreu confirmera qu'elle doit etre excIue. Une ignorance 
de G concernant le sens du subst. de H '?'nm «acte, agissement» est 
egalement exclue par la traduction correcte du mot dans le texte voisin 3, 10 
(tWV EPYCOV). Cest la preuve patente qu'en 3, 8 I'interpretation de G resulte 
d'une speculation reflechie 9. On en trouve une autre sur le meme terme 
en 1, 16 10 . En 3, 8 G a interprete le waw de coordination comme I'equivalent 
d'une preposition, valeur forte qu'il peut parfois revetir. Le subst. '?~~ 

«trahison» a inspire le terme tres general de G, qui joue evidemment un 
röle central: I'anomisme, l'illegalite, l'injustice, c'est la non-conformite a la 
Loi donnee par Dieu a Israel, et c'est aussi la raison po ur laquelle «la gloire 
a ete abaissee», selon les termes de la derniere proposition. La portee ethico
religieuse du terme, le bläme aussi qu'il comporte pour Israel et qui n'etait pas 
inherent au mot de H (en lui-meme moralement neutre) impliquent que 
l'interpretation de G devait trouver une justification positive dans I'homo
graphie utilisee, autrement dit, que la lecture '?~~ etait un droit de I'exegete 
ancien, droit fonde sur une methode hermeneutique re<;:ue. 

Cependant le fractionnement du mot hebreu et l'apparente negligence 
de sa 2e moitie semblent compromettre l'autorite du procede. Mais la 
difficulte disparait si l'on se pi ace dans l'hypothese d'une valeur attachee 
par les anciens aux aspects formels des textes, hypothese que ne cessent 
de nous imposer les indices que nous rencontrons. En premier lieu, le subst. 
degage par G etait l'eJement qui comptait, en vertu de son sens particuliere
ment eloquent pour le contexte de G. Au contraire la 2e moitie du mot 

9 Seeligmann, ayant releve la differenee de traitement du mot hebreu en 3, 8 et 3, 10, veut 
y voir l'indiee d'une defaillanee du tradueteur (SV! 54). Cette appreeiation est a tous egards 
intenable. D'abord G ne pouvait etre embarrasse ou negligent en 3, 8, touehant un terme 
qu'il rend eorreetement en 3, 10. Ensuite le terme divergent qu'il a tire de la materialite 
de H (par homographie, eomme preeise ei-apres) possede un sens qui plaide clairement pour 
\'intention deliberee de l'adaptateur. Le jugement de Seeligmann illustre son prejuge fon da
mental au sujet de G, a qui il attribue negligenees et ineomprehensions, selon les besoins de 
ses hypotheses, et sans mesurer les invraisemblanees qui en resultent. 

10 En I, 16 O:l''i'i\1~ \1"1 «(enlevez) la malice de vos agissements» est rendu par G TCi~ 

reovllpia~ urea ,mv 'l'UXmv ullmv «(enlevez) les mechaneetes de vos ames». Le substantif hebreu 
a ete decompose en eomplexe prepositionnel 'i\1~ et O':l'i (avec deplacement de yod eense 
voealique): «de dessus VOUS» = ureo ete. Traitemcnt fonde sur une homographie et une 
metathese mineure. Ce texte, comme 3, 8, pourrait donner l'impression d'une ignoranee du 
substantif, de la part de G, si I'on negligeait de eonfronter 3, 10. La eonsideration des 3 textes 
est instruetive et montre que 'i'i\1~ avait ete repere par G comme un terme qui se pretait ades 
speeulations formelles. 
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pouvait etre consideree comme de valeur secondaire, du fait de sa faible 
capacite expressive. Elle comportait, d'une part, une consonne repetee (lamed) 
eventuellement negligeable par reduction de 2 a I (principe familier aGil), 
d'autre part, un suffixe, element servile qui n'affectait pas la teneur meme 
du mot. En vertu de ces considerations et dans le cadre d'une exploitation 
formelle du texte, la 2e moitie du mot hebreu aurait pu, a la rigueur, etre 
traitee en element negligeable, sans que l'autorite de l'homographie utilisee 
dans la Ire moitie en [fit compromise. 

En second lieu cependant, il faut constater que le texte grec offre la 
possibilite d'une relation avec la 2e moitie du mot hebreu. L'expression 't(l 
1tpO~ KUPWV «des choses envers le Seigneur = les devoirs envers le Seigneur») 
peut en effet correspondre a ;";" 'N ;'1:). Cela suppose que le pronom 
indefini mh a ete tire par metathese du suffixe de la lec;:on hebraique hm. 
L'embarras dil aux consonnes en surplus se trouve alors ramene a peu de 
chose, et ce reliquat lui-meme est encore reductible, si I'on admet un passage 
de yod a waw et une 2e permutation produisant ;'1:)", interpretable «et po ur 
(= au sujet de) ce qui est «vers» le Seigneur = ce qui concerne le S., les 
devoirs envers lui». Cette expression alambiquee etait simplifiable et per
mettait de passer a l'article de G, dans 'ta 1tpO~ KUpWV. Il semble donc 
legitime d'admettre que G a traite la 2e moitie de la lec;:on H a I'aide de 
2 metatheses, qui s'ajoutent, en tant que procedes formeis, a I'homographie 
dite plus haut. Nous devons donc conclure que l'exploitation de H par G 
a ete vraisemblablement poussee dans les minuties et qu'avec une apparence 
de liberte, sur le point considere, G a toutes les chances d'avoir ete, a sa 
maniere, tres litteral. Un tel litteralisme n'a pas toujours ete la regle de G 
ailleurs, mais sa trace merite d'etre relevee quand elle se presente, parce 
qu'elle reveIe une tendance caracteristique. 

Par dela ces details, ce qui reste de toute maniere le plus important c'est 
que I'homographie dont a ete tire le mot clef de G implique le recours 
a une methode rec;:ue et non pas I'utilisation fortuite d'une rencontre verbale. 
La portee ideologique du changement par rapport a H et le poids du mot 
grec, dans l'economie de la phrase obtenue par G, offrent a cet egard de 
serieuses garanties, deja isolement. La confrontation avec les phenomenes 
similaires d'exploitation formelle dans G leve tout doute qui subsisterait, 
compte tenu des specimens qui ont valeur arbitrale. 

11 Le prineipe de reduetion que l'on peut appe\er de «un pour deux» est illustn: avant tout 
par la frequente suppression, dans G, de termes ou de membres qui peuvent etre eonsideres 
comme des repetitions de l'idee exprimee. Cest souvent le eas des symetries de la poesie 
hebraique. A partir de ee genre de simplifieation stylistique, des reduetions de lettres ont pu 
etre eonsiderees eomme lieites, en eas d'opportunite. 
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3) Le participe aTCEt90i)vn;~ correspond cJairement a 111;/')'. G a place 
une ces ure apres l'infinitif hebreu. La structure est differente dans H Oll 
la cesure precede l'infinitif. La difference tient a la transformation que G 
a fait subir a la fin de la phrase H. C'est une veritable inversion de sens. Elle 
est commandee par I'interpretation de 'Jl1 (Qa 'J'l1, mais nous avons vu, en 
note, que cette orthographe est secondaire). Dans TM, comme deja dit, 
il s'agit des «yeux de sa Gloire», expression dont 1'6trangete appellera 
encore une elucidation ulterieure, mais qui, teile quelle, peut servir a la 
discussion de la lec;on G ETaTCEtVcü91l: <<Ieur gloire a ete abaissee». La 
critique a reconnu que la lec;on devait etre en rapport avec le vb :1Jl1, qal 
«etre humilie, abaisse ou opprime». Mais la maniere dont cette relation a ete 
appreciee est partout defectueuse. Ottley croyait a une var. ;"1J11 dans H (G), 
hypothese de commodite qui est radicalement excJue 12. D'une part la 
coherence interne de l'hebreu s'y oppose, en un endroit nevralgique du point 
de vue religieux, Oll une negligence n 'est pas vraisemblable; d'autre part, le 
probleme particulier que soulevent la genese de cette formulation et sa 
transmission jusqu'au stade G montre aussi qu'une hypothese de var. est 
hors de propos. Ziegler estime que G «a pense au vb ;"1J11 sous l'influence 
des nombreux textes qui parlent de l'abaissement de tous les orgueilleux» 13. 

Mais c'est postuler la solution en inversant les donnees du probleme. Toute 
la question est justement de savoir pourquoi G a songe au theme de 
l'abaissement documente par de tels textes. Ils n'ont pu etre qu'une illustra
tion secondaire, un point d'arrivee, non un point de depart. Seeligmann, 
POur sa part, a reconnu que la lecture de G etait un aramalsme, 'Jl1 etant 
la forme consonantique arameenne qui correspond a I'orthographe hebralque 
:1Jl1. Mais cette observation juste en entraine une autre, qui est erronee: si 
G a opte pour ce vb arameen, c'est, pense Seeligmann, par l'effet d'une 
influence de la langue arameenne passivement subie 14. On ne peut sans 
invraisemblance denier a G la capacite de reconnaitre dans la lec;on TM = H 
la possibilite du substantif de la vocalisation TM 15. Supposer qu'il a diverge 

12 BIAS, 11, 116. 
13 ZUI 137. Suivent des references a ces textes, Ziegler est d'ailleurs si peu assure de son 

hypothese qu'il admet ensuite la possibilite d'une var. dans la source de G (Je vb de 2.9.11.17), 
supposition a considerer aujourd'hui comme perimee. 

14 «We can only explain a translation such as that in 3, 8 ( ... ) by the fact that the 
translator's thoughts were intimately bound up (je souligne) with the aramaic idiom» (SVI 50). 
La formulation est une illustration caracteristique du prejuge de l'auteur qui attribue a G 
une etonnante incompetence linguistique, chaque fois que le rapport G-H devient problematique. 

15 La secondarite de l'orthographe de Qa a ete etablie dans la note initiale, qui a indique 
par anticipation que G confirmait indirectement l'orthographe TM. La speculation homo
graphique et aramaisante de G suppose en effet de preference l'orthographe TM. Toutefois 
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parce qu'il ne comprenait pas l'expression hebralque a l'etat cs, serait 
meconnaitre le champ du possible dans les representations et imaginations 
religieuses au sein du Judalsme. La presence du mot «gloire» invitait a 
accepter le mystere ou l'etrangete d'une formulation telle que celle de H. 

En realite l'hypothese d'incapacite de G, en cet endroit, meconnait la 
presence d'un motif de changement qui avait un caractere contraignant et 
qui implique que G, loin de meconnaitre le sens, le saisissait au contraire 
parfaitement. Ce motif c'est l'anthropomorphisme inherent a la formule de 
H. Sa presence est justement rendue sensible par l'etrangete de l'attribution 
des yeux a la Gloire, dans un texte Oll il est impossible de reduire la mention 
de la Gloire a l'equivalence d'une simple qualification adjectivale (hebralsme 
de l'etat cs pour l'adjectif). Apres un vb comme «desobeir a» (proprement 
«se rebeller contre»), le mot Gloire revet necessairement sa pi eine valeur 
theophanique et joue le röle d'une entite directement representative de la 
divinite 6 . Le prejuge de l'empirisme foncier constamment attribue aGa 
detourne les critiques de ce constat essentiel. Dans l'interet de son reuvre 
d'edification et pour couper court ades speculations douteuses ou meme 
dangereuses, qui pouvaient etre fondees sur l'anthropomorphisme 17, G a 
du chercher une solution au probleme religieux souleve. 11 l'a trouvee dans 
le vb arameen homographe. Cette option etait en outre combinable avec le 
traitement que G a fait subir au substantif examine plus haut 18. La gravite 

cette speculation serait restee possible avcc une orthographe H = Qa, pleinc. Alors il aurait 
suffi a G de negliger le yod orthographique median, comme element «leger» et omissible par 
«petite mutation », avec l'autorite de la methode des analogies verbales formelles. Mais la 
supposition d'une orthographe pleine dans H(G) n'a qu'une valeur theorique. Dans l'ordre 
des faits elle est improbable, d'une part, en raison du principe de la lectio difficilior, d'autre 
part, en raison du motif revereneiel probable (cf. infra), enfin paree que l'orthographe defective 
etait de nature a encourager directement une speeulation teile que celle decelable chez G. 

16 Avec une valeur adjectivale on aurait <<les yeux de sa Gloire = ses yeux glorieux». ~e 
tour est exclu par le vb precedent, qui entraine une nuance personnelle pour I'etat construit, 
done une valeur theophanique. Si neanmoins on s'obstinait a mettre ce point en doute dans 
H, il resterait ineontestable, du point de vue de I'exegese de G, en vertu d'un motif qui s'ajoute 
a l'autre: eomme toute l'exegese du Judaisme antique, G etait anime par la tendanee a 
totaliser, le cas echeant, les valeurs possibles d'un mot (valeurs authentiquement semantiques 
et valeurs derivees des parentes formelles decelables). Le mot «gloire», considere cette fois 
prioritairement dans son autonomie, etait avant tout une reference theologique. Cest sur ce 
fond du probleme souleve par H du point de vue des criteres d'epoque, qu'il convient 
d'apprecier le travail d'adaptation de G. 

17 On pouvait par exemple deduire de la forme H du texte que la gloire, ayant des yeux, 
etait une puissance celeste distincte de Dieu. Consequence qui illustre I'inconvenient presente 
par I'anthropomorphisme. Par principe celui-ci etait susceptible d'etre tourne, quoique ce ne 
soit pas regulierement le cas dans G. 

1 Bliest probable que le traitement de l'anthropomorphisme a ete le point de depart 
de l'adaptation de 3, 8 dans G. Cest l'aspect le plus important du texte et les autres elements 
lui ont vraisemblablement ete subordonnes: l'abaissement de «Ieur gloire» a entraine l'indica-
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d'un changement qui transformait une expression theologique en proposi
tion anthropologique suppose de nouveau que le recours a l'homographie 
etait une methode souveraine et indiscutable, propre a couvrir de son 
autorite une innovation aussi hardie. 

Aucune difficulte dans l'interpretation du suffixe de 1i1:1' par le plur. : 
«sa gloire» = celle du peuple = leur gloire. Exegese deductive. La justifica
tion de 8ton vov n'est plus qu'un detail d'importance secondaire par rapport 
a l'interpretation qui a produit le vb de G. 11 serait concevable que les 2 
particules aient ete inserees en vertu du changement principal et po ur assurer 
l'amenagement litteraire du texte. 11 s'agit de toute fa((on d'elements «legers» 
et non determinants pour les valeurs clefs du passage (dans le cadre d'une 
hermeneutique ouverte aux analogies formelles et non exclusivement soumise 
aux liens syntaxiques et aux valeurs lexicales qui en decoulent). Mais il 
est interessant d'observer que la 1 re de ces particules se justifie certainement 
par '::l du debut de 8b, pour lequel manque un repondant au meme endroit 
dans G. Cette conjonction a ete deplacee pour les besoins de l'exegese 
preconisee. Le procede illustre bien la subordination des liens syntaxiques 
aux exigences de l'hermeneutique analogique. 11 s'apparente aussi, en tant 
que deplacement dans la phrase, au procede de metathese a l'interieur d'un 
mot. 11 y a donc eu scrupuleux litteralisme sur le point considere, qui avait 
l'apparence d'une patente liberte dans G. 

Reste le cas de vov. 11 y atout lieu de penser que cet adverbe a ete ajoute 
au nom du droit du vulgarisateur a l'actualisation. Pour G en effet le texte 
prophetique etait plein de mysterieuses indications oraculaires. L'applica
tion de 3, 8 aux conditions contemporaines correspond soit ades difficultes 
de la communaute alexandrine dans ses rapports avec le milieu ambiant, 
soit plutöt a l'idee generale, grosse d'une puissante finalite religieuse, que 
la vraie gloire d'Israei n'apparaissait pas encore dans son eclat; elle etait 
provisoirement «abaissee», a cause de l'insuffisante observation de la Loi, 
situation dont il convenait de tirer la le((on. 

Les conditions etant ce qui a ete dit plus haut, l'interpretation de 'llJ 

comme vb, en 3, 8, suffirait a elle seule a prouver l'existence d'une methode 
d'exploitation hermeneutique des homographies. Dans le contexte immediat, 
cette donnee renforce la conclusion de l'analyse du detail precedent. 

Cependant le traitement de la fin de 3, 8 dans G offre un autre interet, 
celui de se situer a l'extremite d'une tradition speculative d'inspiration 
continuement formelle, dont les origines remontent loin dans le passe. Quelle 

tion explicite d'une raison, l'«anomie» fournie par la speculation formelle sur le substantif 
discute plus haut. 
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est, en effet, l'origine de l'expression de TM <des yeux de sa Gloire»? Comme 
note plus haut, il s'agit bel et bien de la Gloire comme reference theophanique, 
et les indices que nous allons relever le confirment encore. Il faut partir de 
l'orthographe defective de TM: elle a toutes les chances d'etre une diffe
renciation intentionnelle, inspiree precisement par la mention de la Gloire 
divine et destinee a marquer une distance par rapport au sens anthropologique 
ordinaire du mot «a:il». Il s'agit alors, en somme, d'une precaution anti
anthropomorphique 19. Ce point etant admis, on peut se demander si la 
mention des «yeux» n'a pas ete ajoutee par scrupule religieux pour premunir 
«la Gloire» du contact direct avec un vb tel que «se rebeller» (l'l1i~"). 
L'hypothese est legitime, etant donne les scrupules extraordinaires du 
Judai"sme des qu'il s'agit des contacts verbaux auxquels peut etre expose le 
Nom divin ou eventuellement un substitut. La Gloire divine est assimilable 
au cas du Nom. Cependant cette consideration n'implique pas necessaire
ment une insertion secondaire de 'll1, qui semble plutöt avoir des chances 
de remonter a la redaction premiere, contrairement aux hypotheses correc
tives proposees par les critiques a ce sujet 20. Toutefois, pourquoi <des yeux», 

19 Le scrupule qui s'est exprime par le recours a une orthographe insolite est, en plus 
discret, du meme ordre que la «correction des scribes» dont la tradition orthodoxe a conserve 
le souvenir pour Zach 2, 12. La TM porte 1l'1l «son reib>, pour 'l'll «mon reib>, comme cela 
est reconnu dans la liste du Midrash Mekhilta (orthographe francisee) apropos d'Ex 15, 7 
(ed. Horowitz, 135, haut) et dans la liste plus explicite du Midrash Tanl:mma, ou d'une notice 
qui a ete jointe a ce midrash par compilation et qui figure dans les editions anterieures a celle 
de S. Buber. La modification du probleme textuel du M. Tan~uma, teile qu'clle resulte de 
l'edition Buber, n'importe pas ici. La teneur de la notice pi aide pour son anciennete et sa haute 
valeur, mise cn evidenee par A. Geiger qui s'y rHere (UUB 2 , 310). D'apres la notice 'l'll etait 
la le"on originelle «mais l'Ecriture l'a transposee (:l1;1:lOl 1ö1l:l11J N?N) ... car c'est une correetion 
des seribes, des hommes de la Grande Synagogue» (ed. Zundel, 89 a). Sur la portee de ces 
sources voir l'expose de Geiger, reste un classique de la question (UUB 2 , 309s.). Cf. aussi 
ci-apres, seetion H, IlIe partie, eh. H, 3. 

20 Sans tenir compte de la fonetion religieuse du terme, teile qu'elle a ete definie a l'instant, 
eertains auteurs ont eru pouvoir eliminer le mot comme superflu. Ainsi Proekseh 74-75. Gray 
notait que le mot etait «a strange object for the verb» (lCC 67). BHS suggere encore la 
possibilite de la suppression. D'autres ont preeonise la correction 'lll, donnee par Cheyne 
comme ayant ete preeonisee par Graetz. Cheyne n 'a pas precise la rMerence, et son ouvrage 
ne comporte pas de liste bibliographique qui permette de retrouver immediatement la source, 
aujourd'hui que Graetz est lointain. Il s'agit de Emendationes in plerosque Sacrae Scripturae 
Veteris Testamenti libros, fasciculus primus, 2, n. 8. A eause de l'absence de yod median dans 
la le"on massoretique, Graetz la sou~onnait de provenir de la le"on mentionnee par Cheyne. 
Ce que Cheyne ne dit pas c'est que pour Graetz cette le"on pourrait avoir ete deja une erreur 
pour 'll. Cest en effet ce dernier substantif qui forme, avec le vb du eontexte, une expression 
attestee ailleurs: Nb 20, 24; I R 13,21; Lam 1, 18. Pourtant, de meme que Cheyne, la critique 
posterieure a retenu comme le"on originelle possible eelle qui, au jugement de Graetz, risquait 
d'etre un premier stade d'alteration. L'interpretation de Cheyne touchant la conjecture de 
Graetz a encore ete retenue dans BH', apres BH2 , et Wildberger l'a notee eomme une 
possibilite, a cöte de laquelle il voudrait considerer une 2e solution (BK, X, 117), a laquelle 
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en parlant de la Gloire? Comme l'ont reconnu ceux qui ont preconise la 
correction, "JO «la face de », a la suite de Graetz 21 , c'est cette derniere le<;:on 
qu'on attendrait avec une notion teile que la Gloire, Les correcteurs vont 
trap loin en portant atteinte au texte, car ils risquent de faire disparaitre un 
indice historique, mais leur hypothese attire utilement l'attention sur la le<;:on 
qui serait theoriquement normale, Or si I'on considere la haute epoque, il 
apparait que la le<;:on de TM pourrait avoir ete effectivement en relation 
avec celle preconisee par les correcteurs, Il s'agit de nouveau d'une relation 
fondee sur une analogie formelle, qui se presente dans les conditions sui
vantes. 

A l'epoque preisraelite, Oll l'ecriture cuneiforme etait d'usage courant 
dans les centres culturels de Canaan, comme le prauve en particulier et 
eJoquemment la correspondance de Tell el-Amarna, <des yeux» et «la face» 
etaient en rapport de symbolisme verbal, du fait que les 2 termes pouvaient 
etre representes par le meme ideogramme IGI. Ce signe possede en effet 
les 2 valeurs accadiennes inu «reil» et panu «face», qui correspondent 
exactement aux 2 termes hebreux en debat. Le signe IGI pouvait donc servir 
et a effectivement servi a indiquer l'une et l'autre valeur, en fonction des 
besoins contextuels ou de situation 22. A part ir de ce constat, fondamental 
pour la notation des mots en question au He millenaire dans les pays syra
cananeens, la formule enigmatique de 3, 8 s'eclaire d'un jour nouveau et 
une solution simple se presente, si l'on tient compte du fait que les anciens 
Israelites ont ete largement heritiers des conceptions, formes et usages 
culturels du ne millenaire. Le signe IGI etait disponible pour la reference 
a «la face» de la divinite, dans les formulaires rituels ou liturgiques des 
sanctuaires. L'emploi religieux de ce signe une fois etabli pour «la face», 
c'est-a-dire avant tout la presence de la divinite, il est apparu possible 

il n 'est cependant pas possible de reconnaitre des chances seneuses. Le probleme souleve 
par le mot litigieux se pose, a mon sens, autrement que l'ont pense les critiques. Jls ont ete 
fourvoyes par le soup~on qui a ete entretenu, concernant la vraisemblance du terme dans le 
contexte. Ce soup~on est pour une large part lie a la meconnaissance du motif qui explique la 
divergence de G. 

21 Voir la note precedente. 
22 Pour pänu voir von Soden, AHW, 818. Pour inu, ibid. 383, et CAD, VII, 153. J. Nougayrol 

a transcrit les attestations des textes de vocabulaires trouves a Ras-Shamra en notant la valeur 
syllabique si pour IGI; cf. PRU, III, 269-270, Ugaritica V, 236, n° 133, Igs 4'-5', et 342. 
Quelle que soit la convention de transcription notee, l'important est que la connaissance des 
valeurs accadiennes et de leur representation ideographique commune est positivement attestee 
a l'ouest par ces documents. Dans la correspondance d'EI-Amarna, d'apres le repertoire 
d'Ebeling a l'edition Knudtzon, seul un texte (99, 17) atteste l'emploi de l'ideogramme dans 
le cas de pänu (EA, H, 1489). Toutefois la lacune de la fin de la Ig en question entraine une 
incertitude pour cette donnee (EA, 1,448, et voir la note i). Pour inu l'emploi de I'ideogramme 
est normal dans les lettres de EA (ibid., H, 1425). 
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d'utiliser egalement sa seconde valeur, en cas d'opportunite. Lorsque le 
Yahvisme a impose sa representation entit!rement originale de la Gloire 
divine et que le developpement de la speculation religieuse a rendu parfois 
desirable une differenciation entre le vocabulaire admissible pour la mention 
de Oieu meme, et celui qui convenait cl la modalite theophanique de la 
Gloire, la seconde valeur de IGI, cl savoir inu = hebreu r~ s'est imposee. 
Il n'a donc pas ete question de la face de la Gloire, mais de ses yeux 23. 

S'il en a ete ainsi, la presence de 'l~ apparait assuree, conformement cl la 
tradition preservee par TM, des la redaction premiere du texte d'Is. G 
n'a plus ete conscient du motif qui avait entraine l'utilisation du terme. C'est 
un nouveau probleme qui s'est pose cl lui. La formulation originelle avait 
evite le contact direct entre le vb «se rebell er contre» et «la Gloire»; 
precaution reverencielle. G a egalement ete anime par un souci reverenciel, 
mais cl son epoque ce souci avait pris la forme d'une attention donnee aux 
risques d'anthropomorphisme, ce qui a entraine pour 3, 8 la transformation 
de sens qui a ete analysee plus haut. En depit cependant de la distance 
temporelle et de la difference des teneurs entre la forme primitive et l'adapta
tion de G, du point de vue des moyens culturels mis en reuvre, I'inspiration 
est la meme. Oe part et d'autre on est passe d'une certaine valeur verbale cl 
une autre, non pas en vertu d'une relation logique, mais d'apres un rapport 
formel. Il est dans les 2 cas du type homographique, compte tenu de la 
difference des conventions de l'ecriture cuneiforme. L'homogeneite de la 
tradition culturelle qui apparait ainsi, cl travers la diversite des consequences 
litterales, a une portee indicatrice generale. Finalement, le rayonnement 
babylonien du IIe millenaire sur le monde syro-cananeen nous apparaitra 
comme l'origine historique des procedes hermeneutiques d'analogies verbales 
formelles (non d'analogies scripturaires!) que nous proposons d'appeler 
globalement methode des analogies verbales. 

23 La distinction des sources, qui forment le tissu d'Ex 33, entre la Face et la Gloire, 
illustre l'importance de ces notions comme substituts de la divinite elle-meme. L'interpretation 
de cette compilation me parait pouvoir beneficier indirectement de la connexion preisraeIite 
degagee apropos d'Is 3, 8. 11 s'agirait alors non plus des «yeux» et de la Face, mais du vb 
«voir», autre valeur de IGI, et il s'agirait de la Face en alternance avec la Gloire. Dans ce cas 
la relation fournie par l'ideogramme n'est plus l'objet d'une exploitation positive, mais au 
contraire d'une denegation qui correspond a l'originalite du Yahvisme. Pour celui-ci la relation 
verbale a cesse en principe d'etre vraie. Cette relation beneficiait d'une autorite traditionnelle, 
et c'est sans doute pourquoi MOlse peut oser insister dans ce sens. Mais le developpement 
vi se a reviser la conception. L'etrange dialogue entre MOlse et Dieu s'eclaire s'il se situe dans 
la perspective de cette tradition religieuse, de sa garantie verbale, et de la necessite yahviste 
de son abrogation. La phraseologie differente attestee par les Psaumes et le theme de « voir 
la Face» montrent que la tentative qui s'exprime en Ex 33 n'a pas reussi a s'imposer radicalement. 
L'usage de la formule «voir la Face», dans le Yahvisme, s'explique comme une persistance 
toleree grace a une interpretation metaphorique qui attenue le realisme originel. 



CHAPITRE 11 

L'ALLUSION ORACULAIRE AU LAXISME EN 8, 11-16 

A) G 8, 14 (H 13) ET CONTEXTE 

A la fin de TM 8,13 (= G 8, 14) t:I~~i17~ N1;'1 (= Qa) «et lui (= Yahve) 
sera votre effroi» 1 a ete ren du dans G par Kai EaV sn' alYr<p nEnOtecO~ 1]~ 

«si tu es eonfiant en lui», Nous pouvons postuler des le depart l'aeeord de 
H(G) avee TM = Qa, Les eritiques les plus lies au postulat de eorrespondanee 
litterale G-H(G) ne se sont pas arretes a l'hypothese d'une var. H(G)2, 
Maintenant l'aeeord Qa-TM livre une donnee textuelle issue d'une epoque 
voisine de H(G), et qui est defavorable a une teile hypothese - quoiqu'elle 
ne puisse etre absolument probante a eet egard, Mais surtout la solution 
qui s'imposera plus bas excluera une var. H(G), Pour la simplifieation il 
eonvient done de eonsiderer par antieipation eomme assure que G a lu la 
le~on TM-Qa = H, 

1 Le vocalisme de TM suppose un parttclpe hili!, dont le sens verbal propre serait ici 
(a la difference de l'emploi des temps personneIs qui revetent une valeur denominee a partir 
de I'adjectif 1"';1): «celui qui vous cause de I'effroi». La valeur denominee requise pour le 
vb en 8, 12 et 29, 23 est exclue. Mais, si le vocalisme de TM est originel, il est probable que le 
participe etait substantive dans l'usage (peuH':tre a la faveur de I'apparition d'un hifil denomine), 
d'ou simplement le sens «votre effroi». Il se peut pourtant que le vocalisme de TM soit 
secondaire et que le terme soit un substantif du type a prHormante m, comme le suggere le 
consonantisme sans yod. Duhm l'avait soup~onne dans la 1 ce ed. (1892) de son commentaire (61). 
L'hypothese a ete reprise par Marti, 86, puis abandonnee par Duhm (4e ed. 83). Maintenant 
Qa apporte un renouveau d'interet acette vue, car il a I'orthographe sans yod (= le consonan
tisme de TM), ce qui est chez lui plutöt indice de lecture d'un substantif, tandis qu'une 
orthographe dHective po ur le participe hifi! ne serait pas conforme a ses tendances pre
dominantes. Une consideration qui irait dans le meme sens d'un substantif primitif en m est 
la possibilite d'une harmonisation secondaire dans TM : on aurait vocalise le substantif en i 
po ur rappeier le vb de meme rac., au hifi! en 12. 

2 Ottley n'a considere l'eventualite d'une var. qu'a propos de la le~on du Sinaiticus qui, 
po ur le mot precedent <p6ßo~, porte ßOT]e6~. Ottley y a vu la possibilite d'un doublet issu du 
dernier terme de H 8, 13, qui aurait ete lu «as some form from the root '1;1 help». Toutefois il 
ne tire pas de la une explication precise de la le~on G en discussion, dans laquelle il n 'a vu 
qu'une option empirique pour surmonter une difficulte, le vb retenu par G etant selon lui 
«a stop-gap when in doubt» (BIAS, 11, 149). L'interet de la le~on S(G) n'est vraisemblablement 
pas d'attester l'existence d'une var. dans une recension hebraique qui aurait influence cette 
recension de G. Le fait illustre plutöt une speculation verbale, differente de celle qui a triomphe 
dans G, mais de meme inspiration. Precisions infra. 
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La connaissance de la racine a laquelle appartient le subst. hebreu est 
garantie par d'autres textes de G 3 et, dans le contexte qui precede immediate
ment, par la traduction du hifi! correspondant en 8, 12. G l'a rendu par 
ou8i: 111'] -mpax8fjn;4. 

L'interet ideologique qui a inspire G en son interpretation de la fin de 
8, 13 (= G debut de 8, 14) est manifeste. Au lieu de suivre H pour le subst. 
de 13, et d'insister ainsi sur le theme de la crainte qu'exprime le terme 
precedent auquel G s'est conforme (Kai aUToc; E<HU! (mu <poßOC;), G a 
abouti a une invitation a la confiance en Dieu. Sa formulation est paraphra
sante par rapport a la structure de H, mais cet aspect n'est qu'un detail 
d'importance secondaire, compare a la gravite de la divergence lexicale. La 
paraphrase pouvait se justifier deductivement par rapport a la proposition 
nominale de H, et il convient d'y reconnaitre une amplification legitime 
dans un texte de vulgarisation 5. Au contraire le changement de sens du 
terme final constitue une rupture nette avec le sens de l'hebreu. La crainte 
reverencielle est presente dans G, avec le dernier terme de G 8, 13 <poßOC; 
= H, mais, au lieu d'etre aggravee et de conduire a I'idee d'un Dieu qu'on 
«redoute» - comme dans H, Oll cette insistance est en rapport avec le 

3 Voir en particulier, pour le hili!, G Is 29, 23 <poßTJ8i]crovTUI (construit avec I'acc. de 
relation, possible en grec avec le passif: TOV 8EOV, et cf. n. suiv.); pour le qa! (intr.), Dt 31, 6 
IlTJol; llTOTJ81J~ «ne sois pas effraye», Dt I, 29 Ili] mi]sTJTC (de llTi]crcrCIV «se blottir de peu[»), 
Jos I, 9 Ili] OEIA\(lcru~ «ne sois pas peureux ». 

4 La valeur propre du hili! aux temps personneis est vraisemblablement denominee : «consi
derer comme redoutable» (mais cf. la n. initiale sur la valeur theorique du partieipe), pratique
ment «redouter». Le vb grec s'emploie en general pour I'action de suseiter de I'agitation et 
du trouble, et en partieulier pour les troubles de I'esprit, dont la erainte. lei: «ne soyez pas 
agites par la erainte». En hebreu la valeur transitive et done le rapport avee I'objet sont tres 
c1airs, par suite du hifi!. En gree I'aee. preeedent joue le röle d'ace. de relation avee l'autre 
vb au passif (<pOßTJ8fjTC), construction attestee en c1assique (Platon, Prot. 360 b) et dans I'Ev. 
de Mare 4, 41 (LdS 1946 B, sous B, H, I). 11 parait cependant peu probable que le 2' passif ait 
ete solidaire de eette eonstruetion et que I'aee. de relation ait egalement porte sur lui, en 
depit de la possibilite grammaticale theorique. lei le 2' passif semble plutöt employe absolument, 
ce qui marque une differenee avee H. Ce n'est qu'un detail sans eonsequenee pour la relation 
des valeurs lexicales, qui est nette, meme s'il n 'y a pas striete coincidenee. 

5 La question majeure de la modifieation lexicale etant mise apart, I'interpretation de la 
proposition nominale (avec pronom pers. + substantif) par une eonditionnelle est legitimable 
deduetivement. Le substantif prenant le sens postule par I'interpretation greeque (quelle qu'en 
soit la justifieation, point a diseuter plus bas), la eoneision syntaxique de I'hebreu aneien et 
sa large indetermination etaient theoriquement eompatibles avec une valeur eonditionnelle 
imputable a une proposition nominale. Le sens litteral «et lui (est) votre eonfiance» pouvait 
done autoriser la deduction «si lui est votre eonfianee», d'Oll «si vous etes confiants en lui». 
Dans I'usage vivant, il aurait fallu que la logique du eontexte ou la situation eonduisit a une 
pareille valeur eonditionnelle. Ce n'est pas le eas de H 8, 13. Mais les interpretations de G 
sont eonstamment speeulatives et le eonduisent a I'eeart des usages vivants de la langue, en 
fonetion des eriteres savants et religieux de I'hermeneutique. 
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contexte mena<;ant qui fait suite et qui a egalement ete modifie par G 6 -,la 
crainte due aDieu est compensee et limitee par la confiance en ses voies : ce 
dernier tMme edifie en rassurant. Il marque, en cet endroit de G, I'eviction 
du mysterium tremendum par une foi religieuse sereine, La novation est 
radicale et ne signifie rien moins qu'une inversion de I'attitude religieuse, 
Un pareil changement de sens rend particulierement pressante la question 
des modalites, 

Nous avions remarque plus haut par anticipation qu'il etait inutile de 
laisser des chances a une explication de G par une vaL H(G). Cette 
eventualite etant exdue d'une maniere qui se confirmera encore plus bas 
definitivement, il reste a considerer l'alternative de la liberte ou de la 
methode, Ottley et Ziegler ont cru a une difficulte d'intellection et a un 
expedient de G 7, Mais cette explication empiriste peche des le point de 
depart par l'omission du contröle indispensable concernant I'intellection 
de la rac, en cause, ailleurs dans G 8. Nous avons vu plus haut que ce contröle 
prouve I'intellection, d'ou il resulte que G a diverge par rapport a H, non 
par embarras ou erreur, mais en connaissance de cause et de propos delibere. 
Si donc il y a eu liberte, de la part de G a l'egard de H, cette liberte n'est pas 
le pis-aller d'un interprete incompetent - comme I'ont pense Ottley et 
Ziegler, selon le prejuge regnant - mais une option deliberee. D'apres ce qui 
a ete dit plus haut cette option est singulierement hardie. Seeligmann a 
expressement admis cette hardiesse, non seulement sur le point en debat, 
mais pour tout le developpement G 8, 11-16 9 • 

En ce qui concerne l'identification de la situation et de l'ideologie qui ont 
inspire ce passage dans G, la contribution de Seeligrnann est certainement 
c1arifiante, Il estime que le developpement introduit par AEyovn:c; (8, 11, 
fin = TM-Qa) 10 contient, jusqu'en 8, 14 inc1us, les propos d'un parti 
religieux soucieux de liberaliser le legalisme rigide du milieu juif. Seeligrnann 

6 Le sens de H 8, 14 a ete inverse dans G par insertion d'une negation, Voir a ce sujet 
I'analyse suivante (ch, II, B), 

7 üttley, BIAS, II, 149, et voir les remarques a ce sujet ci-dessus en note, Ziegler, sans meme 
s'arreter a l'aspect lexical de la divergence qui nous occupe, s'est contente de presenter la 
proposition conditionnelle de G comme un moyen de surmonter un em barras devant l'ensemble 
8, 13(fin)-14, 11 pose initialement en principe que G a diverge en 14 «weil er mit dem hebr. 
Text nicht zurecht kam», Ce serait l'origine du recours a une conditionnelle: «deshalb hat er 
den Bedingungssatz vorausgestellt», ZUI9S, 

8 Ce defaut est particulierement frappant dans l'analyse de Ziegler, qui commence par 
postuler, sans la moindre verification, que G etait embarrasse par l'hebreu, Cf. la n, precect, 

9 SVllOS bas- 106, 
10 Le mot correspondant dans Qa (coL 8, fin de la 19 4) a ete scinde par une fissure, 11 faut 

rapprocher les 2 elements de l'a/e/, dont la lecture est certaine. Cest un exemple d'ecartelement 
interessant pour la paleographie du rouleau. 
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ne parle que d'une «distance» prise par G a I'egard des antilegalistes et d'une 
«polemique» dans ce sens 11. Ce n'est pas assez dire. En effet, tout d'abord 
G a retrouve dans le texte prophetique les termes memes du programme 
religieux de ce parti, ce qui suppose que, pour lui, le passage d'Is avait une 
valeur oraculaire. Cest un aspect essentiel que Seeligmann n'a pas signale. 
Ensuite G a lu dans sa source non pas les raisons d'une simple reserve, mais 
a la fois la condamnation (a) de la dissidence antilegaliste, et l'annonce de 
I'issue fatale (b) providentiellement reservee au mouvement. 

(a) La condamnation : Tij icrxupg Xl.:tpi u1tl.:t90um ... AEyovm; : les gens de 
ce parti desobeissent a la volonte divine 12 «d'une main forte» 13, quand ils 
affirment ce qui est dit en G 8, 12-14, c'est-a-dire quand ils rejettent I'austerite 
legaliste (cf. crKArlP6v 2 fois en 8, 12 14), aust6rite qui est (pretendent-ils) un 
piege po ur la maison de Jacob (8, 14), quand de plus ils preconisent en 
contrepartie une simple atttitude de confiance en Dieu (l'expression en debat 
de G 8, 14). 

(b) L'issue fatale: Dta TOt no ... 1tI.:crOUVTUt Kai crUVTptßi]crOVTUt (15). La 
forme donnee par G a 8, 16 confirme de maniere frappante la situation 
religieuse creee par ces laxistes et les intentions de G a leur egard. «Alors 
(apres l'accomplissement du jugement divin annonce en 15) seront demasques 
(<pavl.:poi EcroVTat) ceux qui scellent la Loi pour ne pas en elre inslruils» 
(TOU Ili] lla9dv) 15. 

Tout en ouvrant la voie a une identification du conflit religieux sDus-jacent 
a G, Seeligmann n'a pas vu que cet arriere-plan historique excluait radicale
ment le libre empirisme qu'il attribue a G dans le traitement de I'hebreu 16. 

n a bien senti que G avait cherche a puiser dans la parole prophetique 

11 «One gets the impression that the translator is polemizing against a cer ta in group» 
(o.c. 105 bas). Seeligmann poursuit: «The translator ( ... ) explicitly desired to distance himself 
(je souligne) from those who spoke thus» (a savoir comme en 12-14. Cf. infra). 

12 Le vb grec est employe en classique, notamment pour la desobeissance a la volonte 
divine et aux lois, comme le montre bien le passage de Platon, Leg 741 d, cite par LdS. 

13 L'expression au datif citee est complement de modalite. Le complement du vb est le 
datif qui suit (tij 1tOpEi<;x) : ils desobeissent a l'obligation de marcher dans la voie (litteralement: 
a la marche de la voie). 

14 La concision de l'expression concernant l'allusion a l'austerite de la Loi resulte de la 
relation avec l'hebreu. Precisions a ce sujet dans la suite de l'analyse. L'adjectif m<ATlPOV «dur, 
difficile» contient a la fois l'exigence des observateurs de la Loi et la critique des tenants du 
parti antilegaliste. Ces derniers, en recommandant de «ne pas dire: difficile!» (8, 12) sont 
censes deconseiller de vivre dans les difficultes engendrees par le souci d'observer la Loi. 

15 Examen de la nature de l'interpretation de G sur ce point, dans l'analyse suivante (fin). 
16 « ... the translation here deviates considerably from the Hebrew original. Evidently the 

translator not only struggled with the wording (je souligne), but also with the theological 
signification of expressions such as 14 ... » o.c. 106 haut. 
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l'autorite necessaire a l'allusion et a la censure contemporaines 17. Mais sa 
remarque a cet egard ne fait que rendre plus apparente la contradiction dans 
laquelle il est tombe. Comment en effet G aurait-il pu emprunter a la parole 
prophetique une autorite reelle, s'il avait commence par plier librement 
cette parole a ses propres vues? En realite G n'a pu tirer de sa source un oracle 
qui, tout a la fois, annon<;ait et condamnait le mouvement antilegaliste 
contemporain, qu'avec la conviction que cet oracle et cette condamnation 
etaient reellement impliques d'une certaine maniere par le texte prophetique. 
Une deformation consciente de la source en fonction de l'experience con
temporaine, comme l'admet Seeligmann, eut ete une renonciation a la valeur 
oraculaire du passage et a l'efficacite de la condamnation des antilegalistes. 
En bref c'eut ete une renonciation a l'autorite de la parole prophetique 
elle-meme. Cette invraisemblance est patente, alors qu'il s'agit d'ecrits an
tiques et prestigieux, utilises ades fins religieuses, dans un milieu profonde
ment traditionaliste, meme s'il etait expose ades influences hellenistiques. 
L'impasse de l'appreciation empiriste de Seeligmann est encore confirmee 
de maniere decisive par le fait qu'une adaptation entreprise au gre des 
besoins de l'heure aurait ete exposee a une refutation, de la part des connais
seurs du texte. Ceux-ci auraient reagi, deja dans le cercle meme des respon
sables de G, mais aussi et surtout au sein de la faction vi see par G. Une 
refutation n'aurait en effet pas manque de venir de ceux-la memes que G 
pretendait confondre, c'est-a-dire des antilegalistes, et cette refutation 
aurait ete triomphale. Elle aurait impitoyablement denonce la violation 
flagrante de la teneur de H, au nom de la parole authentique du prophete 18. 

On parviendrait a la meme impossibilite d'un traitement !ibre de H, dans 
G, si I'on voulait voir dans G 8, 12-14 non pas une adaptation due a G, mais 
la reprise par G d'une interpretation preconisee par les antilega!istes. Ces 
derniers se seraient reclames du passage ainsi entendu, pour justifier leur 
point de vue. G se serait alors refere a leur exegese, po ur mieux les confondre 
a l'aide du contexte 8, 11 et 8, 16. Cela supposerait que G admettait la 
legitimite de l'exegese en question et que celle-ci etait, a ses yeux, autre chose 
qu'une deformation tendancieuse de H pour les besoins d'une cause. En 

17 «The translator, by invoking the authoritative voice of the prophets ... » o.C. 106. 
18 L'impossibilite d'un traitement empirique du texte et la necessite d'une methode sont 

des constats qui se presentent dans tous les cas d'exploitation oraculaire avee transformation 
de teneur. Voir a ce sujet I<e partie, eh. 11, C. Il eonvient en partieulier de rapproeher 
I'hermeneutique oraculaire dirigee par G en 8, 11 s. contre une tendance laxiste et fideiste 
(eonfianee en Dieu, G 8, 14), et son interpretation antisamaritaine en 9, 10 (H 9). Dans les 
2 eas, une hermeneutique oraeulaire methodique (modalites preeisees infra pour G 8, 14) 
sert a rHuter et condamner une deviation religieuse. 
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ce cas, du point de vue de G, 8, 12-14 aurait toujours encore possede une 
valeur oraculaire. Les antilegalistes auraient reconnu l'annonce de leur 
doctrine dans l'enseignement du prophete, sans percevoir que cet orade, 
dont ils voulaient se redamer, se retournait contre eux, a travers le contexte 
(8, 11 et 16), ainsi du moins que G l'a interprete, c'est-a-dire, vu la situation, 
ainsi qu'il se sentait en droit de l'interpreter 19. 

L'arriere-plan historique ouvert par la contribution decisive de Seeligmann 
a I 'identification du conflit religieux sous-jacent a G 8, 1 1 -16 est riche et, 
meme si l'on peut hesiter entre les 2 hypotheses exposees, celle d'une 
adaptation de G en 12-14 et celle d'une exegese anterieure preconisee par 
les antilegalistes eux-memes, I'une et l'autre eventualite aident a faire revivre 
un passe ideologique original. De toute maniere, que I'amenagement de 
12-14 ait ete l'reuvre de G ou d'opposants, le traitement de H etait, en vertu 
des 2 situations possibles, de nature a faire autorite. Il fallait donc que ce 
traitement füt conforme a une methode accreditee, capable de s'imposer 
aux 2 partis en presence et de garantir l'exegese retenue par G, non pas 
forcement comme la seule valable, mais, dans l'esprit de l'hermeneutique 
plurivalente des anciens, comme un sens emanant avec d'autres d'un texte 
inepuisable. 

Nous ne considererons dans Ia presente analyse que la legitimation de 
I'expression initiale de G 8, 12 (H 8, 13), prise comme point de depart. On 
trouvera dans l'analyse suivante l'identification des speculations methodiques 
qui ont conduit G a son adaptation de la suite de 8, 14 (question des 
negation), de 8, 16 et de 8, 12. 

11 existe entre la le<;on Gen debat (<<si tu es confiant ... ») et le terme de H 
une relation formelle qui n'a pas ete remarquee, et qui s'impose a l'attention, 
une [ois reconnu le caractere illusoire de l'explication par l'empirisme et la 

19 De meme que Seeligmann n'a pas accorde d'attention au caractere oraculaire du passage 
dans G, il n'a pas considere l'eventualite d'une utilisation de 8, 12-14 par le parti antilegaliste, 
anterieurement a l'eIaboration de G. Des que l'on admet que Gest empirique, l'analyse des 
implications historiques est forcement compromise, puisque l'on suppose une reaction subjective 
de l'adaptateur ancien aux textes et aux situations. Dans le cas considere l'hypothese d'une 
exploitation antilegaliste anterieure a G, sans pouvoir s'imposer, me parait devoir etre prise 
en consideration, notamment en raison de la tendance de l'hermeneutique juive ancienne a 
exploiter des formulations ou des mots detaches de leur contexte. 11 semble done coneevable 
que des antilegalistes se soient reclames du prophete en 8, 12-14, notamment en raison du debut 
de G 8, 14(H 8, 13), qui est le point de depart de !lette analyse et auquel nous allons revenir. 
Dans cette hypothese et compte tenu des criteres d'epoque, la rHutation de ce point de vue 
par G, a l'aide de 8, II et 16, et l'ineorporation de l'exegese antilegaliste attesteraient une 
singuliere maitrise, en presenee d'une situation difficile. Dans l'autre hypothese, la eompetenee 
et I'inventivite hermeneutiques reviennent entierement a G. Les situations sont de toute 
maniere instruetives. 
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liberte 20 , La relation apparait si I'on tient compte de la rac, 1'"' «avoir 
confiance», attestee dans plusieurs branches de l'arameen, Le pft peal possede 
en judeo-arameen un vocalisme statif e, interessant par rapport au seman
tisme (re~e.$)21, Les 2 gutturales ~eth et 'ayin etaient proches, du point de 
vue phonique, et toutes deux etaient caracterisees par une meme faiblesse 
a I'egard des sons vocaliques associes, avec lesquels elles tendaient a se 
confondre 22, La lec;on de Qa 54, 11 atteste le passage de 'ayin primitif 
(preserve par TM) a ~eth 23, L'important pour la lec;on G en discussion n'est 
cependant pas que I'interchange des gutturales soit effectivement illustre, 
La metathese qui caracterise par ailleurs la relation dont derive G prouve 
nettement qu'il y a eu speculation, et celle-ci exc1ut une confusion involon
taire des gutturales, Ce qui comptait dans une teile speculation c'etait 
I'apparence d'une parente reelle entre les 2 vbs, celui de H et celui suppose 
par I'interpretation de G, Le passage de 'ayin a ~eth (1""), puis un traitement 
par metathese permettaient d'obtenir le vb arameen 1'"' «avoir confiance», 
a partir de la rac, 1"~ de H. Les 2 procCdes illustrent la meme methode 
generale des analogies verbales formelles, dont nous relevons des specimens 
dans d'autres textes, avec des degres variables de probabilite, dans les faits 
consideres isolement. L'exemple de G 8, 14(13) se c1asse parmi ceux qui, 
pris isolement, permettent de depasser la simple concurrence de l'hypothese 
d'empirisme et de celle de la methode, et qui invitent a conc1ure nettement 
en faveur de cette derniere, 

20 Empirisme et liberte sont lies, L'empirisme est deja une liberte par rapport a la teneur 
d'un texte, Mais cette liberte est plus ou moins hardie, La critique de I'etat de la question 
soulevee par G 8, 14 (H 13), teile qu'elle a ete presentee plus haut, a montre qu'Ottley et Ziegler 
ont plutöt attribue a G un empirisme tatonnant, tandis que Seeligmann a pousse au dela de 
cette appreciation, jusqu 'a l'idee d 'une complete liberte de G dans le traitement de tout le 
passage 8, 12-15, 

21 Cr. Levy, Wb Tg, 11, 417s" Dalman, ANHW 402, Cette rac, est encore attestee en 
arameen biblique (hitpeiH), syro-palestinien, mandeen et arameen samaritain (cr. KBL 1124), 
Si la suite de notre analyse est correcte, la speculation verbale analogique de G en 8, 14(13) 
est un'e attestation de la connaissance de la rac. arameenne, qui s'ajoute a la documentation, 
sans prouver l'appartenance a l'arameen d'Egypte, G ayant pu disposer d'une tradition erudite. 
Dans les targumim la rac. sert a rendre, entre autres, l'hebreu nOJ, de meme sens (Dt 28, 52; 
Is 36, 5 itpeel). L'accadien possede 2 rac. homonymes rabä!ju, dont l'une correspond acette 
rac. arameenne (avec vocalisme u/u, en babylonien. Voir AHW 943 pour le vocalisme i/i en 
aAk et nA). L'autre rac. correspond, avec le vocalisme i/i, a la rac. hebraique qui signifie 
«Iaver, rincer». 

22 Exemples releves par Kutscher dans Qa: LMY 400; LIS 506-507. 
23 Fait releve par Kutscher: LMY 401; LIS 507. Inversement 'ayin pour beth en 37, 22: 

LMY 400; LIS 507. Les confusions ale{-'ayin et alef-he sont les plus frequentes. 
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B) G 8, 14 (H 14) ET CONTEXTE 

En 8,14, a partir de ce qui correspond a TM I')ll pl't" (= Qa)24, G porte 
des negations qui inversent le sens du membre affecte: Kai OOX ffi~ "'-Wou 
1tPOO"K0llllan ... oo8i: ffi~ 1ti;tpa~ 1tnOllan ... Le sens est, dans TM = H : «11 
deviendra un sanctuaire, une pierre que I'on heurte (litt. de heurt) et un roc 
d'achoppement». Selon G, par contre: «II deviendra po ur toi un sanc
tuaire 25, et vous ne le rencontrerez pas comme un achoppement (cause par) 
une pierre (litt. d'une pierre), ni comme une chute (causee par) un roc 
(litt. d'un roC)>>26. Avant d'examiner le changement principal du aux nega
tions dans G, il est utile de considerer I'amenagement du contexte. 

L'inversion, par deux fois, du rapport genitival de H 27, et I'adjonction 
du vb GuvavtllGEG9E s'expliquent par le souci reverenciel d'eviter tout risque 
d'interpretation litholätrique, a laquelle I'hebreu, presse de trop pres, pouvait 
donner pretexte, en raison de sa syntaxe predicative (vb «fhre» + preposition 
lamed du devenir: «il deviendra ... une pierre»). L'introduction dans G des 
negations examinees plus loin coupait court en principe a cet inconvenient, mais 
a condition de tenir compte de toute la phrase. Or la formulation douteuse 
etait isolable de son contexte et des negations, selon un usage constant dans 

24 Qa ne differe de TM dans le contexte immediat que par 2 minuties. a) La 2' main a 
ajoute un yod supralineaire, apres le waw du vb «etre» initial, ce qui implique un passage du 
pft consecutif de sens futur (TM et Qa I" main) a I'impft-futur coordonne. Simplification d'un 
tour propre a la syntaxe ancienne, que Qa tend a reviser selon l'usage de basse epoque. Mais 
ici il est remarquable que la retouche n'intervienne qu'au stade de la 2' main. M. Martin croit 
reconnaitre des traces de lettres effacees de part et d'autre du yod supralineaire (Scribal Char. 
500). Cest paleographiquement et textuellement possible, mais alors il y a peu de chances que 
ce soit «some sort of dittography» produisant le pronom. Il s'agirait d'une notation inter
lineaire qui aurait pro pose la repetition du pronom, qui figure deja 2 fois emphatiquement 
en 13, et cela comme alternative, sans rayer le vb «etre» de la I" redaction. Mais il faut alors 
supposer que posterieurement la I" et la 3' consonne ont ete effacees et que le 11m\" du 
pronom suppose a pu etre utilise comme yod, grace a sa situation a l'endroit voulu. Ces 
complications rendent l'hypothese bien incertaine. Le point important est que la I" main 
s'accorde avec TM (Ja difference orthographique d'ale! final etant negligeable) et que le yod 
ajoute n 'est pas necessairement imputable a une revision effectuee par le scribe de la I" main. 
Martin reconnait: «but the author ofthe Yodh is hard to decide». b) L'orthographe dHective 
1l':>, correspond certainement au terme de TM. 

25 ayiucrllu designe «Ie sanctuaire» frequemment dans G. Le mot correspond souvent 
aussi au subst. lD1p «saintete. Cette 2' valeur serait theoriquement concevable ici. Cependant, 
du point de vue du contexte qui suit (Ja «pierre» evoque une construction), et du point de vue 
de la compatibilite de la metaphore religieuse, c'est bien la I" valeur qui est requise. 

26 Sens litteral, avec «achoppement d'une pierre», au lieu de «pierre d'achoppement». 
Ottley note que «the case-relation is reversed». Il ajoute: «but this affects the sense little» 
(BIAS, H, 149). Mais cette remarque minimisante adetourne l'attention d'Ottley du motif 
qui explique la tournure de G et qui est solidaire de l'adjonction d'un vb; cf. infra. 

27 Cf. n. preced. 
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le Judalsme, Il n'est pas etonnant que G ait pousse plus loin la transforma
tion du texte, D'une part, il a supplee son vb et un adverbe comparatif (roC;), 
remplac;ant ainsi I'assimilation directe propre a H par une relation de situation 
(Ja «rencontre») et de comparaison (<<comme une chute»), D'autre part, 
G a procede a I'inversion tres caracteristique de la relation genitivale des 
substantifs: «vous ne le rencontrerez pas comme un achoppement "', 
comme une chute ",»; c'est-a-dire: cette rencontre ne sera pas occasion 
d'achoppement, etc, Le risque d'une association entre Dieu et la pierre est 
ainsi egalement extirpe des complements, La paraphrase a un caractere 
religieux et deductif. Le raisonnement de Gest que la formulation de H = 
«il deviendra» doit etre explicitee, au sens: «vous le rencontrerez », Deja 
a cet egard on ne peut parler de paraphrase /ibre, Mais il y a lieu de penser 
en outre que le vb apparemment ajoute par G derive directement de r"jll et 
constitue une 2e interpretation de ce terme, apres repocrKollllan, selon le 
principe des traductions doubles, lequel derive directement de celui des ana
logies verbales 28, On doit a Ottley d'avoir remarque apropos du vb de 
GIs 8, 14, que cruvavtllllam, parent nominal de ce vb, traduit dans Ex 9, 14 
un derive nominal de la rac, r"jll, celle du mot «heurt» dans H Is 8, 14, a savoir 
'mm:) «mes fleaux» 29, Ottley n'a pas vu la consequence de son observation 
et il est reste indecis sur la nature du rapport G-H. Son rapprochement 
apparait cependant decisif pour le vb de G Is 8, 14, Le mot grec d'Ex revet 
le sens requis par son contexte, mais c'est a partir de sa valeur etymologique, 
qui conduit de la «rencontre» a la survenance d'un evenement qui peut 
etre un evenement Iacheux, comme dans Ex, Il resulte donc de la donnee de 
G Ex 9, 14, passage de la Loi relatif aux plaies d'Egypte et assurement 
familier dans le milieu de la synagogue alexandrine, que le vb de la paraphrase 
de G Is 8, 14 constitue vraisemblablement un doublet de traduction, La 
formulation de la paraphrase n 'avait alors pas ete laissee au choix de 
I'adaptateur, mais etait enracinee dans le litteralisme, Du point de vue de 
la methode hermeneutique appliquee, le fait equivaut a une interpretation 
par homographie, puisqu'il consiste dans un sens derive d'un meme groupe 
consonantique, en marge du sens obvie, 

28 Dans les changements habitue1s par analogie verbale, l'adaptateur (G, Versions) ou 
le recenseur (Qa) retient un sens derive du sens normal par relation formelle, Dans les 
interpretations doubles, les 2 valeurs sont inherentes - ou censees inherentes par raison 
speculative - a un meme terme. La polyvalence est tiree d'un mot unique, au lieu d'etre 
obtenue a l'aide de parents formeis, homographes ou derives a l'aide de petites mutations 
diverses, L'interpretation double est un phenomene a lui seul tres demonstratif, en ce qui 
concerne l'existence chez les anciens d'une hermeneutique methodique fondee sur la forme. 

29 Ottley, loc. c. sup, I1 s'agit des «plaies d'"Egypte» lors de I'Exode, 
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Il parait d'emblee clair que l'introduction dans G de 2 negations absentes 
de H doit proceder d'une inspiration religieuse analogue a celle de la 
paraphrase analysee a l'instant. Cette fois il s'agit d'une modification radicale 
qui amene une antithese par rapport a la durete de la proposition de H. 
L'accommodation religieuse du texte par le moyen des negations semble 
une intention si evidente dans G que meme les adeptes convaincus des 
explications par les variations materielles de l'hebreu ont fait place, dans ce 
cas, a I'hypothese d'une initiative de G. Il est significatif que la suggestion 
de Scholz de reconnaitre dans la pe negation de G l'effet d'une var. de H(G) 
n'ait pas trouve de credit 30. Ottley l'a encore mentionnee, mais en observant 
que des differences G-H touchant la negation se retrouvent ailleurs; c'etait 
suggerer l'eventualite d'un facteur de divergence autre que la materialite 
textuelle 31. Fischer a reconnu, d'apres le contexte d'Is, auquel il se refere, 
que l'introduction de la I re negation de G devait resulter d'une exegese 
propre a G. Il a en outre estime que cette exegese avait un appui litteral dans 
les 2 premieres consonnes de j:JN? : «le traducteur s'est considere comme 
etant en droit de repeter les consonnes N? pour les besoins du sens, et il a 
obtenu ainsi une negation»32. Cest en effet un processus que 1'0n peut 
soupyonner chez G, bien qu'il convienne de preferer une autre solution 
egalement fondee sur la litteralite, et qui est exposee plus bas. Mais 
Fischer n'a pas vu que si G «s'est considere comme etant en droit» d'utiliser 
de la sorte le litteralisme, c'est que devait exister une methode qui fondait 

30 A UI 31. Scholz a simplement reconverti le grec en hebreu, ce qui l"a amene a introduire 
la particule comparative dans sa formule. Mais si l"on s'en tient, avec Scholz, au point de vue 
de la seule materialite du texte. ce detail (+ kaI) prive la suggestion de vraisemblance. Ce qui 
aurait ete admissible de ce point de vue - par ailleurs cependant inadequat ici! - c'est 
une dittographie des 2 premieres consonnes de PX? produisant la negation. 

31 BIAS, II, 149. Pour Ottley un tel facteur n'aurait pu etre que la liberte de l'adaptateur 
a l'egard de sa source. Concernant la question de la negation, Ottley renvoie a ses materiaux 
groupes ibid. I, 52. Il est impossible, faute de place, de passer en revue ici des materiaux dont 
chacun souleve un probleme particulier. Bornons-nous a observer que la question est dominee 
par la tendance de G ades paraphrases exegetiques fondees, autant que possible, sur des 
justifications analogiques. Dans le cas de I, 6, seul ex. ci te par Ottley apropos de 8, 14, dans 
BIAS, H, la difference de G par rapport a H est due a une propagation analogique des 2 
negations qui figurent effectivement dans H. Le cas de G 8, 14 et celui de 8, 16, elucide plus bas 
par la meme occasion, sont des illustrations importantes de l"exploitation d'indices formeis 
et de la justification des changements de sens par leur moyen. 

32 SBI 23. Les expressions significatives sont, en allemand: « ... hielt sich um des Sinnes 
willen ... für berechtigt». La rHerence au contexte reste schematique chez Fischer (cf. sa 
parenthese: <<vgl. den Zus. in LXX», entendez «den Zusammenhang»); mais cette rHerence 
est essentielle, car elle montre que l'auteur a eu eonscienee de la solidarite de la divergence 
de G avee son eontexte. L'analyse preeedente (eh. H, A) adegage la ligne de la transformation 
du sens de 8, 12-16, en fonetion d'une situation de eontlit ideologique dont on doit l'identifieation 
a Seeligmann. 
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ce droit. Enferme dans le conceptualisme rec;u, le cntIque n'a fait que 
fröler la detection de l'arrü~re-plan culturel qui explique la possibilite de 
l'inversion du sens de H en 8, 14 et de bien d'autres changements dans GIs, 
Fischer a cm que G s'arrogeait un «droit» abusif, sans remarquer que le 
procede suppose (a savoir l'hypothese du dedoublement de ~") denote, si 
on l'admet, la recherche tres significative d'une proximite litterale et d'un 
lien avec la teneur materielle, c'est-a-dire formelle de la source, Cette 
recherche suppose que le lien litteral devait en quelque mesure constituer 
une justification du changement. 

Ziegler a fait sienne l'hypothese de Fischer concernant un dedoublement 
de l'eU:ment ~", produisant la negation: TM «offrait un appui» (a savoir 
cet element) a la conception que G s'est faite du texte (c'est-a-dire a l'insertion 
des negations) 33. Mais, pas plus que Fischer, Ziegler n'a aperc;u la conse
quence qu'entraine toute hypothese de ce type. Cela a ete d'autant moins 
le cas que, meconnaissant la coherence et l'orientation de tout le passage 
de 8, 12-16 dans G, Ziegler a trop vite admis que la divergence de 8, 14 et 
l'introduction des negations resultaient d'un embarras de G a l'egard de sa 
source 34. L'utilisation de «l'appui litteral» en question n'est pour Ziegler 
qu'un expedient fortuit, non l'indice d'une recherche de justification par la 
forme. En revanche Ziegler a fait progresser la question sur un autre point, 
quand il a note l'influence de 28, 16 sur l'interpretation de G en 8, 14. Le 
texte 28, 16 concerne la pierre angulaire de choix, qui servira de fondation 
a Sion, et a la quelle on pourra se fier. Ce theme constitue une antithese de 
celui de H 8, 14, et il a du contribuer a encourager le changement opere par 
G, sans toutefois suffire a l'expliquer, comme ce serait le cas s'il y avait 
eu application de la methode d'analogie scripturaire, dans des conditions 
qui s'imposent 35 . 

Fischer et Ziegler ont admis que la negation de G provenait des consonnes 
~., du 3e mot de 8, 14. Dittographie accidentelle plus ou moins favorisee par 
une complicite empiriste, dans l'expose ambigu de Ziegler 36. Chez Fischer 

33 ZUJ95. 
34 «Le traducteur a co neu le vt 14 d'une maniere divergente par rapport a TM, parce qu'il 

etait embarrasse par le texte (weil er mit dem hebr. Text nicht zurecht kam)), ibid. 
35 Ziegler est tres affirmatif quant a la realite de I'influence de 28, 16. 11 en fait un facteur 

explicatif a cote de I'empirisme appuye sur le pretexte litteral que nous discutons. L'influence 
de 28, 16 ne peut guere se ramener a un emprunt scripturaire. Malgre la presence de la 
jonction theoriquement possible «pierre», le passage n'offre pas I'occasion d'un emprunt precis 
qui expliquerait la suppression de la negation de 8, 14. Une certaine influence reste possible, 
mais elle a dii etre combinee avec un motif plus contraignant, c'est-a-dire repondant a 
l'app1ication d'une methode precise. C'est le cas du motif degage ci-apres. 

36 «Für diese Auffassung (a savoir I'assertion negative introduite par G) bot der MT 
eine Stütze (= I'appui litteral en discussion), der leicht infolge Dittogr. als PI\ 1\' gelesen 
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l'inadequation de l'explication apparait e silentio, apropos de la 2e negation 37. 

En fait un passage aussi important n'a pas pu etre laisse a l'inattention et aux 
expedients. Les 2 prepositions de destination ?, qui figurent devant les 2 
substantifs, ont fourni a G ses 2 negations, par dissociation d'avec les sub
stantifs et par abreviation supposee, c'est-a-dire d'apres l'analogie des abre
viations : ? = N? La pratique des abreviations est bien attestee dans des 
documents divers 38 . Un parallele de l'obtention hermeneutique d'une nega-

werden konnte» (ibid.). La formulation est applicable a 2 situations completement differentes, 
et l'expose de Ziegler devient par suite ambigu. Que signifie «leicht»? S'agit-il d'un accident 
de lecture qui pouvait survenir aisement, ou d'une lecture tendancieuse a laquelle l'interprete 
pouvait proceder aisement. D'apres le reste de l'expose, Ziegler s'est oriente vers cette seconde 
eventualite. Cf. «c'est pourquoi (parce que G etait embarrasse par H) ... il a insere la double 
negation». Mais il fallait alors preciser que cet «aisement» avait le meme sens que chez 
Fischer le «droit» (d'exploitation de l'indice litteral dedouble), ce qui impliquait l'existence 
d'une methode. Le vague de l'expose de Ziegler montre qu'il n'a pas soup~onne cette conse
quence et qu'il n'a vu dans le traitement de H par G que le recours ades expedients pour 
surmonter un embarras. 

37 Fischer a neglige le cas de la 2' negation, qui ne se prete pas directement a l'explication 
par le dedoublement de l'element fourni par H dans le I" cas. Ziegler a vu la difficulte : «Diese 
Möglichkeit (Je dedoublement) ist beim zweitem Gliede nicht so leicht gegeben». 11 admet 
pourtant une contamination, la ],e negation, avec appui textuel, entrainant la 2<, sans appui 
tex tue!. Theoriquement ce serait possible, mais c 'est une complication qui s 'ajoute a celle du 
dedoublement, tandis que le rapport litteral est direct et precis dans I'explication proposee 
ci-apres, qui s'avere par la prHerable. 

38 Dans la pratique des abreviations il faut distinguer entre, d'une part, des faits spontanes 
de diction, qui peuvent donner naissance ades abreviations redactionnelles, d'autre part, des 
conventions nees des besoins de la vie, notamment dans le commerce et I'administration. La 
I" categorie est representee par des abreviations minimales. Le phenomene est etudie apropos 
de certaines var. de Qa, dans la He partie de la lI' section, 8. La seconde categorie comporte 
des suppressions plus importantes, et meme parfois la reduction a la consonne initiale. 
L'initiale suffit alors souvent a suggerer le mot que les marchandises manipulees ou les 
instructions prodiguees dans teile situation rendent evident. Ainsi le bath (ba!), mesure de 
capacite pour les liquides (environ 40 litres) est indique par son beth initial, suivi il est vrai 
d'un trait d'abreviation, sur des ostraca d'Arad, relatifs ades livraisons ou rations alimentaires. 
Cf. Y. Aharoni, KetoQot ... , 12, n° I, Ig 3; 15, n° 2, Ig 2; 18, n° 3, Ig 2; 20, n° 4, Ig 3; 23, n° 7, Ig 5, 
etc.; A. Lemaire, Inscriptions ... , ISS; 161; 163; 166; 168, avec les memes documents en 
traduction et avec commentaire. L'initiale §in sert a designer le siele sur I'ostracon n° 16, Ig 5 
d'Arad (Aharoni 32; 33; Lemaire, 172; 173). De meme sur les epigraphes arameens de 
documents mesopotamiens (L. Delaporte, Epigraphes ... , 12, et la les rHerences textuelIes) 
et dans la documentation arameenne d'Egypte (A. Cowley, AP 311, et la les rHerences 
textuelIes). La technique divinatoire des Urim et des Tummim suppose, comme l'a montre 
R. Dussaud, les 2 abreviations par les initiales de ces mots, ale! et taw (Origines cananeennes ... 
46). Cette explication tres c1arifiante invite a compter avec l'emploi d'abreviations dans le 
domaine religieux et par consequent dans celui de l'hermeneutique. Un excellent exemple 
d'exploitation du principe dans I'hermeneutique de la Septante est celui de G Nb 23, 3, donne 
par G. R. Driver, dans une etude Oll il a groupe diverses observations et hypotheses relatives 
au principe des abreviations: Textus I (1960) 112s., spec. 131. Dans TM Jer 7, 4 le pronom 
pers. final de la 3' pers. plur. öt7Jöt a toutes les chances de cacher l'abreviation originelle de 
ötlöt tl1P7Jöt. L'hypothese remonte a H. Torczyner, auquel se refere W. Rudolph. Ce dernier 
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tion cl partir de , est offert par Sym Is 28, 13, Oll cette version a procede 
exactement comme G Is 8, 14. Sym a rendu 'P' 'P ,~, ,~ par EV'WAl] OUK 
EV'WAl] repoO'öoKiu ou repoO'öoKiu. Les 2 particules , prefixees aux substan
tifs ont ete traitees en negations. La donnee montre la vraisemblance du 
processus hermeneutique degage cl propos de G 8, 14. La speculation est 
encore soulignee en 8, 14 par le contraste avec le traitement de la meme 
preposition (devant le 1 er substantif de H 8, 14) qui a ele interpretee avec sa 
valeur normale, dans d; ayiuO'/Ju. 

Les interets ideologiques engages en 8, 14-16 et le conflit religieux sous
jacent au passage, et qui a ete defini dans I'analyse precedente 39, garantissent 
que l'insertion des negations de G 8, 14, cl partir des 2 prepositions hebralques, 
etait conforme cl une methode rec;ue, capable de faire autorite. Cette evidence 
est particulierement frappante dans le cas d'un changement aussi radical 
que le passage du positif au negatif par insertion de negations. La trans
formation de 8, 14 dans Gest donc fortement probante quant cl I'existence 
de la methode. II s'agit ici, dans le cadre du principe homographique, d'une 
exploitation analogique des licences d'abreviation. 

II convient encore de tenir compte de donnees contextuelles qui constituent 
d'autres cas de recours cl des procedes methodiques d'analogies formelles 
dans le traitement de I'hebreu, en G 8, 12-16. Ces donnees renforcent les 
observations precedentes, en montrant que l'hermeneutique d'analogie for
melle a encore servi en d'autres endroits du meme passage, et qu'elle a ainsi 
joue un röle primordial dans l'interpretation de toute la pericope. Vu les 
interets religieux engages, il fallait que cette hermeneutique mt une source 
d'autorite. 

En G 8, 12 il est elair que O'KAllP6v «dur», qui inaugure un sens complete
ment different par rapport cl H 1tvp «conjuration », constitue un mot elef 
et une notion essentielle pour la maniere dont G a interprete l'ensemble du 

hesite cependant encore. sous l'influence de l'explication de E. König par la pluralite des 
corps de bätiment du Temple (Rudolph, Jeremia 44, n. 4a, et la les referenees utiles). Mais 
l'explieation de König (egalement suivie par P. Volz, Comm. 88, n. h) est faetiee. Ce qui est 
probable e'est que, dans l'esprit des masson!tes tiberiens, le pronom pluriel se justifiait par 
la tripie mention de la formule «Temple de Yahve». Ces memes massoretes etaient peut-etre 
eneore conscients de la valeur d'abreviation, en doublure du vocalisme qu'ils ont retenu. 
Alors leur exegese du passage etait plurivalente. Dans la 1" redaetion du texte, le reeours a 
l'abreviation n 'a rien que de tres plausible, des lors que le principe des abreviations avait eours. 
La seule question sur laquelle il est legitime d'hesiter est de savoir si l'oeeasion a ete simple
ment une eommodite pratique ou, des l'origine, la recherche d'un effet en doublure de 
l'abreviation, comme dans l'intellection double attribuee ci-dessus hypothetiquement aux masso
retes. 

39 Voir ci-dessus eh. 11, A, debut, les observations relatives a la situation impliquee, dont 
on doit l'identifieation historique essentielle a Seeligmann. 
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passage. Comme note apropos de l'analyse precedente (en profitant de 
l'apport d'histoire circonstancielle de Seeligmann), l'adjectif grec contient 
une allusion a l'austerite de la vie sous le joug de la Loi: elle est «dure, 
difficile!» En depit de la divergence logique par rapport a H, ce sens a ete 
obtenu, non pas en traitant librement, c'est-a-dire arbitrairement l'hebreu, 
comme l'a cru Seeligmann, mais en l'exploitant a l'aide de l'hermeneutique 
d'analogie verbale formelle. 

Deux justifications sont concevables. La premiere consiste a admettre que 
le terme hebreu 1iVp a ete mis en relation avec l'arameen 01P, grace a une 
metathese a laquelle s'est ajoutee une mutation de s en s, via ,~, homographe 
de S, en ecriture consonantique nue. Le tendance a ecrire s pour s, a basse 
epoque, annulait la difference phonetique des· 2 consonnes en cause et 
ramenait la relation formelle a une metathese. La rac. arameenne obtenue 
est attestee en syriaque et en judeo-arameen occidentaI. Elle illustre, a travers 
diverses acceptions, I'idee generale d'«etre dur»40. Cela suffit a etayer 
I'interpretation de G, bien que fasse jusqu'a present defaut une illustration 
en arameen d'Egypte. Une interpretation de H 1iVp par iV1p = 01p pris 
comme adjectif (le vocalisme probable etant alors qaris) a donc pu fournir 
le grec O"KA.llPov. 

L'autre hypothese concevable serait une decomposition de 1iVp en iVp 

compris comme orthographe abregee de ;-;iVp, lu comme adjectif = «dur» + , 

40 Fischer avait cru pouvoir expliquer le terme de G comme confusion avec une rac. en 
rapport de metathese (SBI 23). L'hypothese de confusion est perimee et la justification lexico
graphique de Fischer, par une rac. hebraique postbiblique, indigente. Mais il garde le merite 
d'avoir ouvert la voie, en reperant le principe d'une relation possible avec une rac. en rapport 
de metathese. En realite la valeur arameenne de o'p est bien illustree: syriaque, paet «rendre 
du[», adjectif «aride, rude, du[» (cf. Brockelmann, LS 698); en judeo-arameen, le targum de 
Job 6, 12 emploie l'adjectif o"p, dans l'expression «est-ce que ma chair est dure comme 
l'airain?» (H: «Est-ce que ma chair est en airain?») (Il faut suivre pour ce texte la le90n donnee 
par l'ed. de Lagarde et retenue par Jastrow, qui la cite, DTM, 11, 1421, contre la le90n 
visiblement alteree de l'ed. rabbinique). En hebreu postbiblique le vb iII'P parait etre, a 
l'evidence, un correspondant en .f de la rac. arameenne, avec le meme sens (quelle que soit 
l'explication de la difference .fls). Il figure dans Y Ber I, 2c, Oll il est question des «cieux 
humides» du I" jour de la creation, qui durcissent le 2e jour (ed. de Krotochine, fol. 2b, ge 19 
avant la fin de la l<e col.; M. de Petrokov, fol 5a, 19 8 s. : 1i11'P 'lillJ1 «et le 2e jour ils (les cieux) 
se sont durcis»). Le correspondant arabe qarasa signifie «gele[» (eau et autres); 4e forme 
«rendre rigide par le gel» (Lane 7, 2513). Touchant la difference du s arameen et du .5, dans 
l'hebreu rabbinique mentionne, comparer le rapport analogue entre l'arabe classique qarasa, 
cite supra, et l'arabe syro-palestinien qrise «lait caille» «<durci»). Le terme est releve par 
C. Denizeau, d'apres M. Feghali, dans Dict .. , de Syrie ... , 412. En vertu des faits qui 
viennent d'etre releves, la probabilite du processus note a titre de I" hypothese ci-dessus 
constitue une donnee qui interesse a sa maniere l'illustration du dossier de la rac. arameenne. 
C'est un des exemples de la contribution que G pourrait apporter au lexique arameen, contri
bution qui meriterait d'inspirer une enquete systematique a travers toute la Septante. 
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tire de resh par paragraphisme, Une interpretation litterale «ne dites pas 
que (,) c'est difficile» aurait alors conduit, par legere simplification, au style 
direct exclamatif de G, Cette hypothese aurait pour elle la grande frequence 
de l'emploi de ;'1tlJP, circonstance qui etait de nature a attirer prioritairement 
I'attention des interpretes grecs 41 , 

Cependant, comme les indices generaux de G invitent a admettre que 
derriere G se cachait un cercle d'erudits depositaires de traditions exegetiques 
et lexicographiques, hebraiques et arameennes, l'hypothese precedente con
serve tout son poids, 11 serait en definitive tres vraisemblable que G ait ete 
conscient de la possibilite des deux justifications, celle par l'arameen et celle 
par l'hebreu (avec complement arameen) et qu'il ait vu dans cette conver
gence, pour lui singulierement frappante, une legitimation renforcee de son 
point de vue sur les laxistes, et par consequent une condamnation radicale 
(apres l-tTpto1E EtrtT]1E!) de leur tendance, 

En 8, 16 lOU /11'] /1u8dv s'explique par une exploitation de H analogue a 
celle qui adetermine l'adjonction des negations en 8, 14, La encore G a 
degage de H une negation en profitant des analogies orthographiques 
compatibles avec I'homographie. Le yod final de la ler;on TM = Qa = cer-

41 L'interpretation G de H i1111i' (dans I'expression «sa dure epee» = san epee implacable) 
en 27, I pourrait s'apparenter a celle discutee apropos de 8, 12, et cela selon un processus 
inverse, qui constituerait une sorte de reciproque, et par la un element de confirrnation. En 
G 27, I, G porte ayiuv «sainte» (epee) pour I'hebreu ci te (<<dure»). Cette interpretation s'eclaire 
si l'on admet une sous-jacence arameenne (glose, traduction targumique fragmentaire ou 
simplement interpretation arameenne de relai, emanant de G lui-meme), dans les conditions 
suivantes. G aurait interprete le mot hebreu par l'arameen NOii'. D'ou la possibilite de glisser 
a NlIIii' et de la a NlII'i' (paragraphie resh-daleth). Ce dernier mot a ete considere comme 
equivalant a I'adjectif hebreu fern. ;]1II1'i', que traduit alors l'adj. grec de 27, I. Le sens auquel 
a abouti G en 27, I differe de ceux qui interviennent en 8, 12 (G ou H), mais le terme de relai 
qui parait expliquer son cheminement est le meme que celui suppose par son exegese de 8, 12, 
dans la 1" exegese exposee plus haut. L'indice serait en faveur de cette exegese (qui n'exclut 
cependant pas une combinaison avec l'autre; cf. la suite). Le cas de 27, I, rapproehe de 8, 12, 
semble aussi temoigner soit d'une systematisation, au cours de l'elaboration de GIs, soit 
d'une tradition exegetique anterieure, qui aurait porte sur les relations (formelles! mais, aux 
yeux des anciens, utilisables exegetiquement) entre ;]lIIP, Oip, 1II,P et illlp (Je mot de H 8, 12). 
Il se pourrait qu'une teile tradition eclaire le probleme de 1111"pn en 8, 13. On sait que de 
nombreux auteurs admettent que la le90n primitive etait 1i'lIIpn. Si c'etait le cas, on pourrait 
apprecier sous l'angle fourni par les observations precedentes l'apparition de la le90n secon
daire (alors = TM), comme une retouche a caractere hermeneutique et methodique. Mais 
peut-etre n'est-il meme pas necessaire de supposer TM secondaire. Il a pu conserver une 
le90n qui aurait ete inspiree, dans la redaction primitive, par le meme rapport. Autrement dit, 
le mot de 13 (rac. 1II,p) aurait ete tire du terme de 12 (illlp), selon le meme principe d'une 
analogie verbale formelle legitimante. On voit par cette remarque que l'hermeneutique des 
versions permet de remonter vers des problemes qui interessent la redaction originelle de 
l'hebreu. 
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tainement H 42 a ete lu waw (paragraphisme) et place devant daleth (meta
these), de maniere a fournir un infinitif. La negation':J a ete detachee, en 
supposant un lamed a valeur double, d'apres I'analogie orthographique 
courante des nombreux cas de redoublement. D'ou 1m, ':J interprete 
comme un infinitif final: LOD l-ull-luElEiv43. 

Le processus qui a conduit G a ton: epuvEpoi ScrOVtal est problematique, 
mais des hypotheses de justifications formelles peuvent etre proposees, 
ce qui suffit a rendre improbable une liberte de G a I'egard du litteralisme, 
elant donne par ailleurs I'importance du debat ideologique dans lequel G 
etait engage. Le terme 'l;l semble avoir ete rattache a la fin de 15, et avoir 
donne lieu a une paraphrase, a partir d'une interpretation comme substantif, 
«rochen> (alors que c'est un vb dans H). D'ou, par transposition de la 
metaphore supposee, et par paraphrase, avElpWTl:Ol EV acrepuAdq ovw;. 

De ;"l1711 Ga tire par exploitation double, d'une part, ;'1117 = tOtE, d'autre 
part, selon toute apparence, un hofal du vb 171'. Le taw etait eliminable 
comme deja exploite pour I'adverbe. Il est meme concevable qu'il ait ete 
considerable a lui seul comme abreviation de l'adverbe. Ce qui restait a ete 
lu 17'l;' et ce mot a ete interprete comme un parfait prophetique «seront 
connus», soit qu'on ait vocalise 11 final, en supposant une ecriture defective, 
soit qu'on ait postule une valeur collective du singulier. D'ou la formule de 
G 44. Autre explication possible: G a pu tirer du substantif hebreu, par 
reamenagement de I'ordre des consonnes (anagramme), un hitpael171'11;', et 
ce vb a alors ete vocalise ou interprete deductivement au pluriel, comme 
dans I'hypothese precedente. 

Olnn a ete lu avec metathese omn «celui qui scelle = ceux qui scellent» 
= oi crepPUY1S0I-IEVOl. «Sceller» signifie clairement ici dans G «empecher» 
(I'observation de la Loi). Le caractere methodique du traitement des details 

42 L'authenticite du suffixe de la I" pers. dans TM-Qa est garantie par le changement 
de style et de situation (a l'egard du contexte precedent): la formulation reflete une situation 
historique originale et porte ainsi la marque de l'authenticite. 

43 Fischer voudrait que yod ait ete neglige et que beth initial ait ete lu mem par accident 
(d'ou la negation en grec). Cf. SBI 23, fin de I'anal. de G 8, 16. Cette hypothese d'alteration, 
deja peu convaincante en elle-meme, perd de vue l'orientation generale de 11-16, qui temoigne 
d'une reflexion exegetique, a l'encontre de I'eventualite d'un accident. Ce dernier est exclu, des 
lors qu'il est possible de parvenir a une justification de G par une hermeneutique precise mise 
au service du dessein qui s'affirme dans toute l'adaptation de 8, 11-16. 

44 On pourrait aussi songer a ('exploitation d'un subst. en tmt' prHormant suppose derive 
de la meme rac. A partir d'une valeur nominale, G aurait deduit la valeur verbale necessaire a 
son texte. Fischer n'a voulu reconnaitre dans G que le produit d'une alteration aceidenteIle, 
mais il a diseerne la possibilite d'une relation de G avee le ho/al de 11" et il eite a ce propos, 
avec raison, la justification que fournit G Is 64, 1(2). Par contre I'autre hypothese du meme 
auteur (rac. "11) n'est pas vraisemblable. 
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de 8, 16 dans Gest garanti par les memes interets ideologiques et la meme 
situation religieuse que dans le cas des negations de G 8, 14 et des autres 
aspects de G 8, 11-16. L'ensemble de ce passage constitue, semble-t-il, l'une 
des illustrations les plus probantes, a l'etat isole, de l'emploi par G d'une 
methode hermeneutique d'analogie verbale, souveraine en matiere de vulga
risation du texte biblique. 

L'interet qu'offre G Is 8, 11-16 pour la reconstitution de l'hermeneutique 
antique du ludalsme tient a la qualite de la teneur et de l'arriere-plan 
historique du passage, non pas au nombre des retouches par analogie 
verbale. Il vaut pourtant la peine d'observer en terminant que, si l'on 
compte toutes les modifications de sens par analogie verbale identifiees au 
cours de cette analyse et de la precedente, le bilan n'atteint pas moins de 
10 traitements par hermeneutique verbale analogique. Rappelons-les a titre 
recapitulatif. 

I) 11iO" 8, 11: paragraphisme produisant waw pour yod; metathese; 
rattachement a la rac. i'O, avec connaissance probable du sens preserve 
dans TM (cf. l'analyse de Qa 8, 11, dans la section 11). 

2) itl)P 10 et 2e : interpretation par l'arameen Oip ou par l'hebreu tl)P + i 
arameen, ou encore par la convergence de ces deux solutions d'analogies 
formelles. D'ou O'KA1WOV. 

3) Debut de G 8, 14 (fin H 13) traite au cours de l'analyse precedente. 
O::llilJl.) a conduit a 1!E1!oteffi~ T]~. Du point de vue de la rac., metathese 
et parente des gutturales assurant le passage a fni; du point de vue de 
l'adaptation stylistique, deduction permettant le passage du subst. a un vb. 

4) 1 re negation introduite par G en 8, 14 par homographie, avec abreviation 
supposee ('? pour N'?) et eventuellement separation du lamed (facultatif): cf. 
presente analyse. 

5) 2e negation: idem. 
6) Adjonction paraphrasante de O'uvavT110'E0'8E en 8, 14, sur le fonde

ment d'une 2e traduction de ~ll (suppose alors equivaloir a un infinitif): 
homographie. 

7) Adverbe 1"01"E tire du 2e mot hebreu de 16, soit par traduction double 
des consonnes correspondantes, soit par detachement de taw, considere 
comme abreviation : homo graphie. 

8) qlavEpoi sO'oV'"Cat (ibid.) tire de ili'lJ ou de lJi'I1il par permutation de 
l'ordre des consonnes: anagramme (extension du principe des metatheses). 

9) ol O'qlpaytsOIlEVOt (ibid.) tire de omn par metathese produisant le 
participe hebreu, avec deduction allant du sg au pluriel, d'apres l'analogie 
des valeurs collectives ou distributives. 
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10) TOD Jll] Jla8dv (ibid.) tin~ de "~":J principalement par homographie, 
sur la base de l'ecriture unique d'une consonne supposee repetee (lamed); 
accessoirement par paragraphisme produisant waw, et par metathese pro
duisant l'infinitif. 



CHAPITRE III 

GIS 26, 9, G JER 10, 13-14 ET LE THEME DE LA LUMIERE 

En 26, 9 b, pour la conjonction temporelle ,tvN::l de TM = Qa, Gala leyon 
<p&~, dans un contexte qui donne a eette var. une envergure certaine. H: 
«car lorsque (,tvN::l '::l) tes jugements (s'exercent) sur la terre (litter. «(sont) 
pour la terre») les habitants du monde apprennent la justice». G: «tes 
commandements (,a 1tpocnay~a,a <JOlJ 1) sont une furniere sur la terre. 
Apprenez la justice, vous gui habitez sur la terre». Le contexte precedent 
exprime dans H, d'une part, une nostalgie qui s'adresse aDieu, d'autre 
part, la preoccupation des jugements divins (26, 8 a. 9 b) et de la voie droite 
gui est eelle dujuste (26, 7). La confrontation de 26,7-9, dans TM, Qa et G, 
fait apparaitre non seulement des variations de teneur dans G, et une var. 
importante dans Qa (<<ta Loi», en 8 b, au lieu de «la mention de toi», dans 
TM 2), mais des divergences de cesures qui affeetent aussi les sens respectifs 3. 
Un examen preeis de ces variations, pour lequel la place nous manque ici, 
montrerait qu'elles sont moins les effets d'hesitations ou de eonfusions sur 
le sens, que les resultats d'efforts pour exploiter le texte, efforts gui temoignent 
d'un interet particulier porte a ce passage. Il etait en effet de nature a inspirer 
et exalter, tout a la fois, l'oraison, la meditation des voies divines et la pensee 
de la Loi. Les divers milieux qui ont mis au point les recensions et versions 
parvenues jusqu'a nous ont, selon toute vraisemblance, eonsidere le moreeau 
comme eminemment edifiant et ils y ont probablement aussi puise la matü':re 
d'emplois liturgiques. La var. de Qa mentionnee parait un indice eloquent. 
L'ineorporation de 26, 9-20 dans les «Odes» de l'Eglise chretienne, comme 
«Priere d'Isaie»4 illustre le meme type d'interet et pourrait avoir ete in
fluencee par une tradition liturgique juive plus aneienne. 

1 Dans la langue de G ce terme correspond generalement a pn ou "pn, et non pas au mot 
de H, habituellement rendu par Kpicrt~. L'option de G correspond a I'inflechissement de 
toute la phrase vers une edifkation legaliste, que fait immediatement apparaitre J'imperatif. 

2 Cf. cette var. parmi les analogies scripturaires de Qa, seetion 11, I'e partie, eh. 11, 5. 
3 D'apres le blanc qui suit Tt:)olll7J en 26, 8 dans Qa (il a ete decale par erreur dans la 

transcription de I'ed. Burrows), il parait clair que cette recension rattachait ce mot et les 
2 precedents a 26, 7, au lieu qu'ils font partie de la Fe phrase de 26, 8 dans TM. Dans G, en 
8 et 9, les cesures different par rapport a TM, non sans repercussion sur le sens. 

4 Refer. a J'ed. Rahlfs dans J'app. crit. de Ziegler. Cf. SG, X, 2 352, n° 5. Cette piece 
commence a EK VUKt6~, qui marque le debut de la phrase dans G 26, 9. 
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La lec;on <pÜlr; de 26, 9 se situe donc dans un ensemble significatif, et elle y 
prend une place de premier rang. L'introduction de «la lumiere» pour 
qualifier les« commandements» divins, non seulement contribue a la conversion 
de la phrase en pan':nese U:galiste (tandis que dans Helle celebre theo
logiquement les jugements divins qui regissent le monde 5), mais encore elle 
eleve le passage a la hauteur de la grande proclarnation universaliste du 
Second Is, relative a la Loi «lurniere des nations ». Dans ces conditions il est 
evident que les modalites d'introduction de la var. revetent une portee notable 
pour l'inspiration de G et la nature de ses procedes. S'il apparaissait que le 
changement a ete le resultat d'une initiative libre, la var. prouverait non 
pas sans doute - apres tout ce qui a ete constate dans nos analyses ante
rieures - le regne exclusif de la liberte chez G, mais du moins son inter
vention a l'origine d'une lec;on ambitieuse. Au contraire, si la var. se revelait 
liee ades modalites propres a la justifier, elle apporterait une serieuse 
confirrnation a la these selon laquelle ce qui a predomine chez G c'est le 
souci de legitimer les modifications qu'il estimait necessaires a l'exploitation 
et a la vulgarisation du texte 6. 

Ottley suppose tour a tour la possibilite d'une var. H(G), d'une conjecture 
et d'une influence venue de certains textes scripturaires. Ce ne sont la que 
les suppositions vagues d'un auteur indecis 7. La negligence de Fischer et 
surtout celle de Ziegler, a I'egard de la lec;on en debat, surprennent mais 
s'expliquent par le point de vue fondamental de ces auteurs, qui ont cru G 
partout anime par une tendance a diverger librement, au gre de ses preferences 
et de ses commodites. Meme un changement aussi hardi que celui-ci n'etait 

5 Dans H «Ies habitants du monde apprennent» quelle est la justice de Dieu, a travers 
les evenements qui manifestent ses jugements, et non pas dans la lettre d'une loi qui enumere 
des commandements a observer, ce qui est le point de vue de G. Une note pn':cedente a 
signale l'originalite et l'orientation legaliste du mot grec pour les «commandements», et l'effet 
parenetique decisif introduit par I'emploi de I'imperatif final, au lieu du pft dans H. 

6 Les autres elements etant consideres par G comme subordonnes et pouvant par consequent 
donner lieu ades paraphrases ou ades abreviations qui conferent souvent a l'adaptation 
grecque I'apparence - illusoire - d'une grande liberte. 

7 BIAS, Ir, 229. a) L'hypothese de var. H(G) demanderait une analyse qui manque chez 
OttIey. Un accident n'etant pas probable, vu l'importance religieuse du passage et la coherence 
des 2 le!;ons, il faudrait expliquer comment la le!;on supposee originelle a donne naissance a 
l'autre, ce qui ne peut aboutir qu'a la secondarite de la le!;on supposee dans H(G), d'ou 
resulte le meme probleme de motif que pour G : la question est repoussee a un stade anterieur, 
mais reste identique. En fait, l'hypothese d'une var. H(G) est eliminee par les motifs internes 
decelables dans G, a commencer par san interet pour le mOli[ de la lumiere (cpr. G 53, 11). 
b) L'hypothese d'une «conjecture» (guess) est une maniere de postuler un complet empirisme. 
C'est justement ce qu'il y a lieu de mettre en question. c) Les 3 textes auxquels a songe Ottley, 
Ps 19,9 (au lieu de 8), Ps 119, lOS et Prov 6, 23 reposent sur la comparaison de la Loi ou des 
commandements avec une lumiere et ont certainement pu encourager, a titre accessoire, la 
le!;on de G. Ils ne livrent cependant pas les conditions de I'emprunt precis qui l'expliquerait. 
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apriori pas problematique pour ces auteurs, Mais en nous demandant 
d'accepter sans sourciIIer un ecart semblable, I'empirisme exige trop et 
devient par la meme suspect Seeligmann, heritier du bilan laisse par Ziegler, 
touchant G Is dans son ensemble, en a tire ici, comme regulierement aiIIeurs, 
la consequence logique lorsqu'il a postule pour Gun plein droit a I'innovation 
ideologique, Son expose suppose en effet qu'a ses yeux la teneur riche de 
I'idee inauguree par G constituait la justification du changement, autrement 
dit, que ce changement avait ete librement impose a I'hebreu, sans egard 
aucun a la Iitteralite 8, Mais la portee meme que SeeIigmann attribue a la vaL 
de G implique, au contraire, que la Iiberte, loin de s'imposer, est ici 
problematique. Seeligmann est encIin a reconnaltre dans la vaL une inspira
tion deja conforme au theme gnostique de «la lumiere de la connaissance», 
10 nl~ YVcO(n;Cü~ <p&~9, II discerne dans d'autres textes, G Os 10, 12 et 
G Jer 10, 13-14, des indices analogues, de nature a confirmer I'appreciation 
de G Is 26, 9. Dans le cas de G Os, I'hypothese paralt legitime. Ce texte met 
nettement la lumiere en rapport avec «la connaissance» (YVcOO't~), dans des 
conditions qui cependant n'impliquent nuIIement la liberte qu'admet tacite
ment Seeligmann, mais bien plutöt une justification qui paralt etre ici de 
nature paragraphique, ce qui ramene secondairement le cas a une homo
graphie 10. 

La relation de la «lumiere» et de la «connaissance» est, apremiere vue, 
moins evidente dans G Jer, 011 I'on a curieusement pour m1 (<<esprit» et, 
dans ce contexte, «vent») <p&~ dans G. Ce texte nous oblige a une courte 
digression, qui sera utile a notre sujet, car iI contient une speculation verbale 
caracteristique. La mention de la lumiere (G Jer 10, 13) et ceIle de la 
connaissance (10, 14) sont eloignees et associees ades themes differents 11. 

8 SV/108, 
9 Seeligmann rappelle, avec cette formule, le jugement de Reitzenstein sur sa valeur 

exemplaire dans le gnosticisme (ibid.), 
10 Dans G Os qJiO~ a ete tire dc i'l (en realite, dans ce texte «friche»), en supposant soit le 

mot atteste nir (I R 11,36), soit une orthographe pleine pour il «lampe»: homographie, dans 
les 2 cas. Le vb de meme rae, qui precede, a ete traite identiquement: qJUlTicrun; qJiO~ YVciJcrEUl~. 

Le dernier terme ci te correspond evidemment a 11111 (<<et (il est) temps», dans H). Il semble, 
apremiere vue, violer manifestement la litteralite de I'hebreu. Mais, dans l'elaboration de 
G, il faut tenir compte des parentes el equivalences qui ont pu etre suggerees par I'ecriture 
arameenne pratiquee en Egypte au cours des periodes perse et hellenistique. Dans plusieurs 
types de cette ecriture la forme de lI'all' se rapproehe de celle de daleth au point de se confondre. 
Cf. les tables paleographiques de Rosenthai, dans AF. La ressemblance est frappante dans les 
specimens ou la corne de droite du daleth n'est pas accusee. En transcrivant le texte dans une 
teile ecriture, ou simplement au nom de cette proximite des formes, il etait donc possible de 
lire, pour les besoins de la cause, mais aussi en vertu du principe reI;:u relatif aux parentes de 
forme, 11111, d'ou G. 

11 Jer 10, 13 concerne les orages et les pluies suscites par Dieu. En 10, 14 changement de 
tMme, il s'agit de la stupidite des idolätres, de leur manque de «connaissance». 
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Neanmoins, si une speculation preClse a relie les termes, l'hypothese de 
Seeligmann, relative a une influence venue de la notion de «lurniere de la 
connaissance», ades chances de correspondre a la realite. Seeligmann a 
discerne l'influence possible de G Is 33, 6, qui mentionne comme Jer 10, 13 
les 8T]cl'Uupoi divins, en rapport avec la «sagesse» et le «savoir». Les 
tresors de G Is 33, 6 ont pu encourager une relation antitMtique entre !es 
«tresors» de Jer 10, 13 et l'absence de «connaissance» de l'idolätre de 
Jer 10, 14. Mais ce rapprochement ne fournit, en depit du mot commun, 
qu'une certaine orientation ideologique, non la matiere d'un emprunt 12. La 
mention de la lumiere manque dans Is 33 et le theme des contextes respectifs 
differe. La donnee alleguee par Seeligmann n'explique donc pas l'eviction 
d'un terme aussi charge de valeur religieuse que m1 et cet auteur est, en fait, 
de nouveau oblige d'admettre tacitement que le texte a ete sacrifie a I'idee, 
et a une idee importee de l'hellenisme dans le Judalsme. La difficulte est 
d'autant plus sensible que la provenance est etrangere. En realite l'inspiration 
ideologique en question s'est exercee tout autrement que l'a cru Seeligmann. 
Elle a ete justifiee par une speculation verbale sur la forme du mot hebreu. 
Oe m1 Gest passe a la rac. arameenne 1m «etre blanc, etre brillant», qui 
conduisait tout naturellement a <pm<; 13. La relation est frappante. Le 
processus ne peut etre douteux, et il ajoute un exemple tres probant a tous 
ceux que nous groupons dans les presentes analyses. 

Il resulte de ces observations que G Os 10, 12 et G Jer 10, 13, au lieu 
d'illustrer des changements librement pratiques pour servir le prestige du 
theme de la lumiere, constituent au contraire des applications de la methode 
des analogies verbales formelles. Cest sous le couvert de cette methode que 
le theme de la lumiere a ete introduit. 

Le cas de G Is 26, 9 se distingue des textes rapproches par Seeligmann en 
ce qu'il s'agit des commandements divins et non de la «connaissance» prise 
en elle-meme. L'assimilation de ces commandements a <<Une lumiere sur la 
terre» et l'invitation a «apprendre la justice », adressee aux habitants de cette 

12 D'autres passages scripturaires susceptibles d'avoir influe sur la formation d'une idee 
directrice chez G appellent les memes remarques. Ps 36, 10 fait de «la lumiere» la source de la 
vie et Ps 104, 30 attribue a ['esprit divin de faire naitre la vie. La combinaison des 2 textes 
a pu contribuer a orienter G vers ['idee de lumiere, a partir de la mention de l'Esprit, mais il ne 
s'agit toujours que d'une orientation, non d'une justification methodique des changements par 
analogie ou deduction, le contexte de Jer 10, 13 et l'importance du mot m, s'y opposant. 

13 Arameen d'empire ',m «blanc» (Driver, Aramaie Doc. 20, n° 6, 3, adj. qualifiant la 
farine); judeo-arameen ,m «etre blanc, brillant»; syriaque, le meme atteste avec le sens 
intransitif au paN (sens B «laven»; adj. N"n (~eworö) «blanc»; mandeen, pael «laven> 
(MD 137). En hebreu biblique cette rac. est attestee quoique rare, cf. le vb dans Is 29, 22 
(<<pälir») et les derives nominaux, Est I, 6; Gen 40, 16 etc. Arabe 'a~H'aru «blanc brillant», 
notamment en parlant des yeux, selon les lexicographes cites par Lane (2,666 C). 
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terre, correspondent a la doctrine de «la loi, lumiere des nations» chez le 
Second Is. Une influence directe est certainement venue de la, Elle a pu se 
combiner avec l'attrait qu'a eventuellement exerce une mystique hellenistique 
de «la lumiere de la connaissance », et celle-ci a pu encourager l'interet de 
G pour le theme de la lumiere, encore atteste ailleurs 14, Mais, dans un cas 
comme dans l'autre, l'influence ne fournit qu'une orientation ideologique, 
non une justification textuelle. La liberte de traitement textuel qu'admet 
Seeligmann est d'autant plus problematique que l'auteur impute l'inspiration 
du changement a l'influence exclusive d'une gnose hellenistique naissante. 
Mais, s'il a surestime ce facteur et s'il faut donner la priorite, dans ce cas, 
a l'influence scripturaire du Second Is, exclusive ou combinee avec l'autre, 
la question de la nature du procede reste posee et la liberte est d'autant moins 
vraisemblable que le terme introduit par G renouvelle le texte par son 
importance, 

Or il est possible de deceler entre la lec;on de TM = Qa = H 'lt'~:::l et la 
divergence de G <p&~ deux relations formelles, dont il y a lieu de penser 
qu'elles ont toutes deux constitue, aux yeux des responsables de G, une 
justification du changement de sens. 

a) 'lt'~:::l etait decomposable en element conjonctionnel lt':::l (conjonction 
se renforcee par kaf circonstanciel) + ,~ interpretable comme orthographe 
defective de ,,~ = <p&~ «lumiere ». La suppression du 1 er element, apres la 
conjonction ':::l rendue par DtOn, se justifiait, du point de vue des principes 
en vigueur chez G, aussi bien comme reduction de deux a un, que comme 
negligence d'une particule jugee d'importance mineure (element <deger» du 
texte), 

b) Une autre justification formelle se presente a part ir de 'lt'~, le kaf 
initial etant eliminable par la meme raison qu'en (a). 'lt'~ pouvait etre lu 
par metathese 'Nlt'. En tenant compte de la parente phonique des gutturales 
et de la similitude de leur comportement phonetique, G a pu passer de 

14 Cf. la presenee du mot «Iumiere» dans G Is 53, ll (alors qu'il manque dans TM, mais 
figure dans Qa = G). Ce texte est eapital. Cependant si le rapproehement de G 26, 9 et G 53, l1 
parait apremiere vue eloquent, touehant l'attrait de G pour le theme de la lumiere, il n'est 
nullement assure que les faits refletent une influenee externe hellenistique. Nous venons de 
noter que 26, 9 pourrait se ramener exc1usivement a l'influence du Seeond Is. L'appreeiation 
de G 53, 11 est delieate et depend de la maniere dont on appreeie TM. Mais le fait que Qa 
s'aeeorde avee G montre qu'il s'agit d'une le,<on diffusee dans le Judalsme, et non partieuliere 
a G. Voir a ee sujet l'analyse de la var. Qa, H' seetion, I" partie, eh. H, 10. Il s'agit d'un 
emprunt seripturaire methodique. D'un autre eöte, l'exploitation du theme de la lumiere 
remonte a une tradition proche-orientale antique; c'est seulement «la lumiere de la connais
sanee» qui est hellenistique. Ce qui serait concevable c'est qu'un theme hellenistique de la 
lumiere ait contribue a ranimer la tradition d'origine mesopotamienne relative a la lumiere 
de la justice et d'autres bienfaits divins. 
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ale! a ~eth et de 1NW a 1nw «aurore », par «petite mutation» 15. De l'aurore 
on pouvait aisement deduire la «lumü~re» <p6)~, en parlant des commande
ments de Dieu. L'influence de la doctrine du Second Is relative a la Loi 
«Iumü~re des nations» et eeIle d'autres textes, qui comparent la parole 
(Ps 119, 105), le commandement (Ps 19, 9) ou la Loi (Prov 6, 23) a une 
lumiere, apportent acette deduction deja legitime par elle-meme un ample 
soutien scripturaire. 

Cette seconde speculation formelle peut paraitre, au premier regard, 
moins assuree, en raison de la compIication entrainee par le changement 
de gutturale et par la deduction necessaire pour passer du terme hebreu 
obtenu a ceIui de G. Mais il y a Iieu de penser qu'au contraire, pour les 
anciens exegetes qui ont elabore G, cette seconde justification importait plus 
que la precedente, en raison de la presence, dans le contexte immediat, du vb 
1nw, homographe du substantif et probablement apparente par le sens et senti 
comme tel par les anciens (<<chercher, etre en quete de», I'aurore etant «ce 
que 1'0n attend, ce que 1'0n guette»). Cette presence d'un mot parent dans 
le contexte a dil etre interpretee comme une indication en faveur d'une 
lecture speculative 1nw, d'ou l'on pouvait passer deductivement a «lumü~re». 

La dualite de la justification, qui pourrait paraitre incertitude de la 
solution, d'un point de vue moderne, a probablement ete pour les anciens? 
tout a l'oppose, un renforcement. Si I'on fait effort pour retrouver les 
conditions de I'hermeneutique ancienne, en ecartant les projections explica
tives modernes qui font iIIusion, ce renforcement apparait une garantie 
supplementaire du caractere methodique de la le<;on G, auquel ehacun des 
motifs (a) et (b), pris isolement, imposerait deja de conclure. 

Le meme texte de G repose sur une autre metathese, qui se cache dans le 
vb 6pepi~Et ( ... 1tpOC; 0'1';) «(mon esprit) s'eveille au matin (en pensant) a toi». 
Ce vb correspond par le sens a l1nwN, qui suffirait a I'expliquer. Mais il n'est 
pas douteux que le subst. hebreu precedent a ete inclus dans la valeur du 
grec, sous la forme 1p1:1:1 «au matin », lecture qui a ete tiree, par metathese 
et paragraphisme (waw-yod) de H ':I1p:l «en mon sein». 

Au total l'analyse de G 26, 9 et la discussion des 2 textes rapproches par 
SeeIigmann nous livrent donc 4 nouveaux specimens de modifieations de 
sens par analogie verbale, dont le principal de 26, 9 et celui de G Jer 10, 13 
apparaissent particulierement probants. 

15 Le passage d'une gutturale a I'autre, combine avec une metathese, constitue ICI un 
processus qui correspond exactement a celui releve en 8, 13 (G 14), Oll il nous a paru solidement 
assure. 



CHAPITRE IV 

GIS 32,1-10, NIO OE VARIATIONS 
PAR HERMENEUTIQUE ANALOGIQUE 

L'adaptation de 32, 1 s. dans G contient, a partir de 32, 2, de nombreuses 
divergences par rapport a l'hebreu, tel qu'il est represente par TM et par 
la confirmation que lui apporte, dans l'ensemble, et mises apart quelques 
var., Qa 1. G donne, apremiere vue, I'impression d'une grande liberte. La 
critique I'a apprecie sous cet angle. Mais un examen attentif aux raisons 

I En 32, 2, selon la transcription de Burrows, Qa lit C1110' (avec mem final, en surplus par 
rapport a TM). Teile etait en effet certainement la I" redaction, avec un sens qui entrainait 
une autre cesure : «et chacun (des princes nommes avant? ou des membres du peuple?) sera 
comme un lieu protege du vent (interpretable activement ou passivement; cf. parenthese 
precedente) el if fes abrilera. L'averse (sera) comme des ruisseaux (Jitteralement : des ramifica
tions) d'eau dans des lieux arides» (Je dernier terme de Qa = un equivalent pluriel de TM sg). 
Mais un reviseur a place entre resh et mem de cette lec;on 2 points disposes verticalement (a la 
maniere des «2 points» du franc;ais). Kutscher a interprete ces 2 points comme une annulation 
(LMY 499, bas; LIS 559). Mais ailleurs, dans Qa, les annulations ont ete pratiquees par 
rature ou grattage. Martin (ignore par Kutscher, qui aurait dil l'incorporer aLlS) a la 
bonne explication: les 2 points indiquent ici le rattachement de mem au mot suivant (Ser. 
Char. 11, 531; l'auteur renvoie pour un parallele a son t. I, sans pagination. C'est I, 164 ou 
la fonetion separatrice des 2 points verticaux est etablie par rapprochement avec le meme 
signe en 15, 5 = co!. XIII, 12). Dans la nouvelle lecture mem devient la preposition qui 
precise simplement l'etat es de TM = H. Litteralement Qa: «abri par rapport a (min 
d'eloignement) l'averse»; TM: «abri de l'averse» (= contre l'averse). Cette interpretation 
de la 2e main devait etre eelle de la souree H(Qa). Mais Qa I" main ne s'est pas neeessairement 
trompe. Il a pu inaugurer une leeture et une interpretation originales. La lecture de la 2e main 
(mem preposition) est une minutie, mais interessante. I) Elle vise a preciser le sens de la 
formule (peut-etre contre une exploitation qui faisait de 1110' un vb, comme dans la I" main, 
mais sans suffixe). 2) Elle se fondait sur un emprunt scripturaire a 25, 4 (c1m "on~), la 
jonetion etant assuree par la synonymie du loe terme avec 1110. Cette hypothese est d'autant 
plus legitime qu'une autre influenee de 25, 4 est soupc;onnable dans 'ilJ, qui suit en Qa 32, 2, 
au lieu de TM = H 'ilJ. Dans ce eas Qa n'a pas reproduit la lec;on de 25, 4 qui emploie 'il sans 
preposition. Mais l'important est la pn::senee du mot: c'est, en 25, 4, comme dans les Psaumes, 
une metaphore de la protection divine. Qa 32, 2 lui a restitue cette fonetion litteraire, par le 
ehangement de preposition, po ur eviter l'emploi profane d'une metaphore qui est ailleurs 
employee pour parler de I'action divine. C'est une minutie, dans ce cas encore, mais dont le 
motif religieux est bien perceptible et a inspire le recours a une petite mutation methodique. 
Remarquable est l'accord de Qa avec TM pour la lec;on difficile C'1111'i, (32, I). Vu le contexte, 
la eritique a suspecte une repetition mecanique de la preposition. Mais H a pu completer 
intentionnellement la cadence en 'i, qui caracterise 32, I. La valeur de la preposition est alors 
eelle d'une simple rHerence: «quant aux princes, ils exerceront leur autorite selon le droit». 
G ne saurait justifier une correction, car il a procede par petites mutations (cf. 8iKUIOS, sans 
tenir compte de la meme preposition). 
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imputables aux anciens doit reviser ce jugement. S'il y a eu des amenagements 
qui peuvent passer pour des libertes, c'est dans certains details secondaires 
et subordonnes, sur les confins de l'adaptation grecque et dans la dependance 
de var. significatives quant a la methode. Des libertes de details ne sont ici 
qu'adaptation litteraire, non inspiration. Cette derniere s'avere a nouveau 
caracterisee par l'application de methodes analogiques. 

1) Pour mi «vent» (dans ce contexte), 32, 2a, G porte "WU~ A6yolJ~. On 
doit a Ziegler d'avoir observe que cette «equivalence» est frequente dans 
T Is, dont il mentionne des passages probants 2 • L'indication est precieuse, 
mais Ziegler a ensuite meconnu la consequence de la confrontation. G n'est 
pas une «Iibre interpretation », comme il le voudrait 3. La liberte est exdue 
a un double point de vue. En premier lieu, si l'equivalence en question se 
retrouve dans T, c'est que T a incorpore une interpretation qui possedait 
un caractere traditionnel dans le Judai"sme. Elle n'a vraisemblablement pas 
ete inauguree par G, mais devait deja etre diffuse avant lui, qui s'est alors 
conforme a une tradition venue jusqu'a lui. En second lieu, cette tradition 
elle-meme n'est pas nee d'un simple des ir de variation litteraire. Elle a 
comporte une justification agreee. L'attestation de l'equation dans un 
passage unique, mais significatif, de la Törah livre probablement la solution. 
Ziegler a neglige d'en tenir compte, parmi les references targumiques qu'il 
donne, parce qu'il ne s'est pas interroge sur I'origine d'une interpretation 
qu'il avait decretee libre. Pour H Ex 15, 8 T!:lN mi::J «par le soume de tes 
narines», T Ok porte 11.)'!:l i1.)'1.)::J «par la parole de ta bouche». Il s'agit de 
l'accumulation miraculeuse des eaux par l'effet du soume, c'est-a-dire ici du 
vent providentiel, lors du passage de la mer, apres la sortie hors d'Egypte. 
A en juger par ce texte, l'origine de I'equation en debat est avant tout le 
souci reverenciel de transposer un anthropomorphisme, le vent presente 
comme «Ie «soume des narines»4. La transposition a un caractere dogma
tique; elle a la portee d'un theologoumenon. Elle pouvait se redamer en outre 
de l'autorite scripturaire. Is 11, 4 b etait de nature a fonder l'equation targu
mique: «avec le soume de ses levres il fera mourir le mechant». Il s'agit du 
roi messianique et «Ie soume des levres» evoque ici dairement les paroles, 
c'est-a-dire les ordres et les jugements du roi 5. Un passage d'un Hymne 

2 ZUI 84: pour H m1, Temploie souvent K1~'~, ou le synonyme K'm «parole». 
3 «Freie Deutung», ibid. 
4 De meme T Ok Ex 15, 10. En 15, 8, T Ps Jonathan trans pose de meme, mais non en 15, 10 

Oll il conserve le mot de H (Cd. Ginsburger). 
5 Ottley avait tres judicieusement pense a 11, 4, apropos de la ler;on G (BIAS, 11, 263). 

Mais il avait cru a une analogie de sens isolee, alors que 11, 4 importe par rapport a une equation 
targumique etablie. 
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de Qumran etablit egalement une connexion etroite entre <des paroles» et 
«Ie souffle» (designe par le meme terme m1 que «I'esprit») que Dieu «a 
cree sur la langue» pour produire ces paroles, ainsi que les sons musicaux 
qui servent a le louer (Hod 35 = I, 27-29). Il convient de mettre cette 
doctrine en rapport avec l'equation utilisee par G et T. La confrontation 
invite a penser qu'il s'agit probablement d'un theme commun, et l'equation 
de G et T suggere qu'il a une origine scripturaire, ou qu'il s'est developpe a 
la faveur de la donnee scripturaire. A part ir du texte normatif de la Loi, 
Ex 15, 8, l'interpretation s'est propagee a des textes divers. Son attestation 
dans G Is 32 est un indice de soumission a une tradition, fondee elle-meme 
sur un principe theologique d'inspiration scripturaire 6 . 

2) Ga paraphrase 01T par I'expression ffiC; (hp' iJöawc; <pepol-l€vou. Cette 
formule ne permet pas de conclure a I'incomprehension et a l'empirisme, 
contrairement au SOUP90n qu'a eveille Ziegler et qui encourage le meme 
type d'appreciation dans les contextes 7. L'examen des interpretations de G 
dans les textes Oll figure le meme terme hebreu, et la confrontation des 
indices lexicaux disponibles montrent que la paraphrase de G, qui se 
retrouve, avec variantes de detail, en 28, 2 et 30, 30, se justifie par adaptation 
deductive aux contextes et que G y a exploite a sa maniere une valeur 
assignable au terme 8. Le recours au participe grec ne doit pas donner le 
change sur la competence de G. C'est une deduction qui s'explique par 
l'adaptation de I'etat construit hebraique de 28, 2. H «comme une averse 
(01T) de grele» a ete rendu par ffiC; X/IAa~a Ka'ta<pepol-l€vT] «comme une 

6 L'homme «dissimulera ses paroles» semble un tniit destine a depeindre la prudence qui 
gagnera chacun devant le renouveau inaugure par le regne d'une justice sans dHaut (32, I): 
dans ces conditions chacun retiendra les paroles legeres ou venimeuses qu'il avait coutume de 
proferer (cpr. 32, 6-7 et la rHerence pejorative aux aVepOl1tOl~ en 32, 3). 

7 «Der Js-Übers. kannte die eigentliche Bedeutung ( ... ) nicht», ZU! 143. 
8 Les 2 autres textes Oll figure le mot hebreu dans Is, a savoir 4, 6 et 25, 4 soulevent dans G 

des questions a disjoindre. En 4, 6 crKAl]p6TTl'W~ ne prouve pas une ignorance. A cote de la 
mention de «la pluie», qui succede (G = H), il n'est pas etonnant que G ait evite un sens 
synonyme ou proche, conformement a sa tendance frequente en pareil cas. Sa traduction 
pourrait etre en rapport avec une valeur attestee en arabe pour razama (vb en relation de 
metathese phonetique). Ce vb peut en effet depeindre «l'äprete» (c'est le sens du mot grec) 
de l'hiver. Voir I'expression probante dans Lane 3, 1077 B (sur I'autorite de TA). Le Lisän, 
auto rite prioritaire, signale cet emploi et l'explique par le vb barada «etre froid» (M. Beyr. 
XII (50), 240 A, milieu). G Is 4, 6 a donc des chances d'attester la connaissance d'une rac. 
homonyme, vraisemblablement arameenne. L'indice livre, dans ce cas, un temoignage qui 
manquait dans la documentation de cette langue. En 25, 4, G a procMe speculativement. Il 
a interprete 0'1 comme le pluriel de '1 «etranger», d'oll, par dMuction adaptee au contexte, 
äv9pWTCOl. L'examen du passage et de ses analogies avec 28, 2 et 28, 15 montre que G ne pouvait 
se tromper sur I'identification fondamentale du terme hebreu. Mais il l'a egale a 0"1 de 
25, 2 et 5, pour les besoins de son exegese tendancieuse du passage, en se fondant sur le principe 
homographique, combine avec une possibilite d'orthographe dHective. 
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grele precipitee». L'emploi d'un vb etait normal dans une equivalence 
litteraire et non Iitterale. A partir de 28, 2 cette equivalence a ete propagee 
aux autres passages, ce qui a entraine des amenagements secondaires et ce 
qui a finalement produit I'impression d'une incertitude lexicographique de 
base. En realite le vb grec, qui s'applique a des averses ou ades cours d'eau, 
convient a la paraphrase du substantif. La mention complementaire de I'eau, 
en 30, 30 et 32, 2, precise pertinemment cet emploi 9. En 28, 2 (po ur la 
2e mention de Oil) et en 30, 30, le participe grec est renforce par ßiq.. En 
32, 2 I'emploi avec 0oaTO~, sans autre precision, laisse supposer qu'il s'agit 
d'une masse d'eau «emportee», d'une inondation plutöt que d'une preei
pitation. II y a done partout I'idee d'un eataclysme liquide violent. Or eette 
nuance de violenee se retrouve dans I'apparente ara be razama (en rapport 
de metathese phonetique). La 4e forme de ce vb, , arzama , s'emploie po ur le 
roulement du tonnerre 10. Le substantif d6rive razim designe «une pluie 
aeeompagnee d'un tonnerre ineessant» 11. II y a done un denominateur 
eommun a I'interpretation de G et aux emplois arabes mentionnes, et le 
eonstat montre que les paraphrases de G, dans les textes eites, n'ont pas ete 
inspirees par un empirisme subjeetif, mais par la eonnaissanee d'une tradition 
lexicale positive 12. 

9 En 32, 2, malgre l"apparence litterale, cette mention de «I'eau» ne provient probablement 
pas du mot hebreu qui figure en 2b. üttley, plus judicieux sur ce point que Ziegler cite infra, 
avait pressenti une teile eventualite (BIAS, I1, 263). L'etat es du debut de 2b a vraisemblablement 
ete traite synthetiquement et deductivement, ce qui a produit rroTU~6~, sous l"influence probable 
de Gen 2, 10 (ou voyez I'analogie de vocabulaire). Le fleuve qui apparaitra a Sion, selon G, 
rappellera eelui du paradis. Cette eorrespondanee G-H se confirme encore par le traitement 
des 2 mots qui suivent «Sion» dans H. Ils n 'ont pas ete negliges par G, si notre hypothese 
exposee ci-apres est legitime (infra, sous 3). Independamment de ce dernier point, la corres
pondanee G-H proposee par Ziegler (ZUI 142) ne peut etre retenue. L'auteur a d'ailleurs senti 
lui-meme la difficulte en marquant une exclamation coneernant la 2e eorrespondance qu'il 
a notee. Voudrait-on neanmoins supposer une influence retrospective de I:l'ö de 2b, tout en 
aeeeptant la rectification des correspondances G-H, le probleme de la valeur de l:liT pour G 
n'en serait pas modifie. Le fait important est que G a associe explicitement «I'eau» a sa 
paraphrase en 32, 2 et 30, 30. Les 2 textes se confirment mutuellement sur ce point. 

10 Lisiin XII, 238 A, haut, avee definition du maJdar de la 4e forme comme signifiant «la 
voix du tonnerre». Le meme eite a ce propos un vers de Labid, Mu"al/aqa 5, ou il est question 
du grondement du tonnerre que repercutent les nuees. 

11 Lane 3, 1078 A, haut. 
12 La traduetion de l:liT par CJKoprrit;cov, dans G Hab 3, 10 apporte un eU:ment de 

confirmation, touehant la valeur de l"information de G. Il a lu le mot hebreu en cet endroit 
avec un vocalisme de partieipe (appliquant, vraisemblablement de propos delibere, la methode 
homographique). Mais le semantisme qu'il a admis a une valeur positive. Dieu «disperse» 
de tous eötes <des eaux du passage», c'est-a-dire eelles de la mer, lors de la sortie miraculeuse 
d'Egypte. L'action s'apparente a celle de «repandre» la pluie. De la sorte G Hab illustre 
l'existenee du vb que seule atteste en hebreu biblique, avec certitude, Ps 77, 18. 
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L'equivalence donnee par Aq pour le meme mot hebreu en 28, 2 me rite 
d'etre relevee a l'occasion de l'examen de G, Elle contribue en effet a 
illustrer l'etendue de l'information lexicographique des anciens, au sein du 
Judalsme, et elle invite par 1a a la prudence en matit~re d'ignorances appa
rentes, Aq porte en 32, 2 et 28, 2 (son texte n'est pas preserve en 30, 30) 
EVT1VUWu «secousse». Sym, Theod ont la meme traduction en 28, 2, ce 
qui montre qu'elle a eu un certain credit. Du point de vue de la teneur 
reelle des textes, ceHe traduction est inadequate, mais elle offre neanmoins 
l'interet d'attester la connaissance d'une rac. homonyme de celle du terme 
d'Is. On ne saurait en effet expliquer Aq comme une deduction obtenue a 
partir de la valeur normale. Il s'agit donc d'une autre rac. Elle ades chances 
d'etre, avec rapport de metathese phonetique, la meme que celle qui a 
donne en arabe le sens «enfanter», ce sens pouvant etre une specialisation 
de «etre secoue» (en ce cas: par le travail de l'enfantement) 13. 

3) 14 En 32, 2 b, apremiere vue, G semble avoir neglige I'expression 
;1'0 ':S::l, et avoir supplee <puvTjm;Tat pour les besoins de son texte 15. Il 
conviendrait certes d'apprecier les donnees en ce sens, si G etait une 
version au sens moderne et si ses criteres etaient exclusivement de lexico
graphie historique et de logique syntaxique ou deductive. Mais ce n'est pas 
le cas et le röle que jouent, atout moment, les speculations formelles, dans 
G comme plus tard dans l'exegese rabbinique, invite a CDmpter avec une 
possibilite qui se presente ici, et qui, sans pouvoir s'imposer absolument, en 
raison de la nature de la documentation, ne peut pas non plus etre eliminee 
et parait serieusement vraisemblable, des lors que l'on apresente a l'esprit 
la maniere de G ailleurs. 

Dans une hermeneutique attentive aux analogies formelles, le graupe ;1'O':S: 

pouvait etre mis en rapport avec la rac. "0 «tracer une route », en vertu 

13 Dans l'expression razamat bihi «elle l'a mis au monde», Lane 3, 1077 B. 
14 Pour situer les remarques precedentes et celles qui vont suivre, il convient de noter la 

difference d'orientation generale de G par rapport a H. Les metaphores de H en 32, 2 evoquent 
la protection (images de l'abri et de l'ombre) et le bienfait (image des courants d'eau) qui 
resulteront du pouvoir royal et de celui des princes de I'ere promise (32, I). G a tire de ID'I{ 

(dans H, rHerence aces gouvernants) une opposition, Il s'agit chez lui de «l'homme» en 
general, gouverne par ces autorites. D'ou l'interpretation des 2 termes metaphoriques de 2a 
(H «comme un courant ... et une cache») par des vbs grecs qui depeignent non plus une 
protection accordee, mais une precaution prise en face de ce pouvoir renouvele par la justice. 
Apparemment G a entendu 32, 2 en un sens hyperbolique, destine a rehausser I'idee de 32, I : 
le regne de la justice en imposera au point qu'il incitera ades precautions (Ja prudence en 
paroles; cf. supra sous 1), et sera meme comparable a une inondation mena9ante, L'adaptation 
de G semble s'apparenter au theme de la panique qui saisit les hommes pecheurs, soit devant 
la theophanie (Is 2, 9s,), soit devant le jugement divin (Os 10, 8). La citation d'Os 10, 8 dans 
Luc 23, 30 et Apoc 6, 16 illustre la fortune du theme auquel G semble faire echo en 32, 2. 

15 Cette apparence a fourvoye Ziegler, selon ce qui a ete signale dans une n, precedente, 
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de la parente phonetique entre ""\'ade et sameeh, et a condition de traiter 
'ayin en consonne vocalique inserable en 4e position (convention ortho
graphique pour le son a et metathese)" Entendu comme un passif (type 
pu/pa/, passif du pi/pe!, conjugaisons propres aux vbs concaves et gemines), 
le vb ainsi obtenu etait applicable a un fleuve, dont le lit est assimilable a une 
route" «Un fleuve a ete trace» conduisait a la deduction: «un fleuve est 
apparu », et par adaptation contextuelle «apparaitra », au futur oraculaire 
(cf 32, I): cpaVTJO"€'Wl EV Llmv cO~ 1tO"CaIl6~. 

Dans le cadre des conceptions de G, le processus que nous venons de 
supposer, bien qu'il reste une hypothese, parait beaucoup plus probable que 
la negligence des 2 mots de H. Ici, comme en de nombreux cas, le recours 
a une methode re<;ue est aussi rendu vraisemblable par l'opportunite d'assurer 
I 'autorite de l'adaptation. Il s'agit alors d'une speculation phonique et 
orthographique et d'une metathese, le tout complete par une deduction 
d'hermeneutique logique. Pour ce qui est du traitement analogique, il a ete 
fonde sur une parente postulee a partir d'une petite difference, ou, ce qui 
revient au meme, sur une petite mutation. Petite difference ou petite mutation 
implique I'existence d'une ressemblance formelle suffisante pour qu'un terme 
(ou un groupe) de base puisse faire penser a un autre (ou a un groupe). 

Le fait que le mot l"l (~äy6n) a ete interprete par G comme allusion a 
Sion, en 32, 2 et 25, 5, pourrait theoriquement resulter d'une meconnaissance 
du mot de TM. Mais cette hypothese est loin d'etre assuree. Dans les 2 textes, 
d'une part, le contexte hebreu suggere nettement la valeur notee par TM, 
d'autre part, I'option pour Sion etait edifiante, deux motifs qui donnent 
des chances a l'hypothese d'un traitement methodique par homographie. 
Qa a lu en 32, 21"l:J (cf la photo, en rectifiant la lecture de Burrows), ce qui 
implique un pluriel arameen derivant de la rac. qui a fourni l'hebreu ;"l 

(~iyyäh) «terre aride». En 25, 5 Qa porte )1'l:J. Il semble avoir fait une 
difference entre les 2 passages, et pourrait avoir compris 25, 5 comme allusion 
a Sion = G 25, 5 et 32, 2. Dans cette hypothese le fait interessant est que, 
paur eviter une equivaque, Qa a retouche 32, 2 par I'aramalsme. Ce serait 
une preuve qu'il etait capable d'identifier le mot de TM, si sa source etait, 
comme probable, = TM sur ce point. L'indice apparait favorable a la 
connaissance du mot par G, donc favorable a une homographie herme
neutique dans ce texte. 

G a vraisemblablement songe en 32, 2 b, d'une part, au fleuve paradisiaque 
de Gen 2, 10 16, d'autre part et plus particulierement, a la riviere miraculeuse 
d'Ezechiel, qui SOft du nouveau temple de Sion (Ez 47, I s.). Mais il n'y a 

16 Probabilite signalee supra en n., apropos du «fleuve» de G et de la correspondance G-H. 
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pas eu emprunL Il y a eu seulement une intluence encourageante de ces 
textes. 

4) Pour le I er hemistiche de 3a, G porte Kai oUK{;n EcrOV'Wl TCE1role6n:~ 
im' aVepÜ)TCOl~ «ils ne sero nt plus confiants dans les hommes». Une in
comprehension de C'Xi 'l'~ <des yeux de ceux qui voient» etant exclue, il est 
clair que sur ce point, G s'est intentionnellement ecarte du sens obvie de sa 
source. L'ecart est solidaire de celui qui a affecte le vb. Le seul fait que G 
n'a pas tenu compte de la preformante taw, qui imposait raccord feminin 
avec «Ies yeux de ... », montre que, sur ce point aussi, G a opte pour un 
sens en marge de ce que commandait la syntaxe. Des lors raptitude de G 
a comprendre ce vb, soit dans le sens secondaire implique par la vocalisation 
de TM (rac. ;'~tV «regarder» 1 7), soit dans le sens de la correction vocalique 
preconisee avec raison par les modernes (rac. ~~tV «etre enduit» ou «englue»; 
ainsi peut-etre la lecture de Qa 18) devient une question d'importance secon
daire. Le point decisif est le suivant: avec intellection de sa source, dans 
run de ces 2 sens, ou sans intellection, G a-t-il procede empiriquement ou en 
vertu d'une regle re9ue qui justifiait son interpretation? Avant de considerer 
cet aspect du probleme, il vaut la peine de noter que, d'apres les indices 
disponibles, G etait certainement capable d'identifier l'une et l'autre possi
bilite mentionnee. Ses traductions pour Gen 4, 4, d'une part, po ur Is 6, 10, 
d'autre part, le prouvent et le contexte de 32, 2, qui invite nettement a lire 
l'un de ces 2 vbs, confirme encore ces constats 19. 

G a manifestement vu dans H l'occasion d'une exploitation edifiante. <dis 
ne mettront plus leur confiance dans les hommes», c'est la reciproque de 

17 Le vocalisme de TM est manifestement secondaire, comme I'ont reconnu les cnuques. 
11 implique le sens <des yeux de ceux qui voient ne regarderont pas», Mais on aurait tort d'y 
deceler une absurdite, qui manifesterait une incomprehension dans la tradition suivie par les 
massoretes. Cette tradition est sans aucun doute le produit d'une speculation qui isolait O'K; 

pour en faire des «voyants», des prophetes: les yeux des voyants n'auront plus besoin de 
regarder; sous-entendu: car la lucidite sera generale dans l'ere messianique. Dans H il s'agit 
manifestement d'une allusion a Is 6, 10, Les yeux de ceux qui etaient aveugles par endurcisse
ment, de ceux qui, voyant, ne voyaient pas, ne seront plus «englues». Le vb de 6, 10 a ete repris 
dans H 32, 3. Cette relation s'ajoute au contexte pour garantir la le~on, Cest bien 1111111. Mais a 
l'encontre de l'appreciation par la confusion, il faut voir dans le vocalisme de TM une exegese 
speculative fondee sur une exploitation, legitime aux yeux du milieu interesse, par homographie, 
Cest, au stade du vocalismt! de TM, une application de la meme hermeneutique que ceile dont 
nous constatons la presence dans G. 

18 ;1lllllln. La rac. a laquelle Qa rattachait cette le~on reste indecise, car la forme requise 
par le vocalisme de TM pouvait etre ecrite dHectivement sans yod. Mais le rattachement 
de la le~on Qa a la rac. geminee parait le plus probable. Qa a par consequent des chances d'avoir 
preserve la le~on primitive. 

19 Gen 4, 4 btiÖEV garantit l'aptitude a reconnaitre la possibilite du vb de TM (vocalique). 
G Is 6, 10 i;Ka~~\)crav «ils ont ferme (leurs yeux)>>, malgre le caractere approximatif de cette 
traduction montre que G pouvait aussi identifier l'autre rac. 
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l'annonce d'une conversion religieuse generalisee. L'ambition du texte est 
donc considerable. Pour tirer ce sens de H(G), l'adaptateur a procede a une 
double speculation formelle. En premier lieu, il a rattache le vb a la rac. 
jl1rzJ et a la conjugaison nifal «s'appuyer sUP>. L 'equation est illustree par 
la traduction G de ce vb hebreu, en 10, 20. Cette derivation suppose que la 
forme a d'abord ete traitee en 2e pers. masc. sg + he final d'allongement 
(qui se rencontre parfois en dehors du cas du cohortatif) : «tu fes appuye = 
tu as mis ta confiance (en)>>. Oe ce style direct Gest passe au style indirect, 
avec changement de nombre: «ils ne s'appuieront plus». En second lieu, 
O'N1 a fourni 01N. Gest passe de resh a daleth, proehe par la forme et souvent 
confondu (paragraphie); le daleth a ete deplace (metathese) et le yod a ete 
neglige ou, a la rigueur, traite en indice de pluriei 20 . 

Reste 'l'l1 qui semble faire diffieulte dans eette interpretation et qui 
pourrait meme ineiter a penser que G a rattaehe le vb precedent a la rac. 
de TM voealique, en deduisant sa traduction de: <des yeux regarderont» 
('l'l1 etant alors cense etre non pas I 'etat es pluriel, mais le pluriel absolu, 
avec abreviation par suppression du mem 21). Mais une teile supposition 
saerifierait les eriteres preeis, livres par les termes prioritaires, a un mot 
qui ne joue qu 'un röle subordonne dans les 2 hypotMses en presenee 22. Ce 
sont ces criteres preeis, degages plus haut, qui l'emportent, et la difficulte 
de 'l'l1 se resout, si l'on admet que G en a tire deduetivement sa preposition 
(dans sn' av9pffinol<;): «avec regards sur les hommes» (a partir de l'etat 
es et d'une fonetion d'aceusatif cense indiquerla modalite); d'ou simplement 
la preposition grecque d'application 23. 

G a done reeouru ades exploitations formelles, en rejetant sciemment, 
d'une part, le sens obvie de l'expression faeile O'N1 'l'l1, d'autre part, l'orien
tation generale qui en resultait pour le vb, quelle que füt I'option precise a 

20 Fischer a cru que sur ce point G s'expliquait par une erreur de lecture (SBI 49). 
L'hypothese est en elle-meme denuee de vraisemblance. L'auteur n'a pu l'avancer qu'en 
ignorant des criteres essentiels: celui que fournit la qualite du texte obtenu par G (laquelle 
exclut d'emblee I'accident fortuit); celui que constitue, d'autre part, la recurrence de traitements 
semblables de H dans G. 

21 Teile est l'interpretation supposee par I'equivalence retenue dans la concordance de 
Hatch-Redpath. Fischer a egalement postule le vb de TM vocalique, a l'origine de la traduction 
G (SBI 49). Son expose est d'un extreme schematisme, bien eloigne d'une discussion approfondie 
des possibilites a considerer. 

22 Si I'on voulait cependant conserver des chances a l'hypothese selon laquelle G s'est 
fonde sur le vb de TM vocalique, la conclusion essentielle resterait la meme concernant I'exegese 
pratiquee par G en 3a. L'interpretation de 0'1(1 par un procede formel suffirait a prouver le 
caractere speculatif du texte de G. 

23 Celle-ci est un renforcement non classique avec ce vb, qui se construit simplement avec 
le datif de la pers. ou de la chose sur laquelle on fonde sa confiance. 
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ce sujet, enfin la relation thernatique avec I'hemistiche suivant, qm com
portait lui aussi une nette indication, Cette renonciation a un sens c1air 
dans I'ensemble, et qui pouvait etre eloquent, et cette option pour des 
cheminements reche rehes impliquent deja que les moyens mis en reuvre 
devaient faire autorite, Si G s'est astreint a maintenir, par des moyens 
formeIs, des liens avec la litteralite, alors qu'il etait decide a diverger par 
rapport au sens logique - le cas de 3a le montre c1airement - c'est que 
ces liens constituaient une garantie de validite et correspondaient a I'applica
tion d'une methode etablie, Si I'on considere la qualite edifiante du texte 
obtenu par G, on aboutit a la meme conclusion, Elle demandait egalement 
a etre etayee par des procedes capables de faire loi. 

5) L'interpretation de H O'ii17JJ, en 32, 4, par G (dans n'Dv uaEkvouvTCOV) 
a ete etudiee anterieurement 24. 

6) En 32, 5 apXElv s'explique comme deduction destinee a simplifier le 
texte, tout en respectant son theme 25. Il convient aussi de reconnaitre dans 
oi UITT]pstal une deduction effectuee a partir d'une interpretation du mot 
qui figure dans TM sous la forme ''?':)'?', a I'aide du terme courant ''?:l : 
«Ies instruments», dans I'ordre social, ce sont «Ies serviteurs», a I'extremite 
inferieure de la hierarchie dont l'infinitif precedent evoque le sommet avec 
l'idee de «gouverner ». L 'antithese a du influer sur le choix du substantif. 
La perte de la valeur de H est possible, comme le suggere aussi le traitement 
des 2 termes du debut de 32, 7. Elle n 'est pas certaine. Dans TM la difference 
orthographique entre le terme difficile de 32, 5 cite et celui sans yod interne 
de 32, 7 (difference effacee dans G et Qa par harmonisation) correspond 
probablement ades differences de sens. Que G ait encore connu le sens du 
terme rare de 32, 5, et celui du parent formel sans yod interne en 32, 7, ou 
qu'il les ait ignores, il a en tout cas harmonise le terme de 32, 5 sur celui 
de 32, 7 (emprunt, petite mutation) et exploite I'homographie du mot courant 
ou cru a la presence de ce mot courant en 32, 7 26 • 

24 I" partie, eh. III, C, n. 18; He partie, eh. I, n. 3 et n. 4. 
25 Le terme de H, traduisible par «noble», implique le droit a une certaine autorite, comme 

le montre, entre autres, Nb 21,18. De ce point de vue la deduction operee par G n'etait pas sans 
legitimite. 

26 En 32, 7, Ga manifestement tire ßOUAT] du vb de I'hemistiche suivant. Toutefois il reste 
possible que, ce faisant, G ait neanmoins pense pouvoir fonder sur l'hebreu topographique
ment correspondant une deduction combinable avec le sens du vb. La base d'une teile deduction 
a peuH::tre ete fournie par une interpretation: «l'instrument (',:0 avec le vocalisme keif) qu'ont 
paracheve (1":0 compris = 3e plur. pft pie! de "':0, avec yod radical preserve, comme dans les 
2 vbs de TM Is 21, 12 b q.v.) les mechants»; d'ou - le vb suivant = H aidant - «Ie conseil 
(Ja reunion) des mechants». En 32, 5, G tJ1l11PE-rm s'explique comme dit plus haut par le 
meme terme hebreu que celui admis a l'instant po ur 32, 7. Ou bien H(G) 32, 5 portait ce mot 
avec l'orthographe sans yod interne de TM 32, 7, ou bien G a harmonise dans ce sens (emprunt 
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7) A la fin de 32, 5, aiya «tais-toi» pourrait avoir eU~ obtenu par un 
passage de ;71tV a 1NtV rattache a la rac. qui signifie «etre ruine, desoie», d'ou 

contextuel, petite mutation). Qa a harmonise dans le sens inverse. 11 a orthographie avec yod 
interne en 32,7, d'apn':s 32, 5 (ou il est = TM) : 1'?:l '?':l1 (en notant bien qu'il s'agit du I" terme 
de 32, 7, non du second). Dans Qa la confirmation orthographique du mot rare et difficile de 
TM 32, 5 est remarquable, vu la tendance de Qa a retoucher dans le sens du plus simple et du 
plus courant a son epoque. Apparemment Qa assignait donc un sens a ce terme, et il apporte un 
precieux temoignage en faveur de l'authenticite du mot de TM 32, 5. La portee de Qa, en 
de tels cas, n'apparait pas dans l'enquete de Kutscher dont la preconception dominante (Qa, 
un texte degrade) se serait trouvee dementie. Outre la valeur positive du temoignage de Qa 
sur ce point, le fait de son harmonisation (32, 7 d'apres 32, 5) et, de meme, l'harmonisation 
inverse deductible de G (32, 5 d'apres 32, 7) sont des traitements qui, confrontes, plaident 
aussi en faveur de I'authenticite originelle de l"orthographe differenciee dans TM. Ce constat, 
sans etre decisif, s'oppose plutöt a l'identite des 2 termes de 32, 5 et 7, admise par les modernes. 
KBV 433, a la suite de GB 344, rattache le terme, suppose unique, a la rac. nkl «etre ruse» 
(hebreu, et accadien, dans la valeur relevee en AHW 717, G, 3, b par von Soden); nous 
allons voir l'interet de cette etymologie pour l'un des 2 termes. KBL 3 450 adopte a present 
pour les 2 termes, toujours ramenes a un, le sens Schurke « fripon », a la suite de BL 502. 
Ce 2e sens est conjecture par BL d'apres le contexte et en supposant une valeur primitive de nom 
propre en -ay (ou une formation sur le modele de tels noms propres), avec renonciation a une 
justification etymologique. L'hypothese d'une valeur originelle de nom propre, suivie d'un 
emploi d'adjectif (comme le franGais fait d'un nom propre un nom commun dans «faire le 
jacques» ou «un harpagoil») est vraisemblable, avec cette desinence, mais ne dispense pas de 
la justification etymologique. Le sens conjecture d'apres le contexte n 'est pas satisfaisant: il 
s'agit d'une malfaisance qui se donne des apparences, plutöt que d'un travers grossier et 
patent. Wildberger a pourtant retenu la solution BL-KBL'. tout en citant le jugement sceptique 
de Duhm (cf. de ce dernier, Comm4 235, et Wildberger, BK, X, 1250). Mais Duhm est 
hätif et fourvoyant. 11 n'allegue l"exegese rabbinique que d'apres le Thesaurus de Gesenius, 
sans le eiter et sans tenir compte du contexte de Gesenius, qui exclut cette generalisation 
(Thesaurus, 11, 886). Gesenius n'a voulu qu'opposer une opinion rabbinique a celle de saint 
Jeröme, et il allegue Saadya. Contrairement a ce que donnent a penser Duhm et Wildberger, 
Rasi, principale autorite rabbinique, interprete le mot de 32, 5 comme signifiant ?:l1l '!\/J, 

(rammay) «trompeur, fourbe». Cette donnee est justement de grande importance pour le 
debat, parce qu'elle rejoint une convergence decelable, par ailleurs, entre l'etymologie par nkl 
et Sym (neglige par GB et KBL 1; cf. supra), touchant le terme de 32, 5 qu'il rend par oOAi<p «au 
ruse». Texte non preserve pour 32, 7, mais il y ades chances pour que Sym ait, lui aussi, 
harmonise. Vg, largement influence par Sym, en general, est une raison de le penser: 32, 5 
fraudulentus, 32, 7 fraudulenti. Le temoignage de Sym vaut donc, en fait, seulement pour l'un 
des 2 termes. Cest alors '?:l de 32, 7, par meilleure convenance a la fois morphologique et 
contextuelle, et vu que 32, 5 se resout autrement (infra). 32, 7: «Quant au ruse, ses ruses sont 
mechantes» = il exerce le mal. Sur la speculation, cf. encore infra. Pour '?':l de 32, 5 la 
suggestion de J. Sarth oriente vers la solution (Nominalhildung 379 ~ 231 g). Sarth a, lui 
aussi, simplifie en admettant un mot unique en 32, 5 et 7, et il a songe a la rac. !\?:l «retenir», 
dont la 3e faible serait representee dans -ay. La I« syllabe longue invite plutöt a rattacher a 
l'apparente ?1:l «contenir», avec au hifil une nuance parfois proche de !\?:l (ainsi Jer 6, 11). 
Cela conduit a <<l'avare»: en thesaurisant il s'efforce de «contenir» et «retenif». Ce sens est 
celui de Saadya, auquel se rHere Gesenius (o.c.). Cf. le texte de Saadya dans l'ed. Derenbourg, 
ZAW 9 (1889) 63: ?':l:J (ka! pointe) = babil. «Avare» s'oppose excellemment a «genereux» 
qui suit et dont le sens est assure par certaines des valeurs derivees de l'arabe wasta. Saadya 
!\':lC (ka! pointe, taMid du yod) = sabiyyan «genereux». Ces interpretations lexicographiques 
des termes problematiques peuvent etre renforcees par une consideration qui nous ramene aux 



152 LE TEMOIGNAGE DE LA SEPTANTE D'ISAi'E 

par deduction «etre silencieux» 27. Si c'est le cas, l'ignorance possible de 
G a ete surmontee par recours a une variation fondee sur la ressemblance 
formelle des 2 rac. (exploitation de la parente phonetique des 2 gutturales, 
metathese et passage deductif au sg). 

8) Dans l'avant-dernier hemistiche de 32, 6 P'iil? a pour correspondant 
dans G OW<J1(Etpm 28 . H « ... pour laisser vide I'ame de I'affame»; G « ... 
pour disperser des ames affamees». Il s'agit du but poursuivi par l'insense 
ou de la consequence de son comportement 29. G suppose manifestement 

analogies verbales formelles. La composition est passee de «l'avare» de 32, 5 au «ruse» de 
32, 7, en vertu de la ressemblance formelle des 2 termes (de rac. differentes !), donc par emploi 
de la methode des analogies verbales formelles, dans l'eIaboration meme du texte. La relation 
formelle - pour les anciens, une parente reelle - conferait une signification profonde a 
l'association des 2 categories, ce qui ne va pas sans comporter ici une certaine verite psycho
logique. Les 2 dispositions ont des apparences qui trompent sur leur malfaisance, et, d'autre 
part, l'avarice mene facilement a la fourberie. 

27 Une teile interpretation pourrait avoir ete encouragee chez G par I'antithese de la 
2< rac. ö1N!1I «produire une rumeur». 

28 La lecture öw<p!kipm de A et autres (cf. SG Is, apparat critique) est secondaire, comme 
l'avait reconnu Ottley (BIAS, H, 264). Cependant, a l'encontre du jugement de cet auteur, 
ce n 'est pas une erreur mecanique due au vb analogue de 7, mais le resultat d'une reflexion sur 
la le,<on originelle de G, preservee par la majorite des mss. Cette le<;on originelle a semble 
peu claire et elle a ete alignee sur l'infinitif de 7, par emprunt contextuel reflechi. La le,<on 
retouchee par A a en effet de quoi surprendre, mais son authenticite est assun!e par son lien 
avec l'hebreu, qui a en realite ete l'objet d'une exploitation par analogie verbale formelle, 
comme precise ci-apres. 

29 TM «son creur fait (ö1!11l1') l'iniquite pour ... ». Qa «son creur medite (:J!1Im) l'iniquite». 
G (au futur, conformement au style oraculaire adopte d'apn':s 32, I) «son creur meditera 
(VOilcrEl) des choses vaines (llamW) ... ». L 'accord de G et Qa est frappant et la priorite semble 
revenir au sens qu'ils donnent, c'est-a-dire a la le<;on de Qa, face a une le<;on TM qui parait 
peu appropriee et qui anticipe sur l'infinitif suivant. La presence de ce dernier semble une 
anomalie decisive contre la le<;on TM. Kutscher passe sous silen ce cette circonstance contextu
elle, dans sa tentative d'etablir la priorite de TM, a la suite d'Orlinsky qu'il cite (LMY 181 + 
complement, 482; LIS 239). Acette negligence s'ajoute le fait que l'argumentation etymologique 
de Kutscher appelle la critique. Il croit justifier TM par une parente de :J!1In avec l'accadien 
ep8u, qui signifie fondamentalement «faire». Mais, meme s'il y avait relation originelle des 
2 vbs, celui de l'hebreu apparait partout nettement differencie par rapport au sens accadien. 
Oe plus, on ne peut reporter sur le vb hebreu une valeur deduite d'une connexion qui n'aurait 
au mieux qu'une portee prelitteraire. Ce n'est pas parce que le vb hebreu «pensen) peut se 
relier par cette hypothese a l'idee de «faire» que le vb hebreu «faire» devient susceptible 
d'acquerir le sens de «pensen). La priorite de Qa-G n'est donc pas rHutee et parait donner 
raison a la correction proposee depuis longtemps par la critique (Cf. BHc-\ Neanmoins il 
reste possible que, po ur d'autres raisons que celles de Kutscher, Qa et G soient le produit de 
retouches destinees a clarifier le texte. Ces retouches etaient aisement legitimables par emprunt 
scripturaire (cf. par exemple l'association de «creu[» avec le vb «pensen) de Qa, dans Ps 140, 3, 
ou celle de «pensen) avec le meme terme «iniquite» qu'en Is 32, 6, dans Mi 2, I). Or la difficulte 
de TM devient surmontable si la redaction originelle a utilise ci dessein une formulation 
traditionnelle figee, ou figurait le vb «faire », dans un emploi psychologique realiste: son 
creur fait = elabore l'iniquite. Ce serait une citation tirant son autorite de sa provenance 
traditionnelle. Alors l'infinitif suivant, au lieu d'etre une difficulte, jouerait le röle d'une 
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une lecture P";'7, de la rac. PP', dont le hifi! signifie·« pulveriser ». Oe cette 
valeur pouvait se deriver l'idee de « disperser », par adaptation a l'objet (les 
ämes), et par reference scripturaire a la connexion «pulveriser» (meme vb 
au qal), « disperser» de l'important oracle Is 41, 14-16. Mais cette lecture 
hebraique est-elle le resultat d'une erreur ou d'une exploitation deliberee 
de la ressemblance de resh et daleth, qui differeneient les 2 le~ons en 
presenee? Ces 2 eonsonnes revetent des farmes voisines dans divers types 
d'ecritures arameennes (devenues hebraiques) de basse epoque. La proximite 
est en partieulier frappante dans plusieurs phases de l'eeriture arameenne 
d'Egypte anterieure a G. Dans une hermeneutique speeulative, eela autorisait 
a lire iei daleth pour resh, en connaissanee de cause, au nom de l'analogie 
des formes (paragraphisme). 

Mais les critiques modernes ne se sont pas arretes au rapport G-H qui 
nous oceupe 30. Il est clair que les modes d'appreciation re~us ne peuvent 
eonduire qu 'a une explieation de G par erreur de leeture 31. Pourtant 
l'analyse des teneurs et la eonsideration des interets imputables a G invitent 
a rejeter eette hypothese pour retenir la 2e eventualite, eelle d'une exploita
tion speeulative. On ne peut sou~onner G de ne pas avoir compris le 
vb de H, ou de ne pas avoir ete capable d'en discerner la presence dans un 
pareil contexte, en cas d'incertitude dans la lecture du resh. Divers textes 
attestent la bonne connaissanee de eette rac. (vb ou adj.)32. Le contexte 
qui suit en apporte la confirrnation, car il n 'est guere douteux que G 
s'est inspire du vb du 1 er hemistiche, lu = TM, pour le substituer a l'ex
pression du 2e , certainement comprise, mais jugee moins eloquente 33. Par 
la meme la lecture de la le~on TM se trouve attestee. S'il en est ainsi, il y a eu 
double interpretation du vb du I er hemistiche, avee report de la 2e valeur 
(qui correspond au sens authentique!) sur le 2e hemistiche. 

En second lieu la lec;on de G en debat trahit un double interet : exploiter 
le texte en substituant une variation a une repetition d'idee (tendance 

reprise: «son c<:eur elabore l'iniquite, en sorte qu'il pratique (effectivement) l'impiete» (litte
ralement, les 2 fois, vb «faire»). La le90n TM pourrait done etre, en depit des apparenees, une 
lectio difficilior prioritaire. Mais ce n'est qu'une hypothese et les 2 possibiIites restent en 
presenee. 

30 Ottley s'est borne a noter la secondarite de la lec;on A, sans examiner l'origine de la 
divergence G-H (o.c. sup.). 

31 Si l'on suppose une erreur de lecture au stade H(G), on repousse le meme probleme 
a un stade anterieur, selon l'observation faite a diverses reprises. 

32 Cf. G Gen 42,35 (KUtaKEVoiiv); lug 7, 16 (KEVO;); IV R 4,3, id. 
33 KEVa; 1l0lfjcrat correspond exactement a p""'. La repetition de 'ta; II'UXa; confirme 

que G a utilise le Iec hemistiche pour rendre le second, dont il n'a garde que l'allusion a 
l'assoiffe (H sg, G plur.). 
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frequente de G devant les symetries de l'hebreu); introduire une allusion 
edifiante. Peut-etre le vb de G vise-t-il, au sens «dissiper», le desordre de 
l'ame, par opposition a l'obeissanee a la Loi 34. Le terme reste edifiant 
si G n 'a visc que l'idee de «disperser les ames ». C'est une bonne eontrepartie 
du rassemblement de la eommunaute religieuse soumise a l'instruetion de 
la Loi. Le vb de G resulte done d'une option en faveur d'une le<;on tres 
proehe graphiquement de la le<;on H. La valeur religieuse requise pour 
l'adaptation implique que ce lien de ressemblanee formelle eonstituait la 
justifieation de l'interpretation. Comme dit plus haut, le lien est une para
graphie. La le<;on seeondaire est une petite mutation. Elle s'aeeompagne 
d'une 2e interpretation, non speeulative, reportee sur le eontexte eomme il a 
ete indique. 

9) A la fin de 32, 7, pour öotzm 71':JX 1:J1:J1 «alors que l'indigent expose 
sa eause», G porte Kai 8tacrKE8ricrat AOYOUC; -ra1IE1VWV SV KpicrEl «et disperser 
les paroles 35 des humbles, lors du jugement». L'expression «disperser les 
paroles» est a eonsiderer eomme un hebrai'sme litteraire qui equivaut a 
«rendre vaines, annuler»36. Le tour adopte par G s'explique par une double 
interpretation de 1:J1. C'est evidemment de ce terme qu'ont ete tirees <des 
paroles». Une 2e valeur a ete obtenue a l'aide d'une metathese qui a fourni 
le vb arameen 11:J «disperser» atteste en arameen biblique (Dan 4, 11) et 
bien doeumente en judeo-arameen, en syro-palestinien et en syriaque 37. 
Ziegler a diseerne la possibilite d'une traduetion double et eelle d'une relation 
etablie par G avee le vb arameen eite. Mais il est reste hesitant sur la validite 
de ces eonstats et les a laisses en eoneurrenee avee des hypotheses inappro-

34 Ce sens est signale par LdS 412 B pour un texte d'Epicure. 
35 Negligence de l'article dans un cas de determination evidente, comme il arrive ailleurs 

dans la langue de la Septante. 
36 Sous l'influence de la metaphore de la dispersion au vent, qui est d'origine agricole et 

provient du depiquage, lors de la moisson, Cf Is 40, 24; 41, 2; 41, 16; Jer 13, 24. L'emploi 
de liWGKEliavvtlVUl avec pour objet grammatical l'alliance, des paroles etc. est frequent dans 
la Septante avec cette valeur. Ce vb sert notamment it rendre le hiji! de 11!l «rompre» 
(I'alliance etc.), equivalence tres caracteristique. Par ailleurs il n'est pas impossible que G 
se soit plu it reconnaitre dans le theme de la «dispersion» un trait significatif de ce que l'on 
pourrait appeler la strategie des mechants. Il y avait alors, dans l'esprit de G, une certaine 
connexion entre <da dispersion des ames», dont il avait ete question plus haut, it propos de 
32,6, et «la dispersion (au vent)>> = I'invalidation, l'annulation des «parotes des humbles» -
c'est-it-dire avant tout de leurs droits et justifications, Le sous-entendu serait qu'en «dispersant» 
ainsi «des paroles ... »), les mechants preparent leur propre condamnation: ils seront eu x
memes voues it «etre disperses» au vent, sei on les formulations scripturaires rappelees. 

37 Sur ce vb voir la notice de W, Baumgartner, et les dictionnaires des idiomes mentionnes: 
KBL 1056. Lc vb est notamment d'un emploi frequent dans les targumim, au paN Cest le 
vb de la dispersion des nations it Babel: T Ok Gen 11, 8,9. Les disperses d'Israel sont les 
71(11/1' '1':J~ (participe pari passif), T Is 11, 12. 
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priees. I1 tient pour possible que la le~on originelle de H (et non pas seulement 
ceJle de la source de G) etait ce vb arameen, sous la forme i':J' 38. Le silence 
de Ziegler quant aux consequences du constat de traduction double avec 
traitement par metathese, et son indecision, qui fait perdre a ce constat sa 
valeur indicatrice, resultent de sa conception generale du travail de G: une 
traduction parsemee d'ignorances et de tätonnements, hors de toute pre
valence de la tradition (11 ne note qu 'exceptionnellement la possibilite 
d'influences traditionnelles). Le procede tres caracterise qui se dessine en 
32, 7 ne pouvait trouver dans cette conception la place qui lui revient. 
Mais la confrontation des multiples indices de speculations formelles re pe
rabies dans G et celle des procedes semblables epars dans l'exegese rabbi
nique ne peuvent laisser de doutes sur la nature de l'exegese pratiquee par G 
en cet endroit. Elle se detache sur le fond des indices de meme inspiration 
comme un specimen particulierement revelateur, en raison du dedoublement 
de l'interpretation. Ce dedoublement livre en effet la preuve patente d'une 
lecture de la le~on consonantique de TM (= Qa) 39, et d'une operation de 
derivation formelle effectuee a partir de cette le~on, et qui a produit la 2e 

interpretation de G. 
L'interet de la teneur obtenue par G, pour l'imagination religieuse et pour 

une parenese d'inspiration a la fois morale et oraculaire 40 , implique que 
l'interpretation reposait sur une base solide, donc que les 2 procedes, celui 
du dedoublement et celui de la metathese, complementairement aussi le 
recours a l'arameen, etaient legitimes, en d'autres termes qu 'ils etaient 

38 ZU! 69. Ziegler hesite entre des hypotheses qu'il juxtapose sans les arbitrer. A co te de 
l'influence du vb arameen, il compte avec celle du vb hebreu rare de Ps 68, 31 '1:1, supposition 
rendue inutile pour G par I 'existence du vb arameen courant, dont les consonnes correspondent, 
avec metathese, a ceHes de Ia le~on de H. Procksch (Comm. 412) avait suppose que G lisait 
":17 dans sa source, hypothese que Ziegler a prolongee en l'appliquant dubitativement a H. 
Cest vouloir corriger inutilement un texte coherent, a l'aide d'un vb arameen qui n 'est pas 
atteste en hebreu biblique. Les 2 auteurs ont meconnu le processus qui explique la forme G 
du texte, processus qui confirme au contraire TM et un etat H(G) = TM = Qa. 

39 Le passage du vb de H a un substantif dans G et l'interpretation de ce substantif par le 
pluriel ne so nt que des details d 'adaptation contextuelle, a cote du fait prioritaire de la fidelite 
au semantisme de la rac. de H. Le pluriel pouvait en outre se justifier par l'analogie des collectifs. 

40 G a fonde son adaptation sur la meme opposition que H entre malfaisants (7) regis par 
la deraison (6), et humbles en but ades oppressions. Mais Garenforce et stylise l'opposition, 
notamment a la fin de 32, 7 et en 32, 8 (discute infra). A l'aggravation de la situation des 
humbles (7) s'oppose le triomphe du «consejl» (= projet, plan) des hommes pieux qui «ont 
pris des resolutions intelligentes» (cruvETU; cf. infra sous 10). L'adaptation de G conserve 
l'inspiration sapientiale de H, mais en l'orientant vers l'idee de la faveur providentielle aux 
pieux = la communaute religieuse juive ou ses dirigeants. La ligne edifiante de G garantit 
le caractere methodique des retouches de H. ludicieuses observations de Ziegler sur le contraste 
«impies, pieux» (ZU! 148s.). Mais il en a deduit trop vite que G a adapte «librement». Une 
teile liberte aurait enleve toute portee, toute autorite et efficacite 6difiante a G. 
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conformes ades methodes rec;ues. Le dedoublement n'est gu'une conse
guence du principe homographigue et ne dim~re des exploitations homo
graphigues habituelles en hermeneutigue ancienne, gue par la preservation 
d'une interpretation conforme a H, a cote de celle gui est derivee de la 
forme ecrite. Nous allons retrouver en 32, 10 deux autres cas d'interpretations 
doubles, accompagnees de speculations formelles, gui illustrent l'emploi 
systematigue du meme pracede. Ce serant des confirmations du caractere 
methodigue, et les explications fournies pour 32, 7 nous permettrant d'abreger 
ces constats, gui serant les derniers relatifs au passage. 

10) En G 32, 8 Ot Eum::ßEi~ a le caractere d'une deduction simplifiante, 
adoptee pour les besoins de la conception gue G s'est faite du passage 41 . 
Le terme problematigue est crUVETU pour 111J'1l. Fischer crayait a une var. 
n1l1Jl de H(G)42. Hypothese du type classigue en critigue, gui consiste a 
reconstituer l'eguivalent hebreu litteral, en supposant gue les elements de 
ressemblance des lec;ons en presence temoignent d'une alteration accidentelle. 
Mais les donnees graphigues ne sont meme pas en faveur de cette conjecture 
et l'auteur fait bon marche de la reflexion imputable a G et des motifs gui 
ont pu l'inspirer. La pensee exegetigue des anciens est purement et simplement 
supprimee au profit du jeu des aspects materiels du texte ecrit, sei on l'in
vraisemblance gui greve partout ce genre d'explication. Or la lec;on H se 
prete a une relation avec celle de G, gui est stricte dans l'ordre des speculations 
formelles et gui parait de la sorte serieusement vraisemblable. Le terme 
111J'1l (orthographe consonantigue de TM = Qa) etait decomposable en 
particule relative et genitivale arameenne 1 + 111l'J. Le subst. etait alors le 
plur. de «intelligence» et il etait interpretable comme pratiguement eguiva
lent : «ce gui etait de l'intelligence = des choses, des decisions intelligentes» 
= cruVETU. Decomposition avec metathese et aramalsme. La encore la teneur 
impligue la legitimite du pracede, ce gui nous ramene au regne de la 
methode 43. 

41 La traduction de G Nb 21, 18 par ßacnAEi~ a, elle aussi, un caractere deductif (dans 
le sens emphatique) et montre que G connaissait l'application possible de J'1l a la designation 
d'un haut rang dans la hierarchie sociale. De meme Ps 46 (TM 47), 10, äpxovt!;~. La generalisa
tion, dans ces equivalences et en G Is 32, 8, ne prouve pas une meconnaissance du terme, mais 
peut se comprendre comme adaptation contextuelle et dessein de vulgarisation. 

42 SBI49. L'auteur ecarte a ce propos (avec raison, mais trop timidement) I'alteration par 
transcription supposee par Wutz, 

43 La fin de 8 est une paraphrase simplifiee, deduite du sens obtenu pour la proposition 
precedente. Parler de liberte est fourvoyant, en faisant croire a une negligence de la litteralite. 
G a subordonne sa paraphrase ades aspects litteraux consideres par lui comme determinants 
pour le sens edifiant actualise qu 'il voulait degager. 
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11) En 32, 9 TrAOuOlat provient d'un emprunt a Am 6, 4-6, par analogie 
scripturaire accompagnee de deduction. Ce texte evoque le luxe et l'in
souciance des Jerusalemites et des Samaritains et conduit directement a la 
deduction de l'adj. «riche». Lajonction a ete assuree par les termes d'Am 6,1 

c'ntJJ;' ... C'llNiZ';' identiques a ceux qui figurent (au fern.) dans Is 32, 9 44. 

L'application de la methode des analogies scripturaires en 32, 9 meritait 
d'etre signalee, dans le contexte des analogies verbales qui nous occupent 
principalement dans les presentes analyses. Le fait contribue a mettre en 
evidence le caractere de l'adaptation de G, par opposition a l'hypothese d'un 
empirisme prevalent. 

12) En 32, 10, pour le seul vb ;,m1l"1 (<<vous tremblerez»), G a une 
formulation developpee: IlvEiav Troti]cracrtk sv aouvl]. La relation est confir
mee par la correspondance des mots precedents et du suivant, de G a H. Il 
convient d'entendre l'expression citee de G non pas au sens c1assique normal 
«faire mention de», mais selon la valeur requise par le contexte et qui est 
propre a la langue de la Septante «se souvenir» (propr. «faire le souvenir») 45. 

Donc G signifie ici «souvenez-vous dans la douleur (durant les jours de 
l'annee»; cf. contexte precedent). Il s'agit manifestement dans G de se 
rappeier «mes paroles» de 32, 9. Scholz croyait que G avait lu le vb 1:lT 

dans sa source 46 . Ottley s'est rallie acette opinion 47 . Il est vrai qu'il y a un 
rapport entre le vb et l'objet de G, d'une part, ce vb hebreu, de l'autre. 
Mais ce n'est pas un rapport d'alteration accidentelle, qui aurait produit une 
var. dans H(G). C'est un rapport d'analogie formelle. G a tire de la le~on H 
par redistribution des consonnes (anagramme), m1lTI1 qui a ete egale au 
vb «se souvenir», en vertu de la parente phonetique gimel-ka/ Qu'il y ait 
eu speculation hermeneutique sur la forme de la le~on H, et non pas confusion 
accidentelle, est prouve par le fait que le .w!mantisme de la le~on H se 
retrouve dans le complement sv aMvl]. Le vb hebreu indique en effet soit 
une agitation, un tremblement physique, soit un trouble moral. C'est cette 

44 Ziegler n'a pas releve cet emprunt scripturaire. Apropos de II il a estime que l'absence 
d'equivalent dans G pour n1llNlII etait l'indice d'une glose dans TM, d'apres 9 (ZUI 54). 
Hypothese excessive touchant TM (maintenant confirme par Qa). De plus le remplacement 
de ce mot en 9 par un emprunt peut avoir favorise une simplification en 11. Cette derniere 
entre de toute maniere dans le cadre des schCmatisations frequentes dans G. 

4S IlvEiav rrou::iv correspond au vb 1:lT dans G Job 14, 13, et au substantif de cette rac. 
dans Ps 110 (ll I ),4. RappeIons que IlvEia ales 2 sens de «souvenir» et «mention». La langue 
de G, dans les textes cites, areporte sur le I" sens l'expression usitee en classique avec le 
2'. 

46 Scholz, A U/ 27, n° 7. 
47 BIAS, 11, 265. Ziegler n'a vu la qu'une simple amplification de G par rapport a H 

(ZU/ 59). 
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derniere valeur que G a exprimee dans EV öö0vIJ (sous forme nominale, par 
adaptation a l'autre interpretation qui est verbale), La traduction du meme 
vb hebreu en 11, Oll il est a l'impeL Aurr~elln: «soyez affligees », confirme 
la relation G-H de 10: l'affliction de lI precise la nature de la «douleur» 
de 10 48 , L'ensemble de l'expression employee par Gest donc fondee sur 
une double interpretation du vb hebreu, l'une qui reflete son semantisme et 
atteste par la sa lecture, l'autre qui resulte d'une speculation formelle 
garantie par ce dedoublement meme, Le cas est identique a celui etudie 
supra, sous (9), et il appelle les memes remarques, 

13) En 32, 10, on a dans G rrSrrUU1'Ul Ö arropot; pour le seul terme ~ON 
de H, Ce dernier est vocalise comme un qutl dans TM ('oscß) et figure avec 
la meme orthographe consonantique, c'est-a-dire defectivement, dans Qa, 
Cette orthographe peut recouvrir aussi bien le vocalisme TM qu'un type 
vocalique variant, mais correspond de toute fa<;on a un nom d'action de 
meme sens, proprement «amassage, rassemblement» et, dans ce contexte, 
«recolte», Ziegler a cru evident que le subst de G avait ete supplee, et il a 
soup<;onne une influence de G Lev 26, 5, Oll I'on trouve, comme dans le 

passage d'Is, le couple TPUYllTOt; «vendange» (ou recolte des fruits en general) 
et arropot;, pour l'hebreu >iiT ," i',":J 49, L 'auteur a admis tacitement que le 
vb grec correspondait aux consonnes de H, Une deduction de nuance n'est 
pas inconcevable, car l'hebreu signifie aussi, par derivation, «enlever, sous
traire, supprimer», Toutefois il ya difficulte a I'admettre, D'une part, le vb 
de G ne correspond jamais aiIIeurs acette rac, hebraique et la difference des 
valeurs reste nette. D'autre part, apres I'allusion agricole des termes prece
dents, I'abandon par G de la valeur agricole normale de la rac. hebralque 
surprend. Loin de conduire a I'equation supposee par Ziegler, cette part i
cularite la rend au contraire suspecte. L'observation de cet auteur touchant 
I'influence de Lev 26, 5 sur le choix du subst merite, par contre, d'etre 
retenue, a condition d'etre rectifiee par la consideration d'un emprunt 
scripturaire methodique eventuel, alors que pour Ziegler il ne s'agit que 
d'une manifestation de liberte de G Is a I'egard de son texte. Cependant 
I'hypothese de substitution par analogie scripturaire (en vertu alors du terme 
symetrique de jonction) est finalement invalidee par un examen lexico
graphique plus attentif. Le terme arropot; designe la semence ou l'ensemence
ment 50 , mais il peut s'entendre dans un sens elargi, et designer la moisson, 

4" G a specifie dans le sens de la douleur morale le vb hebreu qui a une valeur generale. En 
arameen la valeur differe: «etre irrite» (Esd 5, 12, et cf KBL 1122), 

49 ZUl69, 
50 G Lev 26, 5 illustre ce sens. Cf encore Dt 11, 10. G Dt 11, 10. 
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meme en c1assique Si. Dans la Septante, qui a subi en general I'influence 
des tendances synthetisantes de I'hebreu (association frequente de I'origine 
et de I'effet, de I'acte et de la consequence) il ne faut pas s 'etonner de 
rencontrer cette 2e valeur elargie du mot grec. Elle est positivement illustree 
par I'emploi du mot, dans le contexte meme du passage de Lev cite, en 26, 20, 
po ur I'hebreu ",::1' «produit, rapport». II faut donc constater que (m6po~ 
d'Is 32, 10, tout en ayant subi I'influence probable de G Lev 26, 5, du 
point de vue du choix lexicographique, etait concevable, au sens eJargi, 
comme equivalent de ~ON «recolte ». Cette consideration s'ajoute a la diffi
culte signalee plus haut, concernant I'equation admise par Ziegler pour le 
vb, et la balance penche, des lors, pour la correspondance du terme de H 
avec le substantif de G et non pas avec le vb. 

II n 'en resulte pas qu 'il convienne de retenir I'hypothese d'une libre 
addition, en la faisant porter sur le vb (et non plus sur le substantif, comme 
le faisait Ziegler). Le vb grec geceJe lui aussi un rapport avec le consonantisme 
de I'hebreu. Ce rapport ne releve plus, cette fois, d'une lexicographie logique 
(synonymique ou deductive), mais d'une hermeneutique formelle, fondee sur 
le postulat de parentes reelles assurees par des ressemblances formelles. Les 
consonnes de H fournissent une correspondance precise avec G si on les 
lit, avec metathese, O!:lN. Cette rac., attestee comme vb par quelques textes 
et frequemment comme subst., signifie «prendre fin », localement ou tempo
rellement. C'est bien le sens du vb grec ici. Ottley avait entrevu la possibilite 
d'un tel rapport a I'origine de G, mais il n 'y avait vu que I'indice d'une var. 
hebraique dans H(G), c'est-a-dire le produit d'une alteration accidenteIle, 
et il etait d'ailleurs reste hesitant sur le röle de la rac. en question 52. En 
realite il s'agit d'une exploitation justifiee par la methode des analogies 
verbales. Le dedoublement de I'exploitation du terme hebreu constitue de 
nouveau une garantie a cet egard, dans les memes conditions que pour les 
2 cas precedents exposes ci-dessus, sous 9 et 12. Cette fois-ci la teneur 
obtenue par ce traitement n'a qu'une modeste portee litteraire et, a lui seul, 
ce passage de G n 'impliquerait pas une autorite religieuse de la methode 
appliquee. Toutefois ce qui compte ici c'est le recours au meme procede 
savant que plus haut: interpretation double dont I'un des produits derive 
d'une hermeneutique formelle. 11 est c1air que, dans ce dernier cas, nous 
sommes en presence d'une extension dans l'application de la methode et de 
son usage, au benefice d'un petit effet litteraire d'insistance, qui aurait pu 
etre obtenu a I'aide d'une paraphrase deductive denuee de liens litteraux 

51 LdS 1630 A, sous 11, 2, ou voyez les textes probants. 
52 BIAS, 11, 266. 
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aussi pn':cis. Mais justement G a saisi l'occasion d'une exegese subtilement 
fondee sur la litteralite, comme dans les cas Oll un interet ideologique de 
grand poids rendait une justification indispensable. L 'interet pour la litte
ralite de la source est significatif et cet exemple s'ajoute a tous les autres 
indices de methode que nous recueillons. 

D'apres les analyses qui precedent, l'ensemble de I'adaptation de G en 
32, 2-10 se presente comme un veritable nid d'indices qui illustrent le recours 
a une hermeneutique analogique methodique, scripturaire en 2 cas (supra I 
-la avec un element deductif, dans une exegese passee en tradition - et 11), 
verbale formelle ailleurs. Tous ces indices n 'ont pas la meme valeur et 
plusieurs ne correspondent qu'a des possibilites, a co te d'autres qui ne 
peuvent pas etre exclues avec certitude. Cependant la necessite de compter, 
dans ces cas, avec des hypotheses d'hermeneutique analogique, que l'on 
avait neglige de considerer, suffit deja a modifier les conditions de la 
reflexion critique. A cela s'ajoute que les 3 cas d'interpretation double, 
exposes sous (9), (12) et (13), permettent de depasser le stade de l'hypothese 
et livrent, pour les raisons exposees plus haut, des specimens assures de 
speculations formelles methodiques. Ces cas font pencher la balance dans 
le meme sens pour le gros des indices disponibles, l'exception restant conce
vable pour tel ou tel detail. L 'enseignement que recele la hierarchie des faits 
decelables dans la pericope de G en 32, 2-10 est ainsi, dans un cadre textuel 
limite, a I'image de ce qu'enseigne le releve que l'on pourrait faire dans 
l'ensemble de GIs, et pour lequella place manque ici, sans que cette limitation 
quantitative soit un inconvenient, du point de vue demonstratif. Dans 
l'ensemble de GIs, une majorite de faits impose une probabilite generale et 
quelques donnees plus eloquentes que les autres confirment la validite de 
I'hypothese de probabilite pour le gros des indices, tout en laissant place a 
des possibilites de derogation dans le detail, et en des endroits qui restent 
subordonnes. 



CHAPITRE V 

L'INTERPRETATION OE H «PEUPLES» PAR G «GOUVERNEURS» 
TRADITION LEXICALE ET SPECULATION HERMENEUTIQUE 

Dans plusieurs textes de la seconde moitie du livre d'Is, G rend O'7JN" 

«peuples» par apxovn:C;, terme que l'on peut traduire, d'apres les contextes 
d'emploi de G, par «gouverneurs». Ces textes sont les suivants: 34, I (en 
symetrie avec 0'1) = G i:8vT]); 41, 1 (symetrique O"N = G VfiGOl); 43, 4 
(symetrique OiN = G av8pomouc; 1tOAAOUC;); 43, 9 (comme 34, 1). Le terme 
hebreu en cause est relativement frequent et, en d'autres endroits d'Is, G I'a 
correctement rendu par i:8VT] 1. C'est la preuve que G connaissait parfaitement 
la valeur du mot. D'un autre cote, G ne pouvait etre induit en erreur par 
les contextes, puisque, comme le montrent les donnees rappelees cl I'instant, 
le sens est au contra ire chaque fois recommande par le terme symHrique, 
synonyme ou, en 43, 4, logiquement proche. Le soup~on d'un contresens 
sur la formulation est exclu, comme l'est celui d'une ignorance du terme. 
Fischer avait cru pouvoir avancer l'hypothese d'une variante par alteration 
dans H(G)2. Mais outre que celle qu'il suppose, cl savoir «rois», dans H(G), 
n'a aucune vraisemblance graphique 3 , et qu'elle n'est pas non plus recom
mandee par l'equivalence postulable cl part ir du mot grec 4 , elle est exclue 
par la repetition de la meme variation dans plusieurs textes 5. 

I Cf. G 17, 12-13; 49, I; 55, 4; 60, 2. 
2 SBI51. 
3 Fischer suppose dans H (G) une alteration en tl'~Nlm terme qui aurait ete egale a tl'~"?J. 

On peut toujours postuler des accidents, mais a l'encontre de la presentation de Fischer, celui-Ia 
n 'aurait en tout cas nullement ete favorise par des conditions graphiques propres a tromper 
I'reil d'un copiste. La conjecture ne repose pas sur un indice positif et s'avere arbitraire. 
L'alteration supposee par Fischer aurait d'ailleurs conduit a une traduction par ßumAEi<;. 11 
est vrai qu'on trouve cette equivalence en 51,4, ou TM a le mot hebreu en question. Mais 
justement la difference par rapport aux autres textes souligne l'incompatibilite de I'hypothese 
avec le cas de ces derniers. La le"on de 51, 4 ne s'explique pas par une var. hebraique, mais 
represente une evolution secondaire dans le sens de ce qui deviendra l'interpretation de T 
examinee plus bas. 

4 Theoriquement l'equation supposee par Fischer n'est pas exciue, et l'auteur aurait pu 
invoquer en sa faveur G 8, 21, qu'il a neglige (SBI 51). Mais le cas de ce dernier texte est 
special et doit etre disjoint. La lecture conjecturee par Fischer n'est pas «recommandee» par 
les equivalences prevalentes dans la Septante (cf. Ccd), a l'encontre de la donnee isolee de 
G 8, 21. 11 y a donc sur ce point, au lieu d'un indice positif, une invraisemblance qui s'ajoute 
a la difficulte de la conjecture en elle-meme. 

5 Fischer a cru pouvoir presenter la repetition de la meme divergence dans G comme 
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Plus judicieusement, Ottley, constatant la recurrence de la divergence de 
G, avait evite de formuler une hypothese de vaL hebraique et s'etait borne 
a enregistrer cette particularite de G 6, Mais elle demande a etre elucidee, 
Ziegler a neglige la question, La lacune est serieuse 7, Elle n 'est cependant 
pas etonnante, car elle resulte de la conception empiriste commune a l'auteur 
et a la critique etablie, Le cas de la traduction en discussion s'est aisement 
confondu avec d'autres, Oll Ziegler admet que G a librement improvise une 
variation de sens par rapport a l'hebreu, La detection du motif de la 
variation ne devient une necessite qu'a partir du moment Oll l'on met 
l'empirisme en question, hypothese qui est etrangere a la perspective concep
tuelle de ZiegleL 

Quant aux commentateurs du texte hebreu, qui ailleurs prelevent volontiers 
dans G pour des corrections qui leur paraissent litterairement adaptees, dans 
le cas present, ils ne signalent meme pas la lec;on divergente, bien loin de 
s'embarrasser de savoir comment G a pu interpreter ainsi un mot dont il 
connaissait pourtant le sens normaL Un exemple parmi beaucoup de l'e
clectisme avec lequel a procede ce genre de critique 8, 

Cependant certains auteurs, plus attentifs aux problemes de lexicographie 
historique et a ceux de G, se sont arretes a la singularite de la traduction G 
divergente et ont pense pouvoir y retrouver la trace d'une antique tradition 
qui aurait preserve un sens authentique, a savoir «prince, gouvernant» ou 
analogue, Ce sens serait alors celui d'un homonyme du mot hebreu courant 

l'indice de la facilite avec laquelle la meme erreur se serait reproduite et aurait eu ainsi un 
caractere quasi ineluctable : « Diese beiden Termini wurden wegen Ähnlichkeit des Wort bildes 
gern (je souligne) verwechselt» (loc. c. sup,), Cette maniere de raisonner repose sur une illusion, 
L'auteur a tente de donner corps a son hypothese graphique, en alleguant la repetition, 
parce que, au point de depart, cette hypothese etait deja dHectueuse et rendait souhaitable 
une confirmation. Mais la confirmation ne peut venir de la meme interpretation appliquee 
ailleurs et l'addition de suppositions foncierement douteuses ne peut produire une probabilite, 
Le raisonnement de Fischer est un exemple frappant de meconnaissance des donnees, sous 
I'influence du pn:juge selon lequel les textes auraient evolue, avant tout, en fonetion de la 
materialite de l'ecriture, 

6 BIAS, 11, 275, apropos de 34, I. 
7 Cf. les textes dans I'index de ZU/. Les commentaires de 41, I et 43, 4 portent sur d'autres 

points. Dans des textes aussi importants, une particularite aussi originale devait etre signa lee, 
meme si I'auteur n'avait pas d'explication a proposer. 

8 11 est notable qu'aucun des grands commentaires critiques de H ne signale la divergence 
de G en 34, I ou 41, I, textes dont dependent les autres dans G, Voir Duhm4 248, 301; 
Cheyne 129; Marti 243, 278; Buhl, 11, 442. 519; Volz 15; Bentzen, 1,280; Eiliger 104-105, 
11 est evident que pour ces interpretes la divergence de G n'etait qu'une curiosite denuee d'interet 
pour I'appreciation de I'hebreu, Denuee d'interet direct, oui, mais non d'interet indirect, qui 
est considerable par ses consequences, Par opposition aux auteurs cites et a d'autres, Seeligmann, 
Driver et Gray, cites plus bas, ont eu le merite de preter attention au cas de G. Precisions dans 
la suite. 



ANALOGIES VERBALES DANS G 163 

«peuple». G aurait confondu ici les homonymes, en optant pour celui qui 
etait inapproprie, en pareils contextes, mais il offrirait I'inten':t d'avoir, a la 
faveur de cette confusion, transmis un vestige lexical ancien. 

Seeligmann a fait valoir I'existence d'une tradition lexicographique ante
rieure, qui aurait attribue au terme hebreu le sens donne par G dans les 
passages cites. 11 en voit la preuve dans l'interpr6tation targumique de divers 
passages de Gen et Is, dans une notice talmudique (B Abodah Zarah 2b), 
enfin dans le fait que le sens «princes», c'est-a-dire le terme Il homonyme 
en question, convient mieux que le sens courant (Je terme I «peuples»), dans 
Ps 148, 11, et doit par consequent etre considere comme le terme et le sens 
originels 9. 

En ce qui concerne les deux premiers points, les indices targumiques et la 
notice talmudique, il convient de rectifier la maniere dont Seeligmann a 
presente les choses. En effet I'equivalent targumique (d'ailleurs avance sans 
references textuelIes precises) ne correspond pas exactement a G. T Ok Gen 
et T Is ont traduit par Nn1:l?/J (avec variation des formes, abs. ou indet., 
point negligeable) «royaume» 10, et non par N:l?/J «roi», mentionne par 
Seeligmann (acception qui correspondrait, a une nuance pres, a la traduction 
grecque problematique) 11. La notice talmudique de B Ab Zar 2b s'accorde 
avec la traduction targumique et la complete simplement par une confir
mation didactique. Sous I'influence de son imprecision, qui rend T plus 
proche de G qu'il ne I'est en realite, Seeligmann a neglige de tirer la 
consequence de la difference entre I'interpretation de T et Ab Zar, d'une 

9 SV/SI. 
10 Cf. T Ok Gen 25, 23 (3 emplois); 27, 29; T Is 34, I; 41, I; 43, 4.9. G diverge pour ces 

textes, et ils livrent donc un interessant rapport de parenli!, non d'identite entre T et G. En 
49, I, T diverge de meme, alors que G suit H. En 51, 4, Oll G diverge dans le meme sens general, 
avec «rois», Ta une interpretation deductive qui lui est prepre (<<mon assemblee»); son sg 
s'explique par la tradition TM, avec laquelle Qa s'accorde. La question de la secondarite 
possible de ce sg doit etre disjointe. Les le<;ons targumiques portent tantöt l'etat absolu, tantöt 
l'etat indetermine du pI ur. arameen. En 34, I, les mss ont tantöt le sg (ainsi Or 2211 adopte par 
Stenning et Sperber comme texte de base), tantöt le plur. (cf. les app. crit. de ces ed.). Le sg 
est certainement 13, par rapport 3 H, une interpretation secondaire, en relation avec Edom, 
destinataire de l'oracle. Sans valeur pour H originel, le sg de T olTre un interet par lui-meme. 
Il est exegetique et la ler;on est probablement originelle dans T. Il ne faut pas la corriger comme 
propose Stenning (cf. son app. crit.). Le plur. dans les mss Test vraisemblablement le resultat 
d'une ler;on H originelle. La divergence des interpretations de T et G en 49, I et 51, 4, alors 
qu'ils s'apparentent ailleurs, illustre l'evolution d;: T, en ces endroits, par rapport 3 l'exegese plus 
ancienne representee par G. 

II La rectification est necessaire en elle-meme, et elle importe aussi parce que l'interpretation 
par «royaume» constitue l'indice d'une evolution secondaire par rapport 3 l'hermeneutique 
de G. Jl faut eviter une confusion du cas de T avec celui de G 51, 4 (<<rois»), qui represente un 
premier stade evolutif, plus proehe de la divergence de G dans les autres textes. 
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part, celle de G, d'autre part. Il a au contraire sollicite la notice talmudique, 
en lui attribuant d'avoir mis le mot hebreu «tacitement» en rapport avec 
«le concept de roi» 12, C'etait perdre de vue un indice qui reveJe le caractere 
secondaire du stade exegetique illustre par T et Ab Zar. L'interpretation 
par «royaume» resulte d'une conciliation operee entre la forme la plus 
ancienne de cette tradition, celle de G, et le sens normal dans les contextes 
bibliques (sauf exceptions possibles et rares, examinees infra). La combinai
son de «gouverneurs» (G) avec «peuples» (H) a conduit a la notion de 
«royaumes» 13. La tradition exegetique attestee par T et Ab Zar ne livre 
donc pas l'origine de l'interpretation de G; elle n 'en est qu 'une derivation 
secondaire, interessante a ce titre, mais non clarifiante pour les origines. 

En revanche la meilleure convenance de l'homonyme 11, dans Ps 148, 11 
((princes», au lieu de «peuples»), 3e indice de Seeligmann, est indeniable, 
quand on se place a un point de vue purement litteraire (logique interne et 
harmonie stylistique; cf. les symetries dans ce texte). Cet indice pourrait 
illustrer l'existence antique de la valeur attestee par G a basse epoque. 
L 'argument merite l'attention. 

Tout en ignorant la contribution de Seeligmann, G. R. Driver a egalement 
plaide en faveur de l'homonyme II (<<prince» ou analogue). A cote de 
Ps 148, 11, Driver a allegue d'autres materiaux: 1) Ps 7,8; 2) l'existence 
supposee du terme II en ugaritique; 3) l'accadien limu «eponyme annuel» 
(von Soden), c'est-a-dire dignitaire qui donnait son nom a l'annee en cours 
chez les Assyriens. En se rHerant a l'opinion de Driver, J. Gray a reaffirme 
l'existence du terme en ugaritique 14. 

12 La definition du sens, que donne la notice talmudique est la suivante: li1:l?~ X?X I:lX? 1'x 
(Ab Zar 2 b) «le mot I"mn ne signifie rien d'autre que royaume». Cette explication est donnee 
apropos d'Is 43, 9 «que les peuples (ce terme) g'assemblent». Le sens «royaume» est postule 
par la notice talmudique avec rHerence ('~Xlt!l) a Gen 25, 23. Cependant ce dernier texte ne 
contient aucune justification de l'equation. Celle-ci remonte a une tradition plus ancienne, 
mais qui a el'oIUl?, comme precise dans notre expose: Seeligmann commente la notice talmudique 
en ecrivant que «the concept» king «is silently assumed to be the meaning of I:lX? ». En realite 
la notice talmudique n 'admet pas «tacitement» le sens «roi»; elle postule explicitement la 
valeur « royaume» qui, pour etre apparentee, n 'en est pas moins differente, et cette difference 
est ici essentielle: elle revele la secondarite de cette forme de la tradition, par rapport a la 
forme G (avec la lel;on «gouverneurs» predominante, ou la lel;on unique de 51, 4 «rois»). 

13 Quant a la traduction G isolee par ßamA.Ei~, en 51, 4, c'est une emphatisation secondaire, 
mais qui reste encore proche de l'interpretation principale par äPXOV'E~. Cette derniere est 
primitive, dans G et par rapport a T, comme cela va se confirmer encore par la suite. 

14 G. R. Driver, in Analecla LOl'aniensia Biblica cl Orientalia. Ser. 11, fasc. 18 = Extrait de 
Ephemerides Theologiac Lovanienscs 26 (1950) 346. 1. Gray, Thc Legacy 0/ Canaan, VTS 5, 
2d ed. (1965) 40, n. 8 et 271. 
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Les arguments de Driver n 'ajoutent rien de decisif a Ps 148, 11, qui 
reste l'indice le plus silr. Ps 7, 8 est moins probant 15. L'existence du terme 11 
n'est pas assuree en ugaritique, et le debat sur ce point reste ouvert 16. Enfin, 
d'apres le dernier etat autorise de la lexicographie accadienne, J'origine de 
limu doit etre consideree comme inconnue, et par consequent sa parente 
avec le terme soup<;onnable a l'ouest reste incertaine 17. Neanmoins l'even
tualite d'une teile parente n 'est pas non plus exclue et la possibilite d'un 
correspondant ugaritique doit toujours etre consideree 18. Il en resulte tout 

15 Driver (o.c. a la n. preced.) affirme que Ps 7, 8 est le plus sur temoin textuel de 
l'homonyme 11. Mais la presence du terme soupc;onne est moins bien assuree que dans Ps 148, 11, 
car l'hypothese B'a pas I'appui de la symetrie comme dans ce dernier texte. Dans Ps 7, 8 c'est 
seulement une consideration ideologique qui suggere, sans l'imposer, un sens originel (mais a 
un stade cananeen, precisions infra) «princes» ou analogue. Cela viserait les membres de la 
cour celeste (les fils d'Elohim, Gen 6, 2, ou les fils des dieux ou d'EI, Ps 29, I, ou le terme est au 
plur. et interpretuble dans les deux sens, en ce qui concerne l'origine). Cependant le terme I 
est vraisemblable aussi dans Ps 7, 8: les «peuples» peuvent etre censes entourer le trone divin, 
d'ou tombera la decision ou le verdict divin qui les interesse. Ainsi M. Duhood, pourtant 
enclin a faire une large part aux valeurs ugaritiques et cananeennes dans les redactions 
bibliques, admet ici le terme I et non pas le terme II de Driver (Psalms, I, 44, avec la reference 
a 1. H. Patton). 1e suis porte a penser, pour les raisons precisees plus bas concernant l'adapta
tion israelite de modeles cananeens, qu'ici c'est bien le terme I qui a correspondu a la redaction 
israelite originelle, mais que cette redaction a adapte, par homonymie concertee, une formula
tion preisraeIite cananeenne. En ce sens I'hypothese de Driver conserve un interet heuristique. 

16 Depuis les contributions de Driver et Gray, favorables a I'existence du terme en ugaritique, 
le probleme lexical s'est complique et le debat a continue sans reussir a etre conclusir. 
M. Dahood n'admet pas le terme 11 en Ps 7, 8 et en Ps 148, II (compte tenu neanmoins de la 
possibilite ugaritique). Cr. Psalm,l' I, 44 et III, 354. Devant I'incertitude du lexique ugaritique, 
A. Caquot, M. Sznycer, A. Herdner ont renonce a traduire la formule cruciale yhml /'imm, 
qui qualifie la deesse Anat (dans eTA 4, 11, 15-16; 17, VI, 19 etc,). Cr. a ce sujet les precisions 
introductives, dans Textes Ougariliques, I, 90s" de ces auteurs, Sur l'incertitude lexicale 
ugaritique voir aussi les observations de E. Kutsch, dans TWAT, III, 395 (article yhm), 

17 L'etymologie a laquelle songeait A, Ungnad, dans RLA, 11, 4[2s. (/011'11 «entoure[», d'ou 
aurait ete tiree une valeur nominale «ronde, cercle», evoquant [a recurrence annuelle) est 
perimee. D'upres W. von Soden, le terme limu est «u.H,» (= unbekannter Herkunft), AHW 554. 
En assyrien le terme designe soit l'eponyme annuel, soit la fonction elle-me me (von Soden, 
ibid.). De l'incertitude actuelle sur l'origine ne resulte pas necessairement que soit exclue 
toute possibilite de rapport avec un terme correspondant, a l'ouest. Ce serait l'homonyme 11 
en discussion. Mais, d'une part, l'existence de ce terme reste problematique, d'autre part, meme 
si I'on admet cette existence: une connexion reste indemontree et [a ressemblance des formes 
risque d'etre a cet egard fourvoyante, 

18 Si 11 OX? a existe en cananeen, il est concevable, mais non verifiable actuellement par un 
indice positif, que sa valeur «prince» ait derive d'un sens premier « mille », atteste par 
l'accadien 11 limu (AHW 553) et par l'utilisation ugaritique du meme mot comme qualificatif 
divin, dans la formule <des mille dieux», protecteurs du roi d'Ugarit (PRU IV, 216, n° 1783, 6; 
[32, n° 17,[ [6, 4', etc,) ou garants des conventions ecrites (ibid, 43, n° 17.227, 49; 65, 
n° 17.237,9'-10', etc.) = li-im DING IR MES, Le dieu Lim de l'onomastique amoreenne parait 
n'etre qu'une synthetisation de la notion collective. Cr. E. Dhorme, Recueil 760, et H. B. 
Huffmon, Amorite Personal Names in the Mari Texts 226, Le «prince» pourrait avoir ete 
originellement «chef de mille» (cr. cette formule dans Nb I, 16), De toute maniere l'homonyme 11, 
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au moins des chances de renforcement de I'indice le plus solide, qui reste le 
texte qu'invoquait Seeligmann, Ps 148, 11, Cela suffit a rendre frappante la 
rencontre de sens avec G apxovLi:~, Cette rencontre invite a considerer 
l'hypothese d'une utilisation par G d'un terme ancien et rare, 11 OX?, homo
nyme du mot hebreu courant I, «peuple». 

Cependant, meme si I'on admet I'existence de I'homonyme 11, il n'en 
resulte pas que sa relation avec la r6daction originelle de Ps 148, II (et 
autres textes possibles, dont Ps 7, 8) ait ete celle postulee par Driver, c'est
a-dire la presence de I'homonyme 11, dans la redaction israelite originelle, 
et la perte ulterieure du sens, par confusion avec le mot usuel I. Tout d'abord 
la redaction hebralque originelle n 'a pas necessairement obei a la loi stylis
tique de la symetrie stricte, qui appelait en Ps 148, 11 un terme tel que 
I'homonyme 11 (<<princes»). Ce terme pourrait en effet se situer dans une 
formulation plus ancienne et cananeenne. Le passage de ce terme 11 a 
I'homonyme I (<<peuples») cOlnciderait alors avec la redaction israelite 
originelle elle-meme, au lieu de lui succeder. Dans cette hypothese, loin de 
correspondre a une confusion des termes 11 et I, le changement aurait ete 
intentionnel et aurait fait partie de l'adaptation israelite d'une donnee litte
raire cananeenne. L'adaptation aurait vise, pour des raisons ideologiques, 
un elargissement de l'audience (<<peuples», au lieu de «princes»), et cela 
sans egards cl la perte de symetrie. Le point remarquable serait que le 
changement de sens aurait ete fonde sur l'homonymie des termes I et 11. 
L'homonymie est l'un des aspects que revet la methode des analogies 
verbales formelles (Je plus It~gitime, du point de vue d'une rationalite 
moderne, mais non pas pour les anciens, qui reconnaissaient, le cas echeant, 
une valeur oraculaire aux indices voiles, comme deja signale anterieurement). 
La redaction premiere de Ps 148, 11, au lieu d'avoir conserve un sens 
cananeen et d'avoir ete meconnue par la tradition posterieure, comme l'a 
cru Driver, aurait au contraire inaugure, en connaissance de cause, et sur 
l'autorite de l'homonymie, la rupture avec le sens cananeen. La tradition 
posterieure se serait fidelement conformee a ce sens, au lieu de perdre le fil 
de l'intention primitive. La r6daction originelle serait donc un exemple 
d'application de la methode des analogies verbales formelles a la rMaction 

en discussion, a pu etre valorise par le souvenir de son application aux dieux, ce qui contribuerait 
a justifier son emploi possible en Ps 7, 8 (en confirmation alors de I'hypothese Driver citee 
supra). D'un autre cöte, la valeur «peuple» derive vraisemblablement de «mille». Les deux 
termes homonymes I et II pourraient donc n'etre que des differenciations semantiques (en 
fonction de determinismes socio-culturels) d'une meme souche de base. Mais ce n'est qu'une 
vue theorique non demontrable, dans I'etat present de la documentation, et il faut en rester 
aux homonymes. 
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originelle de l'hebreu. Cette explication par une hermeneutique methodique 
appliquee a une formulation supposee preisraelite n'est, elle aussi, qu'une 
hypothese, mais elle entre en concurrence avec l'autre, qui ne peut plus 
pretendre a l'evidence et a l'exclusivite. Et l'hypothese hermeneutique apparait 
preferable, en ce qu'elle est conforme ades conditions culturelles qui ont 
regne des avant I'epoque israelite, comme nous le preciserons dans la IIIe 
partie de la He section 19. 

19 En faveur de l"existence de I'homonyme II (<<prince») en cananeen, il convient peuH::tre 
d'ajouter aux indices precedents une implication deductible de Dt 32, 8. D. Barthelemy a 
demontre delinitivement, dans VTS 9 (1963) 285-304, avec une importante clarification chro
nologique, que la le<;on TM «fils d'Israel» resulte d'une correction concertee, executee it basse 
epoque. Le texte primitif portait «fils d'Elohim», conformement a la le<;on preservee dans 
G et apparue maintenant dans la documentation de Qumran. TM offre ici un cas exemplaire 
d'«abrogation» (sur cette notion, voir infra, II' section, III' partie, 3, Cl. BartheIemy a resolu 
le probleme textuel de TM, en etablissant, avec de nouveaux moyens, la secondarite que la 
critique avait depuis longtemps soup<;onnee dans TM, sur la base de G. Mais la forme H 
ainsi restituee souleve encore 2 autres problemes, l'un relatif a la formation litteraire du passage, 
rautre qui concerne la justification de la modification textuelle qui a produit TM. a) L'idee 
d'un etre ceIeste affecte it chaque peuple ne pouvait pas, dans le yahvisme. decouler simplement 
du polytheisme. On doit se demander si la conception qui s'cxprime dans H Dt 32, 8 n'a pas 
ete fondee sur un motif speculatif precis, susceptible de faire autorite en milieu israeIite. Avant 
qu'Elohim (elohim) ne devint, dans ce milieu, un pluriel de majeste monotheiste, au stade 
cananeen, les 'elohim etaient des ·e/im. Cette derniere designation a ete preservee par Ps 29, I, 
texte au sujet duquel M. Dahood renvoie it UT 51 (= II AB) III, 14 (Psalms, I, 175). Li! il 
est question de p[{i]r bn ilm <<I'assemblee des fils des dieux = des dieux». On passait de 
'elohim a 'e/im par une petite mutation que legitimait aisement, aux yeux des anciens, la 
faiblesse phonetique de hi: et les analogies de son apparition et de sa disparition dans les 
flexions et conjugaisons. Le M etait la seule difference entre les 2 termes en ecriture conso
nantique. En orthographe defective, sans yod, le mot 'elim, 071(, offre une analogie formelle 
de metathese avec 01(7 «peuple». On peut donc supposer que la relation entre <<les fils 
d'Elohim» appeles anterieurement «fils des 'e/im» avec <<les peuples», en Dt 32, 8, est venue 
de hl: les 'e/im offraient, de cette maniere formelle, un rapport avec la notion de «peuple ». 
On pouvait en deduire (en passant au pluriel «peuples», par petite mutation + m, en ortho
graphe defective) que chaque peuple avait son «fils des 'e!im», et que le dieu supreme avait 
distribue les territoires des peuples, suivant le nombre de ces fils des 'elim, ainsi que l"enseigne 
H Dt 32, 8, avec adaptation israeli te et retrogradation des fils des 'elim au rang de simples fils 
d'Elohim du type angelique. Mais, sous cette forme, la speculation est plus relächee que si a 
existe un homonyme II 01(7 «prince», par lequel elle serait passee. La probabilite de l"existence 
de cet homonyme se trouve renforcee par la consideration de la vraisemblance de ce processus. 
Dans cette hypothese, la metathese aurait conduit de 'e/im a II 01(7 «prince», et non pas 
directement it I 01(7, comme dans l'hypothese precedente. Du terme 11, pris au pluriel, on sera 
passe it l'homonyme I «peuples». Les °elim etaient, en vertu de la metathese, des «princes» 
(terme 11) et it chacun de ces princes correspondait un «peuple», en vertu de l"homonymie. 
L'homonymie fonde donc l'idee de correspondance repetee et de denombrement, qui fait 
I'originalite de H Dt 32, 8. Le terme II convient bien it cette speculation, ce qui plaide pour 
la realite de son existence, au stade cananeen, et de sa connaissance, au stade de I'adaptation 
israelite. b) A basse epoque, la modification du texte par substitution des «fils d'Israel» aux 
«fils d'Elohim» a toute chance d'avoir ete justifiee par une speculation fondee sur les memes 
materiaux formeis que la precedente, mais les conditions different, du fait que le souvenir du 
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Il est clair que si le passage d'un homonyme a I'autre a ete une operation 
hermeneutique qui coincidait avec la redaction originelle de I'hebreu et si 
la tradition du sens de Ps 148, II (et de tel autre possible) a conserve le bon 
(l'israelite, le terme I, avec renonciation a la stylistique cananeenne de la 
symetrie), I'hypothese de Driver concernant la preservation de I'homonyme 11 
par G, a partir de cette lointaine origine, perd son principal appui, qui etait 
deja precaire, etant donne la rarete des textes et leur antiquite. La tradition 
censee relier G a I'homonyme devient bien incertaine. puisque cet homonyme 
n 'a pas existe en hebreu, mais en cananeen, et qu 'il faut supposer une tradition 
lexicale remontant de G au stade preisraeJite. 

Le motif litteraire qui se degage des contextes du terme de G en debat, et 
dont Driver n'a pas tenu compte, livre une autre raison de soupc,:onner que 
l'origine de la traduction grecque est ailleurs que dans une connexion avec 
un terme hebreu ancien perdu, ou (en rectifiant dans le sens indique plus 
haut), dans une donnee cananeenne. En effet I'ambition de G, dans les 
passages en cause, est considerable. Garemplace «peuples» par «gouver
neurs» dans des textes dont 3 sont des appels a I'attention adresses atout 
I'univers, au nom du message prophetique et monotheiste d'IsraeJ: les 
gouverneurs sont apostrophes comme ceux qui president aux destinees 
politiques des nations, et G revendique par la me me une autorite superieure 
a la leur, superieure a celle des plus grands rois de la terre 20 . L'un des textes 
de G contient meme I'idee que des «gouverneurs» (H: «des peuples») ont 
ete livres pour le rachat d'Israel (43, 4 b). La gravite menac,:ante de I'assertion 

terme II «<prince») s'etait vraisemblablement perdu, Les «fils d'Elohim» ont ete interpretes 
comme «fils d'Elim» (entendu comme pluriel de majeste monotheiste), ou bien on a procede 
directement a la petite mutation de la suppression du he, po ur permettre la metathese qui 
eonduisait a ION? «peuple». Le proeessus est alors O';'?N = O'?N = O?N = ON? Or <<le peuple» 
par exeellenec, e'etait Israel. Les «fils du peuple» etaient bien les «fils d'Israel». Le ehangement 
par abrogation qui s'est impose dans la tradition normative du TM n'a done pas ete inspire 
simplement et Iibrement (sans intervention de l'hermeneutique methodique!) par l'idee nationale 
et religieuse du peuple eJu. Le ehangement a ete fonde sur les maferiaux verbaux derives de la 
donnee de base, Elohim. L'enehainement s'apparente de pres a eelui qui avait inspire le texte 
originel, mais n'utilise plus le ehainon de H ON? «<prinee»). La basse epoque pouvait se 
eontenter, pour l'abrogation, de la parente formelle de metathese 'entre Elohim-Elim et {"om 
«peuple», dont se deduit, par exegese eette fois logique, Israel. La speeulation qui va se 
degager plus bas pour G s'apparente a eelle de la naissanee du texte, et egalement it eelle de 
I'abrogation effeetuee dans TM, mais les modalites ont ete differentes, du fait de la perte 
quasiment eertaine de la valeur H ON? (it I'eneontre de l'hypothese de Driver). Cette differenee 
eonstitue d'ailleurs un motif preeis qui tend it eonfirmer la perte du terme H, it basse epoque. 
Ce qui a ete deeisif, dans la speeulation de G «<gouverneurs» substitue it «peuples»), e'est 
l'intervention d'un faeteur externe original, qu'il s'agit de mettre en evidenee. 

20 Sur la mission monotheiste de G aupres des nations (e'est-it-dire aupres des populations 
de langue greeque, it l'epoque hellenistique), voir ei-dessus I" partie, eh. H, B, e. 
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ajoute Li la solennite de la convocation exprimee par les 3 autres textes, un 
avertissement aux grands. La situation de l'adaptateur grec dans les 4 textes 
ou il a opte pour les «gouverneurs» est donc celle d'un prophete gui interpelle 
les rois et autres grands, de la part de Dieu. G aurait-il fonde une teile 
pretention sur l'erudition lexicale dont nous venons de preciser les conditions, 
et gui apparait, en mettant les choses au mieux, tenue et lointaine? 11 n 'est 
pas encore exclu gue ce soit le cas, mais cela devient de plus en plus douteux. 
L'ambition de l'adaptation effectuee par G invite bien plutat Li ehereher 
dans les modalites habituelles de son hermeneutigue analogigue ou deductive, 
et dans un enchainement mieux ass ure, le motif de son option pour les 
«gouverneurs». dans les passages incrimines. La contribution de Seeligmann, 
Driver et Gray conserve une portee heuristigue, mais elle souleve des diffi
cultes gui conduisent Li de nouveaux problemes gue ces auteurs n 'ont pas 
soupc,;onnes, et gui laissent entrevoir la probabilite d'une autre origine pour 
la traduction problematigue de G. Si une justification fondee sur des donnees 
mieux assurees et plus proches des conditions generales de G etait decelable, 
elle annulerait definitivement les faibles chances de l'autre hypothese et 
meriterait la priorite. Or une teile justification se dessine, des gue l'on tient 
compte Li la fais des methodes analogiques de G et du contexte historique 
de la notion de «gouverneurs», teile gu'elle devait apparaitre Li la commu
naute juive de l'epogue de G, en fonction de ses traditions les plus recentes. 
Comme nous allons le voir, les gouverneurs de G sont bien, d'une certaine 
maniere, en rapport avec le terme accadien mentionne plus haut, limu 
«eponyme annuel », mais au lieu gue ce soit selon une filiation conforme 
aux exigences de la philologie moderne, ainsi gue le pensaient Driver et 
Gray, il s'agit d'une speculation formelle analogigue, et au lieu d'une 
tradition censee remonter a une phase tres antigue, eventuellement pre
israeIite, de la langue, nous allons constater gue Gest tributaire d'un passe 
politique recent, dont il etait normal que les vestiges n 'aient pas tous disparu. 

Une confrontation de tous les textes susceptibles de contenir des indices 
utiles a Ja guestion livre les elements d'une premiere reponse, gui n'est 
pas encore la principaJe, mais gui rend justice a un motif d'analogie 
scripturaire gue l'on peut soupc,;onner d'avoir exerce une certaine influence 
preparatoire ou complementaire par rapport a l'hermeneutique principale. 

Le mot hebreu C'~N" en discussion est deja rendu par apxovn;C; dans 
G Gen 27, 29. Les traductions de G Is par le meme mot pourraient donc 
resulter d'un emprunt a la forme grecgue de Gen 27, 29, sur le fondement 
de l'analogie contextuelle constituee par la vision d'une pluralite de peuples 
consideres comme subordonnes. La symetrie «nations ... peuples», gui figure 
dans H Gen est identigue ou, compte tenu de variations du vocabulaire en 
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certains endroits, analogue a celle qui caracterise les textes d'Is, ce qui livre 
en outre une jonction verbale. Le probleme de I'origine de la divergence se 
trouve alors reporte sur Gen 27, 29. La, une nouvelle combinaison textuelle 
ramene a Is et permet d'expliquer le changement de G Gen par une autre 
influence scripturaire. En effet Is 49, 7 offre par rapport a H Gen 27, 29, 
d'une part, une analogie thematique, d'autre part, un terme commun propre 
a retenir I'attention et a constituer une jonction precise. a) Les 2 textes 
contiennent la promesse prophetique d'un destin extraordinaire, en contraste 
avec I'insignifiance (Gen) ou I'asservissement (Is) du present. En vertu de ce 
destin futur, les descendants du patriarche Jacob, dans Gen, le peuple d'Israel 
du temps de I'exil, dans Is, exerceront une suprematie, qui sera politique 
dans le premier cas, spirituelle dans Je second. b) Chacun des 2 textes ades 
termes propres pour evoquer cette suprematie. Dans Gen, «des peuples 
(tJ'~~) te serviront»; dans Is, «des rois (te) verront et se leveront» (en signe 
de respect). Mais les 2 textes se rejoignent verbalement par I'emploi du 
meme vb «se prosterner», qui fournit une jonction caracteristique, dans le 
cadre de la methode des analogies scripturaires 21. Dans H Gen, le sujet est 
tJ'~~" «des peuples»; dans HIs, le sujet est tJ'ilV «des princes», habituelle
ment traduit par apxovn:;~ dans G (ainsi G Is 49,7). G Gen 27,29 pourrait 
donc s'expliquer par un emprunt du terme d'Is 49, 7, pratique sur la base 
de I'analogie thematique et du terme de jonction «se prosterner». 

II conviendrait de considerer comme satisfaisant I'enchainement qui va 
d'Is 49, 7 a G Gen 27, 29 et de la a apxovn:;~ dans les textes de G Is en debat, 
si un autre processus plus contraignant n'apparaissait. Celui-Ia s'impose 
prioritairement, en raison des conditions historiques. L'emploi du groupe 
consonantique tJ~", homographe du mot hebreu d'Is 34, 1 et autres, au sg, 
est atteste au VII< siede, en langue arameenne (ce qui importe par rapport 
a G) et en Assyrie, au sens d'«eponymat». C'est, comme deja note plus 

21 l1nnlV'1, futur coordonne, avec postposition de lrau', par rapport au sujet. La suggestion 
de A. Geiston, qui voudrait deplacer ce It'alt' d'aprt:s Syr (dans VT 21 (1971) 522), ne saurait 
etre retenue. L 'auteur meeonnait a la fois la possibilite de la postposition de mise en relief, 
et les tendanees de Syr qui, en pareil eas, adapte le style de l'hebreu a la vulgarisation de 
basse epoque, et ne le reflete pas litteralement. L 'orthographe de la lec;;on eitee est ee1le de 
TM Is et de Gen Qr. Gen Kt n'a qu'un It'alt' final, sans doute par alignement sur le traitement 
ordinaire des vbs a 3e faible, On peut hesiter sur la leeture de Qa, dont la I ce lettre pourrait 
passer pour un yod, ce qui supposerait une forme insolite, avee preservation du he a l'impft. 
Mais la transeription de Burrows l1nnlV<11 est vraisemblablement la bonne. Le 1\'a1I' initial revet 
une forme negligee, eomme le he suivant, et le eontexte en plusieurs endroits, Mais, a la 
difference des yod voisins, l'element de droite de la I ce lettre du vb en debat s'incurve vers la 
gauche, suivant un trace courbe caracteristique de Wal\', dans Qa, Ce detail donne raison a 
Burrows et invite a reeonnaitre dans le vb de Qa un pft consecutif, a valeur de futur, comme 
l'est le vb precedent dans TM et Qa. 
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haut, l'une des 2 valeurs possibles du mot assyrien eorrespondant, limu, 
dont le mot arameen eite a ete tire 22. On se rappelle que l'autre sens de 
limu vise l'eponyme lui-meme 23. L 'orthographe 0", plus proehe de la forme 
assyrienne est egalement attestee 24. Le fait rend la preservation de l'ortho
graphe avec ale!, importante pour notre probleme, d'autant plus remarquable. 
Il resulte de l'assyrien que le terme arameen (qui est simplement un emprunt) 
a pu revetir, lui aussi, la seconde valeur, lorsque le contexte l'exigeait. Cest 
pur hasard si les documents arameens retrouves n 'attestent que le sens 
«eponymat». Ce sens suffirait d'ailleurs a conduire a l'hypothese d'une 
rela tion avec la traduction de G par apxovn;~, pour l'hebreu O·~N". A vec 
la 2e valeur assyrienne rappelee (<< eponyme»), la relation devient directe. 
L'eponyme, depositaire de l'autorite sur des populations nombreuses, ap
partenait bien a la categorie generale que vise apxov,"[E~. 

Certes la derniere periode de l'empire assyrien, a laquelle appartiennent 
les documents en question, est separee de l'elaboration de G par un laps de 
temps qui reste important, meme si I'on fait remonter les premieres ebauches 
de I'adaptation greeque de la Bible des le debut de la phase hellenistique. 
Mais le minimum de 3 siecles avec lesquels il faut compter ne cree nullement 
une invraisemblance pour la survie d'un terme tel que celui-Ia, qui appartenait 
au vocabulaire administratif. En premier lieu, les efforts des derniers mo
narques assyriens, pour implanter dans leurs plus recentes conquetes le meme 
systeme administratif eprouve que dans le reste de I'empire, avaient ete 
tenaces. Sans doute, l'Egypte qui entre plus directement en ligne de compte 
pour le probleme de G, ne fut-elle qu'imparfaitement englobee dans l'empire 
assyrien, pour peu de temps, et au prix d'expeditions qu'Assarhaddon, puis 
Assurbanipal durent renouveler, apres la conquete initiale et le sac de 
Memphis par le premier de ces rois. Mais, bien que de peu anterieures a 
l'effondrement spectaculaire de I'empire assyrien, ces eampagnes temoignent 
de la continuite de la politique assyrienne a l'egard de I'Egypte. D'apres un 
passage des annales d'Assarhaddon, des la 1 re campagne, ce roi etablit dans 

22 Pour les attestations arameennes sur doeuments assyriens rediges par ailleurs en eunei
formes, voir M. Lidzbarski, Altaramäische Urkunden aus Assur = WVDOG 38, 17, n° 4, Ig 8, 
avee la eopie de L. (Sur la pI. 11,4, cette Ig n'est pas lisible); Donner-Röllig, KAI, n° 236, Rv I, 
comm., 11, 292s.; CIS, Pars 11, t. I, fase. I, n° 38, 6 = L. Delaporte, Epigraphes arameens, 
39, n° 21. Dans les deux cas le mot est eerit 01(';, et sa valeur est garantie par le eontexte et par 
le texte assyrien d'aeeompagnement. Au lieu de la formule assyrienne (<<eponymat de N»), 
I'usage babylonien etait d'employer .fanat (MU) «annee de» devant la mention d'un evenement 
notoire ou de l'annee de regne d'un roi (er. A. Ungnad, in RLA, 11, 412s.). 

23 AHW 554; CAD, 9, 194s. 
24 CIS, O.C., n° 39 = Delaporte, o.c. 42, n° 23. L'orthographe preet':dente semble temoigner 

d'une eertaine attaque voealique apres la I ce syllabe (Ii ou le). La seeonde orthographe reflete 
la forme assyrienne. 
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le pays des gouverneurs et fonctionnaires 25. Ce document montre que les 
conditions de propagation de la terminologie administrative assyrienne etaient 
remplies. 

En second lieu, la diffusion de l'arameen dans tout le Proche-Orient, a 
la meme epoque 26, a cree des conditions favorables a une preservation de 
notions dont l'usage avait ete generalise et enracine par une pratique ad
ministrative systematique. Enfin il faut tenir compte de la grande commodite 
pratique de la notion de limu pour les reft~rences chronologiques, aussi bien, 
dans la vie publique que dans la vie privee. Cet ensemble de conditions 
rendent comprehensible et vraisemblable une prolongation du souvenir de 
limu, apres le brusque effondrement de l'empire assyrien, et la constitution 
d'une tradition qui apreserve la connaissance du terme pendant un certain 
temps. I1 est concevable aussi que les textes du Second Is qui appellent a 
l'attention les «peuples» aient tres tot ete l'objet d'une hermeneutique qui 
exploitait l'homonymie et discernait une allusion aux «gouverneurs », en 
doublure des «peuples». G aurait alors simplement recueilli cette tradition 
exegetique et l'aurait mise a profit, en parfaite connaissance de cause, ce qui 
permet de parler de reprise de la methode analogique homonymique, apres 
une premiere initiative au stade arameen anterieur. 

Que G ait ete atteint par une tradition lexicale ou par une tradition 
exegetique, il a donc consciemment utilise une homonymie recente, qui 
correspond a l'homonymie plus antique des termes I et 11 discutes plus haut. 
Cest cette homonymie recente, autrement dit la methode des analogies 
verbales formelles, gui a confere a son interpretation l'autorite necessaire 
pour requerir l'attention des «gouverneurs», fonctionnaires provinciaux ou 
rois eux-memes. Le cas est de ceux qui, pris isolement, suffiraient a prouver 
qu 'il devait exister une methode analogique formelle souveraine, qui etait 
capable d'assurer aux adaptations de vulgarisation edifiante, comme G, 
l'autorite religieuse indispensable. 

25 Assarhaddon rapporte qu'apres avoir pris Memphis, il etablit sur tout le pays d'Egypte 
«des princes (.5amini), des prefets (Piibiiti) et des gouverneurs (saknuti). Texte dans: R. Borger, 
Die Inschriften Asarhaddons ... , Afo, Beih. 9, 99. 

26 La lettre du prince asiatique Adon au Pharaon (papyrus de Saqqara) est une illustration 
eloquente de la diffusion de l'arameen jusqu'en Egypte, a la fin du VII" ou au debut du 
VI" siede. Cr. A. Dupont-Sommer, Semith'a I (1948) 43s.; Donner-Röllig, KAI, I, n° 266; 
II,312s. 



CHAPITRE VI 

«DIEU A FAlT VOIR LE MONDE». UN THEME HELLENISTIQUE 
JUSTIFIE PAR L'HERMENEUTIQUE VERBALE ANALOGIQUE 

A) LES TEXTES ET L'ACCEPTION DU VB DE G 

On trouve en plusieurs endroits de G Is 40s., pour le vb hebreu de la 
creation N1J, et une fois pour 1~' (<<modeler, former», employe en alternance 
avec le precedent, dans un sens cosmologique), le vb KUWDEIKvuvm, dont 
la valeur fondamentale est un renforcement du vb simple DEIKvuvm «mon
trer», mais avec des applications et derivations qui demandent un examen 
particulier. L'emploi de ce vb grec soult!ve un probleme de motif. On ne 
saurait alleguer une ignorance ou une negligence de l'adaptateur. D'une 
part, la connaissance de N1J est solidement assuree par d'autres textes de 
G, Oll l'on trouve rrOlEiv et des synonymes plus ou moins proches. La seule 
consideration de G Gen I suffirait a offrir la garantie souhaitable. D'autre 
part, KU'tuDEIKvuvm revet, dans les contextes Oll G Is l'a employe, une valeur 
recherchee. La traduction en question est restee limitee a une minorite de 
textes, mais ces textes representent toutes les categories discernables dans 
l'ensemble des passages Oll figure N1J (actes divers de creation ou inter
ventions providentielles). Ces conditions confirment l'importance de la ques
tion soulevee. 

L'ignorance de G etant exclue, une variante accidentelle de sa source 
l'est aussi, puisqu'il s'agit d'une interpretation qui reparait dans des textes 
differents. La divergence par rapport a l'hebreu n'a pu resulter ni d'un 
tätonnement empirique, ni d'une initiative irreflechie. L'importance ideolo
gique du terme hebreu garantit que le choix d'un vb grec de sens different a 
necessairement resulte d'une mure reflexion. Des lors il faut demeier quel 
a ete le motif qui a inspire cette reflexion et quelle a ete la modalite de 
l'option. S'agit-il d'une innovation introduite librement, en fonction d'une 
certaine visee ideologique ou pratique? Ou bien la modification de sens 
introduite par G cache-t-elle la conformite a une regle hermeneutique re<;:ue, 
selon la tendance que nous constatons ailleurs? Les conditions dans lesquelles 
se presente le changement de sens considere en font un indice d'une grande 
portee, dans l'une comme dans l'autre hypothese. S'il y a eu initiative sans 
norme, le cas prouverait incontestablement que le recours ades libertes 
dans l'adaptation n'a pas seulement joue un röle dans les aspects mineurs 
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des divergences, Oll des libertes sont incontestables, mais non significatives, 
parce que subordonnees (amenagements de detail, amplifications paraphra
santes, abn':gements des symetries et redites) 1. La liberte aurait, apropos 
du vb hebreu de la creation, et par suite vraisemblablement en d'autres cas 
d'importance comparable, affecte les foyers memes de l'interpretation. Son 
röle aurait donc ete qualitativement - et quelle que soit la frequence ou la 
rarete des textes probants - aussi important que celui de la methode. Cette 
derniere - dont nous avons constate la presence en d'autres endroits - aurait 
ete concurrencee par un principe oppose, au lieu d'avoir regne exclusivement, 
aux points nevralgiques des divergences. Mais, inversement, s'il apparaissait 
que l'eviction du vb de la creation par celui de G mentionne a ete operee en 
conformite a une norme hermeneutique rec;;ue, et qu'elle a ete justifiee par 
elle, le röle de la methode se trouverait illustre par un exemple probant qui 
situerait l'emploi de cette methode au creur d'un dogme religieux fondamental, 
et par consequent au plus haut niveau ideologique. 

Les representants de la theorie empiriste accreditee en critique n'ont pas 
attache d'importance a la divergence de G, pourtant remarquable. Ottley 
a cru la justifier en parlant simplement de «paraphrase ». C'etait postuler 
la liberte de l'adaptateur 2 . Fischer, Ziegler et Seeligrnann ont successivement 
passe la question sous silence 3. La preterition est considerable. Pourtant elle 
ne doit pas s'entendre comme la negligence volontaire d'une donnee dans 
laquelle on aurait reconnu une difficulte pour la theorie critique admise, 
celle de l'empirisme et de la liberte de G. L'inattention au probleme pose 
par la divergence de G sur le vb de la creation est en realite conforme a la 
perspective qui resulte de cette theorie: puisque la liberte de l'adaptation 
passe pour une evidence, qui n'a pas besoin d'etre demontree et que ne 
menace aucune explication concurrente; la divergence de G sur le vb hebreu 

1 Notre enquete porte en principe sur des aspects textuels de G qui ont ete des foyers de ses 
interpretations. C'est en de tels endroits que se manifestent ses methodes analogiques. Les 
amenagements complementaires de toutes sortes qui ont accompagne les options principales 
peuvent donner parfois des impressions de Iibertes, mais il s'agit alors de commodites litteraires 
qui ont ete subordonnees et qui ne caracterisent pas les orientations dominantes de I'exegese 
de G. Pas plus que nous ne contestons la possibilite de var, dans H(G), et de degradations 
accidentelles, nous ne nions ces Iibertes subordonnees. Mais, a en juger par tout ce que nous 
avons constate jusqu'a present, ces libertes ne correspondent pas a I'inspiration de G et ne 
I'expliquent pas. L 'interet de la traduction grecque divergente pour le vb de la creation est de 
remettre en question la methode. Nous verrons que ce' sera pour la confirmer. 

2 BIAS, 11, 300. 
3 Aucun des textes ternoins ne figure dans I'index de ZU!. Seeligmann a traite d'un des 

textes ternoins, mais sous un autre angle (43, 15: SV! 112). L'article consacre a NiJ dans 
TWA T a egalement ignore la question, dans la partie qui traite des equivalences contenues 
dans la Septante (I, 774). 
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de la creation ne souleve aucun probleme crucial de remise en cause; elle ne 
fait qu'illustrer la vue etablie et n'appelle, tout au plus, qu'un examen de 
detail qui ne s'impose pas. En fait les auteurs mentionnes ne se le sont pas 
impose, et ils sont restes en cela entierement consequents avec leurs pre
suppositions. Mais leur absence d'interet illustre une fois encore, et apropos 
d'une donnee particulierement importante, la maniere dont le prejuge em
piriste et l'hypothese de la liberte ont detourne la reflexion des critiques de la 
voie utile. Une analyse attentive aux faits, et exempte de prejuge, non seule
ment oblige a conclure a l'application d'une hermeneutique methodique, 
mais encore s'ouvre sur un arriere-plan ideologique de grande envergure, 
dont la critique d'inspiration empiriste n'a pas soup,<onne la presence. 

Pour une clarification de la question il faut commencer par passer en 
revue les textes temoins, 

(a) 40,26. H: «qui a cree (N'J) ceux-ci?» (= les astres); G ,ir; Kan';8El~E 
1tavm mum: «qui a fait voir (precisions ci-apres sur la nuance) toutes ces 
choses?» 4. 

(b) 41,20 (en conclusion d'un passage relatif au miracle de la transforma
tion du desert en oasis). H: «afin qu'ils voient ... que la main de Yahve a 
fait (:1ntv17) cela et que le Saint d'Israel l'a cree (:1N'J); G: « ... que la main 
du Seigneur a fait (E1toirlO'E) toutes ces choses et que le Saint d'Israel les a 
fait voir (Ka,t8El~EV)>>5. 

(c) 43, 15. H: « ... votre Saint, le Createur (N"J) d'Israel, votre roi». 
G: «votre Saint qui a fait voir (6 Kam8Ei~ar;) Israel, votre roi» (ßaO'lAta 
UIlWV, a l'acc., donc pas en apposition au sujet comme dans H, le sens 
etant: « ... Israel qui est votre roi». G semble avoir songe a un titre d'honneur 
decerne a l'ancetre Israel, c'est-a-dire Jacob. Une autre interpretation con
sisterait a admettre que la formule s'adresse aux nations: Israel qui est 
votre roi, a vous nations. Alors on aurait un universalisme religieux avec 
preeminence d'Israel. Mais un tel titre royal risquait d'etre blessant pour les 
nations, et la I re interpretation parait, sous ce rapport, plus probable) 6. 

4 Noter la majoration par rapport a l'hebreu, marquee par l'adjonction de mlvm dans G. 
Le constat s'oppose a une hypothese avancee par Seeligmann, apropos de 4, 5, d'apres 
laquelle il y aurait eu une le.;;on hebraique originelle dans des cas analogues (SVI 62, n.). Le 
texte suivant, G 41, 20 (= b) appelle la meme remarque. 

5 Pour l'adjonction du pronom, voir la n. preced. 
6 Une autre interpretation concevable consisterait a reconnaitre dans « Israel» du texte grec 

un datif. Le sens deviendrait alors « ... qui a fait connaitre d Israel votre roi ». 11 faudrait 
comprendre : qui a fait connaitre a Israel, tout au long de son histoire, celui qui est votre roi, 
a vous Israelites presentement apostrophes. Le roi serait alors Dieu lui-meme. Mais G ne 
lisait pas dans H la preposition qui eut ete necessaire pour justifier un tel datif, et en grec 
on attendrait l'artic1e au datif, en pareil cas (l'emploi de l'artic1e est irregulier devant Israel, 
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(d) 45, 18, H: «", Yahve qui a eree (x":J) les eieux "" qui a forme (,~,) 
la terre et l'a faite (:-Jlzn11), G: «", le Seigneur qui a fait (6 TCOlllcras) le eie! "', 
qui a fait voir (6 KaTU8Ei~as) la terre et l'a faite (Kai TCOli1cras atrri1v)>>, 

Observons que (a) et (d) visent la ereation proprement dite, ee!le du eie! (a) 
et de la terre (d), (b) eoneerne un prodige partieulier, la metamorphose du 
deserL Celle-ei est a bon droit assimilable a un aete ereateur, en tant qu'elle 
affeete la nature, En tant qu'elle s'inserit dans le co urs de l'histoire d'Israel, 
e'est une intervention providentielle, Creation et providenee illustrent iei le 
meme agir divin, Enfin (e) represente le type meme de l'intervention divine 
providentielle dans le co urs des evenements, Cette fois il ne s'agit plus d'un 
bouleversement speetaeulaire, eomme dans l'aetion preeMente (b), mais d'un 
dessein qui suppose eertaines fins, Le eoneept de ereation, te! qu'il est exprime 
par le vb hebreu X,:J est applique dans ce dernier eas a une action typiquement 
providentielle. 

Le vb hebreu et, sous son influenee, la traduetion greeque qui nous 
oeeupe sont done employes avee une valeur synthetique originale. C'est 
seulement par clarifieation analytique seeondaire que nous distinguons entre 
aete proprement «ereateur» et intervention providentielle, la ou l'hebreu 
reeourt au meme vb (ou, en 45, 18 = (d), dans le 2e eas, a un synonyme). 
Oe meme, l'utilisation du vb gree ne eoneerne done pas seulement des 
textes eosmogoniques. Pour notre sujet, l'important est que, s'il y ades 
emplois relatifs a l'aetivite divine providentielle (emplois que l'on peut 
qualifier de «providentialistes»), les illustrations eosmogoniques restent nean
moins les plus earacteristiques, en raison du contenu meme des textes, Ce 
sont eelles-Ia qui sont prioritaires dans le groupe, en ce qui eoneerne le 
probleme du motif, et il est legitime d'aborder sous l'angle de l'idee de 
ereation l'examen de la divergenee de G. 

La valeur admise plus haut pour le vb de G, dans les passages eites, n'est 
pas evidente et le terme est deja problematique par l'acception precise qu'il 
convient de lui donner dans ses 4 contextes d'utilisation, Dans son sens 

mais intervient quand c'est utile au sens, comme ce serait le cas ici), Aussi convient-il d'opter 
po ur I'interpretation du I" type (avec ses 2 possibilites), Seeligmann a admis, mais par 
postulat sans justification, qu'Israel etait l'objet, «votre roi» etant apposition (I'une des 
2 interpretations du I" type): SV! 112. Israel serait «roi» des nations. C'est une audace 
par elle-meme tout a fait improbable. Je pense qu'Israel est bien l'objet, avec«roi» en apposition, 
mais le nom propre designe l'ancetre, non le peuple. Le titre royal est reporte de David sur 
Jacob-Israel. Dieu I'a suscite au fond des äges avec sa lignee. Il a donne son nom au peuple et 
c'est sans doute une raison de son titre royal. Peut-etre cette conception a-t-elle pris appui sur 
I'element sr tire d'Israel et interprete vocaliquement sar, d'oii «prince» et, par majoration ou 
emprunt au sens accadien de sarru, «roi». La speculation a meme pu interpreter ':>1( + 'lII" 
compris comme un hifil de "lII, + Jacob = «Dieu fait regner Jacob». Avec Jacob-Israel le 
principe royal fait son apparition dans l'histoire du peuple: Dieu I'a «fait voir». 
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fondamental, qui resulte de la nuance ajoutee par le preverbe Kaw au vb 
simple, le terme de G exprime l'idee de «faire voir completement»; d'ou 
celle d'«enseigner» et de «faire connaitre (en prouvant ou en innovant)>> 7. 

Ces valeurs ont aisement conduit a l'idee de decouverte et d'invention et, 
a partir de la, a celle de creation. La consideration des acceptions diverses 
fournies par la langue classique et hellenistique invite a se demander laquelle 
etait visee par G, dans les passages ou il a ainsi rendu le vb hebreu de la 
creation. 

(1) G a-t-il voulu attirer l'attention sur le fait que la creation pouvait 
etre comprise comme une exhibition: Dieu a fair voir le monde? (2) Ou 
bien G a-t-il voulu presenter la creation comme une «invention»: Dieu 
a invente le monde? (3) Ou bien encore G a-t-il profite de ce que le seman
tisme du vb grec pouvait conduire jusqu'a l'idee de «creation», a partir de 
celle d'invention ou d'innovation? La 3e hypothese peut paraitre, de prime 
abord, la plus seduisante, etant la plus simple. Puisque la gamme des valeurs 
presentees par le lexique grec offre une jonction avec l'hebreu, ne convient-il 

7 LdS (888 B) distingue, d'une part, les valeurs «decouvrir et faire connaitre», d'autre 
part, celle d'«inventer, enseigner et inaugurer (introduce)). 11 s'agit de «faire voir et enseigner», 
soit a la suite d'une decouverte de ce qui existait deja, soit a la suite de I'invention d'une 
technique auparavant inconnue. Parmi les rHerences de LdS, relevons les 2 textes suivants 
qui font bien ressortir l'idee d'innovation liee soit a une decouverte, soit a une invention. 
Hrdt I, 163: 01 01; <l>ülKUltE~ ... TOV TE 'AopillV ... oUTOi Elen 01 Karaot~avTE~: «Les Phoceens 
... ce sont eux qui ont reveJe l'existence de I'Adriatique». La decouverte d'une region inconnue 
par des navigateurs est suivie d'information: on peut traduire par <<faire connaitre», mais en 
notant que, dans ce cas, la nouveaute de la decouverte est l'aspect essentiel. Dans Plat., Rep. 
407 d, on a la coincidence de l'enseignement et de l'invention de la medecine: (jlWflEV Kai 
'AcrKAllmov ... TOUTOl~ ... KaraOEl~Ul laTplKT]V «disons qu'Asclepios a invente l'art medical 
pour ceux-Ia». Schleusner avait reconnu I'interet de la nuance illustree par le texte cite 
d'Hrdt et par d'autres POUf l'elucidation des emplois de G Is (Thesaurus, H, 168-169). Mais 
il s'est contente de la clarification logique fournie par la nuance concomitante, en ignorant 
le probleme historique souleve dans les conditions qui vont etre precisees plus bas. Le defaut 
est analogue dans l'article du dictionnaire de Kittel qui touche a la question. Cet ouvrage fait 
valoir la possibilite d'une acception «creer», apropos de textes du NT: Th Wb ::. NT, H, 261. 
Mais il omet de preciser que la nuance admise colore le sens de base et ne le supplante pas. 
Dans le principal exemple fournie par le NT, I Tim 6, 15, il s'agit de l'«epiphanie du Seigneur» 
(son retour) et la valeur «montrer, faire apparaitre» reste fondamentale, tandis que celle de 
«susciter, creer» est deduite. Dans G Nb 16, 30, egalement allegue par le diet. de Kittel, a 
l'appui d'une valeur «creer», il est vrai que OElKVUVUl traduit 111:1, ce qui parait justifier le 
sens impute au grec, mais, d'une part, le sens fondamental reste «montrer» et l'idee de 
realisation creatrice n'est qu'une concomitance, d'autre part, le vrai probleme souleve par 
ce texte Gest de savoir pourquoi I'interprete a deroge par rapport a l'equivalence fixee par 
G Gen I (rrOlElv) ou un synonyme. Ce probleme n'a pas ete signale dans l'ouvrage en question. 
Precisions a ce sujet plus bas. L 'application de OElKVUVUl ades actions interpretables comme 
des realisations ou des creations est attestee deja en classique et a probablement influe sur le 
semantisme du compose KuraoElKvuVUl, qui comporte les valeurs «decouvrir, inventer», preci
sees ci-apres. 
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pas de reconnaitre dans cette jonction l'equivalence qui explique le choix 
de G? Cette justification serait satisfaisante si elle ne negligeait le fait que 
la nuance derivee en question reste etroitement solidaire du sens grec 
fondamental et ne saurait etre admise que dans des cas compatibles avec ce 
seris fondamental. Autrement dit, la possibilite de tirer du vb grec l'acception 
«creer» est indissociable de la valeur de base «montrer» et le pretexte 
apparent fourni par la rencontre avec l'hebreu n 'est qu 'une justification 
partielle qui ne supprime pas la perspective resultant de cette valeur. Il reste 
donc toujours a expliquer pourquoi G, qui disposait d'equivalences claires 
et accreditees pour un vb d'importance religieuse primordiale, dans le credo 
monotheiste oppose a tous les polytheismes d'epoque, a deroge et apresente 
l'idee de creation sous l'angle original d'une exhibition ou d'une invention. 

B) LE THEME HELLENISTIQUE DU MONDE SPECTACLE 

L'une ou l'autre de ces 2 dernieres valeurs a ete visee par G, meme si l'on 
admet qu'il a senti et voulu faire sentir la nuance de jonction avec l'hebreu, 
ce qui reste en definitive incertain. L'hypothese (3) ramene inevitablement 
aux hypotheses (2) et (1). Un sens «inventer» (2) serait recommande par 
l'interet theologique de l'idee et par l'appui d'un texte G qui illustre cette 
valeur dans des conditions techniques et artisanales nettement specifiees. 
Cest Gen 4, 21 ou KU'WOElKVUVal est employe pour «l'invention» des 
instruments de musique par un descendant de la lignee de Ca'in. L'hebreu 
n'a pas ici le vb de la creation et I'interpretation grecque repose sur une 
deductionqui s'eloigne de la litteralite 8 . Mais les modalites de la correspon
dance n'importent pas pour notre sujet. Ce qui compte c'est l'illustration 
frappante de l'emploi du vb grec au sens «inventer», dans la langue de la 
Septante. L'argument a du poids pour l'appreciation du sens valable dans 
les passages d'Is cites plus haut. L'idee d'invention du monde offre un theme 
d'edification religieuse, puisqu'elle ajoute a la pensee de l'reuvre divine dans 
la creation celle d'une innovation sans pareil, d'une originalite grandiose: 

8 Le vb de G Gen 4, 21 resulte d'une deduction faite sur l'ensemble d'une expression hebraique 
consideree globalement et simp1ifiee, selon un procede typiquement targumique. Si une corres
pondance litterale est susceptible d'avoir influe sur l'option de G, c'est a ':lN «pere de» qu'il 
faut songer, comme I'avait reconnu Schleusner (Thesaurus, 11, 168 B), non au participe voisin 
que voudraient retenir Hatch et Redpath (Ccd). Ottley, le seul commentateur de G Is qui ait 
presente des observations utiles a l'elucidation de KUTIlOWeVUVUl dans GIs, a releve G Gen 
4, 21 avec l'appreciation: «a paraphrase = invent» (BIAS, 11, 300). 11 ne s'est pas prononce 
concernant le motif du vb de GIs, qu'il s'est contente de traduire «show forth» (= show out), 
BIAS, I, 221 etc. 
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belle matiere a developpement pour le lyrisme religieux. S'il fallait en juger 
uniquement par des considerations de langue et de teneur litteraire, il fau
drait, semble-t-il, retenir ce 2e sens comme le plus vraisemblable pour les 
4 textes d'Is mentionnes. 

Mais une autre consideration l'emporte sur les chances du sens (2) et 
impose de retenir, sans hesitation possible, le sens (I): Dieu a montre le 
monde, il l'a fair voir aux hommes. Cette proposition correspond au tMme 
du monde-speetacle, repandu dans le monde hellenistique par la philosophie 
stoi'cienne. Epictete enseigne, dans un passage celebre de ses «Entretiens» 
que Dieu a introduit (EiO'ijyaYEv) l'homme dans le monde pour qu'il soit 
«son contemplateur et un contemplateur de ses reuvres (8wn']v auwu tE 
Kai tWV €pywv tWV auwu) et non seulement leur contemplateur, mais leur 
interprete» aHa Kai E~llYllt1'jv autwv 9 . D'apres un mot attribue a Diogene, 
chaque jour est une fete, parce que, commente Plutarque qui rapporte le 
propos, «le monde est le temple le plus saint et le plus digne d'un dieu 
(8wrrpE1t!';O'tawv). L'homme y est introduit (EiO'UYEtat, meme vb que dans 
le passage d'Epictete cite), spectateur (8wtij~) (00') des imitations (JllJlijJlata) 
sensibles des essences intelligibles (tWV VOlltwV)>>. La reflexion s'oriente dans 
un sens platonisant, mais c'est bien le tMme du monde spectacle qui est 
central 1o . Les materiaux groupes par H. Lietzmann, apropos de Rom 1, 20 
sont encore plus directement probants, concernant la deduction qui conduit 
du spectacle du monde a la certitude d'un auteur du monde 11. D'apres le 
Ps. Aristote, dans une formulation volontairement paradoxale citee par 
Lietzmann, Dieu, tout en etant «invisible» (a8EcOPllW~) peut (neanmoins) 
«etre contemple d'apres ses reuvres memes» (arr' autwv tWV €pywv 8EWPEttat). 
Phiion a exploite le theme, tout en subordonnant la connaissance de Dieu 
derivable de ses reuvres a une connaissance superieure fondee sur les idees 
(conformement a sa conception, platonisante sur ce dernier point) 12. Dans 
Sap Sal 13, 1-9, la certitude de la presence du Createur, qu'impose de meme 
le spectacle du monde, conduit a l'affirmation de la culpabilite des hommes, 
qui ne cedent pas acette verite ou la deforment. Dans le raccourci de 
Rom 1, 20, cette culpabilite devient la caracteristique dominante de la 
connaissance naturelle de Dieu que le spectacle du monde impose avec 
evidence a l'homme: sous l'influence de la tradition juive, la reflexion dis-

9 Epictete, Entretiens, Texte etabli et traduit par J. Souilhe, Belles-Lettres, I, Paris, 1948, 26. 
10 Plutarque, (Euvres Morales, Texte etabli et traduit par J. Dumortier et J. Defradas, 

Beiles Lettres, Paris, 1975, Traite 30, 477 C. 
11 H. Lietzmann, An die Römer, 41e Aufl., Tübingen, 1933,31 S. 

12 Phiion, Opera, (ed. Loeb) III, Legum Allegoria, 97s. RHerence a ce passage de Phiion 
dans Lietzmann, o.c. 
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cursive sur Ie sujet, a Ia manü!re hellenistique, est supplantee par une intuition 
reIigieuse immediate qui ne laisse place qu'a l'obeissance ou a la rebellion, 
Le monde n'est plus simplement l'occasion d'une reflexion qui aboutit 
deductivement a une certitude theologique; il est une revelation eJementaire 
et, de la sorte, un solennel avertissement du Createur, auquel l'homme ne 
saurait se derober 13 . 

A la difference de Sap Sal et de Rom, qui orientent la theologie naturelle 
du monde-spectacle dans un sens propre au Judaisme, le vb utilise par G, 
dans les textes releves plus haut, garde un caractere general, grace auquel il 
correspond remarquablement a Ia forme hellenistique du theme. Il exprime 
d'un point de vue theocentrique ce que les philosophes avaient l'habitude 
de formuler du point de vue de la connaissance humaine. Il livre ainsi une 
proposition theologique fondamentaIe dont l'autre formulation n'etait que 
la consequence: si I'homme peut contempler dans la creation Ia marque 
de la presence du Createur et de sa perfection, c'est que Dieu «a fait voir» 
le monde a I'homme et qu'il s'est par la meme designe comme son auteur. 

Le vb de G introduit done dans l'adaptation greeque d'Is a la place d'un 
equivalent direct de I'hebreu, une doctrine de grande envergure et cette 
doctrine rejoint la theologie naturelle preconisee par les esprits cultives dans 
le monde contemporain de G, c'est-a-dire, du point de vue juif, parmi «les 
nations». Autrement dit, en employant son vb, Gaparie le langage des 
nations, au lieu de parler celui de sa source hebraique. 

Cette initiative se justifie-t-elle uniquement par un motif ideologique et 
par le desir d'illustrer l'aeeord entre le message religieux d'IsraeI et la pensee 

13 Bien que la formulation de Rom I, 20 fasse une place a la reflexion (er. VOO\JJ.!EVU), il 
s'agit d'une reflexion sapientiale qui exclut le doute, l'objection et les merites d'un progres 
noetique, La pensee, dans la mesure Oll elle est autorisee a raisonner, ne fait que developper 
une evidence acquise et indiscutable des le point de depart. A cet egard la proposition de Rom I, 20 
se situe aux antipodes d'une entreprise raisonnee comme celle du Timee: 10V J.!EV ouv 
ltOIT]1T]V Kui ltU1{;pU lOÜOE lOÜ ltUV10~ EUPEtV 1E EPYOV «trouver l'auteur et le pere de ce 
Tout est un travail» (28 b). Dans Sap Sal et Rom, l'expression porte la marque de l'influence 
hellenistique, mais I'inspiration reste proehe de la notion semitique de signe et d'avertissement. 
Le monde n 'est pas matiere ades exercices de pensee et ades diversites d'interpretations; il est 
un signe qui avertit l'homme de la presence du Createur. La predication coranique illustre 
de maniere frappante l'application de la notion de «signe» aux phenomenes natureis, En 
depit des differences notables par ailleurs, elle merite d'etre rapprochee. Les phenomenes 
de la nature sont des signes qui «avertissent» les humains, tout comme I'ont fait les prophetes 
et les interventions d'Allah (histoire des Israelites, destruction des Thamoud etc, ... ), «Un 
signe ('ayalun) pour les humains est la terre morte que Nous avons fait revivre, dont Nous 
avons fait sortir du grain dont ils mangent» (Sour. 36, 33; trad. Blachere, Le Coran, 11, 33). 
Voir encore Sour. 26, 6-7 (la terre est «un signe» en ce qu'elle produit une vegetation utile); 
3, 187 (Ies cieux et la terre, la nuit et le jour, dans leur aIternance, sont des «signes»), Le terme 
ara be 'ayatun, qui correspond a I'hebreu n1N a ete specialise secondairement po ur designer 
les vts du Coran qui sont autant de «signes» = revelations. 
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philosophique contemporaine? L'idee degagee aurait exerce une attraction, 
a la fois par sa compatibilite avec la tradition d'Israel et par son prestige 
favorable au rayonnement du Judaisme, et G se serait senti !ibre cl l'egard 
de la litteralite de sa source hebraique. C'est ce qu'un esprit moderne sera 
tente d'admettre. Cependant, se contenter de cette explication serait oublier 
que G ne souleve pas uniquement, dans les textes cites, un probleme 
d'assimilation d'une idee neuve, mais un probleme de traitement 'textuel, 
qu'il est impossible d'eluder en parlant simplement de liberte. L'hypothese 
d'assimilation ne serait satisfaisante que s'il s'agissait d'une nouvelle compo
sition litteraire, liee peut-etre dans une certaine mesure a la tradition, mais 
libre de contraintes litterales. Ce n 'est pas le cas de G qui, en regle generale, 
a subi prioritairement la loi de sa source. Lorsqu'il a deroge, c'est ordinaire
ment d'une maniere qui est problematique pour l'observateur moderne. S'il 
est permis alors de songer a d'eventuelles libertes, c'est a titre d'hypothese 
qu'il importe de contröler. Il n'est pas possible de proceder par postulat. Or, 
dans le cas considere, les indices immediatement apparents s'opposent plutöt 
a une teile liberte. D'une part, le changement affecte une conception specifique 
et essentielle de la tradition d'Israel, celle relative a la capacite divine de 
creer le monde, en son double aspect terrestre et celeste, capacite qu'exprime 
le vb theologique specialise N1:J. D'autre part, le changement s'opere au 
profit d'une doctrine qui, pour etre imposante, n'en etait pas moins etrangere. 
Il n'est pas vraisemblable que G ait use de liberte pour substituer a un tel vb 
hebreu un produit d'importation, meme si l'attrait ideologique defini plus 
haut etait fort. Il fallait qu'a cöte de cet attrait G disposät d'une justification 
indiscutable, emanant du texte meme et propre a legitimer l'eviction d'une 
donnee essentielle du credo d'Israel, au profit d'un theme hellenistique. 

C) LA SPECULATION VERBALE DE JUSTIFICATION 

La question s'eclaire si I'on observe que le vb N1:J presente un rapport 
formel remarquable avec un vb qui correspond a I'idee generale de «montrer» 
qu'exprime le vb KUTUbE1Kvuvm dans les passages cites de G. C'est 1N:J, 

inusite au qal, mais atteste au piel (biFtr). Par rapport a N1:J, ce vb est en 
relation de metathese, avec I'ordre alef, resh, au lieu de I'inverse. Le piet de 
1N:J figure au debut de Dt (1, 5), dans un important passage de la törah, 
qui suffisait a mettre ce terme en vue, bien qu'il soit par ailleurs rare dans 
la Bible. «Dans le pays de Moab» et donc posterieurement a la legislation 
du Sinal, Horeb dans Dt, MOlse est cense «exposer clairement» la Loi a 
Israel. Il convient d'ajouter I'adverbe «c1airement» en traduction, car la 
nuance impliquee deborde le simple fait de la communication. Il s'agit 
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d'une mise en evidence de la Loi, quant a sa teneur, sa fonction et son 
autorite, G s'est efforce de faire droit a la nuance originale en traduisant 
Dt 1,5 par owon<pfjcrat «montrer clairement, rendre clair». Dans Dt 27, 8 
et Hab 2, 2 le meme vb hebreu indique les modalites d'une redaction qui doit 
«presenter clairement» une certaine teneur: dans ces cas la materialite de 
l'ecriture devient le moyen d'une communication assuree 14. Il est significa
tif que fhebreu postbiblique emploie le vb dans le sens «expliquer». Cest 
une specialisation, mais elle est en germe dans la valeur synthetique illustree 
par Dt 1, 5. Cette valeur est encore perceptible dans un emploi mishnique 
du passif correspondant (pual): «Les sages dirent : le cas se presente (litte
ralement «est presente») clairement» i:!iil iN:!~ (meQo'ar; Yad, In, 1 15). 

L'accadien correspondant bdru signifie a la 2e forme (= 0) «rendre clair, 
etablir exactement, demontrer», en diverses acceptions 16. 

Les emplois hebraiques mentionnes ne sont que des specifications de l'idee 
generale de «montrer», principalement lorsque cette idee s'applique a un 
document dont le contenu est mis en evidence et transmis sans equivoque 
possible. Cest bien aussi l'idee d'une presentation claire, sans subterfuge 
possible pour les destinataires, qui est inherente a l'emploi de KUWOS1KVUVat, 

dans les textes de G cites, ou ce vb signifie que Dieu «a fait voir» aux hommes le 
monde, par l'acte de la Creation. Dans ces passages le monde joue, peut-on 
dire, le röle d'un document qui revele, sans equivoque possible, la presence 
du Createur: Dieu «fait voir» le monde po ur que l'homme y lise l'evidence 
de Sa presence. La rencontre entre la valeur du piel de iN:! et celle du vb de 
Gest manifeste, et cette rencontre prend la portee d'une indication decisive, 
en raison des interets ideologiques engages, qui ont ete precises plus haut. 
Gest alle de Ni:! a iN:!, d'ou decoulait directement KU'UOS1KVUVat. Ce vb 
est proche de owcru<pfjcrat qui traduit iN:! dans Dt I, 5, et cette proximite 
confirme la convenance de l'explication proposee pour le vb de GIs. La 
difference des vbs grecs est seulement une question d'adaptation contextuelle. 

G a donc applique au vb hebreu de la creation une permutation qui, tout 
en entrainant, du point de vue logique, un changement de rac. et de sens, 
preservait materiellement les consonnes radicales et pouvait etre consideree, 
sous un angle formel, comme le passage a une forme apparentee. Etant 
donne qu'une ignorance, une erreur ou une var. sont exclues, la portee 
ideologique et les attaches respectives des lei;ons en presence, celle de l'hebreu 

14 L'emploi de I'adv, (Jacpiii~ pour Ot 27, 8 et Hab 2, 2 derive de la traduction de G pour 
Ot 1,5, 

15 Edition Albeck, Sed, Tehor6t 480. 
16 Cf. W, von Soden, AHW 1685. 
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et celle de G, invitent a reconnaitre dans cette metathese la justification 
litterale du changement de sens. Par consequent ce procede etait une methode 
re<;ue et propre a faire autorite. La necessite de justifier vis-a-vis du ludalsme 
l'adoption et l'utilisation religieuse d'un theme issu de la pensee philosophique 
des «nations» fournit une garantie solide de la realite et de la souverainete de 
la methode appliquee. 

Nous pouvons donc considerer les passages de G Is discutes comme livrant, 
a eux seuls, une preuve cruciale de l'existence d'une methode hermeneutique 
des metatheses. Les textes ternoins prennent une portee generale. Ils n 'auto
risent pas seulement une extrapolation, ils l'imposent. A eux seuls en effet 
ils suffisent a mettre en evidence l'existence, dans l'hermeneutique des anciens, 
d'un principe qui avait ete neglige, celui des analogies verbales formelles. 
La modalite est, dans le cas considere, la metathese, mais si elle a ete valorisee 
au point d'etre investie d'une autorite religieuse, toute autre relation d'identite 
ou de ressemblance formelles avait necessairement pour les anciens la meme 
portee. La metathese n 'est qu'une possibilite parmi d'autres, de meme in
spiration formelle. Elle joue ici le role d'un revelateur touchant un interet 
general po ur les parentes verbales formelles. La preservation des consonnes 
d'un mot dans le meme ordre (homographie) et toute espece de ressemblance 
susceptible de faire penser a un mot a partir d'un autre (variation de l'ordre 
des consonnes, c'est-a-dire metathese ou anagramme, variation orthogra
phique en fonction des possibilites defective et pleine, abreviation conven
tionnelle, petite mutation fondee sur une paraphonie, une paragraphie ou un 
autre ecart mineur) etaient donc des modalites qui fondaient, aux yeux des 
anciens, des relations reelles, et ces relations etaient exploitables par l'her
meneutique, selon les opportunites de l'edification, dans les conditions du 
moment. Voil:'l tout ce qu'il est legitime de deduire de l'interpretation du 
vb de la creation dans les textes etudies ci-dessus. La certitude d'une meta
these hermeneutique, dans ce cas tres net et totalement exempt du soup<;on 
d'accident materiel ou d'incomprehension (soup<;on dont a vecu la critique 
accidentaliste et empiriste), en outre les interets ideologiques engages, qui 
sont essentiels, garantissent, a l'origine des faits consideres, l'existence d'un 
principe hermeneutique d'inspiration formelle, qui a embrasse, a cöte des 
metatheses, les homographies et petites mutations de tout genre. 

Ce n'est pas tout. L'extrapolation necessaire s'accompagne d'un arbitrage. 
Selon l'argument qui a deja ete expose anterieurement 17, l'existence d'une 
seule donnee d'hermeneutique methodique bien assuree et de grande enver
gure ideologique fait basculer du co te de la methode quantite de faits 

17 Cf. ei-dessus la conclusion du eh. IV de eette partie. 
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po ur lesquels l'explication accidentalo-empiriste reste en concurrence avec 
la methode, selon des chances variables, Le fait etudie dans les pages qui 
precedent possede donc une portee generale et il a une valeur arbitrale, Il 
confirme tout ce que nous avons constate depuis le debut de cette 2e section 
sur l'hermeneutique d'analogie verbale formelle, 

D) EXPLOITATIONS VERBALES DIRECTEMENT APPARENTEES 

DANS LE JUDAISME 

a) G Nb 16,30 

La speculation verbale sur Ni:J et iN:J n'a pas ete confinee aux textes 
cites, Il est possible d'en deceler des traces ailleurs, non seulement dans la 
Septante, mais encore dans la litterature posterieure a la Bible, Les combinai
sons mises en reuvre et les valeurs exploitees different, mais la reflexion et 
l'ingeniosite se sont exercees sur les memes souches verbales, avec les memes 
moyens methodiques, 

I) Dans Nb 16, 30, le vb Ni:J est employe pour indiquer que Dieu suscite 
un miracle, qu'il le «cree», G a rendu le terme par DEIKvuvm, c'est-a-dire 
le vb simple correspondant a celui que G Is a utilise avec le preverbe, Le vb 
hebreu est suivi du subst. ilN'i:J, derive de la meme rac" et qui designe ici 
le miracle en question, Il s'agit du prodige de l'ouverture du sol pour l'en
gloutissement du groupe d'opposition a MOlse, H: «Si Yahve opere un 
prodige (ilN'i:J Ni:J') et que le sol entrebäille sa bouche etc,» G: aAA' 11 sv 

<puO"Jlan DEi~El KUPlO~ «", mais si (alternative dependant des conditionnelles 
qui precedent) le Seigneur fait une demonstration (propr. «montre») dans 
une apparition (prodigieuse), et que la terre, ayant ouvert sa bouche, etc.» 
Concernant le subst. de G, la critique a cru qu'il s'expliquait par une var. 
de H(G), et elle a en outre compte avec la possibilite d'une le<;on primitive 
XUO"Jlan dans G, Voir a ce sujet les apparats critiques des ed, successives 
de BH et encore celui de BHS 18, En realite G a interprete le subst. hebreu 

18 Apn:s des contributions critiques dassiques comme celle de Holzinger, qui se rHere a 
la le<;on hebraique variante supposee par Grätz (Numeri 65), les apparats critiques des editions 
successives de BH, jusqu'a BHS compris ont suppose une vaL H(G), La var. grecque xucr!Jun 
(xucr!Ju «bäillement, ouverture»), egalement relevee par la critique comme pouvant pretendre 
a la priorite, n 'a aucune chance. Son caractere secondaire est manifeste. Elle est attestee par 
le Colberto-Sarravianus (= «G», dans Brooke-Mc Lean, oncial du Y' siede, caracterise par 
la revision hexaplaire) et par 3 minuscules. Il s'agit simplement d'une correction de la le<;on 
ancienne et authentique de G, d'apres le contexte qui permet en effet de deduire le sens 
«bäillement», puisque le sol doit s'ouvrir POUf engloutir la voix de l'opposition. Il est illusoire 
de laisser une chance de priorite acette le<;on. L 'ancienne le<;on grecque ne livre pas non plus 
la var. hebraique que l'on croit y trouver, car la le<;on Gest un produit speculatif. 
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mentionne en le decomposant en preposition b + subst. rattache a la rac. 
;"INi 19. Ce subst. a ete obtenu, soit par metathese de yod et alef, soit en 
admettant pour les besoins de la C~lUse une orthographe refletant une 
prononciation simplifiee par suite de la faiblesse phonetique d'alef Ce 
traitement est speculatif. D'une part, on ne peut soupc;onner G d'avoir ete 
embarrasse par le subst. hebreu, apres I'indication fournie par le vb de 
meme rac. 20. D'autre part le sens retenu par G convient a son interpretation 
speculative du vb. Les 2 traitements, celui du subst. et celui du vb sont 
solidaires. Le traitement du subst. a I'aide des principes d'analogie verbale 
definis ci-dessus a ete subordonne a I'interpretation du vb au mo yen d'une 
equation a peu pres identique a celle des textes de G Is etudies plus haut. 

Theoriquement on pourrait songer a une equation mise au point pour 
G Nb et empruntee par G Is au texte grec de la Loi. Mais la confrontation 
des motifs en presence montre qu'un tel processus n'est pas vraisemblable. 
Si I'on partait de G Nb, il faudrait supposer que G a inaugure I'emploi de 
ÖE1KVUVUl pour Ni::J en fonction du choix de epu(J!lU, qui aurait ete adopte 
d'apres une certaine conception du prodige relate dans le passage. Mais la 
superiorite de la notion d' « apparition» sur celle de «creation» pour le 
benefice de la vulgarisation releve d'une consideration de detail. Elle apparait 
bien faible pour inaugurer le traitement speculatif d'un vb aussi important 
que celui de la creation. S'il y a eu influence de G Nb sur l'interpretation 
du vb de la creation dans GIs, elle a seulement oriente I'attention de G Is 
sur I'interet que presentait pour ses textes cosmologiques et providentialistes 

19 Les autres emplois de <PU<JIlU dans G sont trt"!s rares. On notera gue dans G Is 28, 7 
<PU<Jllu a toutes les chances de rcndre ;'''1, d'accord avec le vocalisme massort!tigue gui fait 
de ce mot un subst. G semble avoir neglige les 2 derniers termes de 28, 7 et avoir interprete 
;'N1J comme une sorte de glose isoIee du contexte precedent. Litteralement «en vision», 
c'esHI-dire, scmble-t-il: tout cela est en vision = est une vision: WUt' E<Jtl <PU<JIlU. Jl faut 
aussi noter gu'en plusieurs cas le vb apparente <pu[vw traduit le nilal de ;'''1, circonstance gui, 
avec G 28, 7, est favorable a l'interpretation preconisee ici pour Nb 16, 30 (voir les ex. dans 
Hatch-Redpath, Cal). 

20 Cela est vrai, bien gue ce subst. ne paraisse pas ailleurs dans la Bible hebrajgue canonigue 
(cf. Sir, ci-apres). Cest une formation feminine du type qatil, et ce dernier peut revetir des 
valeurs tantöt actives, tantöt passives assez variees (Brockelmann, VG, I 354s.; BL 470-471; 
Barth, Nominalb. 187; ce dernier auteur donne explicitement cet exemple). Jci il s'agit d'une 
designation du resultat concret de l'action, auguel on peut supposer une valeur originelle aussi 
bien active gue passive (cpr. le cas de ;""lI «action, haut fait»). Comme le vb correspondant 
est reserve a I'action divine, la definition paraphrasante de Gesenius reste excellente «res creata, 
a Deo producta, spec. nova, inaudita» (Thesaurus, I, 237 A). Tardivement le mot sert a designer 
(au plur.) <des creatures» (pour <des humains»). Ainsi Sir 16, 14 (ed. Levi), avec perte de 
I'alel dans I'orthographe. Le mot est passe dans la litterature posterieure, avec differenciation 
vocaIigue pour le 2< sens, selon la tradition juive (DTM, I, 193). Jl serait invraisemblable de 
supposer gue G n'a pas ete capable de rattacher le terme de Nb 16, 30 a la rac. tres connue 
qui etait la sicnne. 
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une equation verbale etablie par l'hermeneutique anterieure, Le recours a 
cette equation dans G Is n'a pas tire son autorite de G Nb, mais bien de la 
relation d'analogie verbale formelle elle-meme, c'est-a-dire de la metathese 
N'::J-'~\:l, Au lieu d'une influence de G Nb sur GIs, le processus inverse est 
d'ailleurs egalement concevable, car I'interpretation grecque des passages 
d'Is a pu, vu leur importance, etre fixee oralement dans une liturgie, avant la 
traduction grecque continue de la Loi. 

Le passage de G Nb iIIustre I'extension de I'analogie verbale en question 
hors des limites de GIs, et livre accessoirement, avec son substantif discute 
ci-dessus, un autre specimen de speculation verbale, qui consiste en homo
graphie (cf la preposition) compliquee d'une metathese ou d'une utilisation 
de la variation orthographique possible, 

b) Le puits et la Loi dans I'Ecrit de Damas 

Dans un passage de I'Ecrit de Damas (CD), bien connu de tous ceux qui 
se sont occupes des textes de Qumran, le «Chant du puits» de Nb 21, 18 est 
interprete comme une allusion a I'etude de la Loi (texte A, ed, Schechter 
6, 3 s, = ed, Rost, 8, 5 s,), CD identifie explicitement le puits a la Loi 21 , 

Cette equation a pour appui verbal immediatement visible le double sens 
de PP1n~ (participe poet de ppn, proprement «qui prescrit»): a) «Chef, 
legislateur» (Jos 5, 14; Is 33, 22); b) «baton de commandement» (propr. 
«commandeur»); Gen 49, \022, Dans le contexte de Nb 21, 18, ce baton de 
chef sert acreuser un puits, a la maniere nomade, Dans CD, I'autre valeur 
permet une allusion au «legislateur», qui est «celui qui scrute et explique 
(tI."") la Loi» (6, 7 = 8, 8), et qui permettra aux adeptes de «tailler» le 
puits (= de le creuser a leur tour) 23, avec <des preceptes qu'a promulgues 

21 «Le puits c'est la Loi» (6, 4 = 8, 6). 
22 Le mot hebreu est un participe poet dont la valeur verbale premiere a aisement livre un 

sens substantive lorsque le mot a designe le «(baton) commandeur». Evolution conforme a une 
psychologie tres repandue concernant les symboles du pouvoir : le baton qui prolonge la main, 
organe d'action charge de prestige lorsque c'est la main d'un dieu, d'un roi ou d'un chef 
quelconque, prolonge par la meme le personnage du deposita ire de l'autorite. Le baton pourra 
donc etre lui-meme deposita ire de cette autorite et devenir «sceptre». L'hebreu livre ici un 
interessant processus semantique: le «commandeur» (participe poet), qui est d'abord un 
homme, devient tres normalement le «baton» qui est l'insigne de cet homme. Le symbolisme 
exploite par CD prolonge curieusement des donnees authentiques de la vie nomade preservees 
par le couplet de Nb 21, 18 (A ce sujet voir A. Musil, Ar. Petr. I, 298 et III, 259, et mes 
remarques dans RHR 164 (1963) 24, n. 2). 

23 Vb n1' «decouper», a cause de son emploi specialise en parlant de la conclusion d'une 
alliance, a laquelle il est fait du meme coup allusion. 
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le legislateur» (6, 9 = 8, 9; les 3 derniers termes sont des formes de la rac. 
ppn «prescrire, legiferer », et illustrent le rapport avec la Loi) 24. 

Le sens symbolique don ne au puits decoule clairement de la seconde 
valeur du mot qui designe le baton, et des termes apparentes employes dans 
la derniere formule citee. L'action de «creuser», explicitement mentionnee 
par Nb 21, 18, se pretait a une exploitation figuree, dans le sens requis, 
surtout en hebreu OU le vb de l'etude et de l'explication iZi" signifie propre
ment «chercher». Creuser et chercher peuvent tous deux s'entendre dans 
l'acception de «fouiller», qui leur est commune. Le creuseur du puits 
pouvait donc etre une allusion au «chercheur» (du sens) de la Loi 25. Il est 
clair aussi que le puits visite par les alteres dans le desert offrait une 
puissante image de l'edification par la Loi, qui etanche la soif spirituelle. 
Dans G Is 48, 21, a l'encontre du texte court retenu par Ziegler, la forme 
primitive de G comportait un emprunt a G Ex 17,6, et ce recours scripturaire 
temoigne d'une interpretation symbolique de l'abreuvement au desert compris 
comme une edification spirituelle, au moyen de la liturgie et de l'instruction 
du culte synagogal 26 . La donnee est ci rapprocher du passage de CD. 

Mais, a cöte du motif du baton et des compatibilites symboliques dont 
nous venons de parler, l'interpretation de Nb 21, 18 preconisee par CD a 
certainement aussi subi l'influence du vb 'N:J «presenter clairement», et par 
suite «expliquer», terme qui est l'homographe du mot hebreu pour «puits». 
Ce vb permettait de justifier la relation puits-Loi, grace a l'autorite du Dt 
ou il joue, nous l'avons vu, le röle d'un terme introductif de grande portee 27. 

24 Le terme traduit par «preceptes» est le participe poat (passif) dont la forme active sert 
dans Nb 21,18 po ur le bäton «commandeur». Le sens est proprement <des choses commandees, 
prescrites». La formulation illustre la volonte d'insister sur le vocabulaire de la legislation, a 
partir du pretexte verbal fourni par la mention du bäton dans Nb 21, 18. Au lieu du participe 
poat employe intentionnellement en raison de l'homographie par rapport au participe poet 
de Nb 21, 18, le terme courant des textes legislatifs est n1i'n (l:zuqq6t). 

25 CD a, en fait, applique cette consequence aux «convertis d'IsraeI ». Ils ont creuse le 
puits de la Loi avec I'aide du «bäton», c'est-a-dire sous la direction du «lt~gislateu[» (2' sens 
du mot!) capable de les instruire. 

26 Voir I" partie, ch. III, B. 
27 O. Betz a attire l'attention sur I'interet qu'offre le texte I Q 22 (DJD, I, 93s. et pI. XVIII) 

pour le passage de CD (Offenbarung u. Schrijijorschung ... 28). I Q 22 se presente dans un etat 
tres morceIe et lacuneux. Ses bribes dispersees ont ete laborieusement et meritoirement regrou
pees et eompletees par D. Barthelemy et J. T. Milik, les editeurs du doeument. Bien que le 
resultat reste sur plusieurs points hypothetique, il ne parait pas douteux qu'en II, 8 figure 
l'infinitif 11(:1", avee le meme sens qu'en Dt I, 5 «explique[», en parlant de l'explieation de la 
Lot par les eompetenees. Celles-ei seraient, d'apres la reeonstitution inspiree avee vraisemblanee 
par Dt I, 13, des «sages», eapables d'assumer cette responsabilite. Le doeument livre done 
une illustration de l'emploi du vb qui, dans CD - mais non plus dans I Q 22 -- est 
implieitement en relation avee «puits». I Q 22 est aussi une illustration de la meme situation 
religieuse d'une eommunaute instruite dans I'interpretation de la Loi par quelques-uns. On 
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Le passage de CD ne livre qu'un temoignage implicite, touchant les 
souches verbales qui nous occupent, et ce temoignage ne porte que sur 
I'exploitation de J'homographie entre le subst. pour «puits» et le vb «presenter 
c1airement», tous deux exprimes par le consonantisme 1NJ. Mais, meme si 
le vb N1J n'a pas de place dans cette speculation, elle interesse la tradition 
hermeneutique etudiee apropos des passages de GIs, Elle met en evidence 
une reflexion exegetique d'inspiration analogique et formelle, qui s'est exercee 
sur J'une des 2 souches exploitees dans cette tradition. L'orientation de la 
speculation vers une relation homographique, au lieu de la metathese exploi
tee par G 1s n'est qu'une circonstance due aux conditions contextuelles. Ce 
qui importe c'est, d'une part, le recours a I'une des souches de base, d'autre 
part I'application de la meme methode generale des analogies verbales. 
L 'interpretation de Nb 21, 18 dans CD peut etre consideree comme se 
rattachant au meme foyer hermeneutique que les textes de G 1s etudies 
plus haut. 

c) Y So!ah II 

3) Dans une notice du traite Sötah du Talmud de Jerusalem (= Y) 
(Il, lOb, bas), l'expression lN1'J «ton Createur» est l'objet de 2 exploitations 
par analogie verbale, qui permettent de passer a 1NJ «puits» et a 1'J «fosse». 
Le passage talmudique concerne la sentence de Mishna, Aböt 3, I, dont 

doit encore a Betz d'avoir excellemment degage le rapport, de nouveau implicite, qui explique 
la formulation de CD 6, 6-7 (Rost 8, 7-8): «Dieu les a tous appeles princes parce qu 'ils l'ont 
eherehe, et leur dignite (on'No, c'est-a-dire leur dignite princiere) n'a pas ete recusee par la 
bouche de personne». Le passage n'avait pas ete compris par Charles (APOT, f1, 812), qui 
corrigeait, tandis que d'autres, sans corriger, n'ont pas per~u la sous-jacence speculative qui 
explique la formulation du texte, «Leur dignitb> (on'No) fait allusion a <deur explication» 
(on'KJ), c'est-a-dire leur explication de la Loi, leur enseignement aupres de la communaute 
(Betz, ibid, 29). Le terme "'NO n'est pas atteste ailleurs au sens de n'Non, requis ici (il faut sur 
ce point preciser l'expose de Betz), mais ce sens est assure par la rac. commune et par la 
logique de la speculation verbale sous-jacente. Celle-ci re pose sur l'allusion a On'KJ (leur 
explication), terme qui n 'est pas non plus positivement atteste ailleurs en ce sens, mais dont la 
valeur est encore assuree par la rac. et la speculation. Le titre de «prinee», dans le meme passage 
de CD, vient de Nb 21, 18 Oll il se justifie par l'ethnographie nomade (RHR 164 (1963) 24). 
11 y a donc, dans CD, 2 exploitations implicites d'analogies verbales, tres importantes pour le 
theme du texte: l'allusion a «expliquef», en doublure du «puits», et l'allusion a «leur explica
tion», en doublure de <deur dignite». L'extension de la speculation verbale, de 'NJ a 'NO, 
par dela le ehamp des textes de G dont nous etions parti, illustre la fecondite du prineipe 
de parente verbale formelle, dont G s'est servi avee d'autres consequences. Chez Betz les 
donnees relevees font plutöt figure de singularites de la seete. L'auteur n'a pas considere le 
prineipe d'analogie verbale formelle en lui-meme, ni par eonsequent le probleme de l'autorite 
que le procede implique, ni enfin sa valeur traditionnelle dans le ludaisme et dans des milieux 
historiques voisins. 
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traitent encore, dans le meme sens, et avec diverses variations de detail, deux 
notices midrashiques manifestement secondaires par rapport a Y Sötah. Ce 
sont Wayyiqra R, 18, 1 et Kohelet R 12, 128 . Le texte mishnique mentionne 
successivement I'origine seminale de I'homme, le terme vers lequel il va, 
la mort, enfin sa destination dans rau-dela, qui est de «rendre compte devant 
son Createur» 29. Le precepte de Koh 12, I, «souviens-toi de ton Createur», 

28 La notice la plus concise et certainement la plus ancienne est celle de Td Y Sö!ah 
(11, lOb, dans red. de Petrokov; fol 18a, Igs 29s., dans red. de Krotochine). Sur le point qui 
importe a notre sujet. ce texte a le carach~re d'une veritable glose du terme de Koh 12. I. sur 
lequel porte le debat talmudique, a savoir «ton createur». On a dans Sö\ah, litteralement: 
« ... ton createur: ton puits, ta fosse, ton createur». Ce sont des termes d'exploitation 
speculative, qui ont ete simplement juxtaposes. Suivent de courtes formules explicatives, qui 
rehent chacun des 3 termes aux propositions de la Mishna. 11 est indispensable de la consulter 
pour comprendre le passage de Y Sö!ah. En voici la traduction (texte dans red. Albeck, 
Seda Neziqim 363 = Aböt 3, I). «Aqabya ben Mahalaleel disait: Reflechis (proprement 
«considere» ?:lno;,) a trois choses, et tu ne tomberas pas au pouvoir (litteralement «dans les 
mains») de la transgression. Sache d'ou tu es venu, ou tu vas et devant qui tu es destine 
(i'I1l1, proprement «pret») a donner justification et compte. D'ou es-tu venu? D'une goutte 
corrompue (cf. infra precision sur l'expression). Et ou vas-tu? Vers le lieu de la poussiere, des 
vers et des larves. Et devant qui es-tu destine a donner justification et compte? Devant le Roi 
des rois, le Saint beni soit-il ». Le dictionnaire talmudique medieval Aruch mentionne le passage 
mishnique, apropos de la souche iJ. L'editeur moderne de l'Aruch, A. Kohut, a releve a ce 
propos le passage de Y Sö\ah, et c'est ce qui m'a permis de le reperer (11, 168 A et n. I). Dans 
Y Sö\ah, la Mishna est commentee ainsi, apres la formulation laconique qui tire de Koh 12, I 
les 3 valeurs verbales mentionnees plus haut: «Ton puits: le heu dont tu viens (litteralement 
«du (min) lieu dont ... », par reprise de la preposition de provenance de la Mishna; de meme 
ensuite la preposition de destination (I) devant «fosse»); «ta fosse: le heu (litteralement «vers 
le heu») ou tu vas; ton createur: (celui) devant qui tu es destine a donner justification et 
compte». M. Schwab a supplee pour elarifier: «Akabia a deduit les trois sujets d'un seul et 
meme verset (Ecelesiaste XII, I): Souviens-toi de ton createur; ce dernier terme peut (dans le 
texte hebreu) etre lu de 3 fac;ons: 1° «ta source», d'ou tu viens; 2° «ta fosse», ou tu vas; 
3° «ton createuf», celui a qui tu rendras un jour compte de ta conduite» (Le Talmud de 
Jerusalem traduit ... par MOlse Schwab, IV, 2' partie, Nashim 247). Dans !es midrashim 
indiques plus haut, variations secondaires diverses. Dans l'ed. rabbinique de Wayyiqra R, 
Aqabya devient Aqiba, par suite d'une evidente confusion (fol 24 b). Dans Koh R «ta fosse» 
figure en I" position, visant la naissance par permutation avec «ton puits », peut-etre sous 
l'influence d'Is 51, 1-2. Les 2 midrashim emploient le mot ;,n'? «seve», dans leur explication 
destinee a etabhr la relation du mot elef avec la proposition mishnique. Cest une attenuation 
de la formule mishnique. Elle est appropriee au theme, car le mot concerne <<la seve» qui 
donne vigueur aux vegetaux et, par analogie, aux humains. Dans l'expression mishnique 
;,miO ;'007J «d'une goutte corrompue», le 2' terme est atteste dans la Bible (Jer 49, 7, ou il 
est question de «sagesse corrompue»). D'apres les donnees du syriaque et de l'arabe (rappe](:es 
dans la notice de KBL sous ce mot), cette valeur semble etre le resultat d'une derivation a 
partir du sens «decouper», applique a de la chair, d'ou l'idee de corruption rapide. Le theme 
de l'origine seminale (comprise comme une minimisation) se retrouve dans le Coran. Cf. en 
particuher Cor 80, 17, ou il est suivi de I'allusion a la tombe, comme dans le passage mishnique. 

29 Aqabya ben Mahalaleel, a qui la Mishna attribue la sentence, est une autorite du 
I" sieeIe de l'ere chretienne (Danby, Mishnah, 449, n. 9). L'amenagement tripartite est un 
procede didactique qui se retrouve dans Aböt 2, I, rapproche par Albeck. 
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sert de foyer scripturaire a la speculation de Sötah. Le «puits» est cense 
evoquer «le lieu dont tu viens», c'est-a-dire l'origine de l'homme: c'est une 
«goutte» (seminale). L'analogie peut paraitre lointaine a un occidental, 
mais elle se justifie a plusieurs points de vue. D'abord simplement par 
I'importance du puits pour la vie quotidienne, importance particulü!rement 
manifeste dans les regions palestiniennes souvent eprouvees par la secheresse 
et dans les zones desertiques voisines, ou les points d'eau se rarefient et 
s'appauvrissent. Dans de teiles conditions geographiques, le röle du puits 
pour I'entretien de la vie a ete fortement senti par les populations et le puits 
a pu fournir une metaphore de I'origine de la vie. 11 se peut encore que la 
relation en cause ait ete fondee plus precisement sur le spectacle offert par 
les points d'eau des campagnes et des confins desertiques, en temps de 
secheresse. Alors en effet on voit de minces filets d'eau alimenter une flaque 
au fond d'un trou d'eau, ou bien des gouttes perler le long des parois 30. 

Enfin, a cöte des justifications tirees de I'experience concrete, la relation 
instauree par Sötah a peut-etre ete justifiee aussi par un motif d'ordre 
scripturaire et verbal. Le terme "J «fosse », qui est proehe a la fois de 'NJ 

et de N'J formellement, et qui offre une proximite de sens avec le 1 er de ces 
termes, dument vocalise, sert a evoquer metaphoriquement I'origine mater
nelle des Israelites dans Is 51, 1. Sarah, epouse d 'Abraham (51, 2) est «la 
fosse d'ou vous avez ete tires», maniere de dire: d'ou vous avez ete crl?f!s. 
Ce passage etait de nature a legitimer scripturairement, et gräce a la jonction 
assuree par le rapport de parente formelle et de proximite de sens des termes 
mentionnes plus haut (<<fosse» et «puits»), l'interpretation que Sötah donne 
du trait mishnique concernant l' origine de I'homme 31 . 

La relation exploitee par Sötah entre N'J «creer» et 'NJ vocalise au sens 
«puits» (be'er) correspond exactement, du point de vue consonantique, a la 
metathese utilisee par G Is dans les textes cites initialement. Seuls different 
les sens auxquels ont respectivement abouti Sötah et GIs, mais ces sens, qui 
sont recouverts par I'homographe consonantique commun, ne sont que des 

30 Les puits aux confins des deserts, et plus encore dans les deserts memes, etaient souvent 
de simples trous ou J'eau, au lieu d'offrir de la profondeur, ne faisait que suinter et perler avec 
lenteuL Instructifs materiaux d'illustration dans I'enquete de lexicographie arabe de R. Braünlich, 
relative au vocabulaire des puits (lslamica I (1925) 41 S.; 288s.; 454s,), Par rapport a J'exegese 
preconisee par Sötah, J'eau qui perlait ainsi dans une aiguade rudimentaire du desert offrait 
une analogie assez eloquente avec la reference de AbÖt. 

31 Dans le detail de J'application, J'interpretation talmudique differe de la donnee scripturaire, 
puisque le substantif d'Is 51, I, «fosse», y est mis en rapport avec la mort, et non plus avec la 
naissance, comme dans I'assimilation de Sarah a une «fosse» d'ou seraient nes les Israelites. 
Mais, etant donne la presence du mot «puits» et sa proximite formelle en hebreu, par rapport 
a «fosse», ce qui compte ce n'est pas la correspondance litterale avec le terme d'Is, mais sa 
relation avec le groupe des mots formellement apparentes qui ont servi a commenter la Mishna, 
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ehoix semantiques determines par J'adaptation aux eontextes respeetifs. Le 
proeessus hermeneutique de base et sa justifieation sont identiques. Le fait 
illustre la perpetuation de eette hermeneutique depuis la Septante jusque 
dans J'exegese rabbinique. 

La seeonde speeulation verbale exploitee par Sötah a eonsiste a justifier 
la 2e proposition mishnique, et sa referenee a la mort, par la relation formelle 
entre N1::1 et 1'::1, qui est eette fois la fosse mortuaire, eonformement a 
J'emploi illustre par les Psaumes, et a la differenee de la fosse natale d'Is 51, 2. 
Du point de vue de la ressemblanee des mots, la speeulation est du meme 
genre que eelle relevee apropos de la referenee implieite probable de Sötah 
a Is 51, 2. Il s'agit a nouveau d'une paronomase 32 . 11 eonvient de preeiser 
en outre que les 2 termes en eause ont en eommun l'element br, qui apparatt 
eomme fondamental, vu la faiblesse phonetique d'alef et It'aw et vu les 
variations de J'orthographe a leur sujet 33. 

d) Bilan d'application de la methode des analogies verbales formelles. Souches 
verbales traditionnelles 

Ainsi l'interpretation adoptee par G pour Nb 16, 30, l'exploitation de 
Nb 21, 18 dans I'Eerit de Damas, enfin la notiee de Y Sötah illustrent sous 
des formes diverses la diffusion dans le Judalsme d'une speeulation formelle 

32 Si I'on se place au point de vue de l'hermeneutique du ludaisme antique, la designation 
de paronomase, utilisable dans la description historique, correspond a une variante par «petite 
mutation» ou par parente fondee sur une ressemblance formelle. Lorsque 2 termes restent en 
presence (au lieu qu'une retouche evince une le<;:on originelle), comme c'est le cas ici, on 
parlera plus volontiers de paronomase. Mais lorsqu'une interpretation suppose une le<;:on 
hebraique differente et se substitue a H, sous le couvert de I'hermeneutique formelle, il est 
prHerable de parler d'interpretation par petite mutation. Du point de vue critique moderne, 
il y a alors pratiquement changement textuel. Du point de vue des anciens, ce changement, 
etant couvert par la methode, etait une interpretation legitime. Si l'on considere non plus 
I'eviction mais la confrontation de la le<;:on H evincee, avec la le<;:on introduite secondairement 
(methodiquement et pour l'edification), on pourra continuer a pari er de paronomase. Comme 
nous le verrons (11' section, BI' partie), les categories a I'aide desquelles le critique moderne 
doit analyser l'hermeneutique des anciens (homographies, petites mutations, etc.) ne sont qu'une 
necessite descriptive moderne. Elles n 'avaient pas une valeur particuliere aux yeux des anciens, 
c'est-a-dire n 'etaient pas pour eux hierarchisables. Elles relevaient toutes du principe de 
participation ou de parente, et leurs differences de modalite n' ont pas ete objet de speculation. 
Les middot elles-memes, qui apparaissent tardivement dans des listes rabbiniques, ne sont 
essentiellement que des classifications rendues necessaires par le besoin de clarification. 

33 Le vb qui sert, dans Y Sötah, a exprimer l'operation de derivation verbale a partir de 
Koh 12, I, est 111". Ce vb a la valeur generale et courante «expliquer un passage scripturaire» 
(W. Bacher, Exeg. Term., I, 25). Son emploi dans Sötah illustre «l'explication» a l'aide de 
derivations formelles. !ci N":J conduit a 'N:J et ,,:J. Application de la methode des analogies 
verbales formelles, avec degagement de 3 valeurs. Cest une frappante illustration du principe 
de plurivalence qui est l'inspiration profonde de cette hermeneutique. 
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sur le vb de la ereation, G Is ou une exegese orale plus aneienne nee des 
memes textes a in augure eette speeulation dans des passages de tres grande 
envergure theologique. G Is a ineorpore et adapte une theologie naturelle 
hellenistique, en vertu de I'autorite souveraine d'une methode hermeneutique 
re<;ue. G Nb 16,30 eontient, a eote de la speeulation qui interesse le vb de la 
ereation, une seeonde speeulation par analogie verbale, relative au substantif 
etudie plus haut. Dans I'Eerit de Damas, la speeulation implieite sur le vb 
de la ereation s'aeeompagne d'une exploitation du double sens du partieipe 
de Nb 21, 18, en vertu d'un prineipe qui equivaut a I'homonymie (assoeiation 
de sens a I'interieur d'une meme raeine). Dans la notiee de Sotah, le vb de la 
ereation fournit 2 relations formelles speeulatives (,x:J et ":J). Il faut ajouter 
la relation suggeree par Is 51, 1, entre ,,:J et X,:J, s 'il est vrai que ee texte 
a servi a etayer implieitement la formulation de la Mishna, eomme l'hypothese 
en a ete formulee plus haut. Celle-ei etant admise, si l'on eompte les 4 passages 
de G Is eites initialement, le total des speeulations verbales identifiables dans 
I'ensemble des materiaux examines s'eIeve a 11, dont 8 portent sur le vb 
de la ereation. 

Il est vrai que tous ees exemples n'appartiennent pas a la meme phase du 
Judaisme, mais, s'il eonvient de dissoeier a eet egard les 3 donnees de Sotah, 
en revanehe ees dernieres mettent partieulierement bien en evidenee une 
parente organique dont nous reneontrons d'autres illustrations au eours de 
nos analyses, a savoir l'emploi de proeedes formeis identiques dans l'herme
neutique de G (nous pourrons bientot ajouter l'hermeneutique de Qa) et 
dans eelle de l'exegese rabbinique. Ce n'est pas la preuve que l'hermeneutique 
de G a purement et simp1ement eoineide avee l'hermeneutique rabbinique. 
En fait eel1e-ei a eonnu des developpements et des systematisations, par 
rapport aux phases anterieures. L'exegese de G, de son eote, eonserve des 
traits distinetifs eonformes a sa situation historique. Mais la eonfrontation 
des donnees de Sotah avee eelles qui ont ete etudiees plus haut, dans G, fait 
clairement apparaitre la eontinuite du reeours au meme prineipe fon da
mental des parentes formelles. La methode generale qui eorrespond a l'appli
eation de ee prineipe a done ete traditionnelle jusqu'a la phase rabbinique, 
au eours de laquelle s'est developpee une exegese extraordinairement vivaee 
et detaillee. 

L'interet des exemples ex amines etait d'illustrer a la fois une tradition 
methodologique - eelle des analogies verbales - et une tradition thema
tique, eelle qui est definie par les souehes verbales exploitees, et avant tout 
par le vb de la ereation. Ailleurs, dans la majorite des eas, i1 faut se eontenter 
de eonstater I'applieation de la methode verbale ou de la methode seripturaire 
a un texte donne, sans que la doeumentation fournisse le moyen de verifier si 
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I'exegese en cause est passee dans la tradition, soit a titre de theme, soit en 
une formulation precise. Des segments de traditions n'apparaissent que la 
Oll il est possible de decouvrir des relations entre, d'une part, les sources 
re1ativement les plus antiques, G et Qa, d'autre part, les donnees du ludaisme 
posterieur, T, parfois des vestiges targumiques sous-jacents a Syr, enfin la 
litterature rabbinique. 

La speculation sur le vb de la creation, dans les materiaux etudies, repondait 
acette derniere condition, et livre un exemple d'une tradition portant sur 
un terme d'une envergure religieuse exceptionnelle, le vb de la creation, foyer 
d'associations verbales formelles diverses. L'importance du terme, le nombre 
de ses satellites hermeneutiques, et la continuite de la speculation a l'aide de 
la meme methode d'analogie verbale formelle sont autant d'illustrations 
eclatantes de l'existence de la methode et de son autorite. 



CHAPITRE VII 

NECESSITE DE PROLONGER L'ENQUETE 
HORS DES LIMITES DE G 

Les analyses qui precedent avaient pour objet de mettre en evidence le 
röle d'une hermeneutique analogique methodique dans l'elaboration de GIs, 
et d'etablir par la meme l'existence de ce phenomene reste meconnu. 
L 'hermeneutique analogique n 'est pas la seule qui a inspire GIs. Les 
interpretations qui refletent directement le sens, sans transpositions, c'est
a-dire les traductions proprement dites, predominent dans GIs, comme 
dans les autres parties de la Septante. Certaines variations textuelIes s'ex
pliquent fn!quemment par des deductions, et peuvent etre considerees comme 
des derivations plus ou moins legitimes du point de vue logique. Enfin, en 
marge de tout ce qui est imputable a l'interpretation, au sens le plus general 
de ce terme, il faut toujours compter aussi avec les alterations accidenteIles 
qui ont pu se produire en divers moments de la transmission hebralque ou 
grecque. Elles ont donne naissance ades divergences qui ont ete, en regle 
generale, accommodees au contexte, dans le travail d'adaptation grecque. 
Cette categorie ne represente plus comme les precedentes des produits qui 
ont ete derives de la source hebralque originelle, d'une maniere consciente 
et reflechie, mais des ruptures fortuites, dues aux divers facteurs de degrada
tion spontanee (aceidents de copie des differents types, etc.). Ces cas sont 
ceux qui ont principalement occupe la critique moderne, mais ils ne temoignent 
plus d'un effort hermeneutique en relation de continuite avec la forme 
originelle du texte hebreu. 

Toutefois, malgre le contraste entre, d'une part, la continuite (dans les 
traductions proprement dites et les deductions), d'autre part, la rupture (dans 
les alterations accidenteIles), ces 3 categories de relations entre G et H(G) 
(litterale, deductive, degradee par accident) ont une caracteristique commune : 
elles se pretent ades constats simples qu'impose directement soit l'equi
valence, soit la divergence des sens, a l'exclusion d'autres criteres que cette 
egalite ou cette inegalite obvies. Il en va tout differemment po ur les diver
gences de sens dues a l'intervention de l'hermeneutique analogique. Leur 
nature ne s'impose pas directement, et n'apparait qu'au prix d'analyses 
appropriees, qui visent a restituer des motifs d'arriere-plan, par l'examen 
de conditions litteraires et historiques plus ou moins complexes, et par la 
synthese des observations localisees. Cette synthese elle-meme ne peut etre 
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suscitee que par la decouverte de cas reveJateurs privilegies. Ceux-ci se 
situent, dans la hierarchie des indices, au-dessus de cas moins nets qui, meme 
en series, laissent subsister des incertitudes. Ziegler a procede ades reperages 
d'emprunts scripturaires. Il a abouti a une serie de constats. Pourtant il n'a 
fait que les juxtaposer, sans parvenir ales synthetiser dans leur specificite 
methodique, parce que, malgre la repetition des faits, il n'a pas soup<;onne 
qu'ils cachaient un principe hermeneutique original. On peut en dire autant 
d'un certain nombre d'observations effectuees par Ottley et Fischer, concer
nant des divergences de sens dans G. Ces auteurs ont occasionnellement 
repere des cas de proximites verbales formelles, mais ils n'ont aucunement 
soup<;onne l'interet que presentaient en elles-memes ces parentes formelles. 
Eux aussi ont juxtapose des constats qui sont demeures steriles. Ils ne se 
sont pas doutes de la necessite de les synthetiser et de traiter cette synthese 
comme un probleme historique nouveau. Il s'ouvre sur une perspective inedite 
qui, d'une part, oblige a reviser le conceptualisme empiriste re<;u en critique, 
d'autre part, donne acces a un arriere-plan qui etait reste dans l'ombre. 

Les faits d'hermeneutique analogique restent donc invisibles et ils se 
confondent avec les alterations accidentelles ou empiriques, tant que leur 
inspiration methodique n'a pas ete identifiee. C'est bien ce qui s'est produit 
en critique. Les faits hermeneutiques ont ete purement et simplement 
confondus avec les faits de degradations par accidents, par meconnaissance 
du sens ou par modification librement introduite dans le texte. 

nest vrai que si l'on considere l'evolution des questions depuis la fin du 
XIxe siecle, une part grandissante a ete faite a la reflexion et aux initiatives 
des anciens interpretes. De plus en plus frequemment les critiques modernes 
ont parle d'une exegese a l'reuvre. Le credit de mieux en mieux affermi de 
cette conception marque un contraste avec la predominance des explications 
par les accidents. Cette appreciation par l'exegese reconnue aux anciens 
peut paraitre proche de la conception hermeneutique preconisee ici, et 
meriter d'etre consideree comme preparatoire. En realite l'exegese que l'on 
a de plus en plus volontiers concedee aux anciens ne differe des degradations 
accidentelles que de maniere relative et se classe avec ces dernieres dans 
une meme opposition a l'hermeneutique methodique analogique mise en 
evidence au cours de nos analyses. L'exegese a laquelle on a fait place en 
critique, jusqu'a l'actuelle vogue pour la notion de «relecture» 1, est en 

1 Le terme de «relecture» applique a ce qui est en realite une interpretation presente 
l"inconvenient de confondre en une meme categorie une lecture pure et simple et un effort 
special et elabore d'interpretation. On pourra evidemment toujours pretendre qu'il n'y a pas 
de lecture sans interpretation, et c'est vrai. Mais meIer les interpretations spontanees, essen
tiellement subjectives et particulieres ades individus, ou conventionnelles (et dues alors a 
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substance la meme que celle dont Abraham Geiger avait tente en 1857, dans 
son Urschrift, de definir le statut et de degager l'influence 2, Etant donne les 
moyens de son epoque et l'etat de la critique d'alors, Geiger avait procede 
magistralement, et c'est a lui que revient notamment le merite d'avoir 
montre, a l'encontre des explications accidentalistes trop systematiques, que 
les variations de l'hebreu et des versions anciennes temoignaient avant tout 
d'une reflexion religieuse des anciens sur le texte biblique, Mais cette exegese 
ancienne postulee par Geiger comme facteur primordial, admise ensuite 
sporadiquement, puis de maniere plus continue, notamment dans les Unter
suchungen de Ziegler, n'est qu'un pur empirisme, Elle est abandonnee ades 
expedients, Elle est avant tout une liberte consciente a l'egard du texte 
hebreu de base, Elle est par consequent, aux endroits qu'elle a affectes, une 
rupture avec ce texte, En cela elle equivaut aux degradations accidentelles, 
bien qu'elle soit concertee, alors que ces dernieres sont involontaires, 

Les derniers travaux dont G Is a ete l'objet sont particulierement revela
teurs de la perte du lien avec la source hebraique, qui caracterise l'exegese 
empirique attribuee aux anciens, comme elle caracterise les accidents de 
transmission, Le bilan des emprunts scripturaires dresse par Ziegler pour 
G Is aurait theoriquement pu conduire a la decouverte de l'existence d'une 
methode, Mais Ziegler lui-meme ne l'a pas discernee, Il a apprecie le pheno
mene comme un recours empirique occasionne, en regle generale, par des 
incomprehensions, Apres lui, et sous son influence, Seeligmann a pousse la 
theorie empiriste jusqu'a une consequence extreme en l'appliquant ades 
passages Oll G a adapte Hades fins oracu1aires, Seeligmann n 'a pas vu que, 
ce faisant, il aboutissait a une contradiction interne qui rend la theorie 
intenable et en manifeste l'inadequati~n fonciere, Nous avons vu que 
precisement les exploitations oraculaires inaugurees par G livrent une preuve 
cruciale d'une methode investie d'autorite 3 , 

Par opposition a l'exegese empirique, l'exegese impliquee par l'hermeneu
tique analogique et methodique, dont nous avons preconise ici I'existence, 
est caracterisee par sa volonte d'etre en relation organique avec la source 

l'influenee soeiale), avee des interpretations qui eonstituent des initiatives speeifiques et des 
efforts d'objeetivite (notions qui soulevent elles aussi des problemes de relativite, mais distinets 
des preeedents) e'est introduire la eonfusion et entraver l'effort de reflexion eritique, au lieu 
de le serviL La eonsequenee la plus fäeheuse de eette eonfusion verbale est de ravaler les 
enquetes historiques (qui sont des efforts eritiques d'objeetivite) au rang de «Ieetures», eomme 
si elles etaient regies par l'absenee d'information et la subjeetivite, La eonfusion est du meme 
ordre que eelle qui eonsiste a parler de «diseours» la Oll il n'y a nul diseoureur, mais seulement 
des phenomenes eulturels diffus et eonsideres sous leur aspeet impersonnel. 

2 UUB (1857) 2e ed, 1928, prefaeee par p, Kahle: UUB 2 , 

3 Cf. J" partie, eh, 11, C 
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hebraique. Elle l'est precisement par l'analogie, et selon les 2 modes de 
I'analogie scripturaire et de l'analogie verbale formelle. La methode des 
analogies scripturaires assure la relation avec le texte de base par l'idee d'une 
participation niciproque des textes d'un meme corpus erige en autorite 
souveraine. La methode des analogies verbales assure la relation par I 'idee 
d'une participation reciproque des termes offrant une parente de forme, 
independamment d'un rapport semantique. 

La relation avec le texte de base, objectera-t-on n'a ete qu'une pseudo
relation, une illusion des anciens, tout comme est illusoire l'exegese que leur 
prete la theorie empiriste, de sorte que pour le bilan historique moderne 
touchant le texte hebreu, le resultat est pratiquement le meme. Justement 
ce n'est pas le cas. L'exegese empirique supposee par la theorie empiriste 
perd tout rapport avec la source. L'hermeneutique analogique reste double
ment en rapport avec le texte de base. En premier lieu, etant methodique, 
elle est par la meme dans un rapport regle avec sa source, et la connaissance 
de la methode peut contribuer a I'identification du processus qui a ete a 
I'reuvre, et donc de la le~on H originelle. Cest ainsi que I'existence de la 
methode des analogies scripturaires contribuera, par convergence avec 
d'autres criteres, a nous persuader, dans la seetion suivante, qu'en Is 53, I1 
le surplus de G et Qa par rapport a TM (+ «la lumiere») est secondaire, 
tandis que TM a garde la forme originelle, qui se justifie non par l'hypothese 
Driver-Thomas a ce sujet (cf. BHS), mais par une relation d'analogie verbale 
avec une formulation prelitteraire plus ancienne 4 . La meme methode d'ana
logie verbale nous obligera a l'option inverse en I, 13, Oll G a garde la 
le~on primitive et Oll TM derive, par synonymie, d'une speculation homo
graphique sur cette le~on 5. Nous avons note precedemment qu'en 64, I le 
traitement par analogie scripturaire applique par G a H, quoique littera1ement 
divergent par rapport a H, ramene cependant a la tradition du sens authen
tique, tandis que ce sens a ete perdu dans TM, par l'effet d'une modification 
homographique (changement de vocalisme)6. 

En second lieu - et c'est peut-etre le plus important - I'hermeneutique 
analogique appliquee dans les interpretations secondaires reste en relation 
culturelle avec le texte hebreu considere dans son ensemble. Sans doute ne 
s'agit-il pas la, en general, d'une relation precise entre un passage determine 
et l'interpretation correspondante. Mais l'hermeneutique analogique prati
quee par G n'en contribue pas moins a attirer l'attention sur I'existence du 

4 Cf. seetion II, Ire patie, eh. II, 10. 
S Cf. seetion II, Irre partie, eh. II, 4. 
6 Cf. Fe partie, eh. II, F. 
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meme facteur et sur son röle dans la transmission de H (cf. supra les exemples 
de 64, 1 et 1, 13) et dans son elaboration meme (supra TM 53, 11), 

11 resulte des remarques precMentes diverses consequences pour l'appre
ciation des textes, La plus importante est la possibilite de reperer des 
speculations scripturaires (dans les compilations qui ont abouti a la consti
tution du texte hebreu actuel) et surtout des speculations verbales qui se 
cachent derriere certains textes et qui permettent d'en elucider les difficultes, 
sur lesquelles I'exegese moderne avait achoppe, Oe tels exemples ne pourront 
etre exposes que dans des publications ulterieures, Mais deja les faits releves 
dans le present volume plaident pour une extension qui deborde le cadre 
de G Is et de G dans son ensemble, O'une part, les rapports avec l'her
meneutique du ludalsme rabbinique nous sont apparus par plusieurs exem
pies 7, O'autre part, en ce qui concerne les epoques plus hautes, les analogies 
verbales impliquent par leur nature meme une origine tres ancienne, En fait 
elle est preisraelite, et nous le verifierons de maniere plus precise en re
cherchant les origines des methodes hermeneutiques (I1e section, IIIe partie, 
ch, 1), 

G Is peut donc etre considere comme le revelateur d'un phenomene qui 
le depasse et qui depasse la Septante elle-meme, Une fois les certitudes 
fondamentales acquises, il est clair que la täche prioritaire est de progresser 
dans l'exploration du domaine qui se dessine ainsi, L'etape suivante est 
constituee par l'examen des vaL revelatrices de Qa, Les problemes de TM 
et de H en rapport avec des speculations hermeneutiques pourront ensuite 
etre abordes efficacement. Etant donne cette perspective generale, il fallait 
eviter de freiner le developpement de la question en s'attardant a dresser un 
inventaire complet des faits hermeneutiques inherents a GIs, Leur reperage 
a fait partie du travail preparatoire a cet ouvrage, mais leur valeur de
monstrative est tres inegale, et la place manquait pour la presentation de 
ces materiaux, avec les commentaires indispensables a leur elucidation, 
Surtout il ne fallait pas perdre de vue l'obligation de degager les dimensions 
reelles et la portee de la question, qui interesse une documentation et une 
aire plus larges que G Is et que son milieu d'origine, 11 convenait donc de 
s'en tenir au minimum demonstratif indispensable, dans chaque documenta
tion particuliere (G et Qa, accessoirement les autres versions anciennes), 
po ur deboucher de la sur les problemes de H, incontestablement les plus 
urgents par leur importance intrinseque, parfois leur gravite, et par I 'interet 
que leur portent non seulement les biblistes, mais aussi les repn::sentants des 
autres disciplines de l'ancien Proche-Orient 

7 ce I" partie, eh, 11, E; ne partie, eh, VI, C 
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CHAPITRE I 

LES EMPRUNTS SCRIPTURAIRES DANS Qa ET LE CARACTERE 
HERMENEUTIQUE OE CE TEXTE 1 

La presence d'emprunts scripturaires dans le grand rouleau de Qumran 
I Q Is a, en abrege Qa, n 'a pas tarde a etre decelee, mais la nature du 
phenomene et son interet pour l'appreciation de cette source et pour l'en
semble de la tradition textuelle et hermeneutique d'Is ont ete meconnus. 
Cette erreur d'orientation est, en grande partie, une consequence du bilan 
critique concernant G, et un effet du prejuge empiriste regnant. Les emprunts 
scripturaires de G Is ayant ete consideres par Ziegler, a la suite de la critique 
anterieure, comme des produits empiriques, il a paru legitime de mettre 
simplement les emprunts de Qa sur le compte de la meme explication. 
Lorsque P. W. Skehan groupa les emprunts scripturaires les plus visibles 
dans Qa, il fit pertinemment le rapprochement avec les faits similaires de G 2. 

Il nota aussi, sans autre precision, mais avec plus de nettete que Ziegler en 
ses analyses des textes G, que Qa avait ete affecte par une exegese: «Entre 
autres choses que le rouleau de la grotte I illustre po ur nous, il y a un 
processus exegetique a l'reuvre dans la transmission du texte lui-meme» (je 
souligne)3. La relation du phenomene des emprunts dans Qa et dans G et 
l'existence d'un travail exegetique accompagne de modifications de l'hebreu 
(alors qu'une teile exegese aurait dü apparemment etre cantonnee dans les 
versions !) sont, chez Skehan, des constats tres lucides et utiles au progres 
de la prospection historique. Encore fallait-il tenir compte des consequences 
impliquees et s'engager dans la voie ainsi ouverte. Quelle etait donc cette 
«exegese»? Quels etaient ses modalites et motifs? Et si, au lieu d'etre parti
culiere a Qa, elle etait commune a Qa et a G, au moins dans son principe, 
sinon dans le detail de la topographie textuelle, que penser de cette extension 
et quelle etait sa portee pour la tradition exegetique et textuelle du ludaisme? 
Au lieu de chercher a definir le probleme souleve, Skehan n 'invoqua G et 
l'element exegetique que pour clore la question des emprunts dans Qa, en 
se reposant sur les Untersuchungen de Ziegler, concernant la nature du 

1 La eonc1usion de la seetion preeCdente doit etre eonsideree eomme introduetive a eelle-ci. 
Voir aussi, pour I'introduetion a Qa, seetion I, eh. 11, passim. 

2 VTS 4 (1957) 152. La n. 1 donne une liste de textes de Qa Oll figure un emprunt, ainsi 
que les textes Oll ont ete operes les prelevements. 

3 Ibid. 151. 
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phenomene. Cetait admettre que I'existence des emprunts dans Qa s'explique 
par les memes conditions empiriques que celles tenues pour evidentes par 
Ziegler, concernant GIs. Finalement, pour Skehan, Qa n'apporte rien de 
fondamentalement nouveau ä. la question des emprunts. 

Une revue detaillee des materiaux revelateurs et une reflexion d'ensemble 
sur la question nous conduiront ä. une solution differente, que recommande 
dejä. le simple constat de parente entre Qa et G, touchant le phenomene des 
emprunts. Si, conformement ä. nos analyses precedentes, les emprunts 
scripturaires pratiques dans G sont I'application d'une methode faisant 
autorite, comment le meme procede dans Qa correspondrait-il ä. autre chose, 
dans le cadre commun du ludalsme et vers la meme epoque? 

La seule appreciation textuelle particuliere que Skehan ait formulee, 
touchant les var. de Qumran, en plus de sa liste de references purement 
topographiques, nous montre le prejuge empiriste paralysant la detection 
d'un emprunt scripturaire. Or celui-lä. n'est pas un simple detail dans la 
masse textuelle. Cest au contra ire un fait qui se detache, une modification 
de grande portee, dails un texte en vue qui concerne des notions capitales 
du ludaisme. Il est vrai qu'il s'agit, dans ce cas, non pas de Qa, mais d'un 
fragment de la Ive grotte, qui atteste une forme variante de 42, 6. Cest 
IV Q Is h, et I'on doit ä. Skehan d'en avoir revele I'existence, avant I'edition 
definitive. La suite va montrer que la var. de IV Q Is h est du type des 
phenomenes reperables dans Qa, et donc qu'elle est instructive pour Qa. 

Sur le fragment IV Q Is h figure, ä. la fin de 42, 6, la le~on divergente 0'm7 

(apres n'iJ), au lieu de 0;7 dans TM = Qa 4. Il est comprehensible que, dans 
une premiere divulgation de cette variante, Skehan n 'ait pas releve la 
correspondance, pourtant remarquable, avec deux le~ons attestees dans les 
collations de Kennicott 5, et utilement signalees depuis par K. Eiliger 6. Ce 
sont Kenn 109 et 129 7 . Le premier de ces mss figure dans le groupe des 
quelques mss distingues, sous toute reserve, par M. Goshen-Gottstein, 
comme meritant prioritairement une enquete, ce qui souligne I'interet de la 
rencontre 8. Elle montre que les variantes medievales de Kenn en question 

4 O.C. sup. Qb vacat. 
5 Dans la suite Kenn POUf Kennicott. 
6 BK, XI, 234. 
7 L'identification de ces mss dans le catalogue de Kenn est a revoir, comme tous les 

materiaux de la collation. Kennicott les datait du XIIIe siede (VL, I, 80-81). 
8 Bca 33 (1954) 434 = Text and Language ... 56. Deja Kenn avait signale dans son 

catalogue: Plurimas habet codex variationes, par quoi il faut entendre des variantes reelles, a 
la difference des variations de I'orthographe consonantique, qui n'impliquent generalement 
pas des divergences de sens (VL, 80). Le groupe des mss distingues, provisoirement et sous 
toute reserve, par Goshen-Gottstein merite l'attention de ceux qui alleguent les materiaux de 
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ont toute chance d'etre la perpetuation d'une exegese antique, dont IV Q Is h 
nous apporte maintenant la precieuse attestation. Toutefois la confrontation 
des mss de Kenn n'est encore qu'un detail. En revanche l'emprunt qui est ä. 
I'origine de la variante est un fait essentiel, et il a echappe ä. Skehan, comme 
ensuite, sous son influence, ä. EIliger, tandis que Kutscher a ignore la 
contribution de Skehan et, du meme coup, le fragment. 

La variante de IV Q Is h est un emprunt ä. 55, 3, en vertu de la jonction 
offerte par le mot 11'1:1 «alliance», jonction tres forte : il s'agit, avec ce mot, 
d'une notion scripturaire fondamentale du ludalsme. Les deux passages 42, 6 
et 55, 3 ont, en tant que propositions encadrant le mot def, une importance 
religieuse manifeste. Dans le premier «l'alliance» et «la lumiere des nations» 
sont des themes d'envergure, qui deviennent des fonctions devolues au 
destinataire du discours, lequel, dans l'etat compile actuel, para!t etre le 
Serviteur (42, 1). Le terme Oll, qui determine 11'1:1, est ambigu en pareil 
contexte (<<peuple» d'Israel ou «peuple» issu de la creation, 42, 5, donc 
humanite?). Cette imprecision ne pouvait etre sentie par les anciens que 
comme un mystere invitant ä. la speculation. 

Le second texte, 55, 3, annonce la condusion d'une «alliance perpetuelle» 
(O"'ll «de perpetuitb>, le terme du prelevement). Cette alliance est encore 
rehaussee lyriquement par la reference aux «fideles bienveillances (',on) 
envers David». La notion d'«alliance perpetuelle» a ete prelevee en 55, 3 
par les responsables de IV Q Is h pour etre inseree en 42, 6. La retouche 
suppose, d'une part, un reperage de 55, 3 et une mure reflexion sur ce texte 
et sur 42, 6, d'autre part, le recours ä. une norme incontestee. Cest une 
necessite qui se degage tres nettement dans ce cas. Un texte comme 42, 6 se 
detachait pour la pensee religieuse; sa teneur devait etre gravee dans beaucoup 
d'esprits. Il n'etait guere possible de le modifier que sous le couvert d'une 
auto rite egale ä. celle du texte originel. L'utilisation de la jonction verbale 
fournie par le terme «alliance» commun aux 2 textes, et l'emprunt consecutif, 
etaient donc l'application d'une methode souveraine. Elle a permis au milieu 
responsable de resoudre le probleme souleve par Oll. La solution ne constitue 
pas une equivalence ou une deduction logique, et elle n'est pas une inter
pretation au sens moderne. Mais elle est une substitution qui a ete jugee 
darifiante et edifiante, et qui relevait d'une hermeneutique d'exploitation 
religieuse re<;:ue au sein du ludalsme de cette phase 9. 

Kenn. Eiliger n'en a pas tenu compte, dans ses references aux mss Kenn. Pourtant, dans le cas 
present, son rappel de la correction Lowth, fondee sur les deux mss cites, aurait gagne en 
interet, a travers I'enquete de Goshen-Gottstein (BK, XI, 234; Lowth, ed. all. Koppe, III, 230). 

9 Nous n'insisterons pas sur des hypotheses auxquelles on pourrait songer, concernant des 
motifs complementaires qui ont pu influer sur IV Q Is h. Elles restent incertaines et, en 
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Le fragment de la Ive grotte de Qumrän demontre donc eloquemment 
l'emploi d'une methode identique a celle que nous avons vue a l'reuvre dans 
GIs. Mais G n'est qu'un temoin indirect du texte, et par nature une reuvre 
d'interpretation, Oll il est moins surprenant que se soit exercee une certaine 
hermeneutique transformante. Le fragment de IV Q Is h est au contraire 
un uimoin direct de la tradition textuelle, et la l'intrusion de I'hermeneutique 
est inattendue. Le fragment atteste le phenomene avec force, vu la portee 
du passage, et c'est ce qui fait I'importance de ce document. Nous allons 
retrouver le meme chef d'interet global dans les emprunts similaires qui ont 
ete pratiques dans Qa, avec des degres variables de complexite et d'impor
tance religieuse ou litteraire. 

Comme les emprunts scripturaires de Qa avaient retenu I'attention de 
Skehan, il aurait dü etre mis sur la voie de la detection de l'emprunt dans 
IV Q Is h. Mais I'habitude de distinguer entre l'authentique et le secondaire 
et de n'attacher une valeur qu'a la premiere categorie, en considerant I'autre 
comme produit fortuit de l'empirisme - c'est-a-dire dechet ou curiosite 
sans importance historique - adetourne l'attention de Skehan et l'a empeche 
de discerner l'interet du document qu'il avait en main. Son jugement est que 
«since the reading is quite impossible we have no reason to be grateful» 10. 

On ne pouvait meconnaitre plus compJetement le document. Outre que la 
soi-disant «impossibilite» d'une authenticite primitive de la le~on est un 
jugement trop hätif qui meconnait que precisement cette lecture avait ete 
proposee par Lowth, d'apres la var. des mss de Kennicott 11, la critique a au 
contraire toute raison d'etre «grateful» po ur la decouverte du precieux 
fragment. Il livre une illustration tres eloquente, vu la portee du texte, de 
la penetration de la methode des emprunts scripturaires dans la tradition 
textuelle de I'hebreu. Cette intrusion est par elle-meme un phenomene de 
premiere importance po ur I 'histoire de la transmission du texte biblique 12. 

La contribution de Skehan, dont nous avons dit les merites positifs, d'ordre 
topographique, offre, par sa meconnaissance de IV Q Is h, une occasion 
de constater une fois encore l'inadequation de l'interpretation empiriste qui 
tient pour evident que le texte a ete livre aux improvisations libres ou aux 
routines exemptes de norme. La persistance opiniätre de cette conception 

mettant les ehoses au mieux, eJles ne eoncernent que des aspects seeondaires, subordonnes a 
J'analogie decisive etablie entre 42, 6 et 55, 3. Influenee eomplementaire possible de J'expression 
0"11 Oll (TM = Qa) en 44, 7. Possibilite d'une speeulation sur Jos 24, 25 Oll' l1"J l1'J" : «en 
faveur du peuple» (Oll') a-t-il ete le pretexte d'un passage a 0'11 (analogie verbale, metathese), 
d'ou une leeture = O"II? 

10 VTS,o.c. 151. 
11 Eiliger, o.c. sup. J'a pertinemment rappele. Reference a Lowth en n. supra. 
12 Cette assertion ne prejuge pas de la qualite de TM (cf. section III, eh. H, a ce sujet). 
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inadaptee, la difficulte meme de prendre conscience du caractere proble
matique de l'empirisme sont des dispositions qui ne s'expliquent pas simple
ment par des erreurs de jugement individuel. Elles resultent d'habitudes de 
pensee propres cl la rationalite occidentale, mais que celle-ci ales moyens 
de rectifier pour acceder cl plus de rigueur objective. 

Chez Kutscher le presuppose empiriste est le meme que chez Skehan, en 
ce qui concerne les variantes de Qa dues cl des emprunts scripturaires. On 
lui doit d'avoir appreciablement enrichi le reperage des materiaux relatifs cl 
la question. Alors que Skehan s'en etait tenu cl une liste representative, mais 
sommaire, la contribution de Kutscher est un produit de l'erudition. Mais, 
outre que cette erudition n 'est pas exempte d'erreurs 13, les consequences 
de la conception empiriste se sont nettement aggravees. En ce qui concerne 
la nature et la portee historique du phenomene, Kutscher non seulement 
n'a pas progresse par rapport cl Skehan, mais encore il faut dire qu'il est en 
recu!. Alors que Skehan avait mis en evidence les emprunts de Qa comme 
un phenomene global qui se detache dans ce texte et qui a son repondant 
dans G, Kutscher a ignore l'apport de son predecesseur 14, et il apresente 
les emprunts comme des degradations parrni d'autres, et sans interet part i
culier. 11 n'a etabli, au co urs de ses analyses, aucune relation entre les emprunts 
consistant en additions et ceux qui se traduisent par des substitutions 15. 11 
s'est contente de juxtaposer des allusions cl ces phenomenes, dans une synthese 
historique introductive qui fait de l'une et de I'autre categorie uniquement 
des manifestations de la degradation du texte 16. Les faits du premier type 
(additions) ont ete meles dans les analyses cl d'autres sortes d'amplifications 
textuelIes. Les emprunts de cette categorie restent cependant assez nombreux 
et par eux-memes assez caracteristiques pour attirer I 'attention , et les notices 
recapitulatives qui leur sont consacrees contribuent cl cet effet 17. Pourtant 
ces notices se ressentent elles aussi de I'erreur inherente cl la conception 
empiriste, et au lieu d'aboutir cl un classement synthetique satisfaisant, au 

13 lustification passim dans les analyses de Qa qui suivent. 
14 Cette lacune bibliographique surprend dans un ouvrage qui parait reposer sur un 

depouillement exhaustif des debats sur Qa. 
15 Cette distinction ne joue aucun röle dans la liste de Skehan, qui n'a qu'une portee 

introductive et provisoire. En revanche, dans une enquete qui vise a etre exhaustive, comme celle 
de Kutscher, elle devient import an te pour la question des emprunts. Cet auteur a ete amene, 
par la nature des faits qu 'il a releves, a faire la distinction, mais il devait complementairement 
mettre en evidence la parente des 2 categories et le caractere revelateur de cette parente, tandis 
qu'il a disperse les faits, et n'en a propose une synthese que dans les conditions radicalement 
negatives du «texte populaire». Cf. infra. 

16 LMY 54s.; LIS 73s. Precisions sur cette synthese, infra. 
17 LMY 435-436, notices 3 a 5; LIS 545-546. Voir aussi les notices 8 a Jl, mais la se 

manifeste la tendance a une dispersion et une imprecision nuisibles a la question. 
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moins pour la categorie des additions, eIles proposent des distinctions 
inutiles et ajoutent ainsi de nouveaux motifs de dispersion a ceux des 
analyses 18. Les notices devaient au contraire depasser les criteres purement 
formeis des analyses, pour aboutir a un regroupement historique efficace, 
qui aurait mis en evidence I'homogeneite du phenomene des influences 
scripturaires, ce qui aurait conduit I'auteur a soup<;onner la presence d'un 
probleme historique s'ouvrant sur une voie nouvelle. Mais il n 'a vu dans les 
faits qu'une singularite (Ja modalite scripturaire de la degradation), a 
I'interieur d'une categorie sterile, celle des alterations. Par suite I'auteur a 
cru la question epuisee par la topographie textuelle. Les identifications 
definissent au contraire ce probleme et n'en sont que I'enonce, bien loin 
d'en marquer I'aboutissement. La meme remarque vaut pour le traitement 
reserve par Kutscher aux emprunts par substitution, avec la circonstance 
aggravante d'une perte de nettete, par rapport a la categorie des additions. 
Les faits de substitution, d'origine scripturaire, ont ete completement noyes 
dans une foule de variantes appartenant a d'autres categories 19. En outre la 
notice recapitulative ne fait plus etat que de probabilites qui ne re<;oivent 
aucun secours des faits d'addition 20. Ceux-ci sont en effet traites dans un 
chapitre eloigne, et la relation, en eIle-meme evidente, entre ces donnees 
n'est prise en consideration, comme deja dit, qu'en termes vagues, dans 
I'introduction historique qui liquide l'ensemble des emprunts et des autres 
variantes secondaires comme des faits de degradations 21. Le concept histo
rique qui a servi de couvert acette liquidation est celui de «texte populaire ». 
11 convient de l'examiner de plus pres, pour lib6rer d'une lourde equivoque 
les analyses textuelIes qui restent a entreprendre. Avant les decouvertes de 
Qumran cette equivoque exer<;ait deja une influence fourvoyante sur la 
critique. Elle a ensuite pese sur plusieurs des premieres appreciations dont 
Qa a ete I'objet, et I'ouvrage de Kutscher l'a aggravee, en lui apportant la 
caution de I'erudition. 

18 Cf. la n. preeedente. 
19 Dans le eh. eonsaere aux «ehangements de raeines», le plus important de tout I'ouvrage, 

en ee qui eoncerne les var. de portee litteraire : LMY 164s.; LIS 216s. 
20 LMY 240, ~ 27; LIS 312. 
21 Les notiees de groupement mentionnees plus haut n'ont qu'une valeur reeapitulative. 

La synthese historique proprement dite, eoneernant les faits d'emprunts seripturaires doit etre 
eherehee en un tout autre endroit, au debut de l'ouvrage: LMY 54s.; LIS 73 s. L'auteur, sous 
pretexte de rigueur linguistique, s'est enferme dans des eategories purement formelles (surplus 
par rapport au TM, ehangements de raeines). L'orientation qui resulte de ee classement et la 
tendance dogmatique it identifier TM et arehetype ont empeehe l'auteur de deboueher sur un 
coneeptualisme historique effieaee. 
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L'examen critique qui s'impose en ce point n'interesse plus seulement les 
modifications par emprunts scripturaires, mais I'ensemble des modifications 
concertees de H, qui comportent encore, comme dans G, des modifications 
fondees sur des analogies verbales, objet de la 2" partie de la section 1I. Cet 
elargissement de perspective, rendu necessaire par la maniere dont Kutscher 
apresente Qa, nous permettra de preparer le terrain, simultanement, a 
I'examen des emprunts scripturaires (qui s'avereront methodiques, comme 
dans G) et a celui des retouches fondees sur des ressemblances verbales 
formelles (seIon la meme methode encore que dans G). 

La distinction entre textes « populaires» et textes normatifs, dont TM 
serait le representant, n'est pas en elle-meme illegitime 22. Mais une clarifi
cation est necessaire, car I'epithete de «populaire», au lieu d'etre immediate
ment clarifiante et resolutive, est au contraire problematique 23. Elle intro
duit dans I'appreciation du detail et de I'ensemble une grave equivoque, si 
I'on ne prend pas garde aux possibilites impliquees. 11 est essentiel de faire 
la clarte sur ce point. 

Que faut-i! entendre par «populaire»? Ce caractere resulte-t-il de ce que 
le texte est tombe entre des mains inexpertes et a ete remanie par incom
prehension et, accessoirement, par mal adresse et incurie? Ou bien le texte 

22 Pour TM. Kutscher emploie dans LMY l'expression ml1?J?, prise en son acception 
moderne «pour exemple, pour modele», donc «exemplaire. normatif»: LMY 57, sect. XVI. 
La traduction anglaise rend par «model texts», LIS 77 «<texts», une pluralite. mais pratique
ment TM). Au lieu de «populaire» ('?J?Jl1. LMY 57), l'auteur a employe dans un titre de seetion 
de red. anglaise «vernacular» (LIS 77, sec!. XVI). Cest un glissement qui ne peut qu'etre 
source d'equivoque supplementaire. Le terme de red. hebraique est une qualification sociale 
et cultureHe, «vernacular» une indication plus strictement linguistique. Dans le I" cas, un 
texte «populaire» ou «vulgaire» est un texte adapte ou degrade a un tel niveau. Dans le 2e cas, 
il s'agit d'un texte redige dans la langue «indigene» d'une region. Les deux nuances ne 
s'opposent pas, elles peuvent meme plus ou moins se recouvrir, selon les cas, et l'auteur etait 
en droit d'estimer que Qa est un tel cas. Mais l'adjectif hebraique entraine pour Qa une 
depreciation, tandis que l'adjectif anglais reste descriptif et oriente l'appreciation dans un sens 
purement linguistique. Or en fait cette orientation n 'est pas excJusivement celle de la synthese 
de Kutscher (LMY 57s.; LIS 77s.), ou entre la consideration capitale de l'incompetence et des 
traitements artificieIs qui en resuItent, aux yeux de l'auteur, ce qui depasse la categorie 
linguistique et concerne un phenomene culturel. Cest donc la qualification de I'ed. de 1959 
qui exprime le mieux la pensee de I'auteur et qui permet de comprendre son point de vue, 
tandis que I'ed. anglaise marque un glissement. Le meme terme hebreu de l'ed. de 1959 est 
rendu normalement par «populaire», dans le corps du developpement de cette meme sect. XVI 
(par. ex. LIS 78, debut du ~ 2, «popular texts»; cpr. LMY 58 haut). On se demande pourquoi 
l'auteur a deroge dans son titre. Dans I'ensemble il faut observer que la traduction anglaise est 
souvent rapide, parfois loin du texte de 1959, et malheureusement non exempte d'erreurs, qui 
rendent parfois l'argumentation incomprehensible. La consultation de LMY est indispensable 
aussi a cause de l'index, qui manque dans LIS. 

23 Ici encore, comme apropos de la topographie textueHe des emprunts, Kutscher a pris 
pour solution ce qui est enonce du probleme. 
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a-t-il ete adapte aux capacites et aux besoins d'un large public par les soins 
de specialistes avertis? Dans le premier cas l'element «populaire» est le 
responsable de remaniements qui ne peuvent avoir ete qu'incompetents, 
quelle que soit la gravite de cette incompetence. L'interet historique n'est 
pas nul, puisque le processus de modification reflete, pour une part, la 
situation linguistique du milieu et contient donc d'utiles renseignements. 
Mais au deUt de ce champ linguistique, les modifications supposees produites 
par l'influence «populaire» ne constituent plus que des ruptures du lien 
avec le sens primitif, et des phenomenes negatifs, sans aucun enseignement. 

Dans le second cas, il est clair que la situation est differente. L'eJement 
populaire est le destinataire, non plus le responsable des remaniements. Le 
texte a ete modifie par des gens qualifies, du point de vue des criteres de 
l'epoque, et selon des modalites, des motifs et peut-etre une finalite generale, 
dont l'ensemble constitue un phenomene cullurel posilij, qui intervient a cöte 
du document comme un fait nouveau et une donnee historique originale, et 
qui appelle un examen particulier. Comme il s'agit, dans cette seconde 
eventualite, d'une vulgarisation realisee en connaissance de cause par des 
specialistes, il est conforme aux conditions generales du traditionalisme juif 
d'admettre apriori que ces specialistes, alors meme qu'ils modifiaient le 
texte, disposaient d'un legs d'informations plus anciennes sur le sens, et que, 
loin de proceder par improvisation, ils pratiquaient des methodes re<;ues 
pouvant remonter haut dans le passe. Oublions un instant les resultats de 
nos analyses sur G, et les deductions que nous ont deja imposees la relation 
Qa-G et l'examen de la variante de IV Q Is h, en 42, 6. Tenons-nous en aux 
possibilites historiques enveloppees par le concept de «populaire» entendu 
au second sens, c'est-a-dire comme qualifiant une vulgarisation competente. 
Une enquete sur un tel phenomene de vulgarisation, suppose atteste par 
Qa, dans les conditions tres particulieres et a un stade antique du Judalsme, 
a toutes les chances d'interesser un champ historique plus large que celui 
delimite par le document lui-meme et par son milieu d'origine et d'emploi. 
Cette plus grande extension pourrait, a cause de la force predominante de 
la tradition, et d'une tradition religieuse, permettre une certaine remontee 
dans le passe, tout au moins en ce qui concerne les conditions culturelles. 
Peut-etre pourrait-on alors retrouver, a partir du phenomene secondaire de 
la vulgarisation, quelque chose du rayonnement du texte primitif, au sein 
des traditions apparues dans son sillage. Au lieu de la rupture pure et simple 
par rapport aux origines, comme dans l'hypothese precedente, on voit se 
dessiner tout au moins la possibilite de certaines continuites organiques et 
la probabilite de conceptions et usages culturels debordant le cadre du seul 
document considere. 
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Kutscher a neglige de proceder ä la darification prealable du concept qu'il 
a utilise. Cette imprecision est un heritage de la critique anterieure et du 
conceptualisme re<;u, que Kahle a contribue ä accrediter 24. Cependant, en 
ce qui concerne l'influence de Kahle sur ce point, il faut observer que les 
temps et les problemes n'etaient pas les memes, si l'on considere la premiere 
et la plus importante phase des travaux de ce savant, celle qui remonte au 
debut du siede. Les consequences de l'imprecision, touchant le concept de 
«texte populaire», n'etaient pas encore actives. La question des conditions 
culturelles etait un champ encore inexplore, mais ce champ restait ouvert. 
Les contributions de Kahle ne diminuaient pas les chances d'en decouvrir 
l'acces, en depit de certaines theses contestables de l'auteur, et malgre sa 
negligence de la tradition religieuse comme facteur historique positif, negli
gence qui est manifestement le point faible de ses theories et de la phase de la 
critique ä laquelle il se rattache pour l'essentiel 25 • A part ir de Kahle il etait 

24 Kutscher s'est explicitement rec1ame de Kahle, apropos de la notion de texte populaire, 
et plus precisement a I'occasion du rapprochement entre le caractere des var. de Qa et celui 
des var. du Pentateuque samaritain: LMY 54, sect. XV; LIS 74. Au stade des recherches de 
Kahle, le probleme de la valeur positive eventuellement assignable ades processus de vulgarisa
tion et celui des traditions solidaires n'avaient guere de chances d'affleurer, etant donne les 
questions prioritaires resultant des memorables decouvertes de ce savant. Neanmoins il est 
certain que l'une des possibilites qui decoulaient de l'emploi indifferencie de la qualification 
de «populaire» chez Kahle est ce1le que I'on trouve exagerement grossie chez Kutscher. D'un 
autre cote, dans le developpement mentionne et dans la sect. XVI qui suit, Kutscher apresente 
le rapport des vues de Kahle avec ce1les de Gesenius, d'une part, ce1les de Geiger, d'autre part, 
d'une maniere tendancieuse, propre a engendrer des confusions. Le jugement de Kahle touchant 
les points en discussion a ete determine par l'etude de mss hebreux et samaritains encore 
inconnus du temps de Geiger, et non pas par Geiger. Ce qui est vrai c'est que Kahle a reconnu 
l'importance des vues de Geiger, a la lumiere des nouveaux materiaux. Concernant la position 
de Gesenius (LMY 54; LIS 74), il faut observer que cet exegete traitait de l'inferiorite de 
Samar, par rapport a H primitif. Kahle songeait a la valeur de Samar, par rapport a l'histoire 
generale du texte hebreu, et specialement ce1le de son vocalisme, independamment de I'existence 
de var. secondaires dans Samar. La formulation trop hätive de Kutscher ne permet pas de 
saisir la nature de ces apports respectifs et donne le change. L'ed. anglaise aggrave la 
deformation des idees de Kahle, lorsqu'elle traduit: «Even Kahle who disagreed with Gesenius 
was neverthelessforced by (je souligne) Geiger to admit etc.»; I'Cd. de 1959 porte: «est oblige 
lui aussi d'admettre a la suite de Geiger». Cest a I'autorlte des textes que Kahle s'est conforme, 
non a ce1le de Geiger, qui l'avait precede d'une generation et qui ignorait les nouveaux 
materiaux. 

25 La negligence du röle de la tradition religieuse comme facteur de continuite relative 
(non infaillible!) est une tendance generale que I'on peut reprocher a Kahle. Elle lui a inspire 
une dCduction injustifiee, concernant la genese et la fixation du texte hebreu. On ne peut 
lire le jugement que Kahle a porte sur la question, dans un ouvrage publie en 1961, sans avoir 
l'impression d'une imprudence de formulation, quand il en vient a ecrire, apres reference au 
colophon de Moshe ben Asher, dans le Codex des Prophetes du Caire: «So sprechen nicht 
Leute, die es bei der Arbeit am Bibeltexte als ihre Aufgabe betrachten, al/es beim alten zu lassen 
(je souligne). So sprechen Leute, die davon überzeugt sind, dass sie etwas wesentlich Neues 
(je souligne) geschaffen haben ... » (Der hebräische Bibeltext seit Franz Delitzsch, 66). Une 
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possible de deboucher sur la question des conditions culturelles des textes. 
Au contraire dans la perspective tracee par Kutscher, sur la base de la 

donnee nouvelle de Qa, le conceptualisme du texte «populaire», au lieu de 
rester heuristique, se fige en une depreciation systematique. Il en resulte 
certes la possibilite d'une exploitation linguistique (Qa = reflet d'usages de 
basse epoque), mais, hors de ce champ, la vue est historiquement (touchant 
les conditions culturelles) sterilisante. Or dans l'ouvrage de Kutscher, la 
tension interne inherente au concept de «texte populaire» applique au 
Judai'sme antique parvient au point de rupture : toute l'enquete de l'auteur 
est grevee par une contradiction flagrante, qui est le symptome d'une erreur 
d'orientation dans l'appreciation de Qa et, par contre-coup, de I'ensemble 
de la tradition textuelle. Cest ce qu'il convient de preciser. 

Dans la mesure Oll Kutscher a considere la valeur de Qa par rapport a la 
forme textuelle primitive, il a eu besoin de l'acception pejorative, la Ire definie 
plus haut: Qa est alors «populaire» par suite des deteriorations infligees par 
un milieu inapte. Son interet est, d'une part, de livrer quelques particularites 
linguistiques de ce milieu, d'autre part, de manifester le triomphe de TM et 
sa reguliere coi'ncidence avec l'archetype, cl quelques tres rares exceptions 
pres. L'illustration de ces 2 chefs d'interet etant l'objet meme que s'est 
propose l'auteur, tout son ouvrage est domine par l'acception pejorative de 
la terminologie adoptee. 

Mais, dans la mesure Oll Kutscher a considere Qa independamment de 
TM, suivant la vraisemblance de sa genese, et selon ses conditions historiques 
propres, il a ete amene a utiliser plus ou moins nettement la seconde acception 
definie plus haut, celle qui fait place a un travail de vulgarisation qualifie. 
Le passage revelateur se trouve dans la section introductive consacree a la 
distinction entre «textes populaires» (0"7.)7.)3), non «vernacular» du titre de 
ce developpement, dans l'edition anglaise, que contredit l'expose ibid.) 26 et 
textes «modeles». Je me rMere a I'M. de 1959, en indiquant une difference 

teile formulation implique des innovations qui constituent des ruptures dans la tradition, 
phenomene qui parait en contradiction avec tout ce que nous savons du Judaisme, considere 
en ses differentes periodes. Meme limites a des details de vocalisme et d'accents, les termes 
sont excessifs. Ils encouragent I'idee d'innovations affectant le texte en profondeur. En son 
etude intitulee «The rise of the Tiberian Bible Text», M. Goshen-Gottstein s'est eleve contre 
les vues de Kahle. Quoi qu'il en soit du detail de I'argumentation de cet auteur, qui me semble 
minimiser quelque peu les contributions positives de Kahle, il me parait avoir raison de plaider 
pour la continuite de la tradition: «Where he (Kahle) sees abrupt changes ( ... ) I see live tradition, 
endless toi! for safeguarding a sacred text, and gradual development (Met. N. N. Glatzer, 1963, 
79s.). 

26 LMY 57s.; LIS 77s., et le titre de la sect. XVI. Voir supra la n. relative a la confusion 
introduite sur ce point par red. anglaise. 
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essentielle de l'ed. anglaise. «Bon gre mal gre 27, nous devons distinguer 
entre textes populaires 28, dont on se servait probablement (je souligne; cette 
nuance dubitative disparait dans l'ed. anglaise 29) pour l'etude et aussi pour 
la lecture a la maison et peut-etre aussi a la synagogue, et (d'autre part) un 
texte a la preservation duquel on veillait minutieusement 30. C'etait le texte 
qui etait preserve dans le Temple et probablement (je souligne; disparait 
dans l'ed. anglaise) 31 aussi en d'autres lieux, en particulier dans les syna
gogues, du moins celles des centres d'etude»32. 

Donc, de l'aveu meme de l'auteur, les «textes populaires», dont Qa est un 
exemplaire, servaient a l'etude, et etaient meme employes dans certaines 
synagogues. Cette double assertion, qui n'etait encore qu'une probabilite 
dans l'ed. de 1959, est devenue pour l'auteur, dans l'ed. de 1974, une 
certitude presentee sans restrietion. L 'evolution de la formulation, d'une ed. 
a l'autre, et l'affermissement de l'opinion de I'auteur concernant l'emploi 
des «textes populaires» pour l'etude, en particulier dans ces centres d'etude 
qu'etaient les synagogues, meritent d'etre soulignes et montrent que Kutscher 
a senti le besoin de preciser la raison d'etre de textes du type Qa, au sein 
du Judai'sme. Cette raison d'etre ne peut que resulter des conditions internes 
propres au Judaisme, lesquelles ont impose aKutseher son interpretation 
positive, dans l'ed. anglaise, par dela le flottement encore perceptible dans 
I'ed. de 1959. Avec le reeul, il a mieux appreeie la nature de Qa et sa 
vraisemblance historique propre, independamment de la question d'infe
rio rite textuelle par rapport a TM. Dans l'ed. de 1959, la perspeetive trop 
exclusivement «arehetypique» entravait eneore l'interpretation historique et 
la maintenait dans I'hesitation. Le jugement qui s'exprime dans l'ed. de 
1974, a savoir que Qa est positivement (par dela le «probablement» de 1959) 
un texte d'erude revet la portee d'un aveu. Cet aveu a d'autant plus de poids 

27 Je rends ainsi 1Jn;:J 'IIJ. L't':d. anglaise toume les choses autrement: «A clear distinction 
must be made between ... » Ue souligne). 

28 Ici l'ed. anglaise renonce a «vemacular» du titre: «popular texts». 
29 LMY ono;-r 1?J. La disparition de cette nuance importante dans l't':d. anglaise indique 

une opinion plus arretee ehez Kutscher. Cette evolution est legitime et nous allons voir qu'il 
faut approuver l'auteur sur ce point. Mais la eontradietion qui affeete tout l'ouvrage s'en 
trouve d'autant plus aeeusee. 

30 Noter le passage au singulier, apn':s le pluriel du titre. En fait il s'agit bien du texte par 
exeellenee, en tant que normatif, c'est-a-dire, du point de vue de Kutscher, a la fois archetypique 
et preserve sans changement jusqu'aux mss temoins de TM. 

3I Cette seeonde suppression par rapport a l'ed. hebraique confirme l'evolution de l'auteur 
vers une opinion plus arretee. 

32 Litteralement «des centres de la Loi» = OU l'on etudie la Loi. Le passage eite figure 
au debut du 2< ~ de la seet. XVI. 
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qu'il emane d'un auteur porte par ailleurs a limiter l'interet de Qa a un 
champ purement linguistique, sans apport historique proprement dit. 

Si Qa est un texte «populaire po ur l'litude», alors «popu1aire» est pris 
dans une acception qui ne s'accorde plus avec les degradations pures et 
simples, par ignorance et retouches empiriques, sans principes ni influence 
directe ou methodologique de la tradition, ainsi que l'auteur les a reguliere
ment admises au cours de son ouvrage, partout Oll Qa diverge par rapport 
a TM. Un texte qui servait a l'etude ne pouvait etre abandonne a l'in
competence «populaire», dans les conditions tres particulieres du Judaisme, 
que souligne la localisation dans les synagogues, admise par Kutscher. Ces 
conditions etaient deja originales et exigeantes, des la phase ancienne, celle 
du Second Temple 33. 

Un texte «d'etude» utilisable dans les synagogues, loin d'etre livre a 
l'incompetence «populaire», etait une source destinee a eduquer cette in
competence et a lui offrir une edification religieuse qui pretendait reglemen
ter tous les aspects de la vie individuelle et sociale, aussi bien que stimuler la 
piete et la speculation theologique et scripturaire. Les conditions different 
profondement de celles que l'on trouve dans les faits de transmission 
textuelle de l'antiquite classique. L'analogie que Kutscher a tente d'instituer 
avec le cas des papyrus litteraires hellenistiques reste lointaine et inoperante, 
ces documents etant profanes et leur utilisation n'ayant pas des caracteris
tiques comparables au phenomene que l'on trouve dans le Judaisme 34 . La 

33 L'ancien Judalsme de cette epoque n'avait pas encore atteint la rigueur litteraliste du 
nouveau Judalsme, posterieur a la catastrophe de 70 de l'E.C. Mais l'orientation vers des 
normes, en matiere textuelle et hermeneutique, existait deja, et c'est l'interet de documents 
comme G et Qa d'en reveler la realite et le dl:veloppement. 

34 LMY 57; LlS 77-78. L'analogie porte sur l'inferiorite des mss antiques (Qa, d'une part, 
papyrus litteraires hellenistiques, d'autre part) compares aux mss medievaux (representants de 
TM, d'une part, mss medievaux des ceuvres litteraires grecques, d'autre part), en depit de la 
date beaucoup plus tardive des seconds. Outre la necessite de tenir compte de la distinction du 
profane et du religieux, negligee par Kutscher, il faudrait approfondir les choses en ce qui 
concerne les materiaux allegues, Oll figurent entre autres des exercices scolaires, dans lesquels 
la degradation est un phenomene normal. La confrontation avec le Judalsme ne serait 
instructive que po ur aider a specifier et differencier les materiaux. Kutscher, si pointilleux 
touchant les prerogatives de TM, a ici curieusement cede a la tentation d'une analogie avec 
des phenomenes de transmission litteraire bien differents de la transmission biblique. 11 a cru 
renforcer ainsi sa depreciation de Qa, en dehors du champ linguistique. 11 n'a pas pris garde 
qu'il renon~ait alors atout ce qui fait l'originalite de la transmission biblique, et que c'etait 
perdre du meme coup les chances de comprendre historiquement et donc de justifier cette haute 
valeur de TM, a laquelle l'auteur est si attache. L'assimilation de TM au cas des mss classiques 
medievaux instaurerait un large droit a la correction et marquerait le retour aux pratiques de 
la critique biblique du XIX' siede. Le cas de TM differe, dira-t-on, et l'analogie porte surtout 
sur Qa. Mais ce serait reculer sur un point essentiel, et que resterait-il alors en fait de similitude 
reellement darifiante entre Qa et les papyrus litteraires grecs? En realite l'analogie n'a pour 
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I'etude se confondait avec I'edification religieuse, qui etait edification (au 
sens etymologique du terme) concrete de la societe. Les textes utilises a une 
teile fin etaient necessairement solidaires de normes qui garantissaient leur 
validite didactique et leur assuraient le degre d'autorite souhaitable. Et cela 
est vrai a fortiori si I'emploi etait particulier a un courant, a une ecole ou, 
comme c'est le cas de Qa, a une secte. Alors en effet la concurrence, les debats 
et les conflits rendaient la legitimation des retouches textuelIes d'autant plus 
necessaire. Des lors un texte « d'etude» est un texte qui receJe dans ses 
variantes des indices culturels et traditionnels. Il doit contenir ainsi un 
apport historique positif, et non pas seulement linguistique comme I'a cru 
Kutscher pour Qa. 

Mais, objectera-t-on, ce qui est decisif pour le probleme ne doit-il pas 
etre eherehe dans les analyses textuelIes elles-memes, plutöt que dans des 
considerations historiques generales? Etant admis que Kutscher est entre en 
contradiction avec lui-meme, lorsqu'il a c1asse Qa parmi les textes «pour 
I'etude», tandis qu'il croyait ne devoir reconnaitre dans le detail de Qa 
qu'une degradation generalisee, avec apport linguistique, mais non historique, 
ne faut-il pas renoncer a I'hypothese du texte d'etude et donner priorite aux 
appreciations de detail, qui elles reposent sur des faits precis? Il est vrai que le 
verdict appartient aux textes et que la question reste en suspens tant que ces 
textes n'ont pas ete examines de pres. Nous allons y arriver et re lever, a 
propos des emprunts scripturaires ~ categorie particulierement revelatrice ~ 
des indices qui montrent c1airement que c'est I'interpretation de Qa comme 
texte «pour I'etude» qui est dans le vrai, tandis que l'interpretation de 
son detail comme autant de dechets historiques, sans interet autre que 
linguistique, fait apparaitre, au moins dans les cas les plus revelateurs, une 
veritable sterilisation de I'analyse et, par consequent, I'inadequation de ce 
second point de vue, en contradiction avec le premier. Mais pour en venir 
la dans les conditions de c1arte et d'efficacite requises, il est encore indispen
sable de completer brievement les vues precedentes, en dissipant I'equivoque 
sur la theorie et les faits, qui ne manquerait pas de se produire, au point OU 
notre expose est parvenu. La contradiction que Kutscher n'a pas pen;ue et 
dont il a ete la victime ne se situe pas entre, d'une part, ses considerations 
historiques introductives et, d'autre part, ses analyses textuelIes ; elle ne peut 
etre resolue a I'avantage de ces dernieres, sous pretexte d'une priorite des 
«faits» sur la theorie. La contradiction est au creur des considerations 
historiques elles-memes, et c'est la qu'elle a rendu possible I'erreur fon da-

elle qu'une apparence superficielle, et il faut l'abandonner des que l'on considere la specificite 
de chaque documentation. 
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mentale de perspective dans laquelle sont venues ensuite s'inscrire les ana
Iyses du detail textuel. Celles-ci ont, par voie de consequence, subi un 
appauvrissement fatal. La place faite par Kutscher a la notion de texte 
d'etude n'est qu'un moment de lucidite passagere, qui s'est exprimee en 
quelques endroits de son expose, mais qui a ete aussitöt suivie par un 
retour a la conception, partout active dans I'ouvrage, d'un texte degrade en 
dehors de toute norme, sous I'effet du seul empirisme 35. Le contexte imme
diat de la proposition visee plus haut, sur le texte d'etude, la contredit et 
donne la note dominante en faveur de I'empirisme 36. 

La demarche de I'auteur et le conflit inherent a son expose s'expliquent 
par un usage insuffisamment critique de la notion d'archetype et par I'in
fluence du prejuge empiriste. Dans la mesure Oll Kutscher a considere le 
rapport TM-Qa, qui est le sujet central de son livre, il a ete porte a presenter 
Qa comme defectueux, face a un TM triomphant. Il n'a pas cherche si, au 
dela de la secondarite de Qa, des enseignements historiques etaient a recueillir. 
Il ne pouvait des lors relever que des degradations, et c'est ce constat qui est 
inlassablement repete tout au long de I'ouvrage, a I'occasion de I'analyse 
des «faits» textuels. Mais dans la mesure Oll I'auteur a bien ete oblige, pour 
etayer son expose, d'accorder une attention a la vraisemblance historique 
et aux conditions dans lesquelles un texte comme Qa a pu faire son apparition 
au sein du Judalsme, sa pensee s'est inflechie dans un autre sens, sous la 
pression de I'evidence, et sans qu'il se rend!t compte de son propre change
ment de point de vue. Tout en qualifiant Qa de «texte populaire», il a ete 
amene a lui conceder une fonction de «texte d'etude», en raison de I'orien-

35 A cöte des section XV et XVI de la partie introductive, qui nous occupent plus 
specialement dans l'ouvrage de Kutscher. touchant le point en debat (LMY 54s.; LIS 73s.), la 
notion de texte d'etude joue encore un röle a la fin de la section XIV, relative a l'utilisation 
pedagogique (ou de vulgarisation) des modifications orthographiques. Mais la lucidite de 
l'auteur a ce propos est de nouveau momentanee et ne suffit pas a contrebalancer la conception 
empiriste, qui enleve a Qa tout interet autre que linguistique. 

36 L'empirisme est si bien la dominante que c'est cet aspect qui a ete retenu par M. Dahood, 
en son compte rendu de l'ed. anglaise de l'ouvrage de Kutscher, paru dans Bca 56 (1975) 
260-264. Dahood n 'a pas prete d'attention au contlit entre la notion de texte d'etude et les 
appreciations dont Qa est par ailleurs l'objet dans l'ouvrage de Kutscher. Il approuve la 
conception selon laquelle la transformation du texte primitif observable dans Qa se serait 
faite «souvent inconsciemment», selon les termes de LIS 17. Concernant l'empirisme attribue 
egalement a G et a Qa, Dahood a cru devoir approuver les vues de Kutscher. Il caracterise 
pour sa part les choses dans les termes suivants: «80th (a savoir Qa et G) display an 
uninhibited attitude toward the canonized text and consciously edit it according to their 
grammatical and lexicographical ability» (o.c. 262). Cest la definition meme d'une appreciation 
empiriste de G et Qa. Elle est conforme a la critique w;ue. Les analyses qui precedent (G) 
et celles qui vont suivre (Qa) degagent les raisons qui obligent a tenir ce point de vue pour 
illusoire et sterilisant en matiere de prospection exegetique. 
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tation profonde et originale du Judaisme, des cette epoque, vers un enseigne
ment communautaire intense, precis et regi par la norme religieuse toute 
puissante 37 . Cette caracteristique s'impose si bien que Kutscher, nous 
J'avons vu, est alIe jusqu'ci reconnaitre aux textes «populaires» du type Qa 
un emploi dans les synagogues 38. 

Mais le glissement de Kutscher vers la conception empiriste J'a empeche 
de tirer de son observation pertinente sur J'emploi niicessairement didactique 
d'un «texte populaire», dans le Judaisme, les consequences utiles. L'erreur 
empiriste de Kutscher a ete si compIete qu'il J'a etendue, par delci Qa, au 
Samaritain et ci la Septante, croyant trouver dans ces textes des confirmations 
de J'appartenance de Qa au genre des «textes populaires», degrades par 
simplification et incompetence, en dehors de toute norme 39. N ous pouvons 
laisser de cote ici le cas du Samaritain, qui s'accorderait avec ce qu'enseigne 
la Septante, mais qui appelIerait un surcroit de precisions, vu la maniere dont 
se presente sa tradition textuelle. La confrontation de la Septante est ci elIe 
seule decisive, apres le bilan de nos analyses precedentes. Justement la 
Septante n 'est pas un «texte populaire », dans la premiere acception definie 
plus haut, ci laquelIe Kutscher revient, pour les besoins de sa these, et sous 
J'influence empiriste de Ziegler, dont il se reclame 40. La Septante etait 
destinee ci une vulgarisation edifiante (cf. section I), et elle n'a pu remplir 
cette fonction que parce qu'elIe etait fondee sur des methodes hermeneutiques 
propres ci assurer son autorite, tandis que les vues personnelIes d'un traducteur 
(these Ziegler) auraient, dans les conditions religieuses du milieu, ruine cette 
autorite. Si les var. de Qa offrent des similitudes avec les interpretations de G, 
c'est que Qa a ete traite ci J'aide de la meme hermeneutique et que ses var. 

37 Ce didactisme, autrement dit cette vulgarisation autorisee, etait devenu un trait speeifique 
apn:s l'exil, mais le phenomene ades raeines plus anciennes, comme le montrent les textes 
deuteronomiques (cf. Dt 6, 6-9; 6, 20; 8, 5; 11, 19; 13, I). 11 n 'est pas douteux que le culte non 
sacrifieiel, qui a ete impose a la communaute exilique par la destruetion du Temple et la 
deportation, a joue un röle important dans l'orientation de la vie religieuse vers une vulgarisa
tion €:ducative, fondee sur des normes bien definies. Voir a ee sujet les pages dassiques de 
J. Wellhausen Israel. u. JÜd. Gesch. 8te Aufl., 141 s. et mes remarques dans Mel H.e. Puech, 
42 s. La grande scene de l'assemblee du peuple, a la fete des Tabernades, telle que la rapporte 
Neh 8 s., atteste dairement l'institutionalisation definitive des fonetions didactiques dans le 
Judaisme (Cf. 8, 3.5.8). Quels que soient les problemes souleves par le livre de Neh et par ce 
texte, c'est un temoignage essentiel po ur la phase posterieure, et pour la discussion de la notion 
de «texte populaire pour l'etude». 

38 Nous avons vu plus haut que de l'€:d. de 1959 a celle de 1974, l'opinion de l'auteur s'etait 
affermie sur ce point, comme sur le principe de l'usage pour l'etude. 

39 LMY 54s.; LIS 74s. 
40 11 cite explicitement Ziegler, LMY 55 haut; LIS 74 (la n. 3 neglige de preciser qu'il s'agit 

des Untersuchungen, ce qui n'est pas evident pour qui n'est pas familiarise avec la bibliographie 
de G). 
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etaient, au moins en partie, justifiees par les memes methodes. Le recours 
a la Septante se retourne contre la these de Kutscher, et la relation entre 
Qa et G, au lieu de renforcer le constat negatif de la degradation, impose au 
contraire d'examiner comment l'inspiration hermeneutique commune a Qa 
et aGa ete specifiee dans Qa. 

Nous avions dil considerer les 2 categories, scripturaire et verbale formelle, 
pour discuter le concept de «texte populaire». Apres cet elargissement 
momentane de l'horizon, revenons aux seuls changements textuels d'origine 
scripturaire. On ne peut s'attendre a trouver dans Qa, qui est une recension 
hebralque, une application de ce procede aussi frequente que dans G, qui 
est un texte d'interpretation. 11 serait deja tres remarquable, et historiquement 
significatif pour les rapports du texte et de l'interpretation, que le procede 
des emprunts soit atteste dans Qa par quelques donnees, meme de portee 
religieuse limitee ou simplement litteraire. L 'important resterait l'attestation 
de la meme methode que dans G. S'il y avait baisse de qualite, elle s'inscrirait 
dans la tradition de cette methode, et non a l'oppose, dans la ligne d'une 
inspiration empirique. 

En fait les emprunts de Qa depassent en nombre et en portee tout ce qu'on 
aurait pu attendre theoriquement d'un texte hebreu, une fois admise une 
certaine penetration de l'hermeneutique dans la tradition textuelle. Dans 
l'ensemble, les emprunts de Qa s'elevent a une cinquantaine environ, sans 
compter des faits de nature incertaine et d'autres qui se cachent peut-etre 
encore derriere certaines variantes. Sans doute tout un groupe se reduit 
ades harmonisations contextuelles qui peuvent sem bier un phenomene 
mineur. Mais, dans un texte religieux et tenu pour oraculaire en de nom
breux endroits, certaines de ces harmonisations d'apparence modeste pou
vaient neanmoins avoir du poids. Dans ces cas le rattachement a une 
methode autorisee devient plus manifeste, tandis qu'a l'autre extremite de 
cette categorie des harmonisations, le caractere hermeneutique se perd dans 
un processus plus banal de nivellement stylistique. 

En revanche un bon nombre d'emprunts ont, a un titre ou a un autre, 
et quelle que soit leur importance formelle dans le texte, une reelle envergure. 
Les emprunts de cette serie non seulement plaident eloquemment en faveur 
de l'existence d'une methode souveraine, mais encore livrent divers renseigne
ments sur les champs d'interet du milieu d'utilisation et, dans les meilleurs 
cas, sur certains aspects ideologiques et traditionnels qui depassent le cadre 
de la communaute de Qumrän et concernent plus generalement le Judalsme 
de l'epoque. Les textes de ce type demontrent, croyons-nous, l'efficacite 
historique d'une analyse attentive a la presence du facteur hermeneutique 
methodique, tandis qu'il faut bien constater qu'une analyse inspiree par la 
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vue empiriste, comme c'est le cas de celle de Kutscher, ne peut conduire qu'a 
une simple topographie textueIle, qui n'est meme par toujours sure d'eIle
meme. 



CHAPITRE II 

TEXTES SPECIMENS 

1) LA VARIANTE Qa 1, 7 ET LA RELATION DE LA LOI ET DES PROPHETES 

En 1, 7 b, au lieu du substantif i'l7.)7.)!V1 de TM, Qa lit le vb de meme racine 
17.)7.)!V1, accompagne d'un complement prepositionne\ de motif i'l"'ili. Dans TM 
la mention de la «desolation » se prete a des interpretations diverses, mais le 
sens naturel est une simple reprise de I'indication initiale «votre pays est 
desolation ». En revanche, dans Qa la «desolation » devient psychologique: 
«ils ont ete desoies a son sujet (du pays)>>. Cette desolation est la stupeur 
medusee qui frappe les populations devant les grandes catastrophes suscitees 
par Dieu, selon le theme biblique connu. Le trait pourrait etre general: «on 
a ete desoie». Mais le mouvement de la phrase in vi te plutöt a etablir une 
relation avec <des etrangers» devastateurs, de I'hemistiche precedent. Des 
lors on peut comprendre que les ennemis eux-memes ont ete affectes de 
«desolation», a la vue des ravages qu'ils ont commis. Non qu'ils les aient 
regrettes, mais ils en ont ete etonnes, et cet etonnement constitue un signe 
surnaturel. L'insertion de la var. de Qa en ce contexte ajoutait ainsi au 
tableau du chätiment divin une notation psychologique d'une profonde portee 
religieuse. Cela suppose une grande attention donnee a la parole prophe
tique, et I'utilisation de Qa comme «texte pour I'etude», se\on la definition 
que Kutscher lui-meme a ete force d'admettre, en sa synthese historique 1. 

Au contraire le remaniement de Qa exclut un expedient pour surmonter en 
I, 7 une incomprehension, se\on la conception empiriste qui a inspire les 
analyses du meme auteur, et qui est en contradiction avec la precedente. 

Skehan, en sa liste citee supra 2, avait propose de reconnaitre dans Lev 
26, 32 et dans Is 52, 14 I' origine de la le<;on de Qa. Le 1 er texte contient 
I'expression qui fait la divergence de Qa, et il offre d'autres jonctions que 
nous allons preciser. C'est de la que vient I'emprunt responsable de la var. 
Le 2e texte allegue par Skehan n'a, au mieux, qu'une valeur complementaire. 
Mais, ici comme dans les autres cas, par dela la topographie textuelle, qui 
n'est meme pas assuree en I'absence de precisions, tout reste a faire en 
matiere de modalites et de motifs. 

1 LMY 57 s. ; LIS 77 s. Preeisions a ee sujet supra, eh. I. 
2 VTS 4 (1957) 152, n. I. 
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De son cote, la contribution de Kutscher souffre des memes lacunes 
qu'aggrave l'indecision de l'auteur touchant la realite de l'influence venue 
de Lev 26, 32 3 . 11 a bien constate ce que suffit a enseigner, dans le cas 
considere, un simple coup d'reil dans la concordance, a savoir que la formule 
de Qa figure, identique, dans Lev 26, 32. 11 cite, comme Skehan encore, et 
sans remarquer la difference avec Lev, ls 52, 14, qui emploie la meme 
expression - a la personne du suffixe pres -, mais qui n'offre pas 
d'analogie contextuelle comme Lev. Mais il demeure perplexe et irresolu, 
quant a l'influence de ces textes. Son embarras a pour origine l'impossibilite 
d'invoquer une incomprehension de Qa a l'egard de sa source, supposee 
avec raison = TM: comment se fait-il que Qa ait retouche un texte qu'il 
comprenait necessairement, soit qu'il ait vocalise ;"J?J?Jtzi comme substantif 
semiimiih (= TM), soit qu'il ait lu dans les memes consonnes un vb, ainsi 
que l'a fait G (siimemiih; G "pl])lCD'tUi)?4. Dans la conception empiriste, 
selon laquelle les retouches sont essentiellement determinees par des diffi
cultes d'intellection, Ia var. reste forcement enigmatique, puisqu'elle ne 
s'accorde pas avec la theorie. Kutscher a ete contraint de reconnaitre que la 
Ie<;on lui paraissait «surprenante» 5. Cet aveu pese plus lourd que les ob
servations faciles eparses dans les analyses d'autres textes, concernant les 
apparentes incomprehensions et les pretendus expedients des responsables 
de Qa, par rapport a Ia source H(Qa)6. 

Une fois debarrassee des prejuges arbitraires, tenacement entretenus par 
la conviction empiriste, Ia var. s'eclaire et il devient possible de dem eIer l'idee 
religieuse que l'a inspiree. Elle est d'envergure. Nous avons vu que Lev 26, 32 
contient, exactement sous la meme forme, la formulation divergente de Qa. 
Cet endroit de Lev et son voisinage offrent en outre des analogies avec le 
passage d'Is, qui ne laissent aucun doute sur la realite de I'emprunt. A 

3 La var. de 1,7 a ete traitee avec les changements linguistiques: LMY 164s.; LJS 216s.; 
LMY 242s.; LJS 315s. Le renvoi necessaire manque dans la partie sur les accroissements 
textuels: LMY 428s.; LIS 536s. 

4 Pour la .] '" mention du meme groupe consonantique, G porte EPT]I.IO~. ce qui parait 
garantir que G etait conscient des 2 vocalismes possibles, a moins qu'il ne s'agisse d'une 
variation stylistique operee en grec, hypothese moins probable. Dans cette mesure il semble 
legitime d'attribuer a Qa egalement la capacite de discerner les 2 lectures possibles de l'homo
graphe. Kutscher ne mentionne G que po ur son accord consonantique avec TM, c'est-a-dire 
a la difference pres du vb po ur le substantif. 11 fallait tenir compte des 2 traductions successives 
de G: LMY 245; LIS 319. 

5 LMY245, n° 15; LJS 319, n° 17 (<<perplexing»). 
6 L'existence de motifs autres que l'incomprehension ne prouve naturellement pas qu'il y 

ait eu intellection de la source, partout ou elle a ete modifiee. 11 convient de laisser une part 
aux ignorances et aux confusions possibles, mais elles sont beaucoup moins frequentes que 
le postule Kutscher. Toutefois, ce qui est decisif pour notre probleme, ce n'est pas meme 
l'intellection, mais le traitement inflige au texte. 11 est methodique, non empirique. Cf. la suite. 
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l'incendie des villes dans Is (<<vos villes sont consumees par le feu») corres
pond, dans Lev. leur ruine (<<vos villes deviendront des ruines» 26, 31-33r. 
La desolation du pays est evoguee dans les 2 textes a l'aide de la meme 
expression ;'7J7JfV C:J~'N; c'est une jonction litterale importante, gui fait 
sonner dans les 2 textes le meme glas du jugement divin sur le pays 8. Ce n'est 
pas tout. Dans Is les envahisseurs responsables du ravage sont designes, par 
deux fois: comme des «etrangers». Le motif exact du recours a ce terme, 
gui semble une attenuation surprenante en pareille situation, reste, a mon 
sens, problematigue, mais la guestion doit etre disjointe 9. Ce gui importe 
ici, c'est gu'aux «etrangers» d'Is correspondent «vos ennemis», dans Lev. 
En outre, dans Lev, ce sont ces ennemis gui sont frappes de stupeur, au sujet 
du pays. Or nous avons vu plus haut gue c'est precisement a ce sens gue 
conduit Qa, si I'on suit son cheminement le plus probable. L'emprunt a Lev 
une fois reconnu, il se confirme gue ce sont bien <des etrangers», les ennemis, 
gui sont frappes d'une stupeur surnaturelle 10. La correspondance des 
«etrangers» d'Is et des ennemis de Lev s'ajoute aux autres analogies, et ces 
relations intertextuelles sont renforcees par le tMme commun de la des
obeissance d'Israel a la volonte divine et du chätiment gui en resulte. 

D'un simple point de vue litteraire moderne, la relation entre les 2 passages, 
celui d'Is et celui de Lev, est manifeste et elle incite a penser gue I'emprunt 
pratigue par Qa n'a pas ete une simple reminiscence de hasard ou une 
initiative subjective prise hors tradition par un scribe: c'etait clairement 
une modification reflechie et temoignant de la recherche d'une legitimite 
tiree de l'autorite scripturaire. Oe fait, si 1'0n tient compte du detail, l'emprunt 
a Lev 26, 32 se presente comme l'application d'une analogie scripturaire 
particulierement forte. L'emprunt est etaye par la pluralite des jonctions 
et analogies tMmatigues detaillees plus haut. Ces relations de parente, gui 
etaient aux yeux des anciens valides par elles-memes et independamment 
des contextes respectifs, sont ici d'une validite accrue par la portee ideo
logigue et religieuse des elements de la relation et du theme commun a Is et 

7 Singulier en hebreu; litteralement «deviendront ruine ». 
8 Lev ne differe que par l'emploi du vb ö1n'öI1, au pft consecutif (inversif) = futur, conforme 

a la visee du texte. Is decrit une situation presente. Lev: «votre pays deviendra desolation»; 
Is: «votre pays (est) desolation». 

9 Comme le mot est logiquement comprehensible en ce contexte, des commentateurs 
l'acceptent sans sourciller. D'autres corrigent. En realite le probleme n'a pas ete resolu. J'en 
traiterai ailleurs. 

10 La consideration de ['ensemble de la phrase dans Qa serait en faveur d'une valeur 
generale du vb: «on ... ». Mais ce qui est determinant ici, c'est le recours a une formule 
caracteristique d'un passage capital de la Törah, Lev 26 et ses solenneis avertissements sur 
['observation de cette Loi. 
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Lev, a savoir le chätiment par suite de desobeissance a la volonte divine. 
Il s'agit de la vie et de la mort du pays et de l'accomplissement d'un jugement 
divin qui, sans etre le jugement dernier des conceptions posterieures, devait 
cependant posseder, pour l'utilisateur juif de l'epoque, une tonalite du meme 
genre. 

Mais il faut pousser plus loin pour decouvrir ce qui etait au creur de la 
var. de Qa, dans les conditions du ludaisme de cette phase. La remarque va 
encore nous eloigner de nos habitudes litteraires modernes qui nous in
elineraient a penser qu'il ne faut pas exagerer la portee d'une var. comme 
celle-Ia, somme toute minime: elle est sans difference logique essentielle par 
rapport a H primitif = TM. Precisement il n'en allait pas de meme pour les 
anciens et la retouche avait beau n'etre qu'un detail, elle introduisait dans le 
texte d'Is le rappel de la Loi. Voila sa vraie portee pour le milieu et l'epoque 
d'utilisation. L'apostrophe d'Is etait ainsi mise en relation avec les aver
tissements solenneis de la Loi. Du meme coup le bilan tragique dresse par 
le prophete devenait une illustration de cette Loi. La Loi etait le critere de 
I'interpretation dont le Prophete etait l'objet, et inversement le Prophete 
offrait une application de la Loi. La var. de Qa, avec son apparente modestie 
de detail sans grande importance litteraire, nous met au creur de conceptions 
fondamentales du Judaisme, qui ont joue un röle essentie\ dans I'organisation 
du culte de la Synagogue 11 : la Loi est le fondement et, par suite, la elef des 
Prophetes et les Prophetes sont I'application et, en ce sens, le commentaire 
de la Loi. 

Il est evident que le poids des valeurs impliquees par la var. de Qa exelut 
qu'il s'agisse d'une improvisation. L'autorite, donc la regle, est impliquee 
par un changement de cette sorte. Le cas se presente dans des conditions 
qui plaident dans le meme sens que le constat de l'existence d'emprunts en 
series, dans G et Qa : e\les demontrent que le procede des emprunts scriptu
raires analogiques etait une methode souveraine d'hermeneutique re\igieuse. 

2) LA VARIANTE Qa 1, 15 : LA CULPABILITE DES DOIGTS 

Qa I, 15 comporte par rapport a TM une proposition (= ici un hemistiche) 
supplementaire : « ... vos doigts (sont pleins ; cf. vb precedent) de culpabilite». 
Sous une premiere apparence de simple detail litteraire, la formule concerne 
la question de la souillure par le sang et de la culpabilite qui en resulte. 
Question capitale dans le ludaisme. 

I I Dans le eulte synagogal ce rapport eorrespond a la distinction entre la leeture de la 
Törah et eelle appelee hafräräh : I. Elbogen, ]üd. Gottesdienst, 155 s., 174s. 
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L'amplification de Qa 1, 15, par rapport a TM, resulte d'un emprunt 
scripturaire dont la provenance est aisement identifiable. Cest 59, 3, comme 
1'0nt note successivement Skehan et Kutscher. Mais, comme deja dit, Skehan 
n'a publie qu'une liste de premiere heure, et Kutscher s'est borne cl noter 
l'accord des versions avec TM contre Qa 12. Pour lui la dependance de 
Qa 1, 15 par rapport a 59, 3 prouve que la var. est une degradation, ce qui 
c!öt le debat. 

Nous devons le rouvrir, en commenc;ant par un detail linguistique neglige 
par Kutscher. L'invective de 1, 15 exprime le refus divin de voir les mains 
qui se tendent dans le geste de la priere. La raison en est que : «vos mains 
sont pleines de sang» (fin de la phrase dans TM). Le surplus preleve par 
Qa en 59, 3 a pour origine formelle evidente la presence, dans ce dernier 
texte, d'une proposition presque identique a celle citee de 1, 15: «vos 
paumes sont souillees de sang» (TM = Qa) 13. La proposition s'accompagne, 
en 59, 3, d'une autre, symetrigue : «et vos doigts de culpabilitb> (Qa= TM) 14. 

Qa a fait passer la formule en 1, 15 (sans le waH' de coordination explicite, 
gui n'est pas indispensable en hebreu). Dans la combinaison, Qa n 'a pas 
tenu compte de l'adaptation syntaxique reguise par le nouveau contexte. 
En 59, 3 la preposition best amenee, devant le substantif, par le vb ,'?Nll 

(<< sont souillees par»). Dans le nouveau contexte resultant de l'incorporation 
en 1, 15, cette preposition est non seulement superflue, mais en conflit 
avec la syntaxe normale du vb N'?7,). Le qal de ce vb, employe en 1, 15, exc!ut 
en effet l'emploi de la preposition, en hebreu ancien et encore posterieurement, 

12 Skehan, liste, dans VTS 4 (1957) 152; Kutscher LMY 428 et 436 haut; LIS 536 et 545, 
11,4 (en rectifiant I'erreur de la phrase introductive, qui rend incomprehensibles les rHerences 
de cette categorie. 11 ne s'agit pas comme en II. 3 d'emprunts preIeves «dans le voisinage» 
du texte beneficiaire, mais au contraire d'emprunts qui ne sont pas dans le voisinage (ainsi 
LMY correctement). 

13 Le texte consonantique suppose le pft nilal. Le vocalisme de TM suggere un qerey 
different. non explicitement releve dans les annotations massoretiques. La forme impliquee 
est alors le pual (cf. les apparats de BH 3 et BHS). Le pft hebreu prend ici une valeur de present 
de I'etat durable resultant d'une action passee. Le vb se situe syntaxiquement, de par le contexte, 
dans une sphere stative qui priviU:gie une certaine extention temporelle, au detriment du passe 
proprement dit. 

14 Le mot 1111 signifie, au sens"le plus general, «faute» (Dhorme, Job 99), mais, comme 
on sait, l"hebreu ancien a exprime dans un vocabulaire synthetique ce que les langues modernes 
tendent a analyser selon les indications des contextes: acte fautif, culpabilite ou chätiment 
qui en resulte. Si I'on voulait conserver ici la notion de «faute», il faudrait, soit employer le 
plur. pour le sg hebreu, soit paraphraser « ... (sont souilles) par un etat fautif (ou par les traces 
des fautes)>>. Les doigts sont reellement impregnes par la culpabilite (etat concret et effet qui 
en resulte, non abstraction I), comme les mains sont censees etre tachees par le sang. Cette 
inspiration realiste importe a l'appreciation de la retouche de Qa. 
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dans la mesure Oll l' on est reste fidele a la langue classique 15. Je ne crois pas 
que soit douteuse pour autant la maniere dont l'insertion a ete comprise 
dans le milieu de Qa. L'evidence resultant de la I re proposition a du imposer 
le sens de la formule ajoutee, malgre le vice de construction, et cela d'autant 
plus facilement que le piel du meme vb admet l'emploi de la preposition b, 
a cote de la construction plus courante avec 2 accusatifs. Le sens a donc 
bien du etre pour le milieu de Qa: « ... vos doigts (sont pleins) de culpa
bilite» 1 6 • 

Le maintien de la preposition b dans l'amplification de Qa 1, 15 n 'est 
qu'un detail mineur, mais il est revelateur de la priorite qui revenait aux 
combinaisons de l'hermeneutique sur les lois de la langue et du style. La 
retouche pratiquee par Qa n'est pas de celles que l'on peut soup~onner 
d'avoir ete provoquees par une difficulte d'intellection. Elle se situe dans 
un texte facile, du point de vue linguistique, et l'emprunt a un texte eIoigne 
prouve une science scripturaire deja poussee. On ne peut pas non plus 
pretendre que la construction avec la preposition b resulte de la contamina
tion d'un usage de basse epoque, par opposition a un style ancien tombe en 
desuetude, selon l'argument predominant de Kutscher, que dement ici Qa. 
L'emploi du vb avec l'accusatif de l'objet qui emplit est si frequent dans les 
textes bibliques qu'une insensibilite a la construction normale n'est pas 
imputable aux specialistes des ecrits scripturaires, qui ont mis au point Qa 
pour l'usage de la secte. Aleurs yeux la petite derogation stylistique dont 
nous venons de parler n'a donc pas compte, face a I'autorite de I'emprunt. 
Le procede applique a sanctionne la formulation adoptee en Qa I, 15, avec 
son vice de construction. Nous avons la un excellent exemple de la formation 
d'un style speculatif, qui avait sa raison d'etre en dehors des lois strictes de 
la langue. Le cas montre combien risquent d'etre illusoires, en certaines 
occurrences, les corrections modernes exclusivement fondees sur des consi
derations linguistiques. 

Par dela ce detail, la question essentielle soulevee par la var. de Qa 1, 15 
concerne son motif. Au stade Oll nous en sommes dans l'examen de ce texte, 
il ne peut plus etre question de songer a la possibilite d'une priorite de la 
forme Qa. L'accord des versions avec TM, note avec raison; mais sans plus, 

15 Une construction du qal avec la preposition best inconnue de la langue c1assique, 
dont la syntaxe semble s'etre maintenue sur ce point, en tout cas pendant les premieres phases 
de l'hebreu post-biblique. 

16 En stricte grammaire c1assique, il faudrait comprendre Qa: «(vos mains sont pleines 
de sang) et vos doigts (sont) dans la culpabilite». Mais il est c1air que la pensee des anciens, 
dans le milieu Qa, a subi la contrainte du contexte. 
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par Kutscher, n 'est en lui-meme pas decisif pour la priorite 17. En revanche 
la tendance generale de Qa aux emprunts plaide, ä. elle seule, pour une 
addition secondaire, tandis qu'une omission dans la tradition textuelle re
presentee par TM et les versions serait une hypothese arbitraire 18. L'anomalie 
de la construction avec b, discutee ä. I'instant, est ä. elle seule revelatrice: la 
preposition ne peut se justifier par 15 b; elle vient necessairement de 59, 3 
et garantit ainsi l'emprunt, en confirmation des autres criteres. 

Pourquoi cette addition dans Qa? Un esprit moderne sera porte ä. n'y 
reconnaitre qu'une simple harmonisation litteraire. Il songera soit ä. un 
souci esthetique de sym6trie 19, soit ä. une recherche purement formelle de 
correspondance entre 2 textes, soit encore ä. une priorite donnee occasion
nellement ä. la teneur la plus explicite. Dans tous les cas, la retouche atteste 
une certaine erudition scripturaire, mais elle ne trahit apparemment aucune 
reflexion approfondie, aucun cheminement exegetique particulier. 

Mais, comrne nos remarques initiales I'avaient dejä. indique, on ne peut 
s'en tenir ä. l'idee d'une harmonisation litteraire sans portee que si l'on isole 
la var. des conditions qui regnaient dans le Judai'sme. Des qu'on l'y replace, 
on mesure l'interet qui s'attachait necessairement ä. l'emprunt pratique par 
Qa. Le sang sur les mains, en 1, 15, n'etait pas pour les anciens une simple 
image litteraire. C'etait une allusion d'une gravite extreme, aussi bien par la 
reference au sang que par la mention des mains. Comme on sait, le sang, 
siege de «I'ame de la chair» (Lev 17, 11)20, etait une substance mysterieuse 
et redoutable, susceptible soit de souiller, soit de purifier 21. Sa manipulation, 
dans les rites sacrificiels, exigeait les plus minutieuses precautions. Son 
effusion dans les circonstances profanes entrainait culpabilite et chatiment 

17 Du point de vue methodologique il est necessaire de soulever la question de priorite. 
La negligence de Kutscher sur ce point resulte de son apriori en faveur de TM. 

18 Meme la consideration de la symetrie des hemistiches, chere a certains amateurs de 
corrections textuelIes, n 'a pas ete invoquee par les auteurs de la periode critique la plus 
soup~onneuse a l'egard du texte re~u. Au contraire Duhm a explicitement note que 15 b 
avait pour hemistiche correspondant les 2 premiers vbs de 16 (Comm. 30). Cette observation 
a prevalu, avec raison (malgre la relative asymetrie introduite par les 2 vbs en 16), a l'encontre 
de tout sou~on de perte d'un hemistiche rigoureusement symetrique, comme celui qu'atteste 
maintenant Qa (cf. aussi, dans le meme sens, la remarque de Procksch 42, haut). 

19 Le texte serait alors une curieuse application tardive du principe de symetrie stricte que 
certains auteurs croient avoir ete la regle dans la poesie hebraique ancienne. Hypothese illusoire, 
mais il serait piquant de deceler un souci de symetrie stricte dans une retouche tardive. 
Cependant le motif de Qa est different. 

20 «La neßes (ame vegetative, principe vital) de la chair est dans le sang», Lev 17, 11. 
Comparer l'interdiction de consommer le sang «ame de la chair»: Dt 12,23; Gen 9, 4. 

21 Sur le principe de ce double pouvoir, voir en dernier lieu l'instructive contribution de 
Kedar-Kopfstein, in TWAT, 11, 261. Sur la culpabilite par le sang dans les relations sociales 
et dans I'ordre juridique, ibid. 256. 
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supremes 22 . Quant aux «mains», organes par exeellenee de l'aetion, la 
pensee hebralque aneienne les assoeiait au pouvoir et a la responsabilite, 
selon une eonnexion immediate et eonerete 23. 

La teneur d 'Is l, 15 ineitait done les utilisateurs aneiens a une attention 
partieuliere, en raison du poids des termes et de la gravite de l'aeeusation 
exprimee. Nous avons la eonfirmation du soin que l'on a porte aneiennement 
aux mentions seripturaires du sang, dans la maniere dont l'exegese targu
mique a paraphrase divers passages de la Loi. Ot 22, 8, par exemple, preserit, 
dans l'hebreu : «Tu ne mettras pas de sang dans ta maison» (e'est-a-dire: tu 
eviteras que ta maison ne soit (aeeidentellement) taehee de sang et ne 
devienne ainsi oeeasion d'une eulpabilite). Le targum d'Onkelos (T Ok) a 
transpose et explieite la mention du sang: «tu ne mettras pas la culpabilite 
d'un meurtre ("öp n~m) dans ta maison 24. Oe fa~on analogue, eette fois 
avee preservation du mot «sang», Ot 21, 8 (H: «ne mets pas du sang 
innoeent au milieu de ton peuple») est rendu par T Ok «ne mets pas la 
eulpabilite d'un sang innoeent» 25. 

22 Gen 9, 5; Nb 35, 16s.; Dt 19, Iis. 
23 Contentons-nous de rappe1er que «etendre la main» c'est, en certaines circonstances 

determinees, orienter une influence dans une direction voulue: Ex 14, 26-27; los 8, 18 (Ja 
main est prolongee par un javelot); Ez 4, 7 (Ja main oriente la puissance de la parole 
prophetique en direction de Jerusalem, aux tins de realisation de la parole); I'extension de 
la main accompagne en particulier les serments: Gen 14, 22; Ex 6, 8. On «remplit la main» 
pour investir d'une fonction, Lev 8, 33; Ex 28, 41. Le meme realisme qui «remplissait les 
mains» d'une fonction ou d'un pouvoir, les remplissait aussi d'un crime. Le symbolisme 
du sang s'adapte parfaitement acette logique. 

24 La formule plus ample et compliquee du targum de Ps 1 derive manifestement de 
l'autre. D'apn:s le texte de l'ed. Ginsburger, le sens serait: «Vous ne ferez pas en sorte que 
survienne (Jitteralement: vous ne provoquerez pas la survenue d') une culpabilite (au sujet) 
d'un homme (victime) de meurtre». Dans la citation donnee par Levy, Wb Tg, 11, 185, i devant 
le dernier substantif, tandis que cette particule manque chez Ginsburger. L'etat cs double 
(Jitteralement <<Une culpabilite d'homme de meurtre») provient probablement d'un classement 
juridique en deux temps. Mais il convient aussi de se demander si Cil( «homme» n'est pas 
une derivation secondaire issue d'une le90n primitive Ci «sang», qui serait plus proche du 
type d'Onkelos, dans Dt 21, 8, allegue ci-apres. Les formulations targumiques qui visent a 
preciser la signitication du «sang» par l'adjonction de n:l1n «culpabilite de» ou de J"n 
«coupable» (ainsi T Lev 20, 9, dans I'acception «passible de»; cf. n. suiv.) ont peut-etre 
inspire la tournure employee dans I Cor 11, 27 €VOXo~ .. , alllaTO~ «coupable de sang», au 
sens «coupable comme s'il avait verse le sang». Ce serait alors une piece supplementaire au 
dossier. 

25 Voir encore, de meme, T Ok Dt 19, 10 «da culpabilite d'un jugement de meurtre» = 

entrainant un jugement pour meurtre, pour rendre «sang» de H), et Lev 20, 9 (<<il est passible 
de mort», pour H «son sang est sur lui»). La precaution prise par G en Dt 21, 8 est d'un 
autre type, mais elle atteste aussi, a sa maniere, l'attention qui a ete donnee a ce genre de 
textes dans le Judaisme, et elle procede de la meme inspiration fondamentale que T. Comme 
la requete de Dt 21, 8 est adressee aDieu, pour eviter la pensee d'une effusion de sang 
innocent attribuee aDieu, Garemplace la tournure de H «< ne mets pas ... ») par lva 
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Les adaptations targumiques preeisent done la portee de la mention du 
sang a I'aide de formulations paraphrasantes, dont 1'61ement earaeteristique 
est le substantif arameen qui designe la «eulpabilite», ou l'adjeetif apparente. 
Ces termes eorrespondent remarquablement ala mention de la «eulpabilite», 
dans le membre emprunte par Qa I, 15 a 59, 3. Du point de vue de la preeision 
apportee a la signifieation du «sang», les textes targumiques se presentent 
done eomme l'addition de Qa a H I, 15, autrement dit eomme l'emprunt 
seripturaire. On peut dire que, de part et d'autre, «sang» est eommente par 
des gloses de meme inspiration ideologique, et eela ades fins de preeision 
edifiante. Les textes targumiques eclairent ainsi le surplus de Qa, en eonfir
mant I'importanee de l'attention donnee a la question du sang. En meme 
temps ils nous montrent que l'exegese attestee par Qa etait passee en tradition. 
Elle etait peut-etre deja traditionnelle du temps de Qa. 

La eorrespondanee illustre le rapport organique entre tradition interpreta
tive et tradition textuelle. Les targumim sont par nature des interpretations 
de l'hebreu, tandis que Qa est une reeension hebralque. La parente ideo
logique des donnees targumiques avee la lec;on de Qa en I, 15 met en 
evidenee la relation de eette reeension avee l'effort d'interpretation qui a 
aeeompagne la transmission du texte biblique dans le Judalsme. 

A eöte de la preeision sur le «sang», le reeours a 59, 3 a eneore permis 
a Qa d'introduire une distinetion entre la paume de la main et les doigts. 
C' est bien la paume (c ~'O ~ «vos paumes son t souillees»), non la main elle
meme, que mentionne I'hemistiehe parallele, en 59, 3. Ne doutons pas que, 
deja dans la redaetion originelle, la distinetion «paume, doigts» avait une 
fonetion didaetique preeise et que la eorrespondanee des hemistiehes n'etait 
pas sentie eomme une pure et simple equivalenee. Tout le passage est une 
mereuriale qui date de la periode de reorganisation postexilique, et qui 
vise a demasquer, derriere les pratiques religieuses formalistes (impliquees 
par 59, I!) et les eomportements soeiaux fondes sur l'hypoerisie (3s. et 13s.), 
les forees malfaisantes a l'reuvre. Les images de 4 a 6 tendent a denoneer 
l'origine eaehee et les apparenees initiales rassurantes des maux qui rongent 
la eommunaute. Les eonditions dans lesquelles se situe le texte neeessitaient 
des preeisions de langage, des preeautions pour prevenir les deformations, 
des distinetions destinees a reveiller les esprits ou a refuter les sophismes. 
L'atmosphere favorisait une eertaine easuistique, ehez les eritiqueurs eomme 
ehez les eritiques, tentes de se soustraire en reeourant ades justifieations 

~i] YEVl]TUl al~a avainov. Par contre en Dt 22, 8, ou il ne s'agit plus de Dieu, G a transpose 
«sang» en <povov qui correspond au 2' terme de la formule de T Ok, avec le meme dessein 
de cIarification edifiante. 
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verbales. TeIle est la perspective dans laquelle la differenciation des paumes 
et des doigts prend sa signification qui a, sans nul doute, ete nettement sentie 
dans les interpretations et les exploitations posterieures. La paume n'etait 
pas necessairement l'organe de l'action et donc le siege de la responsabilite. 
Elle laissait une possibilite de se disculper et, de meme, la main, si on 
l'interpretait au sens de creux de la main, ce a quoi invitait, en 1, 15, la 
presence du mot «paume» dans le contexte immediatement precedent (15 aa 
«quand vous etendez vos paumes» (dans I'imploration). C'etaient les doigts, 

non la paume, qui etaient les agents proprement dits de l'action, les vrais 
responsables. En 59, 3 la formulation a pris soin de preciser qu'eux aussi 
etaient «souilles» par la culpabilite, pour couper court a toute echappatoire. 

Quantite de discussions rabbiniques nous garantissent que les subtilites 
de ce genre avaient bien cours dans le Judalsme et y etaient traditionnelles. 
Elles n'ont pas fait leur apparition tout a coup, lors de la constitution des 
ecrits du nouveau Judalsme, a partir de la periode mishnique. Elles sont 
evidemment plus anciennes et, par dela le temoignage des Evangiles, tres 
probants a cet egard, en depit de leur rupture avec le Judalsme, l'utilisation 
de 59, 3 par Qa 1, 15 en est un indice certain. A cöte de la vraisemblance 
qui se degage de toutes ces donnees, un passage de la Mishna confirme 
positivement que la distinction de la paume et des doigts a bien joue un röle 
dans la pensee didactique du Judalsme. Le traite Mena}:löt stipule, apropos 
des offrandes de farine, qu'il y a lieu d'eviter l'invalidite par exces ou 
in suffisance (1, 3) 26. Les doigts ne font plus fonction ici de responsables, 
par opposition a la paume, mais ils en sont distingues comme susceptibles 
de limiter l'offrande en dessous du requis, par prelevement «du bout des 
doigts» (cf. "n1li:JlN 'fVN1:J, fin du §), tout en passant neanmoins pour 
satisfaire a la prescription de la «poignee» de farine. C'est a quoi remedie 
la proposition corrective finale 27. La situation differe de celle qui a pre
occupe Qa, mais l'inspiration et le detail des distinctions sont les memes. 

Toutes ces donnees montrent que l'emprunt de Qa a 59, 3, au profit de 
1, 15, ne peut etre considere comme une simple harmonisation litteraire 
imputable a la reminiscence fortuite ou au gout personnel d'un scribe. La 
retouche repondait a une preoccupation profonde, justifiee par des conditions 
d'epoque et conforme a l'esprit du Judalsme. Le poids des motifs suffit deja 
a demontrer la necessite d'une norme de soutien. Precisement parce que la 
question soulevee par le texte H etait grave, il fallait que sa solution fUt 

26 Ed. Albeck, Qodashim, pp. 63-64. Voir la trad. Danby 49l. 
27 L'offrande valide est ee1le que l'interesse presente en «etendant (~III'O) ses doigts sur la 

paume (co) de sa main», e'est-a-dire avee les doigts refermes sur le ereux de la main, ce qui 
exc1ut une quantite intime prelevee avee l'extremite des doigts seulement. 
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garantie par une autorite incontestable. Necessite d'autant plus contraignante 
que le texte avait une large application et pouvait jouer un röle dans les 
controverses. La retouche de Qa 1, 15 se situe dans la categorie des var. 
ou les motifs des changements textuels sont lies ades interets ideologiques 
importants, ce qui les rend, a l'etat isole, demonstratifs concernant l'emploi 
d'une methode souveraine, nantie d'une valeur religieuse capable d'accrediter 
la modification du texte de base, ades fins pedagogiques et edifiantes. 

Les modalites du changement de Qa 1, 15, considere isolement, suffiraient 
donc a definir la methode appliquee. Elle repose, d'une part, sur l'equivalence 
logique des propositions en 1, 15 (proposition finale) et 59, 3 aß, d'autre 
part, sur la jonction verbale constituee par le mot «sang», commun aux 
2 textes, et complementairement sur la presence voisine de l'expression «vos 
paumes» (1, 15 aa et proposition de base en 59, 3). L'analyse de Qa 1, 15 
permet d'affirmer que ces caracteristiques definissaient la methode employee, 
et cette conclusion ne fait que rejoindre ce qui a ete constate apropos de 
GIs (Ire section, I'e partie) et, po ur Qa, deja en 1, 7, dans l'analyse precedente. 

3) MAJORATIONS NATIONALISTES ET RELIGIEUSES EN Qa 14, 2 

On lit en Qa 14, 2, apn':s 0'7:)l] = TM, + 0':::11: «peuples nombreux». Les 
versions s'accordent avec TM. L'hypothese de perte dans TM, theoriquement 
toujours possible, doit le ceder a la plus grande probabilite d'une amplification 
secondaire dans Qa. Apremiere vue on pourrait eroire, dans Qa, a une 
simple addition litteraire inspiree par la qualification que l'on trouve souvent 
avec le terme de 14,2 ou avec le synonyme 0"1 «nations». Ce serait alors une 
association amenee par une reminiscence spontanee et sans reflexion sur les 
textes. Kutscher a allegue un texte en particulier, Is 2, 3, mais pour une 
raison purement materielle qui n'est certainement pas valide, a savoir que 
ce texte correspond a la derniere rencontre de l'expression en cause (reference 
de LMY, omise dans LIS 28 ). Une telle reminiscence, si elle etait passive 
comme le croit Kutscher, serait trop eloignee pour pouvoir l'emporter sur 
le poids de la phraseologie courante des ecrits bibliques, c'est-a-dire sur une 
influence d'ordre simplement stylistique. 

Cependant contre l'hypothese d'une telle reminiscence stylistique (sans 
reference a un ou des textes particuliers), il faut observer que 14, 2 avait une 
portee certaine po ur le milieu d'utilisation et que c'est une raison de soup
c;onner une justification precise (a en juger d'apres ce que nous constatons 

28 LMY 429. La reference a disparu dans l'edition de 1974: LIS 537. 
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ailleurs). La var. trahit la reaction d'une sensibilite nationale et religieuse, 
dont l'originalite et l'exacerbation, en cette phase du Judalsme, sont connues 
par ailleurs. Impossible que les utilisateurs aient ete insensibles au fait que les 
peuples providentiellement charges de ramener les IsraeJites dans leur patrie 
(litteralement «dans leur lieu») etaient, d'apn':s la le90n Qa, «nombreux»29. 
Ce ne sont pas deux ou trois peuples seulement qui sont mis au service 
d'Israel! La fierte nationale et, plus profondement, le besoin de compensation 
et le soulagement amene par un juste retour des choses, apres tant de 
«tumultes de peuples nombreux» (cpr Is 17, 12) envahisseurs, trouvaient 
dans le qualificatif ajoute a H = TM de quoi se satisfaire. 

Selon les conceptions en vigueur dans le milieu, la retouche pouvait 
pretendre a l'autorite, parce qu'elle se justifiait par des textes en relation 
d'analogie avec 14, 2. Ce sont ceux dans lesquels la formule «peuples 
nombreux» figure dans un contexte ou les peuples, au lieu de representer 
une menace pour Israel, comme le plus souvent, apparaissent dans un 
rapport d'inferiorite, de soumission ou, comme en 14, 2, de service. Tel est 
l'oracle d'Is 2, I s., qui annonce le pelerinage de «peuples nombreux» a Sion 
(2, 3). Ce texte a influe sur 14, 2, non parce que la formule en debat y 
precede 14, 2, comme l'a cru Kutscher, mais parce qu'il offre l'analogie 
decisive de la subordination des nations a la religion d'Israel. 

Deux autres textes doivent etre consideres, a cote de 2, I s. En 52, 15 
«des nations nombreuses» sont concernees par un oracle enigmatique, qui 
annonce, de toute maniere, un renversement de situation en faveur d'IsraeI 30. 

Zach 8, 22 a aussi pu contribuer a la legitimation de la var. de Qa 14, 2. 
D'apres ce texte, et selon une inspiration directement apparentee a Is 2, I s., 
«des peuples nombreux et des nations puissantes viendront chercher Iahve 
des armees a Jerusalem». D'autres textes, demunis de la qualification de 
«nombreux» (dans TM et Qa) s'accordent avec 14, 2 pour annoneer que 
des peuples seront mis au service Cl'Israel et eh arges de le rapatrier : cf. 49, 22 
et 60,9.12. Dans ces cas Qa n'a pas ajoute l'adjectif comme en 14, 2. Mais 
en 49, 22 il aprefixe devant t:l'~ll l'article, absent dans TM. L'intention de 
generalisation n'est pas douteuse, meme si l'emploi de l'article en hebreu 
ancien ne correspond pas exactement a la notion de determination propre 

29 Ce theme, deja present dans le recueil du Second Is, joue un röle essentiel dans celui 
du Troisieme Is, sous une double forme: d'une part, les nations sont mi ses au service d'Israel 
pour le rapatrier: 49, 22; 60, 9, 12; d'autre part, les nations se rendront en pelerinage a Sion, 
lieu d'adoration du Dieu unique, et elles feront affluer la d'abondantes richesses apportees 
en ofTrandes pour le culte jerusalemite et POUf l'entretien du peuple d'Israel devenu peuple 
sacerdotal, a l'egard des nations: 60, 3.5-7.16; 61, 5-6. 

30 Voir a ce sujet la publication ulterieure de ma communication au Congres de Vienne 
d'aout 1980. 
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a d'autres langues 31. Quant a 60, 12, ce texte doit etre considere comme 
justifiant le principe d'une generalisation de la subordination des nations a 
Israel, car il stipule que «la nation et le royaume qui ne te serviront pas 
periront et les nations seront vouees a la ruine» 32. 

L'adjonction de CM'N ?N, apres le 2e vb de 14, 2 (<<et ils - les peuples 
nombreux - les ameneront sur leur sol et en leur lieu») est un emprunt 
contextuel a 14, 1, fonde sur le rapport direct entre les situations impliquees 
par 1 et 2. L'addition se justifie encore par l'emploi du meme mot dans la 
suite de 14, 2 33 . 11 s'agissait de preciser, a l'encontre de toute contestation 
ou de tout doute, touchant l'interpretation de «leur lieu », que cette expres
sion designait bien «Ie sol» de 14, I, c'est-a-dire la patrie. La methode des 
emprunts analogiques se confond ici avec une simple deduction contextueUe, 
mais n'en conserve pas moins sa validite propre. Ce qui est instructif c'est 
le scrupule avec lequel les responsables ont ajoute la precision. C'est I'indice 
d'une exegese attentive aux mots et aux segments de phrases, isolables de 
leur contexte pour la pensee de l'epoque. Aux yeux des anciens, l'insertion 
du mot tire du contexte n'etait pas une superfluite, mais une indication 
topique et une retouche legitimee par les rapports dits plus haut. 

4) LA VARIANTE DE Qa 20, 6: UNE CLARIFICATION LITTERAIRE 

Qa 20, 6 substitue l~ol <mous nous appuyons» (nifal) 34 a TM 'lOl <mous 
avons fui». 11 s'agit de la quete d'une aide egyptienne contre le danger 
assyrien. Kutscher a ete contraint de reconnaitre que le changement de Qa 
par rapport a TM (= H d'apres la superiorite du style, l'accord des versions 
et les considerations qui suivent, concernant Qa) ne pouvait s'expliquer par 

31 L'article possede souvent une valeur demonstrative plus ou moins emphatique. D'un 
autre cöte son emploi, deja en general «assez flottant» (Joüon) devient «tres libre» en poesie 
(id.; cf. Gram. 421). Dans le cas de TM 49, 22 on peut estimer que la determination est 
impliquee par la situation. L 'intention de Qa a, en tout cas, ete de preciser explicitement 
cette determination, ce qui a pour consequence de rejeter dans l'indetermination le mot 
«nations», qui precede et que Qa a laisse demuni de l'article. 

32 La 2e proposition a ete inspiree par la pro ehe parente phonique entre 'Jll «servir» et 
'JN «errer, deperir, perir». La ressemblance est proche de l'homophonie, vu la faible 
differenciation de . ayin et alef en hebreu ancien, avant meme la basse epoque Oll l'indifferen
ciation s'est accentuee. Il n'est pas douteux que la parente formelle des 2 vbs, ainsi definie, a 
contribue dans l'esprit des anciens, a fonder la verite de l'orac1e: il a donc ete compose a 
l'aide de la meme methode des analogies verbales formelles que nous etudions dans G, Qa, et 
occasionnellement d'autres documents secondaires par rapport a H. Le cas est un exemple 
de l'usage de cette methode au stade de la redaction hebrajque originelle. 

33 La topographie textuelle a ete notee par Kutscher, LMY 429; LIS 537. 
34 Le qal est exc1u par le sens. L'impft a ici valeur de present duratif, requise par le contexte. 
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I'ignorance, vu la frequence du vb O'l dans le langage biblique 35. II en 
concIut avec raison, quoiqu'encore trop timidement, que le changement 
«semble» etre exegerique (je souligne). Concession importante de la part 
d'un auteur qui se montre partout persuade de I'insuffisance des connais
sances de Qa, touchant la langue ancienne. Kutscher a formule la meme 
hypothese «exegetique» timide, en quelques autres cas qui imposent cette 
appreciation, mais qui restent exceptionnels dans son expose ou I'explication 
empiriste est la regle. Il n'a tire aucune consequence d'un cas «exegetique» 
comme celui-ci. S'il y a eu exegese ici, I'exegese a du etre active aiIIeurs, et 
cette deduction eut ete definitivement etablie si Kutscher avait rapproche 
ses considerations introductives signalees plus haut, selon lesqueUes Qa 
appartenait a la categorie des «textes pour l'etude». Mais l'auteur s'est 
montre inconsequent et ses analyses en ont päti. 

La var. 20, 6 repond a un souci de precision, inspire par le vb «fuir», 
considere en lui-meme et isole du contexte, selon une tendance frequente 
de I'exegese des anciens. Dans la redaction originelle, les populations mena
cees par l'Assyrien songent a l'Egypte non pas d'abord comme lieu de fuite, 
mais comme allie politique capable d'apporter une aide militaire efficace. 
Le sens litteral de l'expression de TM = H est <mous avons fui la pour de 
l'aide». Le contexte et la situation montrent que I'emploi est rhetorique et 
que c'est le substantif «aide» qui fixe le sens de la proposition. Mais, des 
qu'on considere la valeur du vb en elle-meme (sans cette relativisation 
contextuelle), c'est-a-dire des qu'on prend le vb au propre et non plus au 
figure, le texte parait faire allusion a une fuite reelle en Egypte. Outre 
l'opportunite de cIarification litteraire, le point interessait le milieu d'utilisa
tion, en raison du souvenir recent d'une fuite en Egypte declenchee par la 
persecution d'Antiochus Epiphane 36 • 

Le fait caracteristique est que Qa n'a pas ete traite au moyen d'une 
retouche quelconque, pratiquee d'autorite, comme l'imaginerait un moderne, 
mais a l'aide d'un emprunt qui se localise en 36, 6 37 . Ce texte fait, comme 
20, 6, allusion a la confiance mise en l'Egypte devant la meme menace 

35 LMY 202; LIS 268 s., dans une rubrique distinete de eelle des emprunts par addition, 
avee l'ineonvenient deja signale. 

36 Echo de la circonstanee en G Is 10, 24, comme l'a montre Seeligmann, dont toutefois 
les observations historiques ont ete compromises par le prejuge de l'empirisme attribue a G 
(dans SVI 85s.). Examen de la question dans une Ilublication ulterieure. 

37 Ce passage a ete note par Kutscher du point de vue de la frequenee generale d'emploi 
du vb de substitution et de sa presenee dans le livre d'Is, a cet endroit, en connexion avec 
l'Egypte. Mais ce n'est pour lui qu'une occasion favorable a la substitution. Il n'a pas vu - et 
ne pouvait voir, dans sa perspective empiriste - que I'analogie entre 36, 6 et 20, 6 fournissait 
la justification de la retouche en vertu d'une methode etablie. 
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assyrienne. Oe part et d'autre aussi la protection egyptienne s'avere illusoire. 
Aces analogies de situation il faut ajouter des analogies d'expressions: en 
20, 6 'l~::J1.) <<notre espoir» (proprement «l'objet de nos regards»); en 36, 6 
,;; nn~::J «tu fes fie in>, -pour evoquer la confiance en l'Egypte, avec un 
rapport assonantique qui fournit un element de jonction verbale; en 20, 6 
<<nous avons fui pour de l'aide»; en 36, 6 « ... qui s'appuie sur lui ». Le vb 
l1.)Ol «s'appuyer», de l'emprunt, etant en 36, 6 solidaire de l'image du roseau 
qui transperce la main de quiconque s'y appuie, l'intention de Qa semble 
avoir ete de rappeier cette connotation, de mettre en garde contre toute 
confiance en l'Egypte et d'empecher qu'on se reclamat du texte (dans sa 
forme H = TM) pour justifier une «fuite en Egypte», comme lors de la 
persecution d'Antiochus. L'insertion du vb de 36, 6 devant l'adverbe de 
lieu de 20, 6 entraine dans Qa une certaine lourdeur de style 38. Mais ce n 'est 
qu'un aspect mineur 39. L'emprunt repose sur une relation textuelle recherchee 
et savante. Cette caracteristique signale la presence d'une methode qui confe
rait au changement sa legitimite. 

5) LA VARIANTE Qa 26, 8: L'INVOCATION ET LA LOI 

En 26, 8, au lieu de TM 1i:lT", Qa porte 1ni,n'" Dans TM le sens de la 
proposition est litteralement : «vers ton Nom et vers ton invocation (= l'in
vocation de toi), le desir de l'ame» (= se- porte le desir de l'ame). Dans Qa 
«ta loi» remplace «ton invocation ». Cette var. presente un inten~t pOur la 
discussion relative a l'etablissement de la forme textuelle de G Is 42, 4. 
Bornons-nous a indiquer que le rapport entre le terme litigieux de G Is 42, 4 
(mss!) bti TC!) ovo!lan et TM correspondant (<<sa Loi»)40 est identique, a 
une nuance pres, au rapport entre TM 26, 8 et la var. Qa citee. 

38 Kutscher estime que l'adverbe 0111 est «difficile a expliquer», en connexion avec le vb 
de Qa (LMY 202; LIS 269). Jugement excessif, car le vb lIJO, au qal «<soutenir, appuyer») et, 
comme ici, au ni(al «<s'appuyer») appelle un complement de lieu que peut theoriquement 
suppleer un adverbe de lieu. Neanmoins, pour autant qu'il soit possible d'en juger en hebreu 
ancien, le style de la combinaison n 'est pas fluide. 

39 En 20, 6 il ne s'agit que d'une baisse de niveau stylistique, non d'un style franchement 
anormal et frisant l'incomprehensible, comme l'admet Kutscher. L'indice merite d'etre rap pro
che du phenomene du «style speculatif» signale apropos de Qa I, 15. 

40 Ottley avait fait observer qu'en G 42, 4 «ov6~an is possibly corrupted from v6~qJ», et 
il avait note l'accord de G avec la citation du passage dans I'Evangile de Matthieu 12, 21 
(BIAS, II, 307). L'hypothese a ete reprise par Fischer (SBI 13, toutefois sans rHer. aMt, 
ni a Ottley). L'argument de la citation de G dans Mt est tres convaincant. 11 est conforme a 
la vraisemblance qu'une exegese chretienne ait remplace la mention de la Loi Uuive) par une 
allusion au «Nom » (du Messie). 11 serait normal que cette ler,;on secondaire soit passee dans 
tous les mss G preserves. Dans le papyrus Chester Beatty, cet endroit manque malheureusement. 
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Kutscher estime que la var. a ete occasionnee par une incomprehension 
du texte originel = TM. (a) Qa, sous I'intluence de la langue de basse 
epoque, aurait compris «ton souvenir», au lieu de «la mention de toi, ton 
invocation ». (b) 11 aurait, par suite, modifie le texte en s'inspirant du 
contexte. A part ir du «chemin de tes jugements» (8 a), il aurait deduit 
«ta Loi»41. Le motif (a) souleve des difficultes et ne parait pas pouvoir 
etre retenu, comme nous allons le preciser. Le recours au contexte (b), en 
revanche, apparait possible, mais s'il a joue un röle, ce n'est guere qu'a 
titre secondaire. Nous allons voir que, si I'on tient compte de la pratique 
des emprunts scripturaires dans Qa, la var. de 26, 8 s'explique avec le plus 
de vraisemblance par un tel emprunt. 

(a) 11 est improbable que le sens «mention, invocation» du substantif en 
debat n'ait plus ete per((u par les responsables de Qa et meme, plus gene
ralement, par le milieu d'utilisation. Ce sens est illustre par plusieurs textes 
qui etaient necessairement importants, des cette epoque, pour l'ideologie 
et le culte, au sein du Judalsme. Ainsi Ex 3, 15, instruction de Yahve a MOlse, 
touchant l'emploi du nom divin aupres des Israelites, et par consequent 
texte capital, qui etablit clairement la valeur en question 42. Celle-ci re suite 
encore de Ps 6, 6; 97, 12; Os 12, 643 , tandis que d'autres textes laissent 

Ziegler, apres avoir penehe en faveur d'une var. de H(G) (ZUI 141) a finalement adopte la 
solution suggeree par Ottley, et il a opte, dans SG Is, en faveur d'une eorreetion de la le,<on 
des mss grees, d'apres l'indiee fourni par Mt. Cette solution a pour elle la plus grande 
probabilite, mais ehez les auteurs eites la le,<on secondaire imputable aux mss G se presente 
eomme le resultat d'un acte arbitraire, diete par le seul inten'!t religieux du Christianisme 
naissant. Je erois qu'il eonvient au eontraire de reeonnaitre dans la eorreetion ehretienne 
(prealablement admise) une leeture legitimee par l'hermeneutique transformante qui avait cours 
dans le Judaisme, et a laquelle les correeteurs chretiens se sont simplement eonformes. I) La 
nouvelle lecture se derivait en grec par petite mutation; elle etait done justifiee par la methode 
des analogies verbales formelles. 2) Le changement etait eneore justifiable eomme emprunt 
a 26, 8 (le «Nom»), en vertu de la jonetion assuree par les 2 vbs de sens a peu pres equivalent 
«esperer» (26, 8) et «attendre, eompter SUP) (42, 4). 3) Enfin la var. de Qa 26, 8 invite a 
admettre la possibilite d 'une tradition exegetique qui autorisait la substitution de la Loi au 
Nom (ou equivalent, eomme en 26, 8) et inversement. Cette tradition etait alors fondee sur 
la legitimation seripturaire que nous allons degager dans la suite de I'analyse, en l'imputant 
a Qa. Elle pourrait remonter plus haut et il est vraisemblable qu'elle se soit perpetuee. Qa 
en est une applieation; G (mss!) 42, 4 en est l'applieation inverse, trois siecles plus tard ou 
plus. La le,<on ehretienne, loin d'etre un ehangement arbitraire, du point de vue des eriteres 
de l'epoque, etait fondee sur l'hermeneutique et sur la tradition juives, ee qui lui permettait 
d'affronter la diseussion avec le Judaisme: une contestation juive etait rMutable par les 
moyens de l'hermeneutique re,<ue dans le Judaisme. 

41 LMY 221, n° 221 (sie); LlS 295, n° 232. 
42 Le passage suit la revelation du nom de Yahve a Moise (3, 14) et montre que 1:)1 

prend un sens equivalent a ClV. 

43 Ps 97, 12 et Os 12, 6 emploient 1:lT eomme un veritable equivalent de ClV, qui serait 
substituable. Citant ces 2 textes, Ben-Yehuda note avec raison que le mot est employe la «a la 
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place a l'une et l'autre nuance qui sont plus ou moins associees 44 . La variete 
des textes bibliques representes dans la collection des manuscrits de la secte 
de Qumran et la multitude des reminiscences scripturaires dans divers ecrits 
de Qumran, en particulier dans les Hymnes, prouvent une connaissance t[(':s 
poussee de l'hebreu ancien et ne permettent guere de douter qu'une nuance 
aussi importante et bien documentee que celle du terme de 26, 8 ait ete 
pen;ue par les utilisateurs 45. 

Une autre consideration s'oppose encore a l'explication de Kutscher. Si 
I'on se place dans I'hypothese Oll Qa n'aurait plus saisi l'acception authen
tique de H a cet endroit, et aurait compris «ton souvenir», il avait moins 
de raisons d'infliger un changement au texte qu'avec le sens «ton invocation». 
Le souvenir dont Yahve aurait ete l'objet aurait implique le souvenir de ses 
hauts faits, de ses delivrances passees, et cette evocation aurait ete en place 
a cöte de «ton Nom»: apres l'allusion a la person ne divine, la reference a 
son action providentielle 46 . Au contraire, le sens originel pouvait offrir une 
occasion de retouche textuelle a un interprete preoccupe d'edification, comme 
l'etait Qa. Apres «ton nom», la mention pratiquement equivalente de 
«I'invocation de ton Nom» etait une repetition eventuellement rempla9able 
par une autre notion, avec le gain d'un nouvel apport. Il est donc clair que 
le fait meme de la retouche, bien loin d'impliquer une ignorance, comme 
l'a trop vite admis Kutscher, suppose une perception exacte du sens authen
tique. 

(b) Comme il n'y a pas eu necessite de tourner le texte par suite d'in
comprehension, mais intention deliberee, et que cette intention s'adressait 

pI ace de: nom» (Thesaurus, 11, 1338). Dans Ps 6, 6 c'est la symetrie qui pI aide pour la valeur 
«invocation ». 

44 Dans plusieurs textes qui annoncent l'abolition du i::l! des mechants ou des ennemis, 
les 2 valeurs «souvenir» et «mentioll» se melent: on ne se souviendra plus d'eux parce qu'on 
ne les mentionnera plus, et inversement. 

45 Analogue a l'association hebraique entre «souvenir» et «mention» est celle qu'atteste 
l'accadien bissatum «intelligence» ou «souvenir» et «mention»: AHW 348; CAD 6, 202. 
L'arabe dikr ales 2 sens «souvenir» et «mention» (spec. dans la louange de Dieu): Lane 
3, 969. Dans le Judaisme l'evolution de la langue de basse epoque n'a pu obliterer une 
association comme celle-Ia, qui etait au foyer de la vie religieuse. L'invocation etait l'abou
tissement concret et solennel du souvenir de Dieu, et ce souvenir risquait d'etre une pensee 
vaine et meme reprehensible s'il ne culminait pas dans l'invocation (en vertu du commandement 
d'Ex 20, 7). Importante bibliographie touchant le substantif en cause et le vb, dans KBU 259. 
L'apparition d'un vocabulaire specialise (;,,~r;, et ;"Ji~Tl\) pour designer la mention et I'in
vocation, dans la langue rabbinique, a repondu ades besoins didactiques. Cf. par exemple 
l'expression OW;"J l1i~T;"J, tantöt <<l'invocation du Nom (divin)>> (Td B, Ber 13 a), tantöt <<la 
mention du Nom» faite en vain et digne du bannissement (ibid. Ned 7 b). Les 2 textes sont 
donnes par Ben-Yehuda, Thesaurus, 11, 1065. 

46 C'est, par exemple, le theme de Ps 77 (cf. 6 et 13). 



EMPRUNTS SCRIPTURAIRES 235 

ades utilisateurs qu'il s'agissait d'edifier, la var. suppose une justifieation. 
L'hypothese de Kutscher d'un reeours au eontexte et d'une deduction (a 
partir de «chemin de tes jugements») est une possibilite qu'il convient de 
considerer. Le eontexte est la souree premiere et naturelle de l'exegese et il 
est eertain qu'il a tenu en general une large plaee dans la reflexion des 
reponsables de Qa. Mais dans le eas de 26, 8 et d'un ehangement delibere 
portant sur des termes religieux de premiere importance, on doit se demander 
si une deduetion de eette sorte pouvait suffire a justifier la substitution. 
L'hypothese de la deduetion eontextuelle perdrait toute chance de priorite 
s'il etait possible de detecter un cheminement eonforme aux earacteristiques 
de Qa, et qui livrerait le terme meme de la substitution, e'est-a-dire le mot 
Loi. 

Or si l'on tient compte de l'emploi d'une methode analogique des emprunts 
scripturaires dans Qa, l'explieation de la var. 26, 8 par un tel emprunt devient 
la plus probable. Un texte s'impose a l'attention par les analogies etjonetions 
verbales qu'il offre avec Is 26, 8 et eontexte. C'est un passage de Ps 119, 
eomposition qui se presente, par sa teneur, eomme la grande meditation 
modele eoneernant la Loi, dans la piete du ludalsme postexilique. Ps 119, 55 
eontient 3 jonetions verbales avec Is 26, 8-9, et livre egalement le terme qui 
eonstitue la var. de Qa, avee le meme suffixe: «ta Loi». Le eontexte immediat 
de Ps 119, 55 contient en outre des analogies avec les themes d'Is 26, 7-10. 
Les jonctions verbales sont: le vb 1:lT, qui correspond, dans HIs, au 
substantifeearte par Qa, mais lu dans sa source; 17:)t/} «ton Nom», reference 
religieuse eapitale; il"':1 «pendant la nuit» (ls 26, 9), detail typique dans 
les evoeations de la piete legaliste exemplaire, apartir, semble-t-il, de l'epoque 
exilique: « ... il medite Sa Loi jour et nuit» (Ps I, 2). Dans son zele, le juste 
eleve sa pensee vers Dieu par la meditation de la Loi divine meme la nuit 47 • 

Ps 119, 55, avee les termes mentionnes: «je me rememore pendant la nuit 
ton Nom». Quant aux analogies de theme entre Is et le Ps, eJles sont 
manifestes, en depit des differences. Les 2 developpements evoquent le zeIe 
de la piete. Celle-ei est etroitement associee a la pensee des jugements divins 
et du droit chemin du juste, dans Is, a eelle de la Loi et de ses commandements, 
dans Ps 119; de part et d'autre aussi, le juste (ls) et l'homme pieux (Ps 119) 
se heurtent aux meehants qui font diversement contraste, et meritent le 
mepris et l'indignation dans le Ps (cf. 42.51.53), le feu devorant dans Is 
(26, 11). 

47 Une attestation exilique de cette piete nocturne, et peut-etre sa source litteraire premiere, 
se trouvent, je crois, dans le 1 e< poeme du Serviteur de Yahve. lustification dans VT 18 (1968) 
159s., a completer par Metanges H. C. Puech, 50, et infra, H' partie, 9 (debut). 
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Dans le cadre de ces analogies et en vertu des jonctions verbales men
tionnees, Qa pouvait legitimement ~ au gre des conceptions en vigueur dans 
le Judalsme de l'epoque ~ emprunter «ta Loi» a Ps 119, 55, et substituer 
ce terme a celui de sa source pour obtenir une indication edifiante supple
mentaire, au lieu d'une repetition. Par le moyen de l'emprunt scripturaire 
a Ps 119, 55, Qa proposait a la communaute interessee une forme textuelle 
de vulgarisation pleinement investie d'autorite. 

La maniere dont se presente le cas de 26, 8 ne permet pas d'aboutir a un 
constat d'emprunt aussi indiscutable qu'ailleurs. Le critique moderne sera 
sans doute tente d'abreger la question, en postulant soit une influence 
contextuelle, comme Kutscher, soit un changement dogmatique pratique 
d'autorite, c'est-a-dire en l'occurrence sans autorite. Mais si l'on accepte 
de confronter le fait avec les conditions culturelles originales de Qa, qui 
comportent la regle des emprunts, les interets en jeu pour les anciens, en 
26, 8, retrouveront leur vrai poids, et la necessite d'une justification metho
dique, pour un changement de cette importance, s'imposera et conduira a 
la source scripturaire indiquee plus haut. 

La valeur edifiante de l'introduction de la Loi dans la recension Qa du 
passage est manifeste. Au lieu du Nom + l'invocation (du Nom), l'associa
tion du Nom et de la Loi reflete la succession de deux moments constitutifs 
du culte. Le souci d'instruire la communaute religieuse est patent, et il trahit 
une inspiration legaliste qui est bien conforme a l'orientation predominante 
du Judalsme, a partir de la fin de l'exil. 11 est probable que le souci legaliste 
s'est combine avec une reaction contre une interpretation trop mystique, 
gui aurait tire de l'esperance «mous esperons») en «ton Nom et ton in
vocation» l'idee d'une relation avec Dieu, plus ou moins degagee de 
l'assujetissement a la Loi et aspirant a devenir directe. Cette eventualite 
pourrait avoir procede d'une influence hellenistique liberalisante quant a la 
Loi. Dans ce cas on pourrait comparer l'ideologie discernable a l'arriere-plan 
de G 8, 11 s., d'apres l'analyse faite anterieurement a ce sujet We seetion, 
lIe partie, eh. 11, A). Qa se serait oppose a l'interpretation tendancieuse. 

Quoi qu'il en soit de cette hypothese, la preoccupation legaliste est 
vraisemblablement aussi responsable de la cesure propre a Qa, qui a mani
festement rattache le debut de 8 a 7, et amorce une nouvelle phrase avec 
le nom divin. Dans cette presentation «le chemin de tes jugements» (8 a) 
precise la metaphore du chemin prescrit au juste en 748 . Cette particularite 

48 Le blanc de separation a ete mal place dans la transcription de Burrows. Qa suppose une 
reprise de «la voie du juste» (7 b) par le debut de 8 «aussi la voie de tes jugements» ('lN eta nt 
a comprendre comme impliquant une nuance de majoration). Le sens etait pour Qa, vraisem
blablement (en laissant de cöte la question de la fonction de 11V" isole comme une exclamation 



EMPRUNTS SCRIPTURAIRES 237 

est elle-meme liee a I'absence de suffixe qui caracterise, tout au moins dans 
I'etat actuel de Qa, et peut-etre par suite de retouche, le vb de 8 a 49. G 
s'accorde avec Qa sur ce point, tout en divergeant pour le reste, par rapport 
a Qa et par rapport a TM 50. Qa et G attestent un interet particulier des 
anciens exegetes pour le passage 51. Po ur ce qui est de Qa les details que 
nous venons de relever doivent etre consideres comme subordonnes a la 
var. principale et legitimes par elle. Oe son cöte celle-ci tenait son autorite 
de la methode scripturaire dont elle est l'application. 

6) LES VARIANTES OE Qa EN 30, 6 ET L'ETUOE OE LA LOI AU OESERT 

En 30, 6 Qa comporte, par rapport a TM, 2 var. notables. (a) n'~" en 
surplus, entre n,~ et np1~1, qui se suivent dans TM. (b) O'?J j'N1, au lieu de 
on?J qui presente dans TM une certaine difficulte, source de discussion. Le 
sens devient dans Qa: (a) «... dans un pays d'angoisse, d'aridite 52 et 
d'accablement»; (b) «de lionne et de lion, et sans eau» (litter. «et pas 
d'eau»). Le sens vi se par TM pour le membre correspondant a (b) est: «la 
lionne et le lion (sont) parmi e1les» (a savoir: parmi les betes (sauvages) 
mentionnees au debut. La relation entre le pronom (<<parmi elles») et le 
substantif initial «des betes») n'est pas douteuse dans TM, en depit de 
I'absence d'accord feminin du pronom 53. Les chances d'authenticite primi-

par le zäqej gäq61, dans TM): «tu frayes la voie du juste (qui est) aussi le chemin de tes 
jugements». A l'origine 'lII' s'explique probablement par le chiasme et qualifie normalement 
le substantif suivant. Avec cette mise en relief d'origine prosodique, le sens etait: «droite 
est la voie du juste, que tu (lui) frayes»; plutöt que «tu frayes la voie droite du juste». L'accent 
massoretique est une interpretation secondaire, nee de la particularite du chiasme. 

49 Le probleme paleographique souleve par le I e, vb de 26, 8, dans Qa, a ete neglige dans 
l'enquete de M. Martin (Scr. Char.). Une trace en forme decirconflexe renverse est visible 
entre walt' apparemment final du vb et lamed qui suit. Ce trace ne para!t pouvoir s'expliquer 
que comme le haut d'un kaj final. Il semble donc qu'en I,e main, Qa etait = TM et que le 
suffixe a ensuite ete annule, peut-etre sous I'influence de l'exegese qui pla~ait la cesure devant 
Je nom divin. G s'accorde avec ce 2e etat actuel de Qa. La lecture I1'Nn preconisee, probablement 
avec raison (malgre la confusion yod-wml' frequente dans Qa), par Kutscher (LMY 220, 
n° 218; LIS 294, n° 229) ne suppose pas une erreur, comme l'admet Kutscher, mais represente 
une variante dialectale. 

50 G pourrait avoir procede par deduction. De «ton chemin (deplacement tendancieux du 
suffixe!) estjugement, ö Seigneur», Ga pu glisser a: «Ie chemin du Seigneur est le jugement». 

51 L'imperatif final de Gest revelateur d'un souci d'edifieation: Ö1KUIO(J\)VTJV !lUSE1E 
«apprenez la Justice, vous qui habitez sur la terre!». Sur I'interpretation de 'lIIN:l dans G, 
voir section I, He partie, eh. III. 

52 RappeIons que le mot ;"l sert a designer tantöt une terre aride (Ps 78, 17; Is 35, I, 
la, a eöte de «desert»), tantöt l'aridite elle-meme, notamment en eomplement d'etat es, apres 
l"N (Is 41, 18; Jer 2, 6). 

53 Etant donne l'eloignement du pronom par rapport a I'antec(:dent, I'absenee d'aeeord 
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tive d'un tel texte pretent cependant a discussion et il conviendra de revenir 
sur ce point plus bas. 

Kutscher a rapproche Ps 63, 2 des 2 var. de Qa, mais en ajoutant qu'un 
tel assemblage de termes n'est pas atteste dans la Bible 54 et en excluant 
ensuite 30, 6 de la liste des var. de Qa imputables ades emprunts scrip tu
raires 55 : c'etait renoncer a toute valeur explicative du rapprochement avec 
Ps 63, 2. En fait ce texte contient bien le terme ;"l de la var. (a) et une 
expression qui equivaut a la var. (b), 0'1:) "J, mais comme ces donnees 
correspondent a la matiere meme de l'emprunt, il fallait expliquer comment 
les responsables de Qa avaient pu songer a elles, a partir d'un texte de base 
H(Qa) Oll elles ne figuraient pas. Kutscher n'a detecte entre les contextes 
aucune relation propre a justifier l'utilisation de Ps 63 par Qa. 

Tout en ignorant la contribution de Kutscher, L. Laberge a fait progresser 
la question. Renon~ant avec raison a une vue de S. Talmon 56, il a songe a 
une influence combinee de Ps 63, 2 (Je texte rapproche evasivement par 
Kutscher), d'une part, et de Dt 8, 15, d'autre part 57. C'est la bonne solution 
du probleme de topographie textuelle souleve par l'emprunt. Cependant pour 
assurer cette solution, il fallait definir avec precision les titres de chacun 
des 2 textes a une influence sur Is 30, 6; il fallait en outre degager le 
processus de leur utilisation et surtout identifier les interets impliques. 
Laberge est reste enferme dans le conceptualisme empiriste, qui a visiblement 
ete encourage chez lui par l'influence de Ziegler, acceptee partout sans 
aucune critique 58 . En consequence il n'a vu dans les var. de Qa par emprunts 
scripturaires que des expedients destines a surmonter un embarras d'inter-

n'est pas surprenante et ne constitue pas une difficulte grammaticale qui autoriserait a mettre 
le texte en doute, quoi qu'en aient pense les commentateurs. Exemples divers de derogations 
a I'accord, dans GKC 465 s., 9 145 c et s. On sait qu'en arabe c1assique le phenomene a pris une 
large extension. 

54 LMY 429; LIS 538. La remarque sur I'assemblage vi se evidemment le trio qui resulte 
de I'insertion de la var. (a). 

55 LMY 436; LIS 545. 
56 S. Talmon, Textus, 4 (1964) 113. Cet auteur a propose de reconnaitre dans la var. (a) une 

variation pour I'un des 2 termes voisins, eventuellement (<<possibly») nee d'une confusion 
graphique. Talmon attribue aKutseher d'avoir fait de la var. (a) une derivation erronee de la 
var. (b) (<<parched land» spuriously arose under the influence of ... »). Mais c'est la une 
deduction erronee ou une confusion de la part de Talmon, car I'expose de Kutscher ne 
contient, ni n'implique rien de tel a la page de la reference donnee par Talmon. Laberge, cite 
ci-apres, semble avoir ete dis suade de consulter Kutscher, sous I'influence de cet expose errone. 

57 L. Laberge, lsafe 28-33, Etude de la tradition textuelle d'apres la Pesifto ... Dans I'ouvrage 
dactylographie consulte en bibliotheque (cf. Bibliographie, sous Laberge), I'expose en question 
est pp. 83-84. Dans I'ouvrage du meme auteur, qui a ete extrait de celui sur microfiches, La 
Septante d'lsafe 28-33, voir 41, n. 80. 

58 Precisions dans mon compte rendu du 2e ouvrage de Laberge mentionne a la n. 
precedente, qui doit paraitre dans RHR. 
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pretation. Cet embarras apparait alors comme le seul motif de la divergence, 
et c'est aussi lui qui a pousse Qa vers la quete tatonnante d'une solution 
de fortune 59. La solution est scripturaire, et c'est beau coup de l'avoir 
reconnu 60, mais elle n'en est pas moins improvisee, denuee de normes, 
bref empirique. 

Conformement a ce que nous avons regulierement constate dans la critique 
re<;ue relative a G et a Qa, teIle que la representent exemplairement Ziegler 
et Kutscher, le prejuge empiriste a bloque, chez Laberge aussi, la recherche 
de tout motif, au dela de l'embarras, suppose seul determinant dans la 
divergence 61 . L'empirisme a egalement masque, comme ailleurs, le probleme 
de l'autorite, dans la retouche du texte hebreu. Or, comme verifie dans nos 
analyses, les motifs reveIent souvent l'arriere-plan circonstanciel, qui est 
l'aspect le plus interessant des divergences textuelIes. Quant a l'autorite, 
elle est l'aspect culturel qui permet de comprendre la legitimite des diver
gences. Le prejuge empiriste a paralyse l'analyse de Laberge sur ces 2 points, 
et il a entraine l'auteur dans l'imprecision et meme la contradiction, alors 
que l'identification des textes d'emprunts ouvrait la bonne voie. 

L 'influence de Dt 8, 15 est declaree prioritaire par Laberge, avec raison 
dans le principe, cela se confirmera plus bas, mais en meme temps l'auteur 
a ren du son affirmation douteuse. D'une part, il apresente l'absence de i1'~ 

dans Dt 8 comme un inconvenient a surmonter, alors qu'il s'agit du jalon 
de la 2e phase du processus d'emprunt scripturaire suivi par Qa 62; d'autre 
part, il adegage une relation de Qa 30, 6 avec Ps 63 qui, dans les conditions 

59 « ... l'influence combinee du Dt 8 et du Ps 63 indique pour le texte de Qumran, une 
exegese provenant d'un milieu utilisant spontanement les textes bibliques similaires susceptibles 
d'eclairer les difficultes d'un texte obscun> (o.c. supra en microfiches; dactylographie 84. J'ai 
souligne les termes significatifs touchant l'embarras comme unique motif a considerer pour 
rendre compte de la divergence). 

60 Le progres realise en cet endroit par Laberge est, comme en general l'apport de Ziegler 
dans les Untersuchungen, d'ordre topographique et son utilite fondamentale merite d'etre 
soulignee. Mais en meme temps Laberge illustre l'inconsequence intenable qui caracterise les 
Untersuchungen: continuer a apprecier les choses dans la ligne de la critique empiriste re9ue, 
qui ne reconnait aux anciens que le droit aux accidents et aux incomprehensions, sans apercevoir 
que la detection du procede des emprunts scripturaires revele au contraire l'existence d'une 
erudition scripturaire et d'une methode autorisee. 

61 La formulation citee a l'avant-derniere note attribue a Qa une «exegeSe». A la meme 
page Laberge attribue a Qa de «commenter» sa source (<<11 etait tout naturel a qui cherchait a 
commenter (je souligne) [s 30, 6 de faire appel a un texte etc. »). La tendance a reconnaitre aux 
anciens une «exegeSe» est en progres par rapport aux explications par les accidents et les 
incomprehensions. Cette tendance est assez generale en critique actuellement, mais elle ne voit 
dans une teile exegese antique que liberte et expedients empiriques, ce qui a POUf effet de 
paralyser partout l'efficacite de l'exploitation historique. 

62 «Le mot öT'l n'y est pas» (o.c. 85). Suit, comme consideration de compensation, ce qui 
est plutöt un postulat qu'une demonstration precise de l'influence combinee de Dt 8 et Ps 63. 
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de l'expose de l'auteur, suffirait a accrediter l'influence exclusive de Ps 63. 
L'intitule du Ps localise en effet la priere attribuee a Oavid «dans le desert 
de Juda»63. Laberge a vu dans la notice la possibilite d'une relation avec 
le «Negueb» d'Is 30, 6 a, en tant que les deux deserts sont meridionaux. 
Notation legitime, mais de portee marginale, tandis que Laberge a neglige 
de relever le point essentieI: la notice du Ps etablit explicitement une relation 
entre le desert comme paysage, et le desert comme metaphore de l'etat de 
l'ame «alteree» dans sa quete de Oieu, ce qui est le tMme de Ps 63, 2. La 
relation interne au Ps, entre 63, 1 et 63, 2 permettait, des lors, de relier 
Is 30, 6 (desert geographique, comme Ps 63, 1) a Ps 63, 2 (desert comme 
metaphore de l'etat d'ame). Cest cette relation que Kutscher n'avait pas 
apen;ue, ce qui avait prive d'efficacite le rapprochement avec le Ps, qu'il 
avait deja propose. Mais, une fois reconnue la portee de Ps 63, 1 pour 
l'emprunt, dans la perspective de I'appreciation empiriste, Ps 63, 2 suffit a 
expliquer les var. (a) et (b) de Qa : il livre le terme de (a) ;l'~ et I'expression 
C'~ ',:1 qui correspond approximativement a (b) C'~ rN1. Comme on est 
dans I'empirisme, «approximativement» n'est pas une difficulte. Qa a re
touche la formule sans attacher d'importance au litteralisme. 11 est des lors 
superflu d'alleguer encore Ot 8. Laberge ne peut plus etre convaincant 
quand il veut faire place a ce texte, au nom d'analogies thematiques avec 
Is 30, 6. Encore moins est-il en droit de postuler une priorite d'influence 64. 
O'un autre cote cependant, le rapport analogique detectable dans le Ps 
(<<dans le desert de Juda», 63, 1) n'est pas tel que l'emprunt puisse paraitre 
absolument assure, et le detail de la variation stylistique sur (b) ajoute aux 
raisons d'hesiter. L'appreciation empiriste laisse flotter la confusion et le 
doute. 

Les choses s'ecIairent si, a cote des analogies de themes, on tient compte, 
avec plus de precision, des jonctions verbales qui se presentent entre les 
textes. Ot 8, 15 offre, en premier lieu, les 2 analogies thematiques d'un desert 
inquietant et des animaux redoutables qui s'y rencontrent. Les termes qui 
evoquent le desert different par rapport a ceux d'Is 30, 6, mais I'analogie 
n'en est pas moins frappante: dans les 2 cas un desert particulil~rement 

63 «11 etait tout naturel ( ... ) de faire appel a un texte parlant lui aussi d'un desert du sud» 
(o.e. 84). 

64 «11 est cependant un autre passage plus important encore» (ent. que Ps 63) «et qui a 
lui seul explique les additions etc» (o.e. 84-85). Que le texte Ot 8, 15 puisse expliquer a lui 
seulles var. de Qa en Is 30, 6 est inexact, puisque ce texte ne fournit pas ;"l qui vient de Ps 63. 
Pour presenter les choses ainsi, il faut deja attribuer a Qa une pratique assez libre permettant 
de suppleer le terme en question. L'adoption par Laberge d'une explication par l'influence 
combinee de Ot 8 et Ps 63 contredit en fait l'affirmation «a lui seul », reservee a Ot. 
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redoutable 65. 11 Y a aussi des differences entre les animaux mentionnes par 
les 2 textes. Ot n'a pas les lions d'Is 30, 6. En revanche tZ7nl «serpent» de 
Ot 8, 15 et :1SiON d'Is 30, 6, que 1'0n traduit d'ordinaire par «vipere», mais 
dont l'identite est discutee, illustrent une meme categorie 66. Enfin et surtout 
~'tZ7, qui figure dans les 2 textes, constitue une jonction verbale precise. 
La qualification de ~O'Si~ «volant», dans Is (TM = Qa) implique un animal 
fabuleux, un «dragon volant». Evocation frappante pour l'imagination, et 
par la jonction propre a retenir l'attention. En vertu de ces relations, Qa a 
emprunte a Ot tJ'~ rN et a substitue cette expression a tJ:1~. 11 a vraisem
blablement reconnu dans la rencontre assonantique entre tJ:1~ et tJ'~ une 
relation complementaire, en faveur de la modification du texte 67. 11 n'est 
pas vraisemblable de supposer que le motif de l'emprunt a ete une incapacite 
de rapporter tJ:1~ a son antecedent normal du debut de 30, 6. Par contre 
l'emprunt trahit un souci de rehausser la peinture du desert par un trait 
topique, que renforce encore la seconde var. (a). 11 faut preciser le chemine
ment qui y a conduit, avant de se prononcer sur le motif et sa portee reelle. 

Une fois incorpore a Is 30, 6, l'emprunt a Ot 8, c'est-a-dire la var. (b), 
constitue pour son nouveau contexte une jonction avec Ps 63, 2 ou tJ'~ ',:I 
«sans eau» ne differe qu'a peine, par la preposition, et correspond pour le 
sens 68. Cette jonction s'ajoute a celle qui resulte de la mention du «desert 
de Juda» (63, 1), valable dans les conditions precisees plus haut. Sur la base 
de cette double relation, Qa a emprunte a Ps 63, 2 le terme :1':lt «aridite». 11 
renforce la portee de l'emprunt precedent, car il s'oriente logiquement dans 
la meme direction, tout en introduisant une variation de forme. 

65 Dt 8, 15: «Dans le grand et effrayant desert». H Is 30, 6 = H(Qa), anterieur a la 
retouche de Qa: «dans un pays d'angoisse et d'accablement». Le terme rare "i'1l rendu ici 
par «accablement» ne reparait que dans Is 8, 22 et Prov I, 27. Malgre sa rarete, Qa ne 
I'a pas retouche, ce qui vaut la peine d'etre note, a l'encontre des soup<;ons d'ignorance des 
mots rares dont Kutscher en particulier a abuse touchant ce texte, sans proceder a la contre
epreuve. Le mot se rattache a une rac. qui au propre signifie «etre etroit», d'usage courant en 
arabe (t/äqa, rac. t/yq). 

66 Voir les hypotheses sur I'identification du second de ces termes, dans KBL' 77 A. 
67 Il est vraisemblable que la ressemblance n'a pas passe inaper<;ue et qu'elle presentait une 

valeur positive aux yeux des anciens. Toutefois elle ne fait que s'ajouter fortuitement aux autres 
motifs, sans etre nullement necessaire au changement. 

68 A l'inverse des conditions a considerer dans une hypothese d'emprunt de (b) a Ps 63, 
la variation des 2 formules n'est plus une difficulte dans l'hypothese de jonction. Dans I'hypothese 
d'emprunt empirique, consideree et recusee plus haut, la variation stylistique aurait suppose 
une inattention au litteralisme, anomalie acceptable dans la vue empiriste, mais par deficience 
de cette derniere. Dans l'hypothese de jonction, la ressemblance entre les 2 formules, sans 
coincidence litterale stricte, cree une affinite entre les 2 textes et c'est cette affinite qui compte 
po ur la jonction. 



242 LE TEMOIGNAGE OE IQ IS A 

Le cheminement de Qa a donc consiste a puiser d'abard dans la Lai, pa ur 
aller de lci au Ps. La complication de ce processus, le soin et la science 
scripturaire qu'il necessitait, sont des indices de soumission aux exigences 
d'une methode. Ils impliquent en outre que, du point de vue ideologique, 
les retouches ont ete inspirees par un motif qui importait, aux yeux des 
responsables de Qa. Par dela les modalites methodiques de la retouche de 
30,6, c'est ce motif qui fait le principal interet historique de la transformation 
textuelle, interet que l'appreciation empiriste des faits empeche d'apercevoir. 

11 est clair que les 2 var. introduites par Qa dans le texte ont ete dictees 
par un interet special po ur le theme du desert. L'importance attribuee a ce 
paysage n'a rien a voir avec une preoccupation d'exactitude geographique 
ou d'animation esthetique ou dramatique : ce seraient la des points de vue 
modernes qu'il serait illusoire de projeter sur la pensee des anciens. 11 faut 
eclairer les faits par les conditions propres au milieu d'utilisation de Qa. 
Le mot d'ordre qui a domine la constitution et la vie de la communaute de 
Qumran a ete celui de la retraite au desert. Le Rouleau de la Regle (Sigle 
reyu S, mais ici S(Qm) 69) en contient un temoignage direct d'autant plus 
significatif qu'il est mis sous I'autorite d'un dire prophetique et qu'il se 
presente ainsi comme I'interpretation et I'accomplissement d'un oracle. 

La Regle prescrit en effet de «se separer des hommes pervers pour aller 
au desert» 70. Cette instruction est justifiee scripturairement: :l1n::l 1tvl\::l 

«comme il est ecrit». Suit la citation d'Is 40,3, a partir de «dans le desert ... » 
Cela suppose une cesure conforme a celle du texte originel (<<dans le desert 
frayez ... »), a l'encontre de celle qui a ete introduite secondairement dans 
la tradition recueillie par TM (<< une voix proclame dans le desert ... » 71). 
La cesure deplacee a aussi ete exploitee par les Evangiles pour tirer du 
passage une allusion oraculaire a I'activite de Jean-Baptiste «au desert» 72. 

Dans TM le rattachement du «desert» a «la voix qui proclame» procede 
manifestement d'une inspiration legaliste: la voix dans le desert rappelle 

69 Po ur diffii:rencier de S, utilise dans la seetion I pour le Sinaitieus de la Septante, tandis 
que la version syriaque est designee par Syr, au lieu de l'ordinaire S. 

70 S(Qm) VIII, Ig 13: <dis se separeront du milieu de l'habitat des hommes pervers pour 
aller au desert pour y frayer la voie de Lui» (= de Dieu). Sur eette derniere designation, voir 
la judieieuse note de A. Dupont-Sommer, dans Les Ecrits Esseniens ... 107, n. 3. 

71 Cf. dans TM l'aeeent zäqelgäcj61. 
72 L'exploitation oraeulaire est introduite dans Mare (1,2) et Lue (3, 4) par une formulation 

qui eorrespond exaetement a ee\le de S(Qm): Ku9oo<; (Lue 00<;) y{;ypumut. C'est une clause qui 
appartient a la teehnique des eitations. Elle est remplaeee dans Matthieu par un enonee 
plus ample destine a expliquer que Jean-Baptiste est le prophete vise par l'oracle d'ls: OU1:O<; 
yap Ecrnv 6 P1l9Ei<; öUl 'Hcrutou 'toD 1tpoQ1111:OU AtyOV1:O<;; suit la eitation d'ls. Le demonstratif 
designe Jean-Baptiste dont I'intervention oratoire (KllPUcrcrwv, inspire de «la voix» d'ls 40, 3) 
au desert (d'apres la suite d'ls 40, 3) preeede immediatement (Mt 3, I s.). 
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celle de MOlse, lors du premier exode, tandis que le trace de la route de 
Dieu, c'est-a-dire alors l'accomplissement de sa Loi, n'est pas une entreprise 
releguee dans le desert, mais une obligation valable en tout lieu 73. Dans 
les Evangiles la meme cesure a ete evidemment inspiree par une perspective 
messianique. A la difference du point de vue que reflete la tradition de TM, 
pour la communaute de Qumran, qui a rompu avec le ludalsme officiel, 
c'est precisement dans le desert, devenu un refuge, que se situent l'etude et 
l'accomplissement authentiques de la Loi. La suite du texte de la Regle 
indique explicitement que l'ordre de frayer la route dans le desert concerne 
«I'interpretation de la Loi» 74. Tout ce passage de la Regle constitue donc 
une veritable charte de la mission de la communaute de Qumran, sur la 
base de l'oracle scripturaire tire d'Is 40, 3: la communau{(! hait vouee ci la 
meditation studieuse de la Loi au desert. Il resulte de ce programme que 
l'etude de la Loi et la vie au desert sont etroitement associees. 

Le metaphorisme du puits exploite par I'Ecrit de Damas (= CD) illustre 
la meme conception. La citation de Nb 21, 18 est interpretee la dans un 
sens qui fait du puits creuse dans le desert une image de la Loi et de son 
etude. A cote des donnees explicites de cette interpretation dans CD, il faut 
tenir compte de la speculation verbale implicite qui relie par homo graphie 
'NJ «puits» au vb 'NJ «expliquer» 75. L'explication metaphorique et lega
liste du puits dans le desert, dans CD, proc6de de la meme inspiration que le 
passage du Rouleau de la Regle examine a I'instant, et confirme l'importance 
de la meditation symbolisante consacree a la relation desert-Loi, dans un 
milieu qui avait fait du desert son cadre de vie materielle, et de la Loi son 
ideal spirituel. 

Il faut replacer les var. de Qa 30, 6 dans les conditions originales du milieu 
qui les a inspirees, po ur mesurer leur vraie portee et saisir la signification 
particulierement profonde et enrichissante des rapports qu'elles instaurent 

73 La cesure massoretique est une allusion legaliste eloquente. Cependant Rashi para!t 
avoir encore eu connaissance de la cesure originelle .. n a en effet remarquablement discerne 
dans Is 40, 3 ['allusion au retour d'exil qui y est reellement contenue. Par suite il a defini 
«la route» comme etant «la route de Jerusalem», c'est-a-dire celle qui mime a Jerusalem, ce 
qui suppose qu'il rattachait «dans le desert» au trace de la route, plutöt qu'a «la voix qui 
proc!ame». La glose de Rashi pour ",p «la voix)~ savoir «['Esprit de saintete», para!t aussi 
mieux compatible avec la cesure originelle qu'avec la massoretique. 

74 öI'1l1ö111i"~ ölN'öI : «c'est [,interpretation de la Loi». Le pronom feminin initial se rapporte 
a öI"O~ <da chaussee» (proprement: le remblai) de la suite de la citation de 40, 3. Comme 1" 
«route» est aussi un feminin, ce sont les 2 substantifs qui sont pratiquement concernes. La 
glose explique le theme de la route comme allusion a l'etude et a ['interpretation de la Loi. 
Le mot lIi"~ signifie proprement «recherche», et ici la recherche du sens, l'interpretation 
comme tache jamais equisee. 

75 Voir les precisions sur cette hermeneutique section I, ne partie, ch. VI, D, b. 
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avee Ot 8, 15 et Ps 63, 1-2. Les eontextes originels des elements empruntes 
projettent en Is 30 1eur resonanee propre et eonstituent des prolongements 
revelateurs, dans l'exploitation qumranienne de 1'0racJe d'Is 30, 6. Celui-ei 
s'ecJaire alors globalement. L'oracJe des «betes du Negueb» (30, 6a) etait 
bien fait pour retenir partieulierement l'attention des responsables de Qa. 
Non seulement il s'agissait d'un desert aux limites extensibles, auquel on 
pouvait associer la region de Qumran, mais eneore l'allusion de la fin de 
30,6 a des transports de riehesses a travers le desert (a l'origine, des eadeaux 
diplomatiques pour aeheter le seeours egyptien) semblait deerire - et done 
prMire et en meme temps preserire - le depot des biens par les membres de 
la eommunaute. Le Rouleau de la Regle fait mention de l'obligation de 
mettre les biens personneis a la disposition de la eommunaute 76. Les notiees 
de Phiion et Flavius Josephe attestent la meme pratique ehez les Esseniens. 
La eonvergenee de ces temoignages est l'un des elements qui etablissent 
l'identite essenienne de la eommunaute de Qumran, identite dont A. Oupont
Sommer a donne la demonstration historique 77. Le eomplement final de 
30, 6 «a cause d'un peuple qui n'est pas utile» pouvait s'entendre des 
«hommes pervers» que mentionne la Regle, dans le passage eite supra. Oe 
ces hommes pervers les nouveaux adeptes de la sec te se separaient. Le texte 
d'Isale eontenait done, sur ce point aussi, une prediction eontemporaine 
extremement frappante po ur les gens de Qumran. On notera que, dans le 
titre de l'oracJe, le mot nmi1:J pouvait etre mis au service d'une telle aetuali
sation du moreeau. Il suffisait pour eela de lire dans les eonsonnes du texte 
re9u la preposition :J + m~i1 eompris eomme infinitif de i1~i1 «etre en 
agitation ou en rumeur». Exegese eonseiemment fondee sur l'homographie 
eonsonantique et done applieation de la methode des analogies verbales 
formelles. Il fallait alors entendre: «OracJe: Quand le Negueb (= le desert 
meridional) est en rumeur». Cette rumeur qui agitait le desert meridional, 
e'etait l'afflux des nouveaux adeptes qui venaient se joindre a la eommunaute 
de Qumran et, par la meme oeeasion, y deposer leurs biens. La eomparaison 
de G (qui traduit le terme par 'twv 'tE'tpurr6&ov) confirme que la tradition 
du sens premier «des betes») devait etre eonnue a Qumran, et que l'autre 
leeture (s'il est vrai qu'elle ait ete exploitee, eomme la vraisemblanee invite 
a le penser) etait bien une speeulation tendancieuse, au service des interets 
du milieu. 

76 S(Qm) VI, 17 s. Comparer Ev Me 10, 22 et paralleles. 
77 Les notiees de PhiIon et de Flavius Josephe relatives a la eession des biens propres par 

les Esseniens sont eitees par A. Dupont-Sommer, dans: Les tcrits Esseniens ... , 33 § 85; 
35 § 4; 38 § 122. Voir en outre les elueidations historiques de l'auteur, 56s. 
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Le trait relatif au transport des richesses en plein desert devait donc 
necessairement paraitre justifier I'application de I'oracle a la situation des 
gens de Qumran. Les 2 var. (a) et (b) de Qa rehaussaient la peinture du 
desert et de son austerite : le manque d'eau etait une menace permanente 
que les 7 grandes citernes et I'aqueduc batis a Qumran ne conjuraient pas 
de maniere assuree 78. La relation de (b) avec Dt 8, 15 et de (a) avec Ps 63, 1-2 
associait en outre a I'oracle de grandes pensees propres a exalter les zelateurs 
de I'etude de la Loi au desert. L'emprunt a Dt rappelait I'epreuve d'IsraeI 
dans «Ie grand et terrible desert», et aussi la fonetion providentieIIe de ce 
lieu desherite: c'est dans ce cadre, semblable a celui de Qumran (du moins 
po ur I'imagination religieuse du milieu), que la Loi avait ete revelee et 
donnee a Israel; c'est la aussi que les alteres avaient langui, dans l'espoir 
d'une intervention divine secourable (theme que rejoint Ps 63, mais en le 
depassant, comme nous aIIons le preciser); c'est la enfin qu'ils avaient ete 
abreuves par le miracle de I'eau jaiIIie du rocher (Ex 17, 6; Nb 20, 8 s.). Ces 
themes devaient etre etrangement eloquents pour les volontaires du retour 
au desert: ils leur imposaient une typologie envoutante. La redecouverte 
studieuse de la Loi au desert renouvelait les conditions de jadis. CelIes-ci 
montraient (par Dt et Ps 63) que le desert n'etait pas seulement un Iieu 
favorable a I'etude (ce qu'il est dans S(Qm) cite plus haut), pas seulement 
un refuge, a I'ecart des hommes pervers (ls 30, 6, proposition finale) et un 
Iieu de depouillement des biens terrestres (trait deductible d'Is 30, 6 bß). 
Le desert etait en outre le lieu de l'attente d'une nouvelle N!w!lation. Deja la 
citation d'Is 40, 3 dans S(Qm) ajoute au theme de I'etude la reference a une 
«voix». CeIIe-ci place le «trace de la route au desert» (= l'etude authentique 
de la Loi) sous l'autorite d'une injonction divine pn!sente, et constitue par 
hl une actualisation qui oriente I'attention vers la possibilite d'une nouvelle 
intervention de la «voix». Mais la combinaison de Dt et Ps 63 est plus 
precise. Dans Dt le desert est le Iieu d'une grande theophanie, qui cOlncide 
avec le don de la Loi. Dans Ps 63, le desert est le lieu d'une attente nostalgique 
de Dieu: «Mon ame a soif de toi, ma chair palit (sie, nuance: palit de 
nostalgie 79) pour toi (litteralement : vers toi), dans une terre d'aridite ... » 80. 

78 Sur ces installations, dont les vestiges ont ete retrouves parmi les ruines de Qumrän, 
voir J. T. Milik, Ten Years of Discovery ... ,48 (avec le plan annexe), et la revision archeologique 
approfondie recente de E. M. Laperrousaz, L'etablissement essenien des bords de la Mer Morte, 
33s. et 107s. Selon cet auteur il y avait, pendant la principale periode d'occupation «une 
douzaine de bassins et de citernes de toutes tailles» (35). 

79 Le vb ;J7J:J, non atteste ailleurs en hebreu, a pour sens propre, en arabe et en syriaque, 
«etre aveugle». La valeur transitive alleguee par KBL3 comme sens derive, en arabe 
(<<Gesichtsfarbe verändern», je souligne), merite d'etre precisee po ur eviter que le sem an
tisme propre ne soit compris a partir de l'idee de «changer», qui n'a qu'une valeur 
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Combine avee Ot, un pareil texte tendait a orienter la meditation de la Loi 
vers un avenir theophanique, et introduisait ainsi dans I'inspiration legaliste 
des gens de Qumran une attente suseeptible d'etre speeifiee, a partir de 
I'idee theophanique, dans un sens esehatologique ou messianique. La retraite 
de la seete au desert faisait ainsi planer sur la eommunaute, graee a une 
intense meditation seripturaire, le mystere au plus haut point solennel d'une 
revelation divine imminente. La typologie seripturaire et le metaphorisme 
du paysage eonspiraient aredonner au passe un pouvoir de presence et, 
tout a la fois, de prefiguration de l'avenir, en faisant revivre dans le desert 
de Juda le surnaturel et la precision legislative eonerete de I'evenement 
sinai'tique 81 . 

explicative. WKAS, I, 367 fournit la donnee probante. Cest l'emploi illustre par la citation 
d'Asäs kamiha laltnu'l- 'insäni «le teint de l'homme a pali» (cette valeur est expliquee par la 
glose ta[{ayyara «a change», au sens intransitif fran<;ais). Sens premier en ara be «etre aveugle». 
L 'aveugle ne pen;;oit plus la diversite des couleurs; cette perte de la perception des couleurs 
a donne naissance au sens «palir», par passage de la subjectivite a un point de vue objectif. 
Dans le Ps, le sujet «chair» repond bien au «teint (de la peau)>> de la formulation arabe 
citee. Le contexte du Ps ne laisse pas de doute sur la signification de cette paleur: «vers 
toi» (= vers Dieu). Tl s'agit d'un desir nostalgique. La traduction ordinaire par «languir» 
ne donne pas la nuance exacte. La rac. ']0;' fournit une association comparable. Elle signifie 
en hebreu postbiblique «etre clair ou incolore», ce qui ades chan ces d'avoir ete le sens 
propre; d'autre part, ce vb est employe en hebreu ancien avec la valeur «desirer». L'association 
de ces sens interesse l'elucidation de l'autre vb. Gesenius l'avait discerne dans son Thesaurus 
(H, 692, en se fondant la, pour l'arabe, sur le QämÜ!f, source insuffisamment sure, en general, 
mais dont la notice etait ici pertinente ). 

80 Le modele originel de la formulation etait vraisemblablement «palit (ou vb de sens 
analogue) ... comme une terre ... », et non pas «dans». Les critiques l'ont en general reconnu 
(cf. BH 2 , BH 3 , BHS). Mais ils sont alles trop loin lorsqu'ils ont voulu corriger le texte. Les 
mss medievaux allegues sont secondaires sur ce point (par simplification spontanee ou par 
analogie scripturaire; cf. Ps 143, 6). Tls sont secondaires aussi pour le feminin de l'adjectif qui 
suit, au masculin dans TM, ']'1l1 (la var. medievale, de meme, d'apres Ps 143, 6). Sur les 
2 points la forme TM correspond au stade ou la formulation a re9u son intitule, qui l'attribuait 
a David «quand il etait dans le desert de Juda». On a alors interprete «dans une terre», et l'adj. 
']'ll a ete rapporte a David, d'ou le masculin: c'est lui qui etait, des lors, «epuise, sans eau». 
Tl s'agit de retouches par «petites mutations» (branche des analogies verbales etudiees dans 
la He partie de la seetion I et la W partie de la seetion H). Ces retouches sont eloquentes 
concernant le travail israeli te d'adaptation d'un modele litteraire plus ancien. Elles sont 
fondees sur la meme hermeneutique verbale methodique que celle dont nous relevons des 
traces dans G et Qa. 

81 Les grands themes religieux que revelent ainsi les var. de Qa 30, 6 presentent un interet 
manifeste pour l'etude des plus anciennes conditions de la naissance du Christianisme. La 
predication de Jean-Baptiste au desert et l'application acette circonstance de l'oracle d'Is 40, 3 
ci te par S(Qm) - cf. Mt 3, I et paralleles - illustrent des affinites avec le milieu essenien 
de Qumran. L'orientation legaliste de ce milieu n'y contredit pas, comme le montre, entre 
autres, la declaration de Jesus relative a l'accomplissement de la Loi, par opposition a son 
abolition (Mt 5, 17). L'atmosphere d'attente theophanique et de tension eschatologique qui est 
perceptible a Qumran, et qu'illustrent les conditions de l'etude de la Loi au desert, constitue une 
donnee qui merite egalement l'attention des historiens des origines chretiennes. 



EMPRUNTS SCRIPTURAIRES 247 

Ainsi les var. introduites par Qa en 30, 6 eveillaient des echos scripturaires 
amplifies, qui montrent l'importance de ces changements textuels. Nous 
sommes loin des petites variations de detail, livrees a l'improvisation de 
scribes dont les competences auraient ete limitees, variations qui ne consti
tueraient en definitive que des minuties sans portee pour le sens. Par opposi
tion a ce genre d'appreciation sterilisante a laquelle la theorie empiriste 
condamne la critique, une analyse attentive aux conditions d'epoque aussi 
bien qu'a l'ensemble des modalites textuelIes debouche sur un arriere-plan 
qui nous decouvre dans leur originalite la pensee et l'experience vecue des 
anciens. La haute qualite religieuse des themes, la profondeur et le caractere 
brillant de l'experience garantissent, tout comme la science scripturaire mise 
en reuvre, que les var. de Qa 30, 6 etaient couvertes par une methode 
souveraine. Elles ajoutent a l'illustration de l'hermeneutique d'analogie 
scripturaire des specimens eloquents et demonstratifs. 

Il reste a eclaircir le cas de Cil?') dans TM. La le<;on est prioritaire par 
rapport a Qa gui l'a lue, a n'en pas douter, dans H(Qa). Mais est-elle 
originelle? Longtemps les critiques ont adopte la correction C ill, vocalise 
au participe «fUgissant», le<;on qui se recommandait pour le lion, et que 
paraissait justifier la ressemblance mem, nun, en ecriture hebreo-phenicienne 82. 

Cependant le fait que le pronom se justifie dans TM, comme renvoi aux 
«betes», rendait la correction douteuse. G. Fohrer y a renonce dans son 
commentaire bref de 1962, Oll il a suivi TM 83. Dans BHS, D. Winton 
Thomas a adopte la lecture vocalique qui avait ete proposee par S. Grünberg, 
a savoir mehem (2 .yere), au lieu de mehem (~ere + segol) de TM 84 . Au lieu 
de la preposition min + pronom personnei, il s'agit alors du participe hifil 
de hämam, rac. apparentee a hämäh, dont il a ete question plus haut. Le 
hifil n 'est pas atteste dans Ia BibIe, mais cette circonstance est simpiement 
imputable au hasard des textes, et ne constitue pas une difficulte reelle. Le 
qal du vb signifie «mettre en mouvement, en emoi». Le hifil prend une valeur 
causative, qui tend plus ou moins a se confondre avec celle du qal, comme 
en d'autres cas d'indistinction du qal et du hifil. Il faut alors comprendre 
«pays ... du lion qui cause de I'emoi». L'hypothese de S. Grünberg retenue 

82 Ainsi encore BH 3 (mais avec?; egalement O. Kaiser, ATD, 18 (1960) 228, A. Penna 
(1964) 276). 

83 Comm. 11, 88. 
84 Cf. S. Grünberg, in Festschrift zum 50 jährigen Bestehen des Rabbinerseminars zu Bertin, 

1873-1923. Berlin, Vienna, 1924,68-70. Cette reference est donnee par J.A. Emerton, dans 
VT 22 (1972) 509, d'apres I'indication de D. Winton Thomas, qui avait repere cette source, 
a l'occasion de la preparation de I'apparat critique du fascicule d'Isaie de BHS. Je remercie 
M. le Prof. Emerton d'avoir attire mon attention sur la vraie source de la correction, que 
j'avais attribuee a l'auteur de l'apparat critique. 
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par Winton Thomas est excellente, car, en depit de la petite difference 
vocalique, les formes en presence pouvaient aisement etre prises pour des 
homophones, et le glissement de la le<;on rare (supposee ici originelle) a la 
le<;on facile et parfaitement comprehensible, dans ce contexte, de TM, etait 
quasiment fatal. C'est un cas ou le risque de simplification en cours de 
transmission devait, semble-t-il, l'emporter sur la tradition conservatrice, 
mt-elle aussi vigilante que celle du Judalsme. 

La reserve que I'on pourrait faire valoir a I'encontre de la correction 
vocalique tient a la rarete du hifit, non atteste ailleurs pour cette rac., dans 
la Bible. Cependant cette rare te meme, et donc la recherche stylistique qui 
a conduit a l'emploi de ce participe hifit (si on l'admet), pourraient bien 
constituer au contraire un indice de nature a renforcer la legitimite de la 
solution Grünberg. C'est le cas si les ressemblances formelles decelables 
entre les mots avaient, aux yeux des anciens, la valeur positive que nous 
croyons necessaire de leur reconnaitre, non seulement a un stade herme
neutique secondaire, mais deja dans les elaborations originelles. 0;"17:) participe 
hifit faisait assonance avec [m]7:);"I::J. Il est vraisemblable d'admettre que la 
composition premiere a decele une affinite pi eine de sens entre les 2 termes, 
et que cette affinite a dicte son choix. Peut-etre peut-on meme aller plus 
loin. L'affinite suggere, a part ir du participe reconnu originel (mehem) la 
preposition + pronom pers. plur. de TM (mehem) , a la faveur de l'homo
graphie. Si on isole, dans le substantif initial de 30, 6, les 3 premieres 
consonnes hhm, ce groupe peut s'entendre comme preposition h + pronom 
pers. plur. Il ne differe de la le<;on mehem, en discussion dans TM, que par 
la preposition, ce qui peut etre considere comme simple variation. Des 10rs 
il devient possible que ce groupe hhm et la le<;on consonantique mhin, lue 
avec le vocalisme de TM, aient servi de chainons speculatifs intermediaires 
entre le substantif initial m7:);"I::J et le participe hifit reconnu originel. La 
le<;on de TM aurait alors ete consideree par la redaction originelle, en 
doublure du participe. En d'autres termes, la liaison verbale qui a inspire 
la redaction originelle se serait accompagnee d'une dualite de valeurs, pour 
le groupe mhm. TM aurait recueilli la valeur la plus simple, qui ne jouait 
qu'un röle auxiliaire d'arriere-plan. Mais, de la sorte, il representerait pour
tant un element authentique de l'elaboration originelle, et ne serait pas a 
considerer comme une degradation due a une incomprehension posterieure. 

Nous conc1uerons que la vraisemblance de la solution Grünberg, adoptee 
par Winton Thomas, peut etre renforcee par la consideration des modalites 
verbales du passage. Celles-ci offrent un exemple de recours a la methode 
des analogies verbales, des le stade de la composition hebraique. 
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7) Qa 34, 4 ET 51, 6 ET LES CROYANCES ASTROLOGIQUES A QUMRÄN 

En 34, 4, Qa presente une importante divergence par rapport 11 TM. Pour 
des raisons qui se degageront plus bas, il faut considerer TM comme 
prioritaire et = H originel, cela en depit de BH 3 et BHS (cf. les apparats 
critiques), et malgre Kutscher lui-meme, qui amis TM en doute, et qui 
renvoie 11 la correction proposee dans BH3 comme 11 une possibilite. C'est 
une frappante derogation 11 son ordinaire conservatisme. Elle s'explique 
par une impuissance 11 resoudre le probleme exegetique de H. En realite les 
doutes sur TM resultent d'une in suffisance exegetique. Sous reserve de 
justifications ulterieures, nous pouvons partir de l'equation H(Qa) = TM = 
H 85. La var. Qa est une modification infligee 11 H(Qa), et elle resulte d'un 
emprunt 11 Mi 1,4, comme suffit 11 le montrer une confrontation des textes. 
C'est par ce constat assure qu'il faut commencer l'appreciation des faits. 

En TM 34, 3-4, on lit: C'I;)!V;' N::J~ ?:l 1PI;)]1 (4) CI;)'I;) C',;' 1CI;)l1 <des 
montagnes ruisselleront de leur sang (4) et toute l'armee des cieux (= les 
etoiles) se decomposera» (proprement «pourrira») 86. Qa est identique 11 TM 

85 Il n 'est pas douteux que TM, que nous affirmons des le depart etre = H, souleve un 
probleme d'authenticite et de motif. La solution n 'est pas la correction qui a ete admise par 
BH3 et encore par BHS, a la suite de nombreux travaux anterieurs, correction qui consiste 
a remplacer «toute l'armee des cieux (= les astres) se decomposera» (litteralement: pourrira) 
par <des collines (en parallele avec <des monts» qui precedent) se decomposeront». En depit 
de l'apparente superiorite litteraire du texte obtenu, il faut partir du fait que TM a une 
lectio difficilior, par rapport a la phraseologie traditionnelle dans les theophanies ou les 
interventions divines. La vraie question, eludee prematurement par les correcteurs, est de 
determiner comment et pourquoi s'est formee cette variation dans la tradition theophanique. 
Precisions infra. 

86 «Ruisselleront de leur sang», du sang des victimes mentionnees en 2.3a.5.7. L'orac1e 
mentionne en 2a <des nations» et semble d'abord avoir une portee generale, mais il vise en 
realite le seul Edom. La mention des nations est un rappel introductif eonventionnel, sous 
I'influenee d'une tradition litteraire fixee par Ezechiel. C'est eelle du jugement et du ehätiment 
des nations sur les montagnes d'lsrael qu'elles ont «outragees» (Ez 36, 6), en cherchant a s'en 
emparer, a la faveur de l'affaiblissement et de la chute de Juda, lors de l'invasion neo
babylonienne (chaldeenne) du debut du VI' siede. Cela ne fut en realite le cas que de certains 
voisins, dont Edom, mais la tradition a extra pole, et elle a ainsi cree un theme compensatoire 
de renversement de la situation, par rapport a la catastrophe nationale. Dans l'orade d'Is 
34, I s., ce theme est une convention obligee, qui repond a la logique de l'epoque, vue sous 
I'angle israelite. La dialectique sous-jacente est: aussi vrai que les nations seront ehätiees sur 
les montagnes d'Israel, Edom, agresseur qui a suscite la haine la plus tenace, subira une 
destruction particulierement terrifiante et exemplaire. Le « sang» devient, dans cet orade 
antiedomite, un trait eentral, par suite d'une speculation sur le nom d'Edom. Precision infra. 
Le caractere speculatif du passage est confirme par la maniere dont ce theme central, qui a 
ete tire du nom d'Edom, adetermine une modification de la tradition litteraire d'Ezechiel (au 
lieu des monts d'Israel, les monts d'Edom), et de la tradition theophanique elle-meme (au 
lieu de fusion des monts, monts ruisselants de sang), non sans resurgence du theme primitif du 
~erem ou extermination par interdit (cf. le vb correspondant, en 34, 2b). 
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en fin de 3 eite, si l'on fait abstraction d'une minutie, la presence d'un 
article qui manque dans TM devant O"j'J 87. Au debut de 4, Qa diverge: 
",::J' O'7:)fZm N::J~ "" '~P:!n' O'P7:)~j'J' «et fes vallees se Jendront et toute 
l'armee des cieux (les astres)88 se fletrira» (en italique la var. principale). 
Avant d'examiner la var. principale, regions la question de la var. secondaire 
qui a affecte la 2e proposition, par contre-coup de l'autre. La perte d'un vb 
po ur <d'armee des cieux» a ete compensee par emprunt a la suite de la 
phrase, dans la partie commune a Qa et TM. La le vb «se fletrir», applique 
a «l'armee des cieux », s'eclaire par la comparaison vegetale qui fait suite 
a celle du rouleau ecrit (= du «livre») qu'on enroule: <des cieux seront 
enroules comme un livre, et toute leur armee se fletrira comme se fletrit le 
feuillage sur la vigne». Qa a emprunte acette fin de phrase (4ba) le vb dont 
«l'armee des cieux» a 6te privee au debut. 

La repetition qui en resulte n'est pas un indice de negligence, mais trahit 
au contraire le souci d'observer une norme dans la transformation du texte. 
a) Du point de vue litteraire cette repetition peut se justifier comme une 
reprise destinee a preeiser la Ire mention du vb, a I'aide de la comparaison 
vegetale. b) Il est remarquable que la repetition dans Qa ne fasse qu'amplifier 
une repetition deja observable dans H = TM, en 4b, Oll le vb «se fletrir» 
figure 3 fois; la 3e , au participe feminin qui decrit l'etat de la figue «fletrie », 
c'est-a-dire dessechee avant terme. Qa = TM dans ces 3 cas, mise apart 
la minutie negligeable du participe, au lieu de l'infinitif de TM, dans le 
2e cas. Avec ses 4 mentions du vb «se fl6trir», Qa ne fait donc que pousser 
plus loin une insistance qui caracterise deja TM = H. Dans la forme 
originelle (TM), la recurrence, au lieu d'etre un defaut stylistique, comme 
elle peut le paraitre aux yeux d'un moderne, pourrait bien avoir eu une 
valeur fonctionnelle et avoir correspondu a une exploitation de la relation 
analogique formelle decelable entre nägel «etre fletri» et bäl]el «Babylone», 
sous l'influence d'une tradition venue de la golah exilique. Un indice qui 
tend a confirmer cette hypothese est la comparaison des cieux avec «un 
livre» (un rouleau ecrit) (34, 4aß). Ce trait vient de la golah exilique, comme 
nous allons le preciser plus loin. Je dois disjoindre la question de la specula
tion sur le theme de la fletrissure de la vegetation, pour la traiter ailleurs, 
apropos de la parole sur I'herbe, Is 40, 6-8, originellement lamentation (sur 

87 Le fait que l'article (devant «montagnes») corresponde dans Qa a TM Mi, alors qu'il 
est absent de TM Is, semble indiquer que Qa a suivi le texte d'emprunt, touchant ce detail de 
la formule de jonction, tout en se conformant a H(Qa) = TM pour le mot suivant (<<de leur 
sang»). Le detail confirme l'emprunt aMi. 

88 L 'armee des cieux est constituee par les astres, d'apres Gen 2, I et Is 40, 26. 
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la chute de Jerusalem), puis, par refonte, oracle de liberation 89. 11 suffira 
de dire ici que l'oracle contre Edom (cf. la mention explicite en 34, Sb) a 
utilise des materiaux venus de la communaute d'exil : le röle des astres dans 
la theophanie, la comparaison du livre, le tMme de la fletrissure. c) Enfin 
et surtout le recours a 4b pour donner un nouveau vb a «l'armee des cieux» 
de 4aa, a la place de celui de H evince par l'emprunt scripturaire principal, 
ce recours constitue un autre emprunt scripturaire, contextuel celui-Ia, et 
moins important que l'autre, mais neanmoins conforme a la methode rec;ue. 
«L'armee des cieux» y a fait office de jonction justificatrice. Le voisinage 
de l'emprunt ne doit donc pas faire illusion et suggerer un amenagement 
contextuel empirique. 11 s'agit bien de la meme methode analogique des 
emprunts scripturaires, qui etait nantie d'autorite et que nous etudions 
ailleurs, apropos de textes eloignes. 

«L'armee des cieux» se fletrit donc comme la vegetation (40, 6-8): signe 
dans le ciel, mais non disparition du firmament par «decomposition», comme 
dans la formulation originelle de H = TM = H(Qa), que Qa a evitee au 
debut de 4. L'interet pour les signes du eie I et la repulsion pour l'idee d'une 
elimination du firmament sont des indices qui vont nous aider a identifier, 
d'abord hypothetiquement, puis positivement, le motif de la transformation 
du passage dans Qa. Auparavant des considerations techniques sont indis
pensables pour assurer les bases textuelIes de l'accession aux arriere-plans 
historiques, celui de Qa, notre sujet prioritaire, et, acette occasion aussi, 
celui de H, dont le rapport d'identite avec TM pourrait etre mis en doute et 
merite l'attention en 34, 4 aa. Ces arriere-plans vont nous apparaitre finale
ment assez riches pour justifier l'effort preparatoire. 

L'expression qui constitue la var. principale de Qa a ete tiree, comme dit, 
de Mi 1, 4. La elle figure juste apres ,'nnn C',i1i1 'O~l' «et les montagnes 
fondront sous lui». Le vb et le substantif de cette proposition sont ceux 
d'Is 34, 3 (fin), cite supra. Meme vb oo~ au nifal, pour «fondre» (Mi) et 
«ruisseler» (ls), et les 2 textes ne different en cet endroit que par le comple
ment employe dans Is (<<de leur sang») et par la preposition dans Mi (<<sous 
lui»). En fonction du contexte, les mots C',i1(i1) 'O~l prennent dans Mi le 
sens: <des montagnesfondront». Dans Is, la modification contextuelle (<<de 
sang») entraine la nuance: <des montagnes ruisselleront». Mais ce qui 
importe c'est que figurent materiellement dans les 2 textes les 2 memes 

89 La question a ete meconnue jusque dans les dernieres contributions a l'Clucidation de 
ce passage, y eompris eelles speeialement eonsaerees a l'examen des 2 mains rCdaetionnelles 
diseernables dans Qa, en eet endroit. Un nouvel examen a la fois de Qa et du probleme 
litteraire et historique du passage est necessaire, mais n'a pu etre joint au present ouvrage, en 
raison des limites spatiales a observer. 
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mots, qui ont evidemment constitue la jonction entre le passage d'Is et celui 
de Mi, permettant ainsi l'emprunt d'Is aMi. 

Ainsi la transformation de H dans Qa a ramene dans la ligne de la scenerie 
theophanique traditionnelle une formulation qui s'inflechissait vers l'inno
vation de la «decomposition de l'armee des cieux» (TM 4a = H). Lorsque 
l'on considere l'ensemble du passage dans la forme Qa, la seule divergence 
qui persiste par rapport a la theophanie traditionnelle est le ruissellement 
sanglant des monts, au lieu de leur fusion, dans la phraseologie re<;ue, telle 
qu'elle est attestee par Mi 1, 4 et Ps 97, 5. Cette variation par rapport au 
tableau plus ancien merite un instant d'attention, car elle a obei a une 
exploitation de la tradition anterieure par analogie verbale formelle. Il faut 
partir des themes litteraires legues par Ezechiel. «Les nations» qui ont 
ravage le territoire d'Israel, lors de 1 'invasion babylonienne, et qui ont cru 
pouvoir s'en emparer seront a leur tour chätiees «sur les montagnes d'IsraeI », 
qui ont subi leur «outrage » (Ez 36, 6). Le principe est pose par Ez 36, 1 s. et 
applique a diverses nations en particulier. Ez 25 mentionne les voisins 
immediats, Ammon, Moab, Edom, les Philistins 90 . Edom est vise, avec une 
insistance speciale, en 25, 12-14 et 35, 1 s., et en 36, 5 Edom est mentionne 
en association avec les «autres nations», exactement comme dans l'orade 
d'!s 34 (cf. 34, 2, anatheme contre les nations; 34, 5, anatheme contre Edom). 
On trouve deja aussi chez Ezechiella mention du «sang sur les monts» (32, 5). 
Mais ce trait n'est la qu'un detail derivant simplement du theme de l'exter
mination des nations «sur les montagnes», tandis qu'en Is 34, 3 il subit un 
grossissement et une stylisation. Non seulement le sang devient un theme 
dominant (de l'effusion du sang sur les monts, d'Ezechiel, on passe aux 
monts entierement ruisselants), mais encore il est rattache au vb theo
phanique CCIJ, et par la aux modalites de la theophanie. Le sang, devenu 
paysage en sang, est integre au tableau traditionnel des modalites catadys
miques qui accompagnaient les manifestations ou les interventions divines. 

La def de cette transformation de la phraseologie theophanique dans 
TM = H, et dans la partie conservee par Qa (ou les 2 premiers termes font 
jonction avec Mi, pour l'emprunt), est la combinaison d'une speculation 
sur le nom d'Edom, avec le tableau theophanique re<;u (Ja «fusion des 
monts»). Bien que l'orade annonce l'anatheme contre les nations, sous 
l'influence de l'heritage litteraire d'Ezechiel, l'application effective concerne 
le seul Edom, meme s'il n'est mentionne qu'a partir de 34, 5. Les nations 
ne sont qu'un cadre introductif et emphatisant. La perspective se restreint 

90 II R 24, 2 ne mentionne que les ravages causes par les Arameens. les Moabites et les 
Ammonites. 
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ensuite sur le eas partieulier d'Edom, et e'est lui seul qui est vise, apres le 
rappel du prineipe de retournement de la situation exilique, au detriment 
des nations qui ont attente au territoire d'Israel. Le nom d'Edom se rattaehe 
a la rae. 'ädam, qui signifie «etre rouge», et il s'apparente formellement au 
mot däm «sang». A I'origine la denomination d'Edom a toutes les chances 
d'avoir ete inspiree par les zones de roehes rougeatres que I'on rencontre 
dans le pays; la region fameuse de Petra en est un exemple: la necropole 
nabateenne est situee «dans un site rouge» (AbeI 91 ). Cette partieularite 
geographique a dü eneourager la speeulation. Mais la relation deeisive est 
eelle qui a ete etablie par la speeulation ominale entre Edom et däm «sang», 
en vertu de la ressemblance formelle. Celle-ei avait une valeur positive, 
e'est-a-dire signifiante, pour les anciens 92. Par suite le theme traditionnel 
de la fusion des montagnes a donne lieu a un ruissellement de sang. Dans 
le tableau traditionnel, fonde sur le volcanisme du Pays de Madian et, en 
partie, sur des traditions madianites, les roehes en fusion «eomme de la eire» 
(Mi 1,4; Ps 97,5) evoquaient des teintes ignees variables 93. Elles ont inspire 

91 Cf. F. M. Abel, Geographie de la Palestine, I, 284. Pour appreCler l'origine de la 
denomination d'Edom, il convient de tenir compte de la psychologie des nomades. Il est 
conforme a leur genre de vie mobile et a leur voeation d'observateurs qu'ils aient eu tendanee 
a designer les regions a travers lesquelles ils se depla<;aient, d'apn:s la diversite des teintes 
predominantes. Le besoin pratique de differeneiation a de plus entraine un grossissement. 
Les teintes rougeätres que l'on rencontre en Edom sont bien eloignees du rouge des teint ures 
d'etoffes, mais l'impression visuelle a ete accrue par le eontraste avee d'autres paysages. Oe 
fa<;on analogue, l'Iraq a ete designe par les nomades du desert arabe comme le pays «noir», 
sawäd, proprement «noirceur», a cause de la teinte de ses regions agricoles, dont la verdure, 
aper<;ue de loin sous le soleil, parait sombre, et eontraste avee la couleur claire eclatante des 
parties ensablees du desert. Voir Lane, 4, 1462 B. Exemple de eet emploi dans un propos 
du Caliphe Omar, rapporte par Ibn Ijaldun, Muqaddima (Ta'rib, t. I, ed. Där al-Kitäb, 
Beyrouth, 1960), 228, 19 7, et voir Lane, 8, 2759 C, bas, sur le mot nabarun pour designer la 
population agricole de l'Iraq. 

92 La ressemblanee est appreeiable comme une homo graphie entre däm (Ci) «sang» et 
la 2e syllabe d'Edom, lorsque le nom est eerit dHeetivement (CiN), c'est-a-dire dans son 
orthographe ancienne. Lorsque Edom est eerit avec l'orthographe pleine, avee waw d'indieation 
voealique (C1iN; ainsi TM et Qa en 5 et 6), la relation formelle avec «sang» resulte de 
l'identite des eonsonnes prineipales de la 2e syllabe, daleth et mem; waw n'est alors qu'une 
differenee mineure, puisqu'il est voealique et facultatif; il etait reductible a la fois orthogra
phiquement et par «petite mutation». 

93 L 'objection a l'explieation volcanique, qui consiste a invoquer une secondarite supposee 
de la comparaison avee la eire, dans la tradition israelite (ainsi E. Zenger, Die Sinaitheophanie, 
Würzburg, 1971, 259, n. 47) n'est pas pertinente. En premier lieu, la eomparaison avec la eire 
peut venir de la tradition madianite et etre authentiquement aneienne dans la tradition 
israelite, qui l'aurait empruntee. Le miel et done la eire sont en effet bien eonnus des nomades 
du desert syro-arabe, eomme l'atteste la poesie arabe aneienne du desert, qui est preislamique 
dans ses parties les plus anciennes. Voir par exemple, dans le recueil de Abu Qu'aib (1. Hell, 
Der Diwan des Abu I)u'aib, Hannover, 1926), XII, 5 et lOs. (Hell, pp. XVIII-XIX, texte, et 
31, traduetion) et XXII, 3 s. (Hell, XXV S., texte, et 38, traduetion). Ce poete appartenait a 
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dans la scene stylisee d'Ex 24, 10 la comparaison avec le sappfr, identique, 
selon KBL, au lapis lazuIi, pierre bleue areflets dores. Sous I'influence du 
nom d'Edom, et par I'effet de la participation verbale due a la ressemblance 
dite plus haut, la luminosite eclatante de la scene theophanique traditionneIle 
s'est assombrie, ses teintes ont vire sinistrement, et des fleuves de sang se 
sont mis a couler sur les pentes montagneuses du pays «rouge». 

L'adaptation de la phraseologie theophanique au pays d'Edom, dans 
Is 34, 3, constitue une eloquente iIlustration de la methode des analogies 
verbales formeIles (objet des 2es parties de nos sections I et 11). EIle a ete 
appliquee, dans ce cas, a la tradition anterieure a la redaction du texte 
hebreu. Le cas met en evidence I'intervention de I'hermeneutique verbale, 
analogique et transformante, des la phase d'elaboration du texte bebreu 94. 

Revenons a la transformation du texte hebreu dans Qa, par analogie 
scripturaire, objet prioritaire de cette 1 Te partie des analyses consacrees a Qa. 
Etant donne qu'il s'agit d'un texte tbeophanique, I'exemple est particuliere-

la tribu de Hugayl, qui nomadisait au VII' s. entre Medine et Taif. Il etait contemporain du 
Prophete, mais sa poesie ne comporte aucune trace d'influence venue de !'Islam. Voir it ce 
sujet R. Blachere, Hist. de la litter. arabe, 11, 281-282. En second lieu, meme si la comparaison 
de la cire avait fait son apparition secondairement dans la tradition theophanique israelite, 
ce qui reste possible, cela ne l'empecherait pas d'avoir ete inspiree par un souvenir precis des 
phenomenes eruptifs, et d'avoir ete adoptee pour sa convenance. L'emploi de la me me 
comparaison pour d'autres situations ne dement nullcment la possibilite d'un tel processus. 

94 Le dernier etat de l'exegese de l'orade sur Edom, dans le commentaire de Wildberger 
(BK), montre la meconnaissance du motif verbal qui est it la base de cet orade et qui assurait 
son autorite, aux yeux des anciens. Cette meconnaissance a entraine Wildberger dans la voie 
d'une interpretation quelque peu romantique: «dem Verfasser liegt daran, ein möglichst 
grauenvolles Gemälde zu produzieren» (BK, X, 1342). En fait le surrealisme du tableau qui 
nous presente des montagnes rouges de sang n'a pas une origine psychologique, comme le 
croit Wildberger. Sa source premiere est la speculation verbale analysee ci-dessus. Celle-ci a eu 
pour effet secondaire de reveiller le vieux theme guerrier primitif de l'extermination par !lerem 
(cf. le hili! du vb correspondant, en 34, 2) et le tout a ete anime par la rancune antiedomite 
qui est nee des circonstances de la catastrophe nationale. Cependant c'est dejit beaucoup que 
l'origine premiere du tableau ne soit pas l'ivresse sanglante que sont obliges d'admettre les 
exegeses qui ignorent le motif verbal de l'orade. Bien que la speculation soit l'occasion d'un 
orade d'extermination, elle constitue aussi tout au moins le debut d'une certaine sublimation 
de l'instinct de destruction : ce n 'est pas lui qui prend l'initiative, et il doit le ceder it une autre 
norme, dont l'inspiration est totalement differente et ouvre d'autres possibilites, meme si, 
comme ici, elle est oecasionnellement mise au service de conceptions archaiques. Quant it 
l'interpretation d'Ex 24, 10 preconisee plus haut, elle est naturellement liee it des groupements 
que je crois legitimes et meme necessaires, mais elle pourra paraitre contestable it certains 
lecteurs. 11 est inevitable que les exegeses morcelees des textes afferents aux questions sinaitique 
et theophanique rendent ceux qui les preconisent rt:ticents it I'egard de la localisation du Sinai 
en Madian, et surtout du volcanisme qui en resulte fatalement. Mais ils ne considerent pas 
l'invraisemblance foneiere de ce morcellement meme. Toutefois ceux qui prHereront, dans 
cette ligne, recuser la rHerence it Ex 24, 10 pourront le faire sans que cela affecte le reste du 
present expose. 
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ment probant concernant la methode, ses modalites et sa portee religieuse. 
Skehan avait reconnu le fait de I'emprunt et en avait note la topographie 
dans sa liste 95. Kutscher qui, on se le rappelle, a ignore la liste de Skehan, 
s'est au contraire montre indecis sur la realite d'un apport venu de Mi. 
11 en a bien vu la possibilite theorique, mais il est reste hesitant a ce sujet, 
et I'ensemble de son analyse est une illustration frappante de la maniere dont 
le prejuge empiriste a fourvoye I'auteur. D'ordinaire, s'il a ignore le probleme 
des motifs et de I'autorite, il a du moins reconnu quelle etait la topographie 
des emprunts. Celle-ci n'est meme plus assuree dans son appreciation du 
cas present 96 . Kutscher affirme, dans LMY, que le scribe de Qa a change 
'i'?Jl en o'i'?J~ a cause du parallelisme, «vallees» convenant apres «mon
tagnes». Dans LIS ce n'est plus qu'une question que I'auteur se pose 97 • 

Meme sous cette forme attenuee, I'explication peche a la base, en ce qu'elle 
commence par isoler arbitrairement, dans la formulation divergente de Qa, 
le substantif (o'i'?J~), comme si celui-ci avait ete introduit seul et dans un 
premier temps, a la place du vb de H(Qa) = TM, alors que ce substantif 
est indissociable du vb qui I'accompagne, les deux conduisant necessairement 
aMi 1,4 98 . Le processus reel ayant ete fausse par le morcellement en deux 

95 VTS 4 (1957) 152. 
96 11 faut tenir compte de l'analyse (dont cf. Ia refhence dans une note precedente) et des 

remarques recapitulatives: LM Y 240 ~ 27 = LJS 312 ~ 27. L't. apres quelques exemples de 
substitutions dues ades inlluences scripturaires, Kutscher se demande si ces exemples «donnent 
droit acette hypothese» pour Ie cas offert par 34, 4 (texte anglais: «do these examples justify 
the suggestion of this hypothesis for ... »). Nous n'avons pas a considerer ici Ies exemples en 
question chez Kutscher, qui comptent parmi des substitutions que nous ne pouvons diseuter 
dans Ie cadre du present ouvrage, par necessite spatiale et demonstrative de nous Iimiter a 
un choix d'exemples essentiels. Ce qui est en cause c'est Ie principe de I'emprunt, dans Ie cas 
particulierement clair et probant de 34, 4, et Ia justement Kutscher se montre irresolu. Dans Ie 
chapitre consacre aux surplus de Qa par rapport a TM, l'auteur cite encore 34, 4, en renvoyant 
a son etude des substitutions, et sans mentionner Mi I, 4: LM Y 430 (haut); LJS 538. 

97 Dans LM Y l'assertion est positive. Seule est interrogative Ia parenthese qui suit, et qui 
est relative a I'inlluence de Mi. Dans US, Ie tout devient interrogatif: LMY 206; LJS 273. 

98 Dans Ia mesure Oll l'appreciation de Kutscher a ete inlluencee par Ia presence de 2 Iettres 
communes dans Ies 2 mots debattus, on peut dire qu'il a applique a Qa Ies principes de Ia 
critique materielle et accidentaliste, que l'exegese rationaliste appliquait a TM. Seul differe Ie 
texte hebreu. Kutscher a ete per suade qu'en traitant Qa en produit de degradation, comme 
Ia critique classique avait tendance a traiter TM, il servait Ies interets de TM et contribuait a 
l'identifier a I 'archetype. En realite l'illusion methodologique est Ia meme. L'exemple considere 
montre combien Ia ressemblance des 2 mots hebreux (celui de Qa et celui de TM, au debut 
de 34, 4), due aux 2 Iettres communes, est trompeuse. Il est certain que Ie changement dans 
Qa ne vient pas de cette ressemblance, mais de l'emprunt a Mi. La consideration isolee du vb 
de TM et du substantif qui Ie remplace dans Qa est une faute qui a ete fatale a l'analyse de 
Kutscher. Wildberger a reconnu, dans BK, Ia provenance de Ia divergence de Qa, a savoir 
Mi 1,4 (BK, X, 1326, note b). Mais il suppose gratuitement que Ie changement par emprunt 
a ete determine par une difficulte de Iecture, dans 1a source H(Qa). Cest faire disparaitre 
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phases, l'auteur n'est plus sur que «les changements supplementaires» (LMY) 
soient dus a l'influence de Mi. 

A co te de l'hypothese d'un changement par influence du parallelisme 
contextuel, dans Qa, Kutscher considere, concernant TM, la possibilite de 
la correction proposee dans BH3 , c'est-a-dire l'11~:Jli1 <des collines». Mais 
si la forme primitive de H etait, au debut de 4, <des collines se decompose
ront», alors il y avait une bonne symetrie par rapport a la fin de 3 «des 
montagnes ruisselleront de sang») et l'initiative de Qa ne peut plus se 
justifier par une intention d'etablir une relation contextuelle entre «mon
tagnes» et «vallees», comme le suppose Kutscher (a moins d'imaginer H(Qa) 
deja tributaire de la deformation supposee passee dans TM, circonstance 
qui ne correspond pas a J'hypothese la plus naturelle, dans cette perspective). 
L'acceptation de la correction notee dans BH3 donne a la question soulevee 
par Qa un nouvel aspect, qui appelait des precisions et une nouvelle solution 
que J'auteur ne donne pas. Kutscher en est reste a une juxtaposition d'hypo
theses dont il n'a pas sonde les implications et qu'il n'a pas cherche a 
coordonner. Visiblement la question de la genese de la divergence de Qa 
n'avait plus, a ses yeux, une grande importance, des lors que ce texte 
s'averait secondaire, soit par rapport a la forme TM, soit par rapport a la 
forme postulee par la correction BH3 = BHS. Qa est secondaire d'une 
certaine maniere, peu importe laquelle, voila le bilan des observations 
schematiques, eparpillees et finalement inadequates de Kutscher sur la 
question 99. 

Cette appreciation est legitime dans la vue empiriste. Qu'importent le 
detail et la nature precise des demarches de J'adaptateur, puisqu'il est cense 
avoir traite son texte par improvisations et sans norme qui aurait fait 
auto rite et qui aurait ete un facteur historique autonome etudiable! Mais 
dans le cas de'Qa 34, 4 la theorie empiriste aboutit a une veritable impasse, 

le probleme souleve par Qa et se priver de tout l'arriere-plan historique riche, sur lequel ce 
probleme debouche. 

99 Outre qu'elles sont schematiques, et par lil confuses, les observations de Kutscher sont 
eparpillees. 11 faut les ehereher I) dans I'analyse des faits de substitution: LMY 206, LIS 273; 
2) dans les remarques conclusives de ce chapitre: LMY 240 * 27; LIS 312, avec lil I'intro
duction d'une consideration nouvelle, celle de quelques substitutions par emprunts, qui 
cependant n'ont pas mis Kutscher sur la bonne voie, touchant l'emprunt de Qa Is 34, 4 il 
Mi 1,4; 3) dans le eh. des surplus de Qa par rapport il TM : LMY 430 (haut), LlS 538; il ne 
s'agit alors plus d'une substitution, mais d'une addition. Kutscher n'a finalement pas tranche 
entre les 2 categories, et il est reste prisonnier de son classement formel. Qa 34, 4 lui a paru 
se preter il une premiere explication par substitution, puis il une seconde par addition. 11 a 
fait valoir les 2 appreciations, sans percevoir la necessite d'un traitement global de la var., 
et sans remarquer que son systeme de classification le mettait, dans ce cas, en contlit avec 
l'evidence de l'emprunt il Mi. 
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qui en fait apparaitre clairement le defaut. Les constats descriptifs eU:men
taires ont ete paralyses, alors qu'il s'agit d'une divergence textuelle parti
culierement eloquente, touchant son origine dans Mi I, 4, et alors que le 
texte affecte, etant theophanique, est d'une importance qui rend apriori 
improbable tout traitement empirique. 

Po ur assurer I'appreciation de la variation de Qa, il importe de verifier 
encore que TM represente bien la forme primitive en 4a. Nous venons de 
voir que meme un conservateur comme Kutscher avait fait place a I'eventua
lite d'une lec;on originelle <des collines», a la place de «I'armee des cieux» 
de TM, conforrnement a I'hypothese critique passee dans les apparats de 
BH3 et BHS, et adoptee par Wildberger, dans BK 100. La formulation 
proposee, «toutes les collines se decomposeront» serait en effet conforme 
au tableau theophanique traditionnel, Oll I'on voit les montagnes «fondre» 
(Mi 1,4; Ps 97,5), «s'effondrer» (Nah 1,5), «voler en eclats» et «s'affaisser» 
(Hab 3, 6; Is 40, 4a). La variation introduite par le vb PPIJ, ni/al «se 
decomposer, pourrir» procede de la meme inspiration generale que ces 
autres textes, et convient ainsi au repertoire theophanique. Pourtant dans 
cette tradition, il n'a pas ete inspire directement par la realite geographique 
(c'est-a-dire le vo1canisme du Pays de Madian), mais a ete derive secondaire
ment, et par analogie verbale formelle du vb l11J qui, a travers ses diverses 
conjugaisons, depeint tantöt une agitation, tantöt un effondrement ou une 
liquefaction. Certainement ancien dans la tradition theophanique, ce vb 
convenait a la fois aux phenomenes sismiques et aux phenomenes vo1caniques. 
La speculation verbale en a derive PPIJ. Les 2 palatales qof et gimel qui 
distinguent les 2 rac. sont proches phonetiquement; les proximites de formes 
entre vbs concaves et vbs gemines favorisaient aussi le rapprochement et 
I'idee d'une parente reelle autorisant Ie glissement de I'un a I'autre. Le vb 
PPIJ est surtout atteste au ni/al (ainsi Is 34, 4); cette conjugaison met precise
ment en evidence la relation formelle entre les 2 vbs : PlJl (nämaq) l1IJl (nämog). 
Il faut noter aussi la proximite formelle du polei ll11J et du retlechi corres
pondant, par rapport a PPIJ 101. 

100 BK, X, 1326. 
101 Une analyse detaillee des emplois montrerait que le vb l17.1 dont a ete derive, dans la 

tradition theophanique pp7.1, a servi, a la fois, pour evoquer des phenomenes sismiques et 
pour depeindre des faits eruptifs. Les deux applications n 'ont probablement pas ete toujours 
nettement distinguees et ont du donner lieu a une representation mixte, comme cela a aussi 
ete les cas pour les «orages volcaniques» et les «eruptions orageuses» (cf. RHPR 44 (1964) 
215s.). Sur la question de l'intluence de la geographie du Pays de Madian et de l'intluence 
des traditions madianites sur les Israelites, synthese breve, posterieure a mes articles de 1963 s. 
et a mon ouvrage sur Le sile de al-Jm\' dans /'ancien Pays de Madian, dans: «Les indices 
volcaniques ... Bilan et problemes», in: Le Feu dans le Proche-Orient antique, 80s. 
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On peut donc tenir pour certain que la tradition theophanique a effective
ment comporte, dans sa phraseologie re<;ue, le ni/al de la rac. PP?J «pourrir, 
se decomposer», employe par Is 34, 4. Par consequent une formulation du 
type postule par la correction notee dans BH3 et BHS a dü exister. Nean
moins, malgre ce constat, il faut maintenir qu'en Is 34, 4, TM apreserve 
correctement le texte originel. Celui-ci a differe du modele plus ancien livre 
par le repertoire, et cette difference s'explique. Elle correspond en effet a 
une evolution ideologique qui s'est produite dans le ludalsme au moment 
de l'exil, et qui est attestee par la prophetie du Second Is. Sous I'influence de 
la confrontation avec le pantheon babylonien et avec ses dieux astraux, la 
theophanie yahviste a eJargi son tableau traditionnel. Au lieu d'affecter 
principalement la terre et ses montagnes, et de ne comporter, dans le ciel, 
que l'obscurcissement momentane de quelques astres (Is 13, 10), cette 
variation theophanique d'exil a entraine un veritable cataclysme celeste. 
Pour refuter la conception babylonienne et pour dissiper le prestige de ses 
divinites astrales, il fallait que la multitude des etoiles qui scintillaient au 
firmament füt balayee devant la manifestation du Dieu d'Israel, Dieu unique. 
Ce moment essentiel de la reaction israelite au milieu babylonien environnant 
s' exprime dans I' oracle d 'Is 51, 6 : «Levez vos yeux vers les cieux ... , car les 
cieux se disloqueront (proprement: seront mis en charpie) comme de la 
fumee !» (Ainsi TM ; I 'instructive divergence de Qa est examinee plus bas) 102. 

La situation d'exil, qui est une situation de confrontation ideologique, 
permet de saisir sur le vif la necessite d'une extension du tableau theo
phanique. Cette extension ne s'est pas arretee la. Elle a abouti a un abandon 
du theme cataclysmique, au profit du tMme lumineux, aspect central de la 
tradition theophanique, puisque defini par la Gloire divine. Cette evolution 
n'est intelligible historiquement que comme l'aboutissement du processus 
schematiquement retrace a I'instant 103. Quoi qu'il en soit de cette phase 
posterieure a celle de 51, 6, c'est I'influence de la prophetie exilique anti
babylonienne qui explique que le vb PP7J d'Is 34, 4 (TM = H) ait pu etre 
applique aux astres (<<l'armee des cieux»), alors que dans le cadre de la scene 
theophanique traditionnelle, il convenait aux montagnes, et qu'une formula
tion fondee sur ce vb a dü reellement exister, bien qu'elle n'ait pas ete 
preservee dans la litterature anterieure. 

La correction de TM e'st donc une erreur. Les correcteurs se sont mepris 
sur la vraie portee de la formulation a laquelle ils avaient abouti. Elle ne 

102 Sur la confrontation du yahvisme exilique avec le pantheon babylonien, voir: RH R 173 
(1968) I s. et 133 s. Le developpement qui concerne 51, 6 se trouve pp. 29 S. 

103 RHR, ibid., specialement 40s., 136-139. 163.170-172. 
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represente pas H, mais un modele phraseologique du repertoire theopha
nique, anterieur a H = TM Is 34, 4. Le fait interessant pour notre enquete 
sur l'hermeneutique et sur les traditions qui en sont indissociables, c'est que 
TM = H se presente a nouveau comme une retouche concertee de la tradi
tion theophanique anterieure. L'application du vb PPIJ (lui-meme issu d'une 
analogie verbale formelle, a un stade prelitteraire) a «I'armee des cieux» 
resulte d'une hermeneutique deductive, avec amplification. Elle est fondee 
sur I'obscurcissement des astres, aspect theophanique traditionnel (Is 13, 10), 
qui a ete pousse a la limite (tous les astres), et qui s'est aggrave en 
«decomposition» (en 51, 6 c'est une dissipation dans la fumee), sous I'in
fluence du debat ideologique d'exil, face au pantheon astral babylonien. 

La divergence de Qa 34, 4 n'a pas eu pour origine une incomprehension 
de la rac. PPIJ. La connaissance de cette rac. dans le milieu de Qa est assuree 
par divers indices, et d'abord par le fait que Qa ne varie pas pour le derive 
PIJ de 3, 24 et 5, 24 104. C'est au contra ire la comprehension precise du vb 
de H qui a provoque la divergence de Qa. Celle-ci a consiste en un retour 
a la conception et a une formulation traditionnelles dans les evocations 
theophaniques, grace a I'emprunt a Mi 1, 4, pour eviter I'idee selon laquelle 
«I'armee des cieux» etait promise a la decomposition. L'intention etait donc 
de preserver une vision du monde dans laquelle les astres appartenaient a 
un ordre superieur aux choses terrestres, et inaccessible a la destruction. 

Le souci de Qa d'exploiter les donnees de H par les moyens de I'herme
neutique transformante, dans un sens qui menage les astres (c'est-a-dire 
dans le sens d'une croyance a leur importance, et peut-etre a leur fonction, 
point a preciser plus bas) apparait encore en un autre endroit du texte. 
Qa parait, apremiere vue, s'accorder avec TM touchant le vb de 4aß, 
parce qu'il ales memes consonnes 1':>ll1. Mais s'agi-t-il d'une identite ou d'une 
homographie que Qa aurait exploitee eventuellement, dans un sens divergent? 
Cedant acette premiere apparence, et sans proceder a la moindre verification, 
Kutscher n'a vu dans cette leyon Qa qu'une orthographe consonantique 
defective attestant le meme vb que dans TM, c'est-a-dire, d'apres le vocalisme 
de ce texte, le nifal de ??l105. Mais, puisqu'il s'agit dans TM d'un gemine, il 
fallait tenir compte des tendances orthographiques de Qa, concernant cette 

104 Une bonne connaissance de PP?J, dans le Judalsme de la phase a laquelle appartient 
Qa, est prouvee par les interpretations de G, meme si elles offrent des fluctuations Iitteraires. 
Pour la valeur «pourrir», cf. eil particulier G Ps 38,6 (i:crU1tT]cJUv). L'emploi du vb hebreu dans 
un texte de la Loi aussi important que Lev 26, 39, et son attestation repetee dans des passages 
d'Ezechiel utiles a I'editication, sont autant de garanties. Mais la preuve decisive de I'intellectioll 
du vb de H par Qa reside dans le fait meme du changement, car c'est a partir de cette 
intellection que la var. s'eclaire. 

105 Cf. LM Y 104 haut (tin du ~ gimel); LIS 137 haut. 
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categorie de vbs. Or pour l'impft qal, qui est ici en cause, et dans les cas 
assures de lecture d'un vb gemine, Qa tend a recourir a l'orthographe 
pleine, indicatrice, c'est-a-dire a waw, apres la Ire radicale 106. La confronta
tion avec le cas du vb de Qa 34, 4 en discussion etait une precaution indispen
sable, que Kutscher a negligee. Mais ce qui oblige a rejeter definitivement 
son classement c'est que "ll' est une homo graphie consonantique inter
pretable soit comme le nifal de "1, en orthographe defective (ainsi TM), 
soit comme le nifal de ;"1. Or ce dernier vb est beaucoup plus frequent 
que l'autre dans la litterature biblique et le critere statistique, que Kutscher 
preconise ailleurs, mais qu'il a neglige ici, s'ajoute a l'autre en faveur du 
nifal de ;"1. Cette interpretation de Qa s'impose d'autant plus qu'il en resulte 
un sens eloquent et en accord avec l'inspiration de la modification principale 
par emprunt aMi, emprunt qui, nous l'avons vu, permet d'eviter la «de
composition» des astres. Le sens devient en effet dans Qa: <des cieux sero nt 
devoiles comme un livre». Pour des utilisateurs dont la pensee etait animee 
par un interet special pour les astres (ce que met indirectement en evidence 
l'emprunt aMi), il est clair que «le devoilement» des cieux comme un livre, 
au lieu de leur enroulement (livre etant = rouleau), etait un trait particuliere
ment digne de retenir l'attention: les cieux devoiles «comme un livre», au 
lieu des cieux enroules (TM = H), c'etait la possibilite retrouvee d'y lire 
des signes. Nous avons vu plus haut, apropos du rapport de H 34, 4 avec 
51, 6, que le sens originel de 34, 4 etait la fin de «la lecture» des cieux 
comme un livre. Si Qa a conserve la fletrissure de l'armee des cieux (pareille 
cl celle de la vegetation), en y insistant meme, dans les conditions dites plus 
haut, cela ne compromettait pas l'existence des astres et ne dementait pas 
«le devoilement» des cieux. Cette «fletrissure» des astres n'etait pas leur 
disparition et constituait au contraire un eloquent signe celeste, une annonce 

106 Voir l'orthographe pleine des vbs gemines, par opposition a I'orthographe consonantique 
dHective dans TM, dans les textes suivants, auxquels le lecteur pourra aisement se reporter, 
sans qu'il soit necessaire de reproduire dans cette note les orthographes consonantiques 
respectives de Qa et TM : 8, 9*; 10, 2*; 24, 14*; 27, 11; 28, 27; 30, 18; 30, 19; 33, 2; 38, 13; 
42,11*; 44, 23*; 57,14; 61, 7; 62,10*; 66,11* Le cas de 11, 14 est special. Le ::afn est repete, 
au lieu d'etre redouble. L'orthographe de repetition indique soit une conjugaison simplement 
forte, soit un procede d'ecriture pour suggerer le redoublement, en ecrivant deux fois la 
consonne. Les autres exemples cites montrent que la confrontation entre Qa et TM est 
eloquente. Elle met en evidence le souci d'indication explicite du vocalisme, dans Qa, souci 
conforme au caractere general de ce texte. La liste de Kutscher (dans LMY 104 c. supra, 
et LIS 136 bas-137) ne don ne qu'une partie de ces rHerences, eeiles marquees ici d'un 
asterisque. La raison en est que le classement adopte par I 'auteur repond a un autre eritere 
que la categorie des gemines. Ce critere (la voyelle longue accentuee) est, du reste, contestable. 
La note LMY 102, n. 21, LIS 135, n. I, fait apparaitre l'inconvenient du classement. Concernant 
les gemines en particulier, il en resulte un defaut qui a ete fatal a l'appreciation du vb de 
Qa 34, 4 en discussion. 
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de calamites futures, qui confirmait la possibilite de lire le eie! «comme un 
livre ». 

L'interpretation du groupe consonantique en cause comme un ni/al de 
il1n ne resulte bien entendu pas, dans Qa, d'une erreur par meconnaissance 
de la langue, selon l'argument ordinaire de l'empirisme. A la lumiere conver
gen te de tous les indices, le vb de Qa s'avere etre le produit d'une application 
de la methode des analogies verbales formelles, et c'est un specimen de plus 
qui illustre les faits etudies plus specialement dans la 2e partie de la presente 
section de notre enquete. 11 convenait de le relever, a l'occasion de l'emprunt 
par analogie scripturaire, qui est notre sujet principal ici, parce que l'im
portance ideologique evidente du theme du devoilement des cieux contribue 
a eclairer l'intention et la portee de l'emprunt aMi. Qa devient de plus en 
plus soupr,;onnable d'avoir ete inspire par une croyance astrologique, cette 
astrologie que la prophetie exilique avait au contraire rejetee, au cours de 
sa polemique anti-babylonienne. 

Le soupr,;on gagne en consistance si l'on observe qu'en 51, 6, Qa varie 
egalement par rapport a TM = H. Nous venons de voir que H 51, 6 est une 
refutation et en meme temps une conjuration effective de la religion astrale 
babylonienne et de l'astrologie, par le moyen de la tradition theophanique 
yahviste. Dans Qa la formulation de H relative aux cieux disloques (mis en 
charpie) comme de la fumee, tandis que la terre est mise en lambeaux, a ete 
remplacee par une autre proposition. Au lieu de «car les cieux se disloqueront 
comme de la fumee et la terre sera mise en lambeaux comme un vetement», 
on a dans Qa: «et voyez (en coordina tion a vec le I er impera tif «Ievez les 
yeux» = TM) qui a cree ceux-ci (les astres)?». Cest un emprunt a 40, 26, 
dont le 2e hemistiche est constitue par cette formule. Qa l'a legerement 
retouchee en ajoutant, en 51, 6 devant l'objet, la particule d'accusatif (nN) 
qui possede une valeur emphatisante. Ce n'est qu'un detail, mais significatif. 
Qa a ainsi rehausse l'allusion aux astres, par rapport au tour plus simple 
de 40, 26. La formulation du 1 er hemistiche de 40, 26 correspond a ce!le du 
I er hemistiche de 51, 6, acette difference pres qu'au lieu de la mention des 
cieux (ainsi 51, 6), 40, 26 emploie C,,?J, proprement «le lieu eleve». Cest un 
synonyme. «Levez vos yeux en haut» (40, 26); «Ievez vos yeux vers les 
cieux» (51, 6). Le l er hemistiche de 40,26 a ainsi servi de jonction entre les 
deux textes, ce qui a permis d'operer la substitution. Cest une nouvelle 
application de la methode des analogies scripturaires. 

La topographie textuelle de l'emprunt qui explique Qa 51, 6 a ete relevee 
par les representants de l'exegese empiriste, mais n'ayant pas reconnu 
l'application d'une methode dans les emprunts scripturaires, ils n'ont pas 
vu et ne pouvaient voir le motif du changement, ni son arriere-plan his-
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torique 107. En n~alite la transformation de 51, 6 dans Qa est inspiree par la 
meme ideologie que le changement de Qa 34, 4. Les responsables de la 
recension se sont ingenies a tourner, sous le couvert des mhhodes de l'her
meneutique, des formulations qui annon~aient la destruction des puissances 
celestes, parce que cette idee heurtait les conceptions qui avaient cours a 
Qumrän. Etant donne les interets ideologiques primordiaux engages, les 
changements textuels de Qa 34, 4 et 51, 6 par application de la methode des 
analogies scripturaires constituent des specimens particulierement probants 
de l'emploi de cette methode et de son importance dans le milieu de Qa: 
pour accrediter de tels changements, et les premunir contre les contestations, 
il fallait evidemment l'autorite d'une methode souveraine. 

En complement de tout ce qui vient d'etre dit, et avant d'en revenir a 
l'astrologie du milieu qumränien, il convient encore de relever, dans la 
tradition G du passage, des indices qui procedent de la meme orientation 
caracterisee par un interet pour les astres et leurs signes. La proposition 
34, 4aa (celle qui a ete affectee dans Qa par l'emprunt aMi) manque dans G. 
Les equivalences adoptees ailleurs par G POur la rac. PPIJ n'etaient pas 
compatibles avec la croyance astrologique 108. La negligence de la proposi-

107 Skehan, VTS 4 (1957) 152; Kutscher, LMY 433.441; LfS 542.552. 
108 Les traductions de G, dans d'autres textes, pour le meme vb hebreu montrent qu'il en 

percevait bien la valeur negative, incompatible avec une croyance astrologique, quel que rut 
son degre d'elaboration. On a le vb nlKElv «fondre, dissoudre», au passif, dans Lev 26, 39, 
pour la 2' mention de pp~ en ce texte, TUKi)<WVTU1, proprement «ils seront dissous», inter
pn:table metaphoriquement «ils seront consumes, ils deperiront», selon une derivation attestee 
en gree cIassique (er. LdS 1787, sous ce vb, ~ 11, 2). Pour Lev 26, 39, 1°, G porte 
KUTmp8upi)crovTUl «seront detruits, seront reduits a neant», deduetion qui s'eloigne de la valeur 
conerete de I'hebreu, mais qui est legitime en traduction litteraire. La variation de G en 
Lev 26, 39, pour le meme vb hebreu, provient de la tendance generale de G a eviter les 
repetitions. Cette tendance elle-meme, qui apparait inevitablement a un esprit moderne eomme 
etant d'ordre esthetique, est en realite inseparable du principe de la plurivalence, qui est inherent 
a I'hermeneutique juive antique, et dont la methode des analogies verbales formelles est une 
illustration: un meme terme peut avoir reellement, dans cette hermeneutique, deux valeurs 
ou plus, en un meme contexte. Dans Lev 26, 39, comme souvent ailleurs, I'effet se confond 
avec une simple variation stylistique (esthetique), et e'est ce qui fait illusion pour un moderne. 
Meme vb grec (au passif) pour le meme vb hebreu dans Zach 14, 12 (2 fois), Ez 4,17; 33,10, 
ainsi que dans la revision origenienne d'Is 34, 4, dont le principal representant est le Vaticanus 
(8), et dans le groupe pseudo-Iucianique. 11 faut observer a ce propos que G emploie aussi 
Ti)KEcrOat po ur rendre oo~, ni(al «fondre» (Ps 67 (68), 2; 96 (97), 5 et autres) et l1~ (precisions 
supra sur ce vb) (Ex 15,15; Ps 74 (75), 4; 106 (107),26). Cette identite de traductions, pour des 
voeables differents en hebreu, illustre la relation que G etablissait entre eux, legitimement, 
d'un point de vue abstrait, quoiqu'au prix d'un effacement des nuances concretes, si 
importantes en hebreu. La correspondance de TUKi)crOVTUl «fondront» et de 111p:Jn' «se 
fendront» (sujet <des vallees», dans les 2 textes) ne doit pas faire illusion. Lexiealement le vb 
gree s'explique par le ni/al de oo~ qui precede (H <des montagnes fondront»); hermeneu
tiquement, G a substitue cette valeur a celle du vb hebreu du 2e hemistiche, par droit de 
permutation des mots, a partir du principe formel du respect de la materialite du texte, la 



EMPRUNTS SCRIPTURAIRES 263 

tion de 34, 4aa peut etre mise sur le compte du procede d'abregement «un 
pour deux», frequent dans G, ou il est fonde sur l'economie de la repetition 
des hemistiches symetriques et constitue une convention de traduction, plutöt 
qu'une hermeneutique proprement dite. lei cependant la convention a recou
vert un abregement dont la parente avec l'inspiration astrologique ne parait 
pas douteuse. L'interpretation du 3e vb de H = TM 34, 4 par «tomber» 
est l'effet d'une petite mutation (une branche de la methode des analogies 
verbales formelles). Pour ",::1" (rac. "::1l) Gest passe d'une labiale a l'autre, 
d'ou "'0\ m:crEi'rat. L'interpretation de «leur armee» par TC1 ämpa (sujet du 
vb «tomber») trahit le souci de preciser le sens de la reference et confirme 
que Gaporte un inten!t special au theme des astres. Que ces astres 
«tombent» ne s'oppose nullement a l'inspiration astrologique (contraire
ment a ce qui etait le cas du vb de H 34aa evite par G). Cometes et etoiles 

permutation de mots jouant alors le meme role que la permutation de eonsonnes. dans les 
metatheses des analogies verbales. G a procede ainsi pour obtenir une logique plus aisee, 
avant la comparaison de la cire qui fond au feu et celle de l'eau coulant sur une pente. 
L'apparente comparaison de la scission des vallees avec la fusion de la eire, qui fait la 
difficulte de l'hebreu, en cet endroit, est ainsi evitee. Dans G c'est la manifestation d'un souci 
de clarification ades fins de vulgarisation edifiante, et non pas le signe d'une gene d'un 
tradueteur embarrasse (comme le pense B. Renaud, en considerant G Mi I, 4 isolement, 
sans tenir compte du lexique de G ailleurs, et de ses methodes hermeneutiques. Cf. B. Renaud, 
La formation du livre de MicMe (1977), 13). Les motifs de H, encore meconnus jusque dans 
l'exegese la plus reeente, sont difTerents et appellent un examen disjoint, capable de degager 
de fa90n preeise la logique interne a la structure A, B, a, b, qui earacterise le passage. Quant a 
cJaAw8i]GETUl (<<seront ebranlees», sujet: les montagnes), dans la I" proposition de G (au 
lieu de H «fondront»), ce vb grec resulte evidemment d'une substitution, qui eomplique la 
permutation dite a l'instant, et qui a ete operee en vertu de la methode des analogies 
seripturaires, d'apres les textes qui mentionnent l'ebranlement de la terre; cf. l'ebranlement 
des fondements des montagnes, Ps 17 (18), 7. Phenomene inverse dans Ps 74 (75), 4, Oll la 
nuance retenue par Gest «fondre» (sujet: la terre), au lieu de H «vaciller» (nuance de l1/J 

ici). Dans ce passage, G a retenu de preference l'idee de fusion, en raison de l'apposition 
au lee sujet, «et ses habitants», afin d'obtenir un effet edifiant, d'apres l'analogie scripturaire 
de la <<fusion des creurs», hebraisme pour l'epouvante (11 Sam 17, 10; Ps 21 (22), 15). A 
relever encore, concernant les interpretations de G pour PPIJ, G Ps 37 (38), 6 Em't.TCllGUV 
«pourrirent» et G Is 3, 24 KOVLOPT6~ «poussiere, detritus», po ur le derive nominal PIJ. Ces 
interpretations de G et leur lien hermeneutique avec le theme de la fusion (par analogie de 
sens et par analogies scripturaires) aident a apprecier l'absence, dans G, d'une equivalence 
de la I" proposition d'Is 34, 4: G a evite de livrer les etoiles a la fusion-decomposition, qui 
etait le sort des montagnes, de la terre (G Ps 74 (75), 4) et des creurs des humains, lors des 
interventions divines. Les astres fournissaient des signes aux hommes, meme lorsqu'ils tom
baient comme ils le font, d'apres G, dans sa 2e proposition de 34, 4; ils ne perissaient pas 
par le feu ou la deeomposition en pourriture. D'un autre cote, il faut tenir compte de 
l'eventualite d'une interpretation provisoire, dans G, avec suspension de ['option a retenir 
pour la [,e proposition de H 34, 4. Les responsables de G se reservaient peut-etre de revenir 
sur ce passage pour interpreter la I ce proposition de H, a l'aide d'un emprunt scripturaire, 
ou par un autre procede. Le provisoire serait devenu definitif, jusqu'a ce que la revision 
origenienne comble la lacune, avee recours a l'equivalenee dite supra pour le vb. 
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filantes etaient des signes du plus haut interet pour l'astrologie. Il convient 
de reconnaitre dans ce vb obtenu par methode hermeneutique d'analogie 
formelle, et dans la clarification explicite «astres» (hermeneutique deductive) 
deux modifications qui confirment l'orientation astrologique de l'exploita
tion de H par G. Les changements ne correspondent pas litteralement a ceux 
de Qa, mais l'inspiration est la meme et c'est l'aspect important, qui illustre 
la diffusion de la pensee astrologique 109. 

Dans les retouches apportees au texte grec par les revisions de l'ancienne 
Septante juive, d'apres l'hebreu et avec un souci de correspondance litterale, 
il faut re lever la le~on de 46, 534, Bo arroKaAu<p8i]o'E'tal. Quoique ce vb 
figure, dans ces textes, au debut de 34, 4, c'est-a-dire a l'endroit de la lacune 
de G (ce qui le fait correspondre topographiquement au vb 1i'1.m du debut 
de H 34, 4), son sens indique qu'il provient de 1?m. Ces temoins grecs ont 
donc la meme interpretation par homo graphie consonantique (analogie 
verbale formelle) que Qa (rattachement a la rac. ;'?l). La rencontre montre 
qu'une tradition s'etait formee touchant ce vb: elle s'ajoute aux autres 
indices astrologiques. Enfin notons le vb craAw8i]croV!Ul de la citation de 
34, 4a dans l'evangile de Mt (24,29) «seront ebranles»; sujet <des puissances 
des cieux», ainsi Mt pour H «l'armee des cieux». Le vb de Mt s'explique 
par une interpretation de 1i'/,)l par glissement a 11/,)l = 111/,)l (rac. 11/,)). Petite 
mutation fondee sur la parente phonetique des 2 palatales (methode des 
analogies verbales formelles). Ce vb hebreu peut evoquer une agitation 
spasmodique, et il est parfois rendu dans G par le vb de Mt (cf. G Ps 45(46) 6; 
G Am 9, 5; G Nah 1, 5). Il s'agit de nouveau d'une attenuation, dans le 
sens astrologique d'un signe du ciel. En outre il est interessant de constater 
que le vb de la citation de Mt constitue une reciproque du processus etudie 

109 La maniere dont Kutscher apresente G et son rapport avec TM et H repose sur 
une meconnaissance complete de la valeur de ce temoignage. L'auteur n'a pas apen,;u la 
possibilite d'un rapport exegetique general avec Qa. Dans son analyse de LMY 206 et LIS 273, 
Kutscher a simplement note la lacune de G par rapport a TM, sans s'interroger sur les motifs 
possibles. Oe plus, Kutscher n'a pas clairement reconnu la priorite du texte grec court (celui 
avec lacune, par rapport a TM), dans sa confrontation avec les formes posterieures, qui 
d6rivent de la revision hexaplaire, ou de recensions comparables, tardives par rapport a 
l'ancienne Septante, et plus ou moins alignees sur l'hebreu, notamment a travers le litteralisme 
des versions hexaplaires dont s'est servi Origene, dans sa revision du texte de l'ancienne 
Septante juive. Les observations de LMY 430 et LIS 538 supposent que la forme courte etait 
l'une des formes qui «circulaient» (ainsi LMy), alors qu'en n:alite la confrontation des 
familles de manuscrits oblige a tenir cette forme courte pour un texte qui a longtemps existe 
seul, et qui represente l'ancienne Septante juive, par opposition aux formes qui refletent une 
source hebraique = TM, et qui ont produit la Septante chretienne. La reference a l'apparat 
critique de Ziegler montre qu'ici comme parfois ailleurs, quand il invoque Origene a l'appui 
de TM, Kutscher a meconnu la signification historique de la difference entre les mss du type 
hexaplaire et les autres. 
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plus haut touchant l'obtention du vb de H 34, 4aa, a part ir du vb de la 
tradition theophanique anterieure. La donnee invite a tenir pour probable 
qu'il existait dans le ludai'sme une tradition de lexicographie hermeneutique 
relative aux vbs et a leur substitution reciproque. Le choix du 1 er vb de 34, 4 
montre, d'apres ce qui a ete dit plus haut sur son origine dans la phraseologie 
theophanique, que la tradition en question devait deja exister avant l'epoque 
de la redaction de H. 

Les indices nettement astrologiques qui se degagent des var. de Qa en 
34, 4 et 51, 6 sont confirmes par des documents qui ont ete retrouves dans la 
IVe grotte de Qumran. 11 s'agit de fragments hebreux et arameens. Les 
documents hebreux sont rediges de maniere cryptique. Ils ont ete publies et 
interpretes par 1. M. Allegro. La partie arameenne a ete publiee et elucidee 
par les soins de 1. Starcky 110. On doit aces auteurs d'avoir identifie le 
genre de ces textes et d'avoir surmonte pour l'essentiel leurs notables diffi
cultes. En ce qui concerne l'eclaircissement des documents d'Allegro, des 
progn!s divers ont ete realises ulterieurement, en particulier par 1. Carmignac 
et A. Oupont-Sommer. Ce dernier auteur a notamment precise l'inspiration 
astrologique des documents 111. Ces contributions apportent a l'exegese des 
divergences textuelIes de Qa en 34, 4 et 51,6 un precieux complement externe 
qui assure la restitution de I'arriere-plan ideologique des modifications. 
Inversement ces variations de Qa constituent pour I'elucidation et I'apprecia
tion historique de la portee des fragments astrologiques de la IVe grotte une 
illustration scripturaire qui verifie le credit de I'astrologie dans la secte. La 
science des signes du eie I a rejailli sur la science des Ecritures. Cela n'a pas 
ete sans le contröle des normes propres a I'hermeneutique de ces Ecritures, 
et les le~ons de Qa confirment encore sous un autre angle la haute auto rite 
de la methode mise en ceuvre. Les responsables de Qa devaient premunir 
leur recension contre toute contestation interne ou externe, concernant les 
changements operes en 34, 4 et 51, 6. Sur un sujet tel que I'astrologie, et etant 
donne la reprobation scripturaire du culte des astres (Ot 4, 19), il y ades 
chances que se soient elevees des discussions et que se soient manifestees 

110 J. M. Allegro, dans JSS 9 (1964), 291-294, et planche I; J. Starcky, dans Memorial du 
cinquantenaire de /'Eco/e des langues orientales anciennes de /'Institut catho/ique, Paris, 1964, 
51-66 et 2 pI. 

111 Voir J. Carmignac, «Les horoscopes de Qumran», dans RdQm 5 (1965), 199s.; A. 
Dupont-Sommer, dans Comptes rendus de /'Academie des Inscriptions et Beiles Lettres, 1965, 
239 s. On notera en particulier l'explication proposee par Dupont-Sommer concernant l'ex
pression difficile dont le sens litteral est «la deuxieme colonne». L'auteur y reconnait une 
«division du cercle celeste», en relation avec le taureau mentionne par le texte, et qui est 
precisement le 2' signe du zodiaque (o.c. 241-242). Voir encore 1es diverses precisions 
d'astronomie historique apportees par M. Delcor, dans RdQm, 5 (1966) 521 s. 
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des oppositions, au moins parmi les adversaires de la secte. A l'interieur 
meme de la communaute de Qumrän, une fois l'astrologie admise et cultivee, 
il etait indispensable d'assurer son prestige de fa~on incontestee, en la justi
fiant scripturairement. 11 fallait pouvoir s'appuyer sur une auto rite absolue, 
en matiere de retouches textuelles. Cette autorite est, dans les changements 
majeurs infliges a 34, 4 et 51,6, celle de la methode des analogies scripturaires. 
Complementairement ont egalement joue un röle la methode des analogies 
verbales formelles et l'hermeneutique deductive. 11 a paru approprie d'en 
tenir compte dans le meme expose, bien que I'etude des analogies verbales 
formelles dans Qa soit une anticipation sur la 2e partie de la presente section. 
Dans un texte tel que 34, 4, les deux methodes analogiques sont inseparables, 
des lors qu'il s'agit de restituer l'arriere-plan ideologique qui a inspire les 
responsables de la recension. 

A l'occasion de l'examen de Qa, il convenait aussi d'indiquer que l'herme
neutique analogique transformante a affecte (par analogie verbale formelle) 
la formation originelle de 34, 4 et meme la tradition phraseologique ante
rieure. Observations semblables concernant la Septante et certaines varia
tions de ses temoins. La longue periode jalonnee par tous ces faits, depuis la 
tradition anterieure au texte jusqu'a l'interpretation grecque (elle-meme 
partagee entre ancienne Septante juive et recensions posterieures revisees) 
montre que Qa n'est qu'un moment dans une continuite culturelle qui est 
celle de la tradition des methodes hermeneutiques. Cest, apropos des textes 
qui ont ete examines dans ce chapitre, 34, 4 et 51, 6, un constat qui prefigure 
l'une des conclusions generales aUXqUelleS nous aboutirons, au terme de 
notre enquete. 

Les variations de Qa en 34, 4 et 51, 6, la formation du texte hebreu de 34, 4 
et les indices des representants de la Septante livrent ainsi les materiaux 
d'une petite synthese qui nous prepare au degagement (dans la 3e partie 
de la IIe seetion) du phenomene remarquable de la continuite de la tradition 
culturelle qui a preside a la transmission et a l'interpretation des textes. On 
peut grouper les faits de la maniere suivante : 

A) Methode des analogies scripturaires. 
1) Modification de 34, 4 par emprunt a Mi 1, 4. 
2) Modification de 51, 6 par emprunt a 40, 26. 
3) Emprunt contextuel du 2e vb de Qa 34, 4 (cf. debut de l'expose). 

B) Methode des analogies verbales formelles. 
4) Au stade de la redaction de H, formation de l'oracle sur Edom 

par speculation verbale sur la ressemblance, en hebreu, entre Edom et 
«sang», avec influence complementaire du vb «etre rouge». 
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5) A un stade anterieur a la composition de H 34, I s., obtention du 
vb pp~ a partir de l17.), par changement de palatale (petite mutation para
phonique). 

6) Dans Qa, rattachement de ,Im au vb, ;,Iil par homographie. La 
meme speculation verbale se retrouve dans des temoins des revisions de la 
Septante. 

7) Passage du vb hebreu «se fletrir» (cf. ",:1') au vb «tomber» ("'0'), 
dans l'interpretation G du 3e hemistiche de 34, 4. 

8) Interpretation de pp~ par l'~, dans la citation d'Is 34, 4 de 
Mt 24, 29. Processus analogue a celui de ci-dessus (5), mais en sens inverse. 

8) OE 35 A 50: EMPRUNTS MINEURS 

L'objet de notre enquete etant, en cette partie, de demontrer I'existence 
dans Qa de variantes dues a une methode de traitement des textes par 
analogie scripturaire, mais non pas de faire un releve exhaustif des faits de 
cet ordre, qui sont d'inegale valeur probante et dont l'expose excederait la 
place disponible, nous devons laisser de cote diverses retouches mineures 
imputables ades emprunts, qui peuvent etre relevees entre les eh. 36 et 51. 
11 ne s'agit que de petits details dont la plupart se presentent comme des 
harmonisations internes, en rapport avec des passages rapproches. Ils ne 
donnent pas en eux-memes une idee suffisante de l'envergure de la methode 
et de son autorite. Il suffira de renvoyer aux materiaux reperes par Skehan 112, 

en leur restituant leur caractere de traitements methodiques, solidaires de 
champs d'interet originaux, dont cet auteur, victime du prejuge empiriste, 
n'a rien soupc;onne. 

Meme reduits a de modestes harmonisations pratiquees d'apres des pas
sages voisins ou parfois des contextes immediats, les emprunts de cette sorte 
laissent generalement percevoir quelque chose du souci de vulgarisation 
edifiante que nous avons regulierement decele dans d'autres var. En 40, 18, 
par exemple, Qa n'a fait qu'ajouter au vb un suffixe, d'apres 40, 25 et 
46, 5, mais ce suffixe, a la I re pers., est important, car il represente Dieu. 
Le discours direct met les humains en presence du Dieu unique lui-meme 
et fait sentir I'offense a sa majeste que serait une comparaison, quelle qu'elle 

112 VTS 4 (1957) 152. La contribution de Kutscher aces reperages est rendue confuse 
par le fait que I'auteur n'a pas systematiquement groupe les modifications d'apn:s leur origine 
scripturaire, comme Skehan a eu le merite de le faire. La dispersion en des rubriques distinctes, 
repondant a d'autres chefs d'interet, masque le phenomene historique important et rend 
l' ouvrage peu utilisable sur ce sujet. 
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soit: Dieu est incomparable. Dans TM la meme pensee s'exprime moins 
fortement, en une affirmation au sujet de Dieu, designe a la 3e pers. 113. Le 
gain de qualite edifiante n'a pas ete obtenu, dans Qa, par une retouche 
introduite dogmatiquement, sous le couvert de I'idee religieuse impliquee, 
pourtant hautement legitime. Le changement a ete opere sur I'autorite des 
2 textes apparentes, et c'est la quete de I'autorite scripturaire qui est I'aspect 
significatif de la var. 

Dans le groupe considere, I'interet historique de la var. principale de 
Qa en 36, 11 merite d'etre signale brievement, au passage. Dans TM «ne 
nous pade pas en judeen» (n""il", c'est-a-dire en hcbreu) est la contrepartie 
de «pade a tes serviteurs en arameen», requete des padementaires d'Ezechias 
aupres du representant de l'armee assyrienne. Le peuple ne doit pas com
prendre ce qui se dira. A I'epoque de Qa la situation linguistique avait 
change. «Judeen» equivalait a arameen, et le texte biblique pouvait paraitre 
contradictoire. Theoriquement il aurait suffi de remedier en supprimant 
«en judeen», la requete portant alors sur la discretion du ton. Mais Qa a 
substitue une formule, empruntee a 36, 12 il'Nil C"iJ'il nN: «(ne dis pas) 
ces paroies (aux oreilles des gens ... )>>. L'analogie de justification est logique, 
puisqu 'il s 'agit en 11 et 12 du discours de I' Assyrien, et le vb iJ' fait office 
de jonction verbale. 

Observons enfin, avant de passer aux derniers specimens importants qui 
nous restent a examiner, que la singularite des conditions de I'emprunt 
effectue en 47,12, a partir de Jer 3,25, se justifie dans le cadre de l'application 
de la methode des analogies scripturaires. Apparemment iI y a eu perle de 
tout un membre, en meme temps qu'emprunt d'une locution a Jer. A partir 
de l' expression de jonction 'l"iU)l~ «depuis notre jeunesse» (avec suffixe a 
la 1 re pers. plur. dans Jer, a la 2e pers. sg dans Is), Qa a incorpore C'"il ,~, 

«et jusqu'a ce jour» (article a valeur demonstrative, seul retenu par Qa; 
Jer porte encore explicitement le demonstratif de renforcement). Les allusions 
de Jer 3, 23 s. a la tromperie idolätrique permettent en outre une analogie 
avec Babylone d'Is 47. L'emprunt a ete substitue aux 2 propositions qui 
suivent la jonction dans Is + encore le 1 er vb de 47, 13. Cet abregement 
important n'est pas accidentel, mais reflechi. Qa a manifestement voulu 
eviter le risque de troubler les esprits par la pensee du pouvoir attribuable 
a Babylone, d'apres H, des lors qu'on le prenait a la lettre, en perdant de 
vue son ironie originelle: «peut-etre pourras-tu etre efficace; peut-etre 
provoqueras-tu l'efTroi! ». 

113 Il faut comprendre Qa: «Ä qui me comparerez-vous, (Moi) Dieu ?». 
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G a aussi ornis cette 2e proposition, et la rencontre sur ce point avec Qa 
prouve gu'il a existe une tradition exegetigue gui visait a eviter la pensee 
d'une Babylone redevenue redoutable. Qa n'a probablement pas inaugure 
ce courant. Sa solution, en tout cas, a consiste a se mettre sous le couvert de 
l'autorite de Jeremie. 

9) LA VARIANTE Qa 52, 8 ET LE S'MONEH -Es REH 

A la fin de 52, 8 Qa porte un mot absent de TM : o'lJn':J. Les guetteurs 
censes postes dans <des ruines» (9) de Jerusalem «voient Yahve revenir a 
Sion (fin de la proposition dans TM) avec compassion» (ainsi Qa) 114. Le 
surplus de Qa est certainement secondaire, d'apres I'ensemble des considera
tions gui vont suivre. La premiere est gue ce surplus s'expligue par un 
emprunt a Zach I, 16. On trouve dans ce texte une formulation analogue 
a celle d'Is, a la 1 Te pers., avec Jerusalem au lieu de Sion, et avec le substantif 
gui caracterise le passage dans Qa: «Je retourne a Jerusalem avec com
passion» 1 15. La source de la var. a ete identifiee par Kutscher l16 . Skehan 
avait note le texte de Zach et lui avait adjoint a tort Is 54, 7, Oll I'on a bien 
le substantif de Qa, mais Oll le contexte n'offre aucune analogie, ce gui 
elimine cette supposition 117. Qb s 'accorde avec TM 118. Son temoignage 

114 Cest certainement Yahve qui revient 3 Sion, conformement 3 la valeur intransitive 
de J1lZ1, 3 l'imagerie de 40, 10-11, et 3 la fonction de Sion dans la prophetie de fin d'exil, 
Oll ce nom ne designe pas la gö!ah exilique. La plupart des auteurs sont d'accord sur le vb 
intransitif. North fait encore place 3 I'hypothese d'un sens transitif, sans la retenir pour sa 
part (Comm. 222). Mais admettre la possibilite est encore aller trap loin. L'emploi transitif 
du qa!, dans Ps 85, 5 allegue par North, est isole et se rattache vraisemblablement 3 la tournure 
transitive n1JlZI J1lZ7 qui s'explique par une autre rac. Dans Ps 85, 5 le pranom suffixe peut 
remplaeer le substantif de l'expression citee, parce qu'elle figure dans le contexte (85, 2). 
L'interpretation d'ls 52, 8 par une valeur transitive (ainsi Knabenbauer, Comm. 304) est un 
heritage de Sym, Vg (cum converterit Dominus Sion) et Syr (ale! + ace.). L'exegese de ces 
versions ne s'explique ni par une valeur transitive de l'hebreu, ni par une autre lecture (au 
hili!), mais elle pracede du souci d'eviter l'anthrapomorphisme. La justification etait certaine
ment l'analogie de la tournure transitive citee plus haut. 

115 Dans la formulation de Zach le complement de lieu (<<3 Jerusalem») est accompagne 
de la preposition 7, 3 la difference d'Is 52, ou l'on a l'accusatif local (Joüon, Gr. 380 126 h), 
certainement encourage ici par le style Iyrique. Dans Zach, le style oraculaire, et non speciale
ment Iyrique, a pu encourager l'explication par la pn!position, un tel style comportant, le cas 
echeant, des precisions, 3 cote d'eventuelles allusions enigmatiques. 

116 LMY 433; LlS 543. 
117 Elle montre ce que confirment les indices releves au debut de cette partie, concernant 

la contribution de Skehan, 3 savoir que, pas plus que Kutscher, il n'a soup~onne dans les 
emprunts qu'il a releves l'application d'une regle precise, caracterisee par le recours 3 des 
relations analogiques entre les textes. 

118 Edition Sukenik, pI. 10, Ig 2. La Ig I de la photo est tres lacunaire et la transcription 
de Sukenik excede manifestement ce qu'il est possible de lire sur la photo. 
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est ici speciaJement important, parce qu'il est le seul qui soit d'accord avec 
TM. Les versions en effet ont toutes vise, d'une manü::re ou d'une autre, a 
eviter I'anthropomorphisme du retour de Yahve en personne a Sion, sous 
l'reil des guetteurs, et donc du retour conc;u de la maniere la plus realiste 119. 

Cest precisement ce motif qui est aussi l'origine ideologique de la var. de 
Qa, comme nous allons le verifier avec plus de precision. Kutscher a commis 
des erreurs, sous l'effet de son prejuge empiriste et de sa conception trap 
etroite de la notion d'archetype. Apart le reperage de Zach 1, 16 et la 
reference a la priere des «Dix-huit parales», d'apres H. L. Ginsberg, point 
sur lequel nous revenons plus bas, son analyse des faits a ete malheureuse 
sur les autres aspects de la question. Non seulement il n'a pas plus souP9onne ici 
qu'ailleurs le probleme essentiel des motifs, et il s'en est tenu a des observa
tions schematiques de materialite textuelle, mais sa description des faits est 
erranee et constitue un exemple frappant de paralysie de l'analyse, des le 
stade de la description. 

D'une part, Kutscher a neglige de tenir compte de Qb, d'autre part, il s'est 
trompe sur le cas des versions, en les classant du cöte de TM, alors qu'elles 
temoignent au contraire, hexaplaires comprises, d'une exegese qui tournait 
deliberement le sens obvie de H = TM. Ce sens ne pouvait echapper, vu 
I'extreme frequence du vb hebreu qui est au nreud de la question, :nC', avec 
son sens intransitif au qal. L'erreur de Kutscher saute aux yeux dans le cas 
de G. G a interprete par EAST]O'U, selon la lec;on de B et autres, retenue par 
Ziegler, ou EAST]O'Sl, selon A, S et autres: « ... chaque fois que le Seigneur 
aura pitie de Sion» 120. Ce sens rejoint celui de Qa et suppose soit une 

119 Dans l'hebreu l'anthropomorphisme est souligne par l'emploi de I'expression ]'1I:J ]'11, 

litteralement «reil dans l'reil», c'esH't-dire comme quelqu'un qui peut regarder un autre dans 
les yeux, un hebraisme pour dire «face a face» (Nb 14. 14). Une evocation Iyrique comme 
celle de 52, 7s. pouvait risquer ce «face a face» theophanique, dont la justification est dans la 
qualite dramatique du tableau obtenu: apres avoir vu les coureurs, qui precedent le cortege, 
apparaitre au sommet de chaque colline (<<qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds du 
messager ... !» 52, 7), les guetteurs voient a present, du milieu des ruines (9) «face a face, 
Yahve revenir a Sion» (8). Volz a bien mis en evidence, d'une part, I'aspect visuel implique 
(emergence sur les collines, disparition dans les vallees), d'autre part, l'emotion qui anime le 
texte avec la repetition en 7 aß «die dreifache Wiederholung malt die Erregung, auf jedem 
Gipfel ertönt ein neuer Ruf» (Comm. 122). L'exploitation du passage dans le sens d'une 
«intronisation eschatologique» (Begrich, Studien ... 50, avec la reference a Gunkel-Begrich, 
Einl. ::. d. Psalmen) ne parait comporter une certaine legitimite que pour restituer une resonance 
diffuse, venue d'une tradition plus ancienne. Le passage reste prioritairement determione par 
les conditions du retour d'exil et par le Iyrisme concret et concis qu'elles ont inspire. Le point 
important pour notre sujet est que le face a face theophanique depeint originellement par le 
texte ne pouvait que soulever des difficultes pour l'utilisation du texte dans le Judaisme. D'ou 
l'apparition partout, sauf dans Qb, d'interpretations qui visent a toumer l'anthropomorphisme. 
Precisions infra. 

120 Apres T]ViKU äv, le subjonctif est normal dans la koine biblique, comme en grec classique 
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interpretation d'une le.;on = Qa, a l'aide du vb grec cite, soit une exegese 
orientee dans le meme sens que la var. Qa, a partir d'un texte H(G) = TM. 
Dans cette seconde eventualite, une combinaison d'Is 52, 8 avec Zach I, 16, 
suivie d'une simplification litteraire (I vb grec pour vb + substantif de Zach) 
devient probable. Il faut alors songer a une meme tradition hermeneutique 
qui aurait influe, d'une part, sur Qa, d'autre part, sur G. Kutscher s'est laisse 
fourvoyer par l'aspect purement formel des textes, et il a conclu a un 
rapport G-TM, du fait que ces 2 textes n'emploient qu'un vb la Oll Qa porte 
un vb + un substantif. Si l'on ne ferme pas les yeux sur la teneur de G, le 
rapport avec Qa est patent, et il faut conclure que G s'accorde exeghiquement, 
quoique non litteralement, avec Qa. L'anthropomorphisme du retour du 
«Seigneur» en personne a Sion disparait dans G, pour etre remplace par le 
mouvement de la pitie divine en faveur de Sion. Le litteralisme de Qa etant 
different, sa reduction de l'anthropomorphisme est moins apparente et 
pourrait meme paraitre douteuse. Elle va se verifier plus bas. Pour le moment 
le point important est l'evidence du rapport G-Qa. Les autres vers ions ont 
resolu la difficulte de l'anthropomorphisme en interpretant le vb hebreu 
comme un transitif: dans Aq, Theod, Sym, Vg et Syr, Dieu ramene Sion, 
il ne revient pas lui-meme a Sion. Cette interpretation pouvait se justifier 
du point de vue des anciens, par l'analogie scripturaire, en realite fallacieuse, 
de I'expression n1:Jtli :J1tli, comme indique dans une note precedente 121. Quant 
a T, il paraphrase egalement a partir d'une interpretation transitive du qa1 122 • 

La meconnaissance de l'exegese des versions par Kutscher et, avant tout, 
son erreur concernant G sont d'autant plus surprenantes que par ailleurs 

(AbeI, Gram. 355 * 79 x), mais avec des derogations possibles (cf. ci-apres). Le sens de la 
conjonction est, avec le subjonctif, «toutes les fois que ». La nuance est importante pour 
l'interpretation que G a donnee de l'hebreu. Les guetteurs ne voient pas seulement une fois, 
comme dans H (globalement et abstraction faite de la modalite perceptive discontinue, precisee 
dans la note precedente). Ils voient chaque fois qu'a des intervalles de temps eIoignes <<le 
Seigneur a pitie de Sion». En d'autres termes, la scene de H et son anthropomorphisme sont 
remplaces dans G par !'idee qu'en dehors de toute vision reelle, des inspires ou des guides 
spirituels avertissent la communaute «toutes les fois que le Seigneur a pitie de Sion». 11 n'est 
cependant pas exclu que la var. de A, S et autres puisse etre primitive, justement en raison 
de son anomalie par rapport a la langue classique. Il existe une certaine tendance de la koine 
a negliger le subjonctif en faveur de l'indicatif. Abel la signale avec ömv (ibid. 296 * 68 cl. 
Mais il serait excessif de voir dans l'indicatif, en ce cas, la recherche d'une nuance orientee 
vers <<I 'affirmation adoucie»; c'est simplement un relächement de la langue tardive. 

121 Voir supra la I" note relative a la var. de Qa 52, 8. Kutscher a consulte trop 
hätivement l'apparat critique de SG Is, complexe ici, et il a cru a une donnee imputable au 
seul Sym. Cf. aussi Field, 11, 532. 

122 Sur les versions autres que G, la presentation de Kutscher est trompeuse, en ce qu'elle 
implique que ces vers ions offrent le meme sens que TM, alors que c'est en realite un sens 
different, sur un point nevralgique. 
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I'auteur rappelle une relation remarquable signa lee par H. L. Ginsberg, entre 
la le<;on de Qa et un passage de la priere dite des «Dix-huit paroles», le 
Semoneh 'Esreh 123. Cest une composition tres antique, dont on admet 
I'anteriorite par rapport a la naissance du Christianisme 124. Kutscher s'est 
borne a mentionner la formulation en question, sans reference, ni indication 
d'edition: O"lJn1J 11"::t? lJ1tvJ. D'apres I'ed. de Staerk, le passage est a la 
strophe 17 de la recension babylonienne, tandis qu 'il manque dans la 
recension palestinienne 125. II faut tenir compte du contexte precedent de 
la priere: 11"l"Y :11"mm «et nos yeux verront ton retour cl Sion avec ta 
compassion» (sens litteral; precisions infra). La formulation complete ne 
laisse aucun doute sur la reminiscence d'Is 52, 8. II est c1air que la priere des 
«Dix-huit paroles», tout en adoptant la 2e pers. sg requise par le contexte, 
a puise dans une recension d 'Is qui avait la le<;on de Qa 126. Cette corres
pondance ne doit pas etre appreciee seulement du point de vue de la 
materialite textuelle. Confrontee avec Qb, en accord avec TM, et avec G, 
en accord de sens avec Qa, la le<;on des «Dix-huit paroles» prend toute sa 
signification, et temoigne de I'extension d'une exegese re\igieuse du passage 
d'Is, qui visait a esquiver I'anthropomorphisme du tableau Iyrique primitif. 
Le rapprochement que I'on doit a Ginsberg est instructif et aurait du attirer 
I'attention de Kutscher sur le caractere traditionnel de la var. de Qa et 
donc aussi sur la vraie nature de la le<;on G. Kutscher en a ete reduit a 
avouer son etonnement devant la rencontre entre Qa et la priere des 
«Dix-huit paroles». «The similarity ( ... ) is astounding», ecrit-il (L/S). 
«Stupefiant», c'est aussi le terme de LMY. Comment en effet un texte 
comme Qa, qui n'est aux yeux de Kutscher qu'une adaptation empirique, 

123 Kutscher n'a donne que la page, en negligeant d'indiquer I'annee du periodique «Israel» 
Oll figure I'article de Ginsberg (LM Y 433, n. 12, non rectifie dans LlS 543, n. I). Je n 'ai 
pu me reporter a I'article de Ginsberg. La donnee decisive transmise par Kutscher suffit 
cependant ici. 

124 W. Staerk, Alljüdische liturgische Gebete, 9s. L'auteur observe que cette priere «a passe 
par une longue histoire» et que, dans sa forme primitive, «elle remohte probablement jusque 
dans la periode prechretienne du Judajsme». Sur la priere des «Dix-huit paroles», voir: I. 
Elbogen, Der jüdische Gottesdienst, 27s., et la bibliographie, 27 et 41. Le texte de la Geniza 
publie par S. Schechter (JQR 10 (1898) 654s.) represente la recension palestinienne (Staerk, 
o.c. 10). Voir aussi la bibliographie donnee par E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes ... 
11, 538s., et voir I'expose de Strack-Billerbeck, riche de nombreux materiaux rabbiniques 
(Komm. z. N.T., IV, I, 208s.). 

125 Staerk, O.c. 18. Comparer la recension palestinienne, 14. 
126 Teile est, d'apres la note de Kutscher, ('interpretation de Ginsberg, en son article 

pratiquement inaccessible, vu la lacune de la rHerence de Kutscher. Cf. LMY et LIS, loc. 
c. sup. Pour sa part, Kutscher a cru devoir s'abstenir de tout jugement touchant le rapport 
manifeste entre la priere des «Dix-huit paroles» et Qa. 11 presente la conclusion de Ginsberg 
sur ce point comme affaire d'opinion et non comme constat. 
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due aux initiatives personnelles d'un scribe, pourrait-il pn':senter un rapport 
avec une composition liturgique aussi importante et prafondement enracinee 
dans la tradition religieuse juive que les «Dix-huit parales»? La relation ne 
peut apparaitre que comme une anomalie dans la conception que Kutscher 
s'est faite de Qa. Mais il a neglige de se demander si cette anomalie ne serait 
pas le signe d'un defaut de cette conception. Si une var. comme celle de Qa 
52, 8 s'avere traditionnelle, a travers le temoignage de la priere des «Dix-huit 
parales», c'est bien que Qa doit etre apprecie comme un texte influence par 
la tradition et ses normes. 

L'emprunt a Zach nous avait deja montre que la var. s'explique par 
I'application d'une norme, celle des analogies scripturaires. Le fait que la 
var. soit passee dans la tradition pour prendre une place aussi importante 
que celle qu'elle occupe dans la priere des «Dix-huit paroles» constitue une 
illustration explicite de ce que nous sommes partout oblige d'admettre a 
titre d'implication necessaire, a savoir I'autorite que la norme a conferee a 
la var. 

La var. de Qa et la formulation des «Dix-huit parales» derivent donc 
d'un emprunt scripturaire methodique. Il reste a donner des precisions sur 
le motif ideologique du changement. Nous avons dit plus haut, apropos du 
rapport G-Qa, que le motif etait le souci d'eviter I'anthrapomorphisme 
theophanique. Dans G c'est cIair. Dans Qa on pourrait encore hesiter: si 
Yahve revient avec sa compassion, cela n'implique-t-il pas qu'il revient en 
personne? L'anthrapomorphisme n'est-iI pas toujours present dans Qa? 
Apprecier la var. de la sorte serait oublier une tournure tres vivante en hebreu 
et en arabe, qui consiste a employer un vb intransitif de mouvement avec 
la preposition b (bi en arabe) d'accompagnement, pour signifier le deplace
ment de la chose (parfois de la personne) designee par le complement. Dans 
ce tour la preposition donne au vb une valeur pratiquement transitive, et 
I'on dit «venir avec» pour signifier «apporten> 127. Dans Qa l'adjonction 
de «la compassion», comme complement d'accompagnement du vb de 
mouvement, sollicite l'attention en faveur de ce complement, tandis que le 
sujet, Yahve, parait moins se deplacer lui-meme que deplacer cette «com
passion». Etant donne la portee de cette notion pour la piete, il est cIair que 

127 Cf. Lev 16, 3; Ps 66, 13. En arabe des vbs de mouvement comme 'atii et gii'a «venir», 
4ahaba «sortir», siira «partir en voyage» se construisent couramment avec bi de la chose 
que ron transporte et qui, avec fonetion de complement d'accompagnement, equivaut au 
complement d'objet d'un vb transitif exprimant le transport. Cf. BDB 89 B et la reference 
a Wright-Caspari, Arabic Gram. 11, 172. Illustration dans Lane I, 15 C; 2, 492 A, etc. Voir 
aussi Reckendorf, Syntaktische Verhältnisse ... 243 s.: « Mit dem Objektsakkusativ berührt 
sich (bi) in einer Reihe von Konstruktionen ». 
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la representation Iyrique et anthropomorphique de H (la marche divine a 
la tete du cortege de retour) fait place a I'idee que Yahve ramene a nouveau 
«sa compassion» a Sion, qu'il assure de nouveau Sion de sa compassion. 
L'attribut divin occupe le premier plan et la logique syntaxique en vertu 
de laquelle Yahve se deplace est suffisamment estompee pour que l'anthro
pomorphisme puisse etre considere comme surmonte. A cet egard encore 
la confrontation des «Dix-huit paroles» est eloquente. L'attention s'y est 
concentree sur l'attitude divine compatissante, et I'expression inspiree d'Is 
«nos yeux verront» sert, dans la liturgie, arenforcer l'assurance religieuse 
a ce sujet, au lieu de contribuer, comme dans HIs, a l'evocation realiste du 
pelerinage du retour sous la conduite de Yahve, tel que l'a imagine le lyrisme 
de fin d'exil. L'emprunt a Zach I, 16, en vertu de la methode des analogies 
scripturaires, a donc servi, dans Qa, a resoudre avec autorite la difficulte 
soulevee par l'anthropomorphisme de H. La var. de Qa ec1aire ainsi la 
formulation des «Dix-huit paroles» et les interpretations des vers ions 
antiques. Elle fait apparaitre entre tous ces temoins une parente organique, 
celle d'une ref1exion religieuse commune suscitee par l'anthropomorphisme 
de H. Face a ces interpretations secondaires, la preservation de H dans TM 
est particulierement remarquable et illustre la fonetion normative de ce 
texte. 

10) Qa 53, 11 : «IL VERRA LA LUMIERE» 

En 53, 11, dans Qa, le 1 er vb (<<il verra») est accompagne d'un complement 
d'objet "N «la lumiere», dont il est anormalement demuni dans TM. Qb 
s'accorde avec Qa 128. Ce dernier temoignage a du poids, puisqu'ailleurs Qb 
est generalement du cöte de TM, lorsque Qa varie. La ler;on en question 
etait connue par G Oll öci~at au'tep <pille; avait depuis longtemps suggere la 
correction de TM par adjonction de ce complement 129. Quelles que soient 
par ailleurs les originalites de I'interpretation attestee par G (lecture hebraique 
au hifil pour le vb cite; divergence en 53, 10, sur laquelle voir la note finale), 

128 Le mot et les preeMents en ll sont trt':s lisibles dans Qb (M. Sukenik, pI. 10, Ig 22). 
Deehirure a partir du vb suivant, dont seuls subsistent le yod initial et la moitie droite du sin, 
ce qui suffit a assurer la leeture. 

129 Cf. eette eorreetion dans les ed. sueeessives de BH. Ziegler hesite entre cette solution 
et eelle d'une glose marginale de H(G), destinee a suppleer le eomplement absent (ZU! 77). 
Il s'agirait alors d'une libre initiative. Mais eette eoneeption empiriste de Ziegler sur la var. G 
meeonnait les eonditions methodiques de la le~on. Ce sont les memes que eelles degagees infra, 
apropos de Qa. Ziegler a ete fourvoye a la fois par sa eoneeption de G eomme d'une ceuvre 
empirique, et par l'exegese hebraique regnante, dont il etait dependant. 
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avant les decouvertes de Qumran, la presence du complement paraissait 
impliquer effectivement une le~on H(G), plutöt qu'une modification exege
tique d'un texte = TM. L'apparition de la le~on dans Qa et Qb apporte a 
l'hypothese une confirmation et l'accord des 3 temoins parait renforcer la 
legitimite de la correction 130. 

Cependant la meilleure allure litteraire de la le~on Qa-Qb-G ne suffit pas 
a prouver qu'elle est originelle et que TM a subi une perte accidentelle en cet 
endroit. En premier lieu, la secondarite de TM n'est pas aussi evidente que 
le suggere la premiere apparence litteraire (l'emploi absolu du vb «voir»). 
G. R. Driver, puis, sous son influence, D. Winton Thomas ont pense qu'il 
etait possible de confirmer l'authenticite primitive de la forme TM, en 
posant que le vb ;'N' «voir» a ete pris comme equivalent de N" = ;", «etre 
abreuve», sens qui s'associe excellemment a celui du vb «etre rassasie», qui 
suit 131 . Sous cette forme, l'hypothese se heurte a l'objection de l'emploi 
courant du vb «voir», qui appartient au stock elementaire du vocabulaire 
de la langue. L'orthographe appelait necessairement le sens «voir», surtout 
a l'epoque de l'exil, qui est tardive, et cela d'autant plus que le meme vb 
«voir» precede en 53, 10, avec la meme orthographe: cette derniere cir
constance parait dirimante, a l'encontre de l'hypothese Driver-Thomas. 
Toutefois cette hypothese n'est pas sans valeur, si on la modifie sur un point 
essentiel. Au lieu de nous livrer le sens de la 1 re redaction d'Is 53, 11, ne nous 
livrerait-elle pas un modele tradition ne 1 dont 53, 11 aurait ete derive au 
moyen d'une retouche destinee a l'adapter au theme du Serviteur souffrant? 
S'il en etait ainsi, TM aurait preserve la forme H. 11 en resulterait que la 
le~on Qa-Qb-G serait secondaire. 

L'hypothese qui vient d'etre esquissee, touchant une authenticite possible 
de TM, demande a etre examinee de plus pres. Elle est encouragee limi
nairement par un constat simple qu'appelle la le~on Qa-Qb-G. Cette le~on 
est d'emblee sou~onnable d'avoir ete suppleee a partir de sources = TM, 
par application de la methode des analogies scripturaires. Is 9, 1 «le peuple 
qui marchait dans les tenebres a vu une grande lumiere» livrerait en effet 
une solution pour 53, 11. 11 y a analogie de situation: l'epreuve du Serviteur 

130 Plaidoyer en faveur de la correction de TM d'apres G-Qa, a rencontre de la solution 
= TM, par homographie. pro po see dans I'apparat critique de BHS (precisions infra), chez 
A. Geiston, VT 21 (1971) 524s., spec. 526. Mais cette contribution fait aussi apparaitre le 
risque de projection moderne inherent a I'argument de superiorite litteraire de la le<;on G-Qa. 
Tout le monde s'accordera a reconnaitre que «il verra la lumiere» est plus satisfaisant, dans 
le contexte considere, que la le<;on TM, selon nos canons litteraires. Mais les conceptions et 
motifs des anciens etaient-ils les nötres? Teile est la question a examiner. 

131 Voir I'apparat critique de BHS et Ephemerides lheologicae Lovanienses, XLIV, fase. I, 
1968, 79 S., et la les autres rHerences utiles. 



276 LE TEMOIGNAGE DE IQ IS A 

d'Is 53 est assimilable a une «marche dans les tenebres». Le texte apparente, 
50, 10 b, contient une formulation qui a vraisemblablement servi de chainon 
entre 9, I et 53, 11 : « ... son serviteur, qui a marche dans les tenebres». Le 
röle complementaire de 50, 10 est d'autant plus probable que ce texte 
contient aussi, sous forme negative, le theme de la darte: «... dans les 
tenebres, sans aucune clarte» (Jitteralement «et pas de clarte pour lui»). Sur 
ce point il y avait donc une 2e relation avec 9, I, cette fois fondee sur une 
synonymie et une antithese, ce qui renfon;ait la fonetion de 50, 10 comme 
un intermediaire entre 9, 1 et 53, 11. A cela s'ajoute la jonction verbale 
fournie par le vb «voir», commun a 53, 11 et 9, 1, et pris, de part et d'autre, 
dans une acception religieuse qui le valorise. La difTerence du sujet collectif 
en 9, I (Je peuple) et du sujet individuel, ou apparemment individuel par 
personnification, en 53, 11, ne s'oppose pas a I'hypothese d'emprunt. La 
methode autorisait un prelevement, a la condition d'une analogie, en depit 
des differences de contextes, de situation et de logique. Le Serviteur de 
53 etait, de plus, en relation de situation avec «Ie peuple» mentionne en 
53, 8 b, et peut-etre ses aspects collectifs etaient-ils perc;us par les auteurs 
de la combinaison. «Le peuple» de 9, 1, bien loin d'etre une difficulte pour 
I'emprunt, a donc des chances d'avoir fourni une analogie de plus, a I'appui 
de I'amalgame. 

Cependant la realite d'un emprunt scripturaire a 9, I depend de la solution 
adoptee po ur H. L'emprunt ne serait assure que s'il etait possible d'etablir 
l'authenticite originelle de TM, alors que ce dernier parait avoir contre lui 
Ia premiere apparence litteraire. Kutscher a confronte TM et Ia var. Qa-Qb-G, 
en negligeant de contröler TM, comme si ce dernier n'etait pas problematique 
et comrne si sa priorite s'imposait de toute maniere 132. Kutscher s'est borne 
a postuler Ia secondarite de la var. Qa-Qb-G, d'apres une etude de 
I. L. Seeligmann. Celui-ci a vu dans la lec;on en question un apport secondaire 
venu d'influences hellenistiques, sans discerner qu'en cas de secondarite 
la possibilite de rattacher la var. a un emprunt scripturaire l'emporte sur 
toute autre hypothese, etant donne que 9, 1 et, complementairement, 50, 10 
sont disponibles pour l'emprunt, et etant donne la frequence du procede, 
dans G et Qa. D'un autre cöte, la conception que Seeligmann se fait de 53, 11 
est solidaire d'une correction arbitraire venue d'A. B. Ehrlich, et elle ne 
s'accompagne d'aucune contribution exegetique propre a justifier 53, 11 
par rapport a l'ensemble de la composition, dont le caractere enigmatique 

132 LMY 433; LlS 543. Dans LIS l'attribution a Qa d'une lecture du vb au pft avec 
waw de coordination (pour yod dans TM) est une erreur. La lecture du vb avec yod est 
certaine d'apres la photo, et elle est correcte dans LMY. 
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est pourtant bien connu 133. La contribution de Seeligmann esquive les vrais 
problemes textuels et litteraires du passage, et I'incapacite de Kutscher a la 
depasser est une manifestation d'echec, dans le cas d'une des var. de Qa 
les plus importantes, sous le rapport religieux 134. 

L'interpretation de 53, 11 et la possibilite de considerer TM comme 
originel dependent d'abord de I'idee que I'on se fait de I'ensemble du 
4e poeme du Serviteur, 52, 13-53, 12. Si I'on y cherche une coherence 
litteraire et une logique conformes aux canons en vigueur a partir de 
I'antiquite c\assique, il devient inevitable de recourir a une correction ou a 
la solution homographique de Driver et Thomas, dont nous venons de noter 
la difficulte. Mais en realite le 4e poeme du Serviteur a un caractere 
speculatif qui invite a compter avec des formulations fondees sur des 
raisons autres que purement litteraires. S'il en est ainsi, I'hypothese esquissee 
plus haut d'une retouche pratiquee, lors de la composition, sur une formu
lation traditionnelle, merite d'etre consideree. Cette formulation etait alors, 
avec orthographe consonantique normale (celle que Driver et Thomas 
avaient cru remplacee dans TM par une homo graphie du vb «voir») 
~:ltzr ;",' «il sera abreuve, il sera rassasie». D'apres I'usage religieux de ces 
vbs, surtout du second, pour indiquer l'effet de la faveur divine, et d'apres 
le principe bien atteste du retablissement du loste dans la prosperite, apres 
une periode d'epreuves, on est en droit d'admettre que la formule du 
rassasiement et de l'abreuvement pouvait servir a I'expression de ce principe, 
notamment dans le langage oraculaire. Les elements d'une teile formulation 
son t attestes ailleurs, a I' etat disperse 1 35. La sous-jacence preredactionnelle 
soup<;onnable derriere 53, 11 en represente la synthese 136. 

133 I. L. Seeligmann, Tarbi:: 27 (1957-1958) - et non pas 17, erreur de rHerence dans LM Y, 
repetee dans LIS -, 127s., spec. 132. 

134 Kutscher presente Qa comme secondaire, en se rHerant a Seeligmann cite. Mais ce 
dernier depend de I'arbitraire d'Ehrlich. Kutscher s'appuie donc sur une interpretation qui 
est solidaire d'une pratique corrective conjecturale qu'il reprouve. Cest une inconsequence. De 
toute maniere il est impossible ici d'apprecier Qa sans eIucider le cas problematique de TM. 

135 Rassasiement par Yahve: Dt 6, 11; 8, 10; 11, 15; Ps 63, 6; 65, 5; 145, 16; Joel 2, 19. 26. 
Avec un synonyme: Jer 31, 25. Abreuvement d'origine divine: Jer 31, 14.25. Principe du 
retablissement du Juste apres I'epreuve: Ps 34, 20; Prov 11,8; Job 42, 10. 

136 La situation du Serviteur du 4' poeme etait bien celle d'un Juste soufTrant. Elle l'etait 
meme de maniere eminente par son caractere d'epreuve collective, a la fois personnifiee (par 
la figure du Serviteur) et exemplaire. Exemplaire, car, a l'encontre de la these eolleetive 
extensive, qui identifie le Serviteur au peuple d'lsrael, il ne peut incarner qu'une colleetivite 
restreinte, eomme plusieurs auteurs l'avaient depuis longtemps soup<;onne. Je erois cette 
identification du Serviteur demontrable par I'analyse historique, et je erois aussi qu'il est 
possible de preeiser les choses et de reeonnaitre dans eette eolleetivite restreinte, non seulement 
une elite dirigeante (done initiatriee et, par la aussi, exemplaire), mais plus preeisement une 



278 LE TEMOIGNAGE OE IQ IS A 

La question de savoir si la cesure massoretique, qui coupe la phrase apres 
YJtZI" «il sera rassasib (accent zäqej qa!on), est originelle ou secondaire 
n'est pas essentielle pour le probleme en discussion 137. Notons cependant 
au passage les points suivants. L'usage de la langue (construction courante 
du vb avec b) et l'equilibre le plus natureI, a la fois de ce membre et du 
suivant (commande par le vb «il justifiera») plaident fortement pour la 
secondarite de la cesure massoretique. La teneur premiere etait alors: «il 
sera rassasie par sa connaissance» 138. Il convient d'entendre la formule au 
sens: il sera rassasie par la connaissance qu'il aura du sens providentiel de 
I'epreuve exilique et de la restauration finale. Secondairement, et peut-etre 
tres tot, la cesure a ete deplacee la OU elle est dans TM 139, pour indiquer que 
le benefice procure par le Serviteur, d'apres la suite du texte, sera lie a «la 
connaissance» qu'on aura de lui, c'est-a-dire a la reconnaissance de son 
autorite : «par sa connaissance mon Serviteur juste rendra justes les nom
breux» (= le gros du peuple d'IsraeJ, par opposition a I'elite exilique 
dirigeante, «la Synagogue d'exil» personnifiee par le Serviteur) 140. 

veritable institution exilique, la Synagogue d'exil, qui est l' origine de l'institution synagogale 
posterieure. lustification dans: Met. H. C. Puech, 33s. Cest donc I'epreuve de la Synagogue 
d'exil (dont est solidaire la communaute juive exilee. mais dont elle est aussi distincte) qui est 
depeinte comme celle d'un luste souffrant. Le 4e poeme du Serviteur se presente, a cet egard, 
comme une expression singulierement originale (en raison de l'experience exilique vecue depuis 
la catastrophe initiale) d'un theme general qui n'etait pas particulier a l'ancien Israel. Sur les 
illustrations mesopotamiennes, voir R. Labat, Textes ... babyloniens, 320s. et les exposes 
synthetiques de W. von Soden, MDOG, 1965,41 s., et l. Bottero, Annuaire EPHE, IVe section, 
1966-1967, 100s. 

137 Sur cet accent massoretique, voir G. Bergsträsser, Hebr. Gram., I, 75, ~ g; 76 ~ h; 
GKC 60, n° 4 b; BL 148, nO' 4 et 5, et la la precision sur l'equivalence des 2 sequences 
::äqe{ + rebi" a, en tradition textuelle dite babylonienne, = ::äqe{ qä!on + ::äqe{ gäd61, dans le 
systeme tiberien. RappeIons qu'en ce dernier cas, a l'encontre de I'apparence suggeree par les 
adjectifs, «petit» ::äqej et «grand» ::äqe{, c'est le «petit» qui marque la cesure la plus 
importante (cf. ce rapport dans TM Gen I, 14, souvent ci te en exemple). Pour l'accent rehi"a 
sur un mot isole (c'est-a-dire sans antecedence d'un ou plusieurs accents conjonctifs, ou servil, 
voir W. Wickes, A Treatise on the Accentuation ... 93 (in: TlI'o Trcatises ... , 11). 

138 L'hypothese de D. W. Thomas qui consiste a interpreter le mot hebreu 1/1;71 «sa 
connaissance», par un homonyme suppose exister en hebreu, et qui signifierait «son humilia
tioil», d'apres une rac. 11 tiree de l'arabe, appellerait deja une discussion, du seul point de vue 
philologique et historique. Mais, en outre, elle se heurte, en 53, 11, ades raisons litteraires qui 
resultent des 2 etapes du sens du passage, teiles qu'elles sont degagees dans l'expose (en fonction 
des 2 cesures successives). Cf. Thomas in: Donum Natalicum .. , J. Coppens, I, 119s. 

139 Le deplacement de la cesure primitive ne doit pas etre apprecie comme le resultat d'une 
erreur en cours de transmission. La nouvelle cesure a ete le produit d'une reflexion hermeneutique 
attentive ct informee, et elle a certainement ete justifiee, dans l'esprit des responsables, par 
le principe formel de preservation des elements materiels du texte, principe que l'on voit a 
I'reuvre dans les deplacements de consonnes a l'interieur d'un mot (metatheses et anagrammes), 
et parfois dans les deplacements de mots a l'interieur de la phrase. 

140 Sur l'identification du Serviteur et la notion de Synagogue d'exil, voir la n. 136. La 
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L'hypothese de la sous-jacence preredactionnelle en 53, 11 gagne en 
probabilite si ron observe qu'une reference a un grand principe sapiential 
et a sa formulation bien ancree dans la tradition pouvait servir a eclairer 
oraculairement les circonstances du present. Ce qui etait en cause, d'apres 
53, 10, c'etait le retour du Serviteur, Juste souffrant, a la prosperite, et 
c'etait en particulier sa perpetuation par une descendance. Ür, par rapport 
a la promesse formulee en 53, 10, l'enonce de 53, 11 peut se comprendre 
comme une reiteration destinee a apporter une confirmation. La repetition 
de il~" «il verra», en 10 et 11, est significative a cet egard: (10) «il verra 
une descendance; (11) il verra (effectivement, sous-enten du : cette descen
dan ce) et sera rassasie par sa connaissance» (secondairement le dernier mot 
a ete disjoint dans TM, comme dit plus haut). 

Pour que 11 confirme ainsi la promesse de 10, il fallait que la variation 
par rapport a la formulation traditionnelle (a savoir l'introduction du vb 
il~" «il verra», a la place de il'" «il sera abreuve») filt non seulement 
legitime, mais couverte par une autorite incontestable. C'est celle de la 
methode des analogies verbales formelles. Elle a consiste ici a exploiter la 
proximite des formes des mots pour passer d'un vb a l'autre, par «petite 
mutation ». Les consonnes waw et ale!, qui font la ·difference des 2 vbs, de 
part et d'autre en 2e syllabe, sont des consonnes faibles, susceptibles de 
perdre leur qualite consonantique premiere, et elles ne degagent pas des sons 
fortement differencies. En outre elles ont joue un role variable et facultatif 
dans I'orthographe pleine, comme indices vocaliques. Pour les anciens il en 
resultait que les 2 vbs devaient etre consideres comme des parents reels. 
C'est ainsi que la ressemblance formelle a justifie le remplacement d'un vb 
par l'autre, en vertu de cette parente, qui permettait de postuler une 
participation reelle de l'un a l'autre 141. 

Ce n'est pas tout. La repetition du vb «il verra », qui aresuIte de la 
modification par analogie verbale formelle, a part ir de la tradition, a fourni 
une jonction entre la formulation de 10 et celle de 11. Cette jonction a 
constitue une justification de l'assemblage des 2 enonces. La justification 

designation enigmatique des <<nombreux» souleve un probleme que je dois disjoindre pour le 
traiter ailleurs. 

141 La realite de la relation formelle en cause est encore illustree par les oscillations de 
l'orthographe entre ale/ et M. Cf., dans Prov 11, 25, le ho/al de forme insolite du vb <((!tre 
abreuve». Cf. BL 444, auquel renvoie KBL. Cf. aussi, pour l'illustration des rencontres 
orthographiques entre les 2 rac. distinctes, le cas du derive nominal qui se cache probablement 
sous l'orthographe ", dans ',:1 de Job 37, 11. Ce serait le terme 'In de Sir 34, 28, interpretable 
la, apropos du vin, au sens «abreuvement» (= ',,; comparer l'adjectif "" räll'eh «abreuve»). 
Le sens de la proposition de Job est alors: <<la nue se charge d'humidite» (proprement 
«d'abreuvement»). Cette interpretation est suggeree, avec raison, par KBL, tandis que E. Dhorme 
suivait encore la correction proposee anterieurement par la critique (Comm. 515). 
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n'etait pas indispensable a la constitution du texte, mais il n'est guere 
douteux que, dans I'esprit du milieu d'elaboration, la jonction par «il verra» 
a revetu une valeur positive qui scellait l'amalgame de 10 + I l. Ainsi ce qui 
para!t :l un esprit moderne plutat un defaut de style, la repetition du vb 
en 11, apres 10, avait au contraire pour les anciens une signification 
methodologique et speculative. Cest un cas d'application de ce qui est 
devenu la methode des analogies scripturaires, et cela au stade de la 
formation du texte, de sorte que 1'0n peut parier d'analogie prescripturaire. 
L'exemple parait significatif, du point de vue de la constitution de la methode, 
car celle-ci a pris son essor posterieurement, a 1'0ccasion des problemes poses 
par les compilations finales de la litterature traditionnelle, ainsi que nous 
le verrons ulterieurement (lle section, 3e partie, ch. 1). 

En definitive le processus de formation a considerer pour H = TM 53, 1 I, 
a partir de l'arriere-plan fourni par la tradition est le suivant. 

1) Une promesse de retablissement du Juste souffrant, inspiree de la 
tradition et incorporee en 53, 10: «il verra une descendance, il prolongera 
ses Jours». 

2) Une 2e promesse de la tradition, concernant le Juste souffrant (<<il 
sera rassasie, il sera abreuve»), a ete exploitee par analogie verbale formelle. 
«11 sera abreuve» (i11,') est devenu «il verra» (;-tN"). La transformation a 
ete occasionnee par le besoin d'adapter la formulation traditionnelle a celle 
de 53, 10, et elle a vi se a confirmer que le Serviteur «verra» effectivement 
une descendance. Une fois l'analogie verbale formelle exploitee, «il verra» 
a constitue une jonction entre 2 enonces issus de la tradition du Juste 
souffrant (methode d'analogie scripturaire, a un stade prescripturaire). 

3) Grace a la modification par analogie verbale formelle, et a l'amalgame 
par analogie prescripturaire, l'ensemble 10 + 11 a ete constitue et l'enseigne
ment de la tradition sur le Juste souffrant arenforce de son autorite la 
promesse de 53, 10, a travers 53, 11. 

Vu l'importance religieuse du passage, dans une composition elle-meme 
de tres grande envergure, des sa formation dans le milieu de la communaute 
exilique, vu aussi, plus precisement, le caractere oraculaire de 53, 10-11, il 
est c1air que le procede applique a la phraseologie de la tradition, a savoir 
l'analogie verbale formelle, devait posseder une autorite absolue. Il faut 
en dire autant de l'amalgame de 53, 10 et 53, 11 par analogie prescripturaire. 

Il etait necessaire de proceder a l'examen des modalites de la formation 
de H 53, 11, pour contraler la realite du phenomene hermeneutique qui 
concerne Qa, en 53, 11. Nous avions vu que le cas dependait precisement 
de l'authenticite primitive de TM, laquelle etait tres problematique. Mais, 
avant de pouvoir conc1ure touchant Qa, il convient encore de remarquer 
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que l'association du vb «voir» et du vb «etre rassasie», tout en etant en 
53, 11 le produit d'une speculation verbale, a elle seule decisive pour la 
formation du texte, correspondait cependant aussi a une phraseologie 
contemporaine de l'elaboration du 4e poeme du Serviteur. 

Cette phraseologie est attestee par la stele de la mere du dernier roi 
babylonien, Nabonide. Elle dit avoir vu quatre generations de ses descendants 
et hre rassasiee d'age (c'est-a-dire etre comblee par le grand age qu'elle a 
atteint) : « ... j'ai vu et je suis rassasiee d'age» (Stele de Harran, texte H 1 B, 
co!. 11, Ig 34) 142. Les 2 vbs se suivent, comme dans le texte biblique. Il est 
vrai qu'en Is 53, 11, le I er vb n'a pas de complement d'objet explicite, comme 
son correspondant babylonien de la stele (ibid. Ig 33, mention des descendants, 
qui sont l'objet grammatical de «j'ai vu », Ig 34) 143. Mais cette lacune, qui 
fait la difficulte du texte biblique, resulte, nous I'avons vu, de la reprise 
speculative d'un modele plus ancien, et elle est compensee par la reference 
de ll a 10, au moyen de la jonction «il verra ». Il en resulte, pour le I er vb 
de 11, un objet implicite qui est, comme dans le texte babylonien, la 
descendance. La seule difference veritable entre le passage de la stele et 
celui d'Is 53 n'affecte pas le point qui nous occupe; elle reside dans le 
complement du 2e vb, «etre rassasie»: c'est «le grand age», dans le texte 
babylonien, «la connaissance», dans le texte biblique (dans la forme H, la 
cesure de TM etant secondaire). Il est possible que la phraseologie d'epoque, 
illustree par la 19 34 de la stele de Harran (I'association des 2 vbs), ait 
encourage la speculation d'Is 53, 11, en lui fournissant un modele stylistique. 
En tout cas elle donnait a H = TM une resonance litteraire d'epoque, qui 
est un motif complementaire de recuser le soup~on de secondarite dont TM 
avait ete l'objet. C'est bien la forme textuelle de Qa-Qb-(G), plus litteraire 
au gre du gout moderne, qui est secondaire dans l'histoire du texte. 

142 C. J. Gadd. Anato{ian Studies 8 (1958) 50. Les 2 vbs importants po ur la comparaison 
du texte biblique sont coordonnes: a-mur-ma as-ba-a « ... j'ai vu et j'ai ete rassasiee ... ». Le 
I ec vb est pn:cede par un compU:ment d'objet, dont la presence constitue une difference par 
rapport a la formulation d'Is 53, 11, Oll «voir» est employe absolument. Sur ce complement, 
voir la note suivante. Le 2e vb est suivi par un complement de modalite qui reparait a la Ig 38. 
Gadd, a qui l'on doit l'edition princeps, avait commence par interpreter ce complement par 
«progeniture» (I am fulfilled (with) offspring»). 11 convient maintenant de rectifier d'apres 
les travaux lexicographiques parus posterieurement. W. von Soden definit le sens de {ittütu 
«langes, erfolgreiches Leben» (AHW 557 A; le fascicule est paru en 1965). 11 s'agit alors 
d'une «Iongue vie comblee». Definition moins extensive dans CAD 9 (1973) 220 A «extreme 
old age». Le passage est ci te et traduit ibid.: «I have had the satisfaction of growing very old». 

143 Le complement d'objet du I" vb est ecrit ideographiquement. Le signe DUMU, 4 fois 
repete, que Gadd lisait TUR (= ~ibru «petit, jeune, enfant») prend le sens «petit fils»: CAD 
10, 259. 
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En ce qui concerne le complement circonstanciel initial de 53, 11, la 
construction avec la preposition min d'origine conduit necessairement, avec 
le vb «voir» et en pareil contexte, a I'idee de la cause. Mais son emploi est 
recherche et difficile. Il s'explique s'i! est un vestige des affinites du vb 
de la formulation traditionnelle «etre abreuve», qui se construit couramment 
en hebreu avec cette preposition 144. La subtilite a alors consiste a conserver 
avec le vb de la substitution «voir» une construction a 1aquelle on avait 
attribue une valeur double avec le vb «etre abreuve». D'une part, selon la 
valeur normale de la construction, «il sera abreuve de la peine de son ame» 
(au stade de la formulation preredactionnelle de base); d'autre part, selon 
un dedoublement de sens qui apporte une compensation a la 1 re assertion, 
et qui prend valeur oraculaire, «a cause de la peine de son ame, il sera abreuve». 
C'est cette 2e valeur qui est passee dans la tournure qui a ete retenue dans la 
redaction H de 53, 11. 

Il resulte des considerations qui precedent que I'eventualite d'un emprunt 
de Qa a Is 9, 1 se trouve confirmee par la priorite de TM = H en 53, 11. 
Cependant, meme si elle a produit un texte secondaire, 1a modification de 
Qa n'en a pas moins une indeniable portee religieuse. Elle correspond au 
souci d'aboutir a un texte aisement vulgarisable, en place d'un enonce 
enigmatique. Le mot «lurniere», employe en un tel contexte, y introduit un 
tMme religieux riche. Dans les ecrits bibliques, «la lumiere» peut representer 
simp1ement, en un sens restreint, celle de la vie 145. Mais l'acception s'est 
aussi elargie et spiritualisee 146. La prophetie de fin d'exil marque une etape 
essentielle dans la valorisation du symbolisme re1igieux de 1a 1umiere, avec 
l' oracle qui fait de la Loi «la 1umiere des nations» (en 51, 4 directement; 
par I'entremise du Serviteur qui apporte la lumiere, en tant qu'il est le 
messager de la Loi d'IsraeJ aupres des nations, en 42,6 et 49, 6). Cette valeur 
est particulierement importante pour la var. de Qa-Qb-G en 53, 11, parce 
qu'elle est representee dans des contextes peu eloignes. La 1er;on de ces 
ternoins en 53, 11 implique une plenitude de vie illuminee par l'instruction 
et la benediction divines, tMme eminemment adapte a l'effort de vulgarisation 
edifiante qui se manifeste avant tout dans Qa et G et ici, assez exceptionnelle
ment, dans Qb (recension par ailleurs caracterisee par un retour a la forme 
normative). 

Pour un esprit moderne la tentation d'admettre une liberte, de la part 
de Qa, est particulierement forte en un cas comme celui-ci. «Lurniere» est 

144 Cf. Jer 46, 10; Ps 36, 9. Construction directe sans preposition: Jer 31, 14; Larn 3. 15. 
145 Ps 56, 14; Job 3, 20; 33, 28. Cr. TWAT, I, 172 = 11, 2b de I'article de S. Aalen. 
146 Etude du syrnbolisrne de la lurniere: TWAT, I, 174s. 
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si aisement suppIeabIe apres «voir» qu'il est seduisant d'admettre une 
retouche libre dans Qa. Mais les donnees des textes, düment replacees dans 
le cadre des conditions culturelles de l'epoque, conduisent dans une autre 
direction et montrent que la solution facile par la liberte ne serait qu'une 
illusion moderne fallacieuse, qui meconnaitrait le soin que les anciens ont 
apporte au traitement des textes, particulierement aux endroits importants 
du point de vue ideologique. La profonde resonance symbolique de Ia Iec;:on 
innovee par la vulgarisation garantit son importance et suppose qu'elle a 
ete etayee par une justification valable. L'emprunt decrit plus haut repondait 
donc a une methode autorisee, qu'etablit par ailleurs la serie des faits 
d'emprunts scripturaires analogiques decelables dans G et Qa. Vu la portee 
religieuse du passage, Qa 53, 11 serait probant isolement 147. 

Les faits relatifs a la constitution de H montrent a quel point l'herme
neutique pratiquee dans !es versions antiques, dans I'exegese rabbinique et 
dans Ies retouches de recensions hebralques comme Qa, est enracinee dans 
une tradition culturelle plus ancienne que ces documents. Elle remonte a 
Ia constitution litteraire de l'hebreu, et meme a la tradition anterieure. Elle 
justifie la perspective qui s'est peu a peu degagee, au co urs de nos analyses, 
celle d'une unite organique des conditions qui ont preside a l'61aboralion, 
a la transmission et a I'interpretation des textes, en depit des differenciations 
qui caracterisent par ailleurs les reuvres et les epoques. Oe cette continuite 
organique resulte la possibilite d'une remontee vers les origines, au moins 
dans un certain nombre de cas, et d'une elucidation de leurs enigmes 
persistantes. 

147 Precjsons en terminant qu'a l'encontre de l'apparence de liberte, l'interpretation de G 
en 53, 10-11 repose en particulier sur 2 applications de la methode des analogies verbales 
formelles. a) En 53, 10, G aqJ!;Adv provient certainement d'un traitement de n'il' par metathese, 
qui a fourni ,,'in'. Ce vb peut revetir la valeur «enlever», comme dans Is 20, 2, Oll G l'a 
rendu par lmoA\Jo-a! (il s'agit de «detacher ses sandales»), en symetrie avec (hpEAE ('ro crUKKOV), 
qui est, en ce contexte, synonyme du precedent, ce qui verifie indirectement l'equation postulee 
pour 53, 10. Ce texte prend dans G le sens: <<Je Seigneur veut» (ßOUAHaL po ur "tin, pris, non 
par erreur mais intentionnellement, comme vb) «enlever la peine de son äme» = soulager la 
peine de son äme. L'anomalie de la tournure grecque s'explique a partir de l'hebreu et ne peut 
s'entendre en suppleant pour l'objet la personne, comme avait tente de le faire Ottley «<The 
Lord desireth to take (hirn; je souligne) away from the trouble of his sou!», BIAS I, 279). b) En 
53, 11 11:J1II' a egalement ete traite par metathese accompagnee d'une substitution de consonne 
phonetiquement proche (petite mutation): :J1II11' > :Jll1' d'Oll ltAucraL, selon la meme equi
valence qu'en G Job 10,8. Apres « ... lui montrer la lumiere», l'objet sous-entendu n'est pas 
douteux, c'est le Serviteur: « ... et le former par l'intelligence ». 
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11) LA VARIANTE Qa 62, 10 ET LE THEME DE LA ROUTE A FRA YER 

Nous terminerons ce choix de var. de Qa dues ades emprunts scripturaires 
par I'examen de Qa 62, 10. La Qa porte, en surplus par rapport a TM, 
~ll;' apres p~?): «debarrassez (la chaussee) des pierres (singulier collectif 
en hebreu) (= TM) de heur! = que I'on heurte» (Qa). C'est un emprunt a 
8, 14. Kutscher a note ce texte d'origine, mais il a ignore, comme ailleurs, 
la question de modalite et de motif, et il a meconnu la signification de la 
confrontation avec T, qui revele l'existence d'une exegese commune, dans 
Qa et T, et donc la diffusion de l'exegese attestee par Qa, dans le ludaisme 148. 

Si l'on confronte les 2 passages 8, 14 et 62, 10, ils offrent une veritable 
antithese. En 8, 14 Yahve lui-meme devient (<Une pierre de heurt et un roc 
d'achoppement pour les deux maisons d'Israel» 149. En 62, 10 retentit I'appel 
a «debarrasser des pierres» la chaussee que I'on doit tracer, suivant une 
formulation tres proche de 57, 14, Oll il est question «d'enlever tout obstacle» 
(litteralement «Ievez I'achoppement») sur la voie a frayer. Dans le premier 
cas, le destin d'Israel est barre par le dieu d'Israel lui-meme, pareil a un 
obstacle sur lequel nombre de gens trebucheront po ur leur perte: «beaucoup 
trebucheront, ils tomberont et se briseront» (8, 15). Dans le deuxieme cas, 
Israel re~oit I'ordre de deblayer sa route. Les pierres ne sont plus des 
metaphores oraculaires negatives, comme en 8, 14: elles sont devenues 
occasion d'un motif d'action et d'un mot d'ordre ethico-religieux. Yahve 
ne fait plus opposition a son peuple engage sur la voie nefaste de la 
desobeissance; il lui confie une mission de bonne volonte et d'edification : 
epierrer la route qui, dans le desert du retour d'exil, avait une puissante 
resonance typologique: elle annon~ait la grande tache d'epierrer la «route» 
de I'observation de la Loi. Apres I'epreuve exilique, tournant de I'histoire 
politique, mais aussi religieuse d'Israd, les conditions ont change. Au temps 
des echecs et des ruines a succede le temps de la restauration. Voila la 
puissante antithese que resument les 2 textes consideres, celui de la var. de 
Qa et celui de I'emprunt. Le mot preleve evoquait necessairement cette 
antithese, par dela la precision edifiante qu'il apportait a la formulation de 
62, 10. Vouloir reduire le fait aux dimensions d'un simple detail d'expression 
litteraire, sans portee ideologique particuliere, seI on I'appreciation empiriste 
a laquelle sera enclin un esprit moderne, -et qui est impliquee par le silence 

148 LM Y 435; L1S 544. PrI!cisions infra. Le cas n'a pas ete releve par Skehan, en sa liste 
de VTS 4 (1957) 152, n. I. 

149 Le probleme exegetique de 8, 14 (motif de la metaphore, relation contextuelle) appelle 
encore une elucidation, dans I'etat present de la question. Je reviendrai sur ce texte dans 
une autre publication. 
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de Kutscher sur les motifs, c'est aller contre les indices qui garantissent 
l'interet du ludalsme postexilique pour le tMme de la route. Ces indices 
sont les suivants. 

1) Le tMme de la route, inaugure par I' oracle fondamental de l'abaisse
ment des montagnes et de l'exhaussement des vallees devant Yahve, liberateur 
de son peuple exile (40, 3-5), est repris et readapte au cours de la haute 
periode postexilique, dans 2 formulations qui ont ete incorporees au livre 
d'Isale. La teneur de 57, 14 est la plus proehe de l'oracle 40, 3-5, auquel elle 
se rHere clairement par le rappel du mot d'ordre 1" 'lO «tracez une route!». 
La route n 'est plus «la route de Yahve» au sens de 40, 3, Oll la manifestation 
theophanique a la priorite (40,5). Mais, en tant que «route de mon peuple», 
elle est encore conforme a l'imagerie lyrique de 40, 3-5, qui prepare la vision 
du pelerinage de retour d'exil, sur la voie tracee pour le passage de Yahve. 
En 57, 14 aussi, l'imperatif «levez (tout) obstacle» reste assez proehe des 
representations et du vocabulaire de 40, 3-5, Oll les montagnes sont des 
obstacles a niveIer, et Oll les vallees sont «exhaussees» (nifal de N~l «soulever, 
porter», proehe du hifil «elever» de 0", employe en 57, 14). En 62, 10, 
dans la forme TM (= H, puisque Qa s'explique par un prelevement secon
daire), le glissement vers une exploitation religieuse parenetique s'accentue, 
par rapport a 57, 14. II est marque par l'ordre d'epierrer la route: PN~ '''po 
«debarrassez (Ja chaussee; cf. contexte) des pierres » 150. II ne s 'agit plus 
d'obstacles comparables aux montagnes de 40, 3-5, mais d'une pierraiIIe 
qui evoque les precautions multiples requises par l'observation de la Loi. 
Meme imperatif caracteristique «levez» qu'en 57, 14 Oll il vise les achoppe
ments a «enlever». 

En 62, 10 ce vb est donc herite de la terminologie associee au trace de la 
route. Mais, sous l'effet de l'adaptation du texte aux devoirs du jour, qui 
sont ceux d'un ludalsme en plein essor et conscient d'avoir a proclamer la 
verite monotheiste et legaliste face aux nations, le terme a ete l'occasion 
d'un retour a la vieiIIe phraseologie du signal lew? po ur la convocation d'un 
rassemblement ou, lyriquement, de peuples entiers. Les nations doivent etre 
convoquees pour faire acte d'allegeance religieuse, apres avoir reconnu le 
caractere providentiel du salut dont Israel exile a ete l'objet. 

2) On peut relever dans les versions la trace de diverses speculations 
exegetiques qui attestent l'importance du theme de la route dans la tradition 
religieuse. Le cas le plus simple est celui de G en 62, 10. II reduit a une seule 

150 Valeur propre du vb au qa/: «lancer des pierres, lapider». Le piel s'oriente, par la 
nuance de repetition intense, vers l'idee de lancer un grand nombre de pierres, d'ou «epierrer». 
C'est le cas en 62, 10, comme en 5, 2 relatif a l'epierrage de la vigne. 
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proposition I'injonction qui est exprimee dans le 2e et le 3e hemistiche de H: 
Kai MOrr01T]cru'tc 10 Au0 /lOU 151. Mais dans l'hemistiche suivant, celui de 
la var. Qa, G ajoute la precision EK 'tiie; oDOU. C'est un prelevement sur 57, 14 
(dans la forme H, plutöt que dans la forme G), par analogie scripturaire 152. 

La aussi il ne s'agit pas d'un detail litteraire mineur, mais d'un terme qui, 
tout en rendant la formulation grecque plus explicite et claire pour les 
usagers, rappelle l'importance de tout un theme. 

L'interpretation de G en 57, 14 est plus complexe et savante. Par le sens 
logique il s'ecarte considerablement de H = TM. On a en effet dans H: 
l'i 'ltl "0 "0 «remblayez, remblayez l53 , tracez une route». G interprete: 
Ku8uptcru1c urro rrpocrcOrrou ulnou Moue; «purifiez devant sa face des 
chemins». On ne peut soup90nner serieusement G d'avoir ete embarrasse 
par le sens de H et d 'avoir deroge pour cette raison 154. En realite il a 
exploite le litteralisme du texte, selon la methode des analogies verbales 
formelles. En premier lieu le vb hebreu "0 (rac. sI!) a ete considere, pour 
les besoins de la cause, comme un equivalent du vb arameen .,.,~, pael 
«purifier», terme connu par le syriaque, le judeo-arameen et I'hebreu post
biblique ou il a penetre 155. De la I 'imperatif grec dans la formule citee. En 

151 Principe de reduction de termes ou de propos1tJons consideres comme equivalents. 
Nous l'avons denomme anterieurement: principe «un pour deux». 

152 L'emprunt de G 62. 10 a 57, 14 n'est pas signale par Ziegler, dans les Untersuchungen. 
Relevant l'addition de G 62, 10, Kutscher la marque d'une exclamation, sans l'expliquer 
(LMY, LIS, loe. e. sup.). Cette le,<on de G offre l'interet de temoigner de la me me attention 
au theme que dans Qa. En outre elle illustre la meme methode d'emprunt. Cest par erreur 
que Kutscher a attribue a Syr la meme le,<on que G a cet endroit. 

153 «Remblayez», traduction qui correspond a la nuance etymologique «entasser, ex
haussen>. Cependant il est possible que le sens etymologique ait ete supplante par un emploi 
technique denomine du substantif de la meme rac., qui signifie «chemin» (ö1':>OIJ). Le vb 
signifierait alors simplement <<frayez». Les 2 traductions sont legitimes. 

154 G comprenait le substantif ö1':>OIJ, d'apres sa traduction de 40, 3. De cela resulte deja 
qu'il devait identifier le vb de meme rac. La simplification du type «un pour deux», en 62, 10, 
est un indice qui va dans le me me sens, car il implique que G considerait le 3' hemistiche 
comme equivalent au 2', ce qui confirme la connaissance de la rac. G J6r 18, 15 a interprete 
la negation de H comme preposition directionnelle (Iamed) , sans doute par amenagement 
litteraire. En tout cas d; rropEiav ne s'explique que si le sens de la meme rac. hebraique etait 
compris. G Job 30, 12 le confirme egalement. 

155 Le rapprochement de la rac. en question et de Gest dii a J. Fischer, SBI 63. Mais la 
justification lexicographique est equivoque sur l'hebreu, par exces de schematisme, et la 
ref6rence a Sir est erronee. En realite le vb n 'est atteste en hebreu que dans la langue post
biblique (Jastrow, DTM, II, 1284 A), ou il est vraisemblablement venu de l'arameen. En 
syriaque, on peut relever le pael «purifier», et les participes passifs peal et pael «Iimpide, pur» 
(PSm 3396). Pour le judeo-arameen, voir Jastrow ibid. B. L'arabe ,yalla, au sens «purifier» 
(des grains, un liquide, Lane 4, 1710 A, bas), parait etre un emprunt a l'arameen: Fraenkel 
AFA 166s. L'interet offert par Is 57, 14 sur ce point n'a pas non plus ete defini par Fischer. 
Cet auteur apartout apprecie les choses en attribuant a G Is des ignorances, des confusions 
et des solutions empiriques, L'interet en question est double. D'une part, Gapporte un 
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second lieu, G a interprete le groupe consonantique forme par le 2e et le 
3e vb de H comme = "lolm = urro rrpocrci:lTCOU alHou. Le samekh a ete lu 
comme un mem, par sollicitation deliberee de la ressemblance des 2 consonnes 
a basse epoque, notamment dans certains types d'ecriture arameenne d'Egypte 
(paragraphie) 156; le waw final du I er vb de H a ete recule et lu yod (metathese 
et paragraphie ); le tout a ete groupe de maniere a obtenir la locution pre
positionnelle munie du suffixe. Il s'agit bien de la methode analogique 
formelle. L'edification visee a encore ete renforcee par le pluriel du substantif 
final. 

L'interet de G pour le theme de la route est patent d'apres tous ces indices. 
De son cöte T porte en 62, 10 une lec;on qui correspond a la var. Qa. Cette 
lec;on est inseree dans une paraphrase ample et transposee par rapport a 
H, mais sa correspondance avec Qa n'en est que plus frappante: x"pn pX:J 

«comme une pierre d'achoppement». La preposition de comparaison est 
negligeable, comme raccord avec la paraphrase, qui interprete «pierre» 
metaphoriquement 157. Kutscher a tente de nier la relation entre la var. 
Qa et T, suivant sa tendance a isoler autant que possible Qa du reste du 
Judalsme. Il fait valoir qu'en 8, 14 T porte pour l'expression en debat une 
autre traduction arameenne qu'en 62, 10. En 8, 14 'M px «pierre de heurt» 
(traduction litterale), au lieu de «pierre d'achoppement» (arameen ci-dessus) 
en 62, 10. Mais le fait d'une adjonction au meme endroit, dans Qa et T, 
avec rencontre synonymique de sens, est la donnee frappante. Elle l'emporte 
sur la difference des termes de T, en 62, 10 et 8, 14. Mettre en doute la 
rencontre, au nom du litteralisme, c'est nier I'evidence d'une relation 
exegetique. Kutscher passe sous silence la presence en T 8, 14 d'une simple 
variante nominale du mot de 62, 10, a savoir "PM, qui figure dans l'ex
pression symetrique de ee1le en debat, et voisine. En outre n':>pn (etat es du 
terme de 62, 10) figure dans le texte analogue T 57, 14. La formulation de 
T en 62, 10 ne resulte pas d'un emprunt a l'expression de T 8, 14, qui 
correspond a I'emprunt Qa sur H. Elle represente une exegese heritiere 
d'une reflexion sur les textes en relation d'analogie, y compris probablement 
57, 14, avec ehoix du terme juge le plus approprie pour 62, 10. Le fait 
remarquable est justement que cette exegese de T a abouti au meme sens 
que la formulation de Qa, tandis que, par ailleurs, la variation des equations 

temoignage de la connaissance du vb arameen et done, vraisemblablement de son existence 
dans l'idiome arameen d'Egypte. D'autre part, l'interpretation greeque illustre la methode des 
analogies formelles. L'analogie est iei liee a la parente des 2 sifflantes des 2 vbs (paraphonie). 

156 Cf. F. Rosenthai, AF, Sehrifttafel 3, les types EP 2.3 et sv. passim. 
157 Dans T <des justes ont rejete la pensee du desir (mauvais) qui est eomme une pierre 

d'aehoppement». 
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propres a T apparait liee ades motifs de detail et peut-etre ades stratifica
tions incontrölables. T illustre, comme G, l'interet POUf le tMme de la route, 
et prouve de plus que la formulation retenue par Qa s'etait diffusee dans 
le Judalsme, a I'inverse de la conclusion de Kutscher 158. 

3) On peut relever dans Qa meme et dans un autre document de Qumran, 
le Rouleau de la Regle, la preuve de I'importance que la secte accordait, 
comme le reste du Judalsme, au theme de la route et a ses applications 
metaphoriques. Dans TM 57, 14, l'imperatif initial repete est demuni d'un 
complement d'objet qui lui soit particulier; il est employe absolument (c'est 
le plus probable), ou il porte Suf l'objet du vb suivant 159. Qa a donne P0uf 

complement d'objet a cet imperatif initialle substantif de meme rac. (il'O?Jil). 
La le~on courte de TM est plus originale et elle est refletee par les vers ions 160. 

Par rapport a TM la le~on Qa s'avere secondaire. Elle s'explique par 
emprunt a 62, 10, qui a la meme formule explicite, avec complement 161. 

Justifiee par la jonction que fournissait le vb commun "0, la le~on Qa 57, 14 
n'est pas seulement une explicitation de la forme plus concise de H = TM; 
elle prouve un interet pour un terme qui etait charge de resonance ideologique, 
a travers le theme de la route, des le stade des redactions de 57, 14s. et 
62, lOs. 

Enfin le Rouleau de la Regle cite le passage de l'oracle relatif a la route, 
dans des conditions qui ont ete examinees apropos des var. Qa en 30, 6 162. 

La reference a Is 40, 3-5 dans la Regle (= S(Qm» confirme eloquemment 
l'importance du tMme de la route au desert po ur la communaute essenienne 
de Qumrän. Cette route etait non seulement une metaphore de l'etude de 
la Loi au desert, et par la un oracle et un programme P0uf les adeptes de la 
secte; elle avait encore une signification typologique grandiose: elle pro
longeait et renouvelait dans le present la route qu'avaient suivie les Fils 
d'IsraeI, dans l'austerite et les dangers du «grand et effrayant desert» 

15B Lorsque Kutscher conclut son analyse schematique par l'affirmation que chaque te mo in 
(il s'agit specialement de Qa et T, derniers nommes) est alle son propre chemin, il meconnait de 
nouveau le clair temoignage des sources et paralyse les deductions historiques qui s'imposent. 

159 KBL classe 57, 14 parmi les emplois du vb avec objet (659 B). Mais GB admet que le 
vb est pris ici absolument (545 B). Cf. Ps 68, 5. La presentation massoretique suggere la meme 
interpretation avec le tifoa disjonctif, sous le 2' imperatif, et avec le maqqejqui relie etroitement 
le substantif au 3e vb. Le probleme ne se posait pas pour G, en raison de sa forte transposition 
du texte, precisee plus haut. L'adjonction d'un objet dans Qa est un autre indice d'emploi 
originel absolu, puisque cette le<;on s'avere secondaire. 

160 G (cf. supra) et T supposent l'absence d'objet. Syr = TM. 
161 L'emprunt de Qa 57, 14 a 62, 10 n'a pas ete releve par Skehan, en sa liste de VTS 4 

(1957) 152, n. 1. Kutscher s'est contente de noter que Qa 57, 14 avait le substantif en surplus 
par rapport a TM, et de renvoyer a 62, 10, sans autre precision sur Qa: LMY 434; L1S 543. 

162 Cf. supra, He seetion, I" partie, eh. 6. 
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(Ot 8, 15), lorsque Yahve les avait conduits au Sina'i pour leur reveJer la 
Loi. La meditation et l'observation de la Loi a Qumrän dans le desert de 
Juda apparaissaient ainsi tout a la fois comme un accomplissement de la Loi 
et comme l'attente d'une nouvelle reveJation divine 163. 

Les indices que nous venons d'examiner montrent que la var. de Qa en 
62, 10 se situe dans un contexte ideologique qui a occupe une place 
importante dans le Juda'isme contemporain, en general, dans la communaute 
de Qumrän, en particulier. Qa n'a pu inserer en 62, 10 son emprunt a 8, 14 
qu'en etant conscient de toucher ades formulations trt!S vivaces dans le 
Juda'isme de son epoque. Sa demarche le conduisait necessairement a la 
decouverte du contraste entre la pierre d'achoppement preexilique et celle 
de la restauration postexilique. Le plus probable est que Qa est parti de ce 
double tMme, qui resumait toute l'histoire des rapports d'Israel avec son 
Oieu, et qui recelait le germe d'un dynamisme tres propre a stimuler les 
convictions, au sein d'une communaute de zelateurs comme celle de Qumrän. 
Le terme ajoute projetait en 62, 10 le rappel du tMme de 8, 14. Une insertion 
d'une aussi grande portee supposait une autorite capable de l'accrediter. Le 
recours a l'emprunt et les modalites qui le caracterisent etaient donc l'appli
cation d'une methode reeue, et la var. de 62, 10 illustre le meme phenomene 
d'hermeneutique edifiante que les textes examines au cours des analyses 
precedentes. 

12) PORTEE DES CONSTATS PRECEDENTS 

Les analyses qui precedent avaient pour objet de montrer que les emprunts 
scripturaires deja remarques par Skehan, puis par Kutscher, ne sont pas, 
comme I'ont cru ces auteurs, des intrusions empiriques, sans autre significa
tion historique qu'une degradation de la tradition textuelle hebra'ique, mais 
illustrent l'application d'une methode qui faisait autorite. Cette methode 
est celle des analogies scripturaires, dont nous avions identifie l'existence, 

163 Precisions a ce sujet dans l'analyse des var. de Qa en 30, 6 (cf. n. preced.), notamment 
touchant la citation d'Is 40, 3-5 dans les evangiles et son application a lean-Baptiste, annoncia
teur du Messie. En complement des observations faites ci-dessus, il convient encore de noter 
l'inten:t que presente le pluriel de «route», dans la citation de G 40, 3 chez lustin et Hilaire 
(cf. SG Is, apparat critique de 40, 3). lustin est un temoin particulierement important pour la 
reconstitution de G primitif (a ce sujet: SG Is, Einleitung 18). 11 offre ici des chances 
d'authenticite. 11 convient de rapproeher ce pluriel du pluriel correspondant de G 57, 14 
(cf. supra). Les «routes» ou «voies» sont les applications de la Loi, au lieu de l'itineraire dans 
le desert. L 'influence legaliste juive para!t manifeste. Le singulier de la citation evangelique 
pourrait bien etre la retouche tendancieuse d'un texte G qui portait primitivement le pluriel 
et qui serait positivement atteste par lustin et Hilaire. 
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en etudiant dans la 1 re partie de la Ire section les phenomenes similaires 
decelables dans G. 11 convenait de nous en tenir, comme precedemment, a un 
choix de specimens suffisamment representatifs. 11 s'agissait de mettre en 
evidence l'existence du phenomene dans Qa, sans proceder a une revue 
complete, qui aurait retenu l'attention sur des exemples moins significatifs, 
tout en debordant les limites de la pI ace disponible. 

Nous avons pu constater dans Qa ce qui etait constatable dans G Is et 
dans d'autres parties de la Septante : un passage est retouche par adjonction 
ou substitution, a l'aide d'un emprunt a un autre texte scripturaire, tire 
d'Isale ou d'un autre livre, qui offre une ou plusieurs analogies, dont 
generalement un terme commun, parfois une formule. La jonction verbale 
peut constituer le seul lien entre le texte d'emprunt et le texte emprunteur. 
L'emprunt sert un dessein de clarification litteraire ou d'edification religieuse. 
Dans ce dernier cas, qui est le plus revelateur, a cause des interets engages, 
la necessite d'une autorite du procede devient manifeste. Cette autorite 
etait assuree par l'element analogique de liaison, et la jonction verbale etait 
sa forme la plus visible et la plus courante. Ces modalites definissent une 
methode, dont la legitimite remonte en derniere analyse au prestige tradi
tionnel et religieux de l'ensemble scripturaire qui est la source de tous les 
emprunts. 

Une fois soulignee l'identite de la methode des analogies scripturaires 
dans G et Qa, il reste a indiquer en quoi le temoignage de Qa constitue un 
apport original, qui permet un progres decisif, au dela de ce qu'enseigne le 
phenomene dans G. En tant que version, G n'est qu'un temoin textuel 
indirect, non une recension hebrai'que. Cest, par definition, un texte d'inter
pretation. Certaines derogations a la litteralite stricte, sous forme de gloses, 
paraphrases et adjonctions diverses, sont plus facilement concevables dans 
un tel texte que dans une recension hebrai'que, surtout si ces retouches 
prennent la forme d'emprunts scripturaires couverts par une methode faisant 
autorite. Les ecarts par rapport a la litteralite hebralque n 'affectent pas 
l'hebreu lui-meme, mais seulement un texte derive. Avec Qa la situation 
change. Qa est une recension hebrai'que, et cette fois l'application de la 
methode des emprunts par analogie scripturaire porte atteinte a la substance 
du texte hebreu lui-meme. 11 en resulte 2 consequences importantes. 

La premiere est que les changements textuels par analogie scripturaire 
effectues dans Qa supposent une plus grande autorite de la methode que les 
changements similaires dans G. Les changements dans Qa montrent en 
effet que la methode n'etait pas reservee au domaine de l'interpretation, 
et que son pouvoir s'etendait au texte lui-meme. Oe la sorte elle atteint un 
degre maximal et deborde le champ d'une hermeneutique interpretative 
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pour devenir hermeneutique transformante. Cest une seconde consequence. 
Elle oblige a abandonner la notion moderne d'hermeneutique, et a recourir 
a un conceptualisme elargi, defini par les materiaux du passe, sans egard 
pour les incompatibilites notionnelles qui en resultent, du point de vue d'une 
rationalite theorique. Comment l'interpretation peut-elle envahir la source 
qu'elle pretend interpreter, sans se renier elle-meme? Cest pourtant ce 
paradoxe qu'illustre a present Qa. Nous avions vu que les emprunts scrip tu
raires dans G laissaient parfois soup~onner des modifications deja operees 
dans H(G), et que Ziegler avait tente de preciser une telle eventualite, en 
supposant des gloses marginales qui auraient ete incorporees par erreur ou 
scrupule, lors d'une nouvelle recension (Ire seetion, Ire partie, eh. I, D). 
L'hypothese etait legitime, necessaire meme, et utile au progres de la 
reflexion historique, avant la decouverte de Qumrän. Mais hypothese qui 
s'avere a present encore trap rationalisante. Elle s'ingeniait a maintenir hors 
de l'hermeneutique, par le moyen de ces gloses marginales, un phenomene 
qui affectait le texte hebreu. Des tranformations textuelIes paraissaient in
compatibles avec des interpretations du texte. Qa dement cette reconstitution 
en nous mettant en presence de modifications de l'hebreu, identiques a celles 
observables dans les interpretations de G. 11 faut conclure a une herme
neutique transformante. 

La methode des analogies scripturaires ne concerne donc pas seulement 
l'interpretation antique de la litterature biblique, elle interesse aussi la tradi
tion textuelle elle-meme, voila ce qu'enseigne le phenomene des analogies 
scripturaires dans Qa. L'existence d'une hermeneutique transformante et 
son influence sur la tradition textuelle nous acheminent vers les problemes 
fondamentaux de la critique biblique textuelle, ceux de l'alteration et de la 
preservation du texte, ceux des conditions de sa transmission et ceux de 
l'origine des methodes qui lui ont ete appliquees. Mais avant de pouvoir les 
considerer, il convient d'etudier encore des specimens de la seconde categorie 
de changements methodiques decelables dans Qa, celle des changements 
par analogie verbale formelle. Ces var. vont completer et renforcer le constat 
relatif a l'effet textuel transformant de l'hermeneutique analogique de l'an
cien Judalsme. 





OEUXIEME PARTIE OE LA OEUXIEME SECTION 

LES VARIANTES OE Qa PAR ANALOGIES VERBALES FORMELLES 





1) LA VARIANTE Qa 1, 8, UNE REFLEXION SUR LA GRAVITE DU JUGEMENT DIVIN 

La var. n,m1 pour TM i11nm, en 1, 8, est soup90nnable d'etre une 
retouche par petite mutation orthographique : suppression de waw, puis tall' 

final arama'isant, au lieu du he de la desinence de la 3e pers. f. sg du vb hebreu 
de TM. Kutscher a classe le vb comme forme a orthographe defective et a 
desinence arameenne, correspondant au vb de TM 1. 11 reconnait cependant 
qu'un doute subsiste sur l'identite, et renvoie a l'alternative preconisee par 
P. Wernberg-M01ler, sans la discuter, alors qu'un contröle s'imposait. 
Wernberg-M0ller a cru pouvoir postuler dans Qa une rac. ,m, de meme 
sens que le nijal de la rac. ,n\ qui figure dans TM «etre laisse en reste, 
rester» 2. Mais, d'une part, ce postulat n 'est pas justifie par une preuve 
touchant l'existence d'une teile rac. possedant ce sens 3; d'autre part, cet 
auteur a neglige de comparer les autres attestations de la rac. ,n' dans Qa, 
tache qui conditionne l'appreciation de la var. de 1, 8. Kutscher n 'a pas 
aper9u la faute et, a son tour, il a neglige la verification. L'examen des 
attestations de ,n' dans Qa est instructif et leve le doute sur la question. 
Dans Qa 4, 3; 7, 22; 30, 17, le participe nifal de ce vb est chaque fois muni 
de Walt'. L'impft n(fal de 39, 6 est a exclure, puisque le waw est consonantique 
dans ce cas. Orthographe avec waw pour le hifil du meme vb, en Qa I, 9. 
Ces attestations, qui epuisent les emplois du vb ,n' dans Is, montrent que Qa 
a ecrit wall', conformement a I'usage suivi dans TM, dans l'AT en general 
- a quelques exceptions pres - et conformement a la tendance aux ortho
graphes pleines, caracteristique du rouleau 4. 

1 LMY 143; LIS 191. D'apres I'index de LMY (manque dans LISj, l'auteur n'est revenu 
nulle part ailleurs sur le probleme. 

2 JSS 3 (1958) 250. 
3 La reference de l'auteur a Ps 79, II et a Ps 146, 7 ne livre nullement la preuve qui 

serait requise pour soutenir son point de vue touchant l'existence d'un vb a I ce nun de meme 
sens que le nifal du vb a I ce yod. Cest bien un vb a I ce nun que l'on a dans Ps 146, mais avec 
un sens different, propre acette rac. qui n'est pas apparentee a celle a I" yod, comme le 
voudrait I'auteur. Ps 79, 11, Oll I'on a la rac. a I" yod au hifil, ne contribue pas dans le sens 
preconise par Wernberg-Moller. La desinence verbale arameenne dont W. M. a neglige de 
tirer la consequence, suffit a indiquer qu'il s'agit de la rac. arameenne en nun, dont il fallait 
confronter le semantisme avec le texte. 

4 Rappeions qu'il n'en a pas toujours ete ainsi, contrairement a ce que suggere la grammaire 
c1assique. Le waw des vbs a I ce yod ou waw ne figurait pas a plus haute epoque dans 
l'orthographe des formes qui l'exigent, du point de vue grammatical, en ecriture pleine. A la 
Ig 4 de I'inscription de Mesa, par exemple, on a hS'ny «il m'a sauve», au lieu de l'orthographe 
a la fois radicale et massoretique hwS'ny. De meme, Ig 13 w'sb «j'ai fait resider», po ur w'wsb. 
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II est donc clair que l'orthographe de Qa vise un autre vb que 1I'l'. II 
s'agit alors necessairement de la rac. 1m. Le vb hebreu de cette forme est 
exclu par l'incompatibilite de son sens 5. Par contre le vb arameen homonyme 
«s'affaisser, tomber» est adaptable au texte. En judeo-arameen le sens 
mentionne s'applique aux feuilles, tiges, fruits, au propre et metaphorique
ment, dans des comparaisons appliquees aux humains 6. D'ou «defailIir» de 
faiblesse ou «tomber», comme tombent les feuilles, en parlant des larmes 
et d'objets divers 7. En syriaque la valeur generale «tomber» s'applique 
aux vegetaux ou exprime un affaiblissement ou la perte d'un etat 8. La 
nuance «tomber par faiblesse ou deperissement, s'affaisser» convient a «la 
fille de Siom>, comparee par I, 7 a «une ca bane dans une vigne» et a «un 
abri nocturne dans un champ de concombres» 9. Les images de fragilite 
associees a un cadre vegetal etaient des elements favorables au sens in augure 
par la retouche. Les conditions contextuelles renforcent la convenance du 
vb de la var. par rapport a son sujet 10. Le sens vi se par la retouche etait donc : 
«la fille de Sion s'est affaissee comme une cabane, etc. ». C'est une aggravation 
de sens par rapport a la le~on primitive, certainement preservee par TM, 
comme le garantit la coherence interne, a quoi s'ajoutent le style d'Is 
(reference frequente a l'idee de «reste») et les temoignages des versions. Qa 
ne peut etre suspecte d'incomprehension a l'egard d'un vb courant, qu'il 
atteste ailleurs, comme note plus haut. II l'a donc retouche en pi eine 
connaissance de cause, dans le sens d'une lectio difficilior, et d'une le~on 
qui assombrissait la peinture du destin de «la fille de Siom>. La modification 
ne laissait pas d'echappatoire: la fille de Sion s'etait reellement affaissee 
sous le coup d'evenements qui avaient resulte de ses fautes. La retouche 
interdisait d'interpreter le vb «rester» comme une preuve de «salut malgre 

5 En hebreu ce vb signifie au qal «sauter, detaler» (Lev 11, 21), d'ou au hifil «Iaisser 
detaler, laisser libre» (Ps 105, 20). 

6 Les materiaux utiles sont groupes par Levy, Wb Tg, 11, 133 s. T Is porte ce vb en 40, 7: 
:1'~l ,nl «sa fleur s'est affaissee» (H ':>:ll «s'est fletrie»). De meme en 33, 9, en parlant du 
Liban, c'est-a-dire de sa vegetation (H ':>/Ji' «noircir», en parlant de la vegetation qui deperit 
ou se couvre d'insectes parasites). L'emploi metaphorique est iIIustre notamment par T Is 64, 5 
"1'(:) ,n'/J:l Kl,nl «nous nous sommes affaisses comme tombe une feuille». 

7 Texte probant pour I'idee de «tomber par faiblesse, dHaillir»: T Ps J Ex 18, 18, en 
parlant de I'epuisement qui menace Moise, selon I'avertissement de Jethro (ed. Ginsburger). 

8 PSm 2485. La perte d'un etat est iIIustree par Syr Is 7, 8 ou I'on a ce vb + K/J~ )/J, pour 
dire «cesser d'etre un peuple» (dechoir de cet etat). Interpretation probablement correcte 
de H ou le vb M' vient de la rac. a I'e nun (descendre, decliner), non de la rac. a I" ~eth. 

9 :1t11 i'/J pourrait aussi designer une melonniere. Le rapport avec les concombres est admis 
par les dictionnaires, d'apres le sens predominant du terme arabe correspondant. Ainsi 
R. Blachere pour Cor 2, 58. 

10 Si I'on considere le vb et son sujet independamment des elements contextuels, I'emploi 
correspond exactement a T Ps J Ex 18, 18, texte deja mentionne supra. 
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tout» 11. II ya des chances pour qu'une exegese contemporaine orientee dans 
ce sens ait ete visee. Qu'il y ait eu, de la sorte, controverse ou simplement 
edification, la modification n 'est concevable que si sa modalite etait legitimee 
par une methode etablie. Des lors la modalite definit la methode. La variation 
orthographique theoriquement possible, entre l'orthographe pleine avec \Vaw 

et l'orthographe defective sans )1'aw pour la le<;on TM = H, apparente la 
retouche a une homographie. Cest, a l'interieur du principe homographique, 
l'exploitation du flottement entre orthographe pleine et orthographe defec
tive. Le taw final aramalsant, solidaire du vb arameen, n'etait qu'une de
sinence, donc un element adventice «leger», du point de vue de la specula
tion formelle des anciens, bien que ce soit en realite l'indice du passage a un 
vb arameen et a un sens nouveau par rapport a H 12. On peut dire que la 
retouche a consiste fondamentalement en une petite mutation justifiee ana
logiquement par une possibilite orthographique qui permettait de la reduire 
a une homographie. Le procede releve des analogies verbales formelles, dont 
nous avons rencontre des exemples dans G, et, apropos d'analogies scriptu
raires, aussi deja dans Qa. La necessite d'une autorite inherente a la methode 
est diversement perceptible selon les specimens textuels. Dans le cas de 
Qa I, 8 elle parait assez nette, en raison de l'aggravation qui a ete definie 
plus haut. 

2) LA VARIANTE Qa 5, 11, AVERTISSEMENT CONTRE UN POUVOJR OEMONIAQUE 

En 5, 11 Qa lit 'Tm~?J, au lieu de ',nN?J dans TM, devant ~!Vl:J. La lecture 
est pleinement assuree 13. D'un autre cöte, la le<;on TM est manifestement 

11 On comprendrait qu'a partir des luttes maccabeennes Ie vb de H ait pu donner lieu a 
une interpretation nationaliste, qui en pressait le sens au dela de la valeur originelle purement 
descriptive. On a pu obtenir ainsi I'idee que, malgre les epreuves infligees par des ennemis, 
la fille de Sion, personnification de tout Israel a basse epoque, «resterait», c'est-a-dire serait 
sauvee et survivrait. Par rapport a une teile interpretation du passage, Ia retouche de Qa se 
presenterait comme une rectification religieuse: non! a cause de ses peches Ia fille de Sion 
s'etait reellement affaissee; elle etait tombee pour de bon, et pouvait donc tomber a nouveau 
definitivement. Une teile contre-exegese, de Ia part de Qa, conviendrait aux conditions de 
basse epoque. L'hypothese montre qu'un detail comme le vb de la var. est susceptible de 
cacher des arriere-plans qui offrent de I'inten!t pour les reconstitutions de milieu et d'epoque. 

[2 On peut definir comme elements adventices ou «legers» les elements qui n'affectent pas 
la substance des mots. Ainsi les pers., nombres et genres grammaticaux, les suffixes, les 
prepositions, et en generalies elements qui pouvaient passer, du point de vue formel des 
anciens, comme sans importance (a I'encontre de leur röle syntaxique essentiel dans la phrase, 
en fait). 

[3 L'identite de zain (correctement transcrit par Burrows), qui est I'element constitutif 
de la var. ne laisse aucune place au doute. Le trace ales caracteristiques de cette lettre dans 
la graphie de Qa: trace appuye en haut, mais sans le crochet ou l'incurvation nette qui 
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primitive, d'apres son excellente convenance contextuelle et sa valeur anti
thetique par rapport a I'expression initiale de 11 14. Le vb de TM appartient, 
de par son sens et d'apres la phraseologie de 5, 11, au repertoire des vocables 
courants. Son usage est atteste a basse epoque, en hebreu (Mishna) et en 
arameen 15. Le mouvement de la phrase, en 5, 11, facilite encore I 'intellection 
et I'on ne peut soupc;onner Qa de ne pas avoir ete capable de saisir le sens. La 
seule difficulte offerte par le passage, I'emploi de I'etat es devant une prepo
sition, a ete preservee lors de la retouche effectuee par Qa 16. Enfin en 46, 13, 
Oll figure le meme vb que dans TM 5, 11, encore au piiH de valeur intransitive, 
Qa s'accorde avec TM, ce qui est une garantie complementaire de I'aptitude 
a I'intellection normale. 

Une mauvaise comprehension de la langue apparait donc d'emblee exclue, 
de la part de Qa. II ne reste que I'eventualite d'un accident, ou celle d'un 
changement concerte. La decision depend de la possibilite d'assigner a la 
var. un sens intelligible. Si elle en a un, il s'agit necessairement d'un participe 
actif (püH) ou passif (pual) du vb TnX «saisir », susceptible de multiples 
acceptions. Kutscher a estime que ce vb ne peut se justifier en pareil contexte, 
et il a fait valoir a ce propos la correspondance requise avec le 1 er vb de 11 

caracterisent waw; tendance a une discn~te convexite vers la gauche. Comparer sur la meme 
colonne la meme lettre en 4, I, I" mot = IV, Ig 4; 4, 6, 10e mot = IV, Ig 11; 5, 2, 1 e, mot = IV, 
Ig 13; 5, 6, 4e mot = IV, 18 (avec, dans ce cas, sous l'effet du mouvement de l'ecriture vers 
la gauche, une legere incurvation, mais en bas, non en haut comme pour wall'). 

14 «Qui s'attardent Ie soif». Etat es devant preposition: GKC § 130 d, 155 h. Participe 
püH en hebreu, avec valeur pratiquement reflechie, par ellipse d'un terme representant le sujet 
(leur personne, eux-memes), comme il arrive parfois dans I'emploi de la 2e forme en semitique. 
L 'utilite de ce vb pour l'usage courant et sa combinaison ici avec le vb antithetique C':IlV<I 

«se lever töt» ne laissent aucun doute sur la nature de la phraseologie, qui appartient au style 
de la vie courante. 11 serait invraisemblable de supposer que Qa ne comprenait plus cette 
phraseologie courante. Precisions infra. 

15 La Mishna atteste clairement la valeur intransitive «tarder, etre en retard» ou «etre 
apres un autre ou apres le temps fixe». Cf. Pes 9, 9 1Nl 'n1nN CN «si je suis en retard, allez» 
(ed. Albeck, Sed.M. 175, Ig 2). Meg 3, 3 atteste 3 fois l'emploi intransitif, en opposition a 
C"p<l, hifil qui a aussi pris secondairement une valeur intransitive «etre ou agir en avance» 
(ibid. 356, Ig 2s. du § 3). En judeo-arameen, T Ok emploie le pael au sens «tarder»: T Dt 23, 22 
«tu ne tarderas pas (1nNn N" = la forme H) a l'acquittef». Semblablement T Is 5, ll emploie 
le participe pael de la meme rac. que H, dans sa paraphrase sur laquelle nous revenons plus 
loin: 100?:l" J'1nN?:l <dIs tardent a prendre conge». Le syriaque ne recourt pas au pael, mais 
a l'a/el (1mN). Le passage a un sens intransitif correspond au phenomene presente par le 
piel hebreu et le pael arameen. Ainsi Syr lug 5, 28 (releve dans PSm 125) traduit par l'a/el 
le piel hebreu de la meme rac. L'arabe connait aussi un emploi intransitif de la 2" forme 
'aMara, alors equivalente a la 5e • 

16 lustification grammaticale dans une note precedente. Le fait que Qa ait preserve ce tour 
ancien et peu frequent illustre le niveau eleve de connaissance de l'hebreu ancien juge 
compatible avec la vulgarisation du texte, dans le milieu Qa. Kutscher passe sous silence les 
faits de ce genre qui tendent a dementir sa conception de Qa. 
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(<< qui se levent töt») 1 7. En fait, la correspondance existe dans TM sous la 
forme antithetique, et elle contribue a garantir la priorite de ce texte, mais 
sa di5parition dans Qa ne prouve nullement que la var. soit inadaptable au 
contexte. L'argument ne vaut pas et resulte d'une confusion entre la question 
de la priorite et celle du sens. Kutscher a cru pouvoir etayer encore sur une 
autre consideration son appreciation pejorative de la var.: elle lui parait 
etre «une erreur mecanique» determinee par le vb suivant !:lp'" l' <des 
embrase». Ce vb depeint, au propre, reffet du feu, et il est applique ici 
metaphoriquement au vin qui echauffe a l'exces les buveurs. Par association, 
le copiste aurait pense a l'une des acceptions possibles de TnN, au piel selon 
Kutscher, a savoir «faire prendre une flamme, l'allumer». La var. serait 
donc un participe pie!, sans signification assignable dans ce contexte, rout 
en offrant l'interet d'illustrer la valeur que Kutscher attribue au piel. Mais 
la consideration s'avere illusoire. En premier lieu, l'attribution du sens 
«allumer» au pie! repose sur une var. du Talmud de Jerusalem, qui constitue 
une attestation iso lee. Kutscher a neglige de preciser les choses. Cette donnee 
isolee, tiree d'une compilation particulierement obscure, et incertaine quant 
a l'orthographe, ne saurait prevaloir contre la forme requise normalement 
par le semantisme, a savoir le factitif (hifil), forme qui est confirmee par 
l'usage syriaque de l'q{el (et non du pael !), et qui figure dans la Mishna, en 
l'etat Oll ce texte a ete preserve 18. 

17 LMY 165; LIS 217. 
18 Kutscher n'a precise ni la source de rattestation du piel, ni 1e fait qu'elle est isolee el 

en outre liee a une variation orthographique qui, s'ajoutanl a son isolement, la rend parti
culierement suspecte. Kutscher semble s'etre contente de I'indication fournie par le dictionnaire 
de Jastrow (DTM, I, 39 B). Oe la presentation de Jastrow resulte qu'il s'agit d'une var. de 
Td Y Sab, I, 19, var. donnee par Ie dictionnaire talmudique medieval Aruch, d'apres red. 
Kohut. Voir la I, 56 et IV, 355 (sous In, debut). La variation orlhographique en question 
consiste dans I'absence d'alej On a egalement l'absence d'alej dans red. de Venisc, d'apres 
la citation qu'en fait Jastrow. Mais dans ce cas figure le yad indicateur du hilil, et il ne s'agit 
justement pas du piiil, que Kutscher pretend d'usage rabbinique, en ce sens, a rencontre du 
hifi!. L'ed. de Krotochine de Td Y, qui derive de celle de Venise, mais a travers celle de 
Cracovie (de 1609; cf. Strack, Einleitung 85), ne cite pas la Mishna jusqu 'au mot qui nous 
occupe, mais seulement sous forme abregee; cf. 4 a. L 'ed. de Petrokov de Td Y porte 
l'orthographe avec alej et yad du hifil j'l'nI(7) (13 b, en bas). Cest aussi cette orthographe 
qu'on trouve dans la citation de la Mishna que fait Td B Sab 19b (derniere Ig, ed. Pardes, 
Jerusalem), et dans l'ed. Albeck de la Mishna. Toutefois I'ed. Goldschmid du Td B indique 
la var. pn7)l, sans ale/, et sans yad du hifil. Kutscher s'est interesse a la le~on au piiil 
(c'est-a-dire la donnee de l'Aruch, supposee rattachable a la rac. InN, et non a ölTn, malgre 
l'absence d'alej). Cest parce qu'il a cru y trouver une legitimation de son hypothese relative 
a une contamination venue du vb suivant, et qui aurait produit le parlicipe piel, au sens 
postule (<<allumer»), dans Qa. Une teile hypothese n'aurait pu etre avancee qu'a la condition 
d'indiquer la source de la var. (Aruch) et de la confronter avec les ed. qui so nt en desaccord. 
Cette confrontation montre a quel point l'hypothese est fragile et combien les donnees sont 
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En second lieu, meme si I'on met les choses au mieux pour I'hypothese, 
et que l'on admet la possibilite du sens en question au pie!, par une extension 
venue du hifi!, I'explication de Kutscher se heurte a une autre invraisemblance. 
Il y a une incompatibilite entre la lourdeur de I'erreur supposee, touchant 
la lec,;on originelle (qui est amenee naturellement par le mouvement de la 
phrase) et la specialisation sinon la subtilite du sens que Kutscher postule 
pour le pie! de TnN, finalement sans appui ree!. Il n'est pas naturel qu'un 
copiste, qui se serait trompe sur la lec,;on originelle, ait adopte spontanement 
une lec,;on aussi particuliere, que rien ne preparait directement dans le 
contexte precedent, que le mot suivant, solidaire, n 'encourage pas non plus, 
et dont I'occasion supposee par Kutscher ne se localise qu'au 3e mot suivant. 
C'est une nouvelle difficulte. 

Mais ce qui est decisif c'est, en troisieme lieu, une possibilite d'expliquer 
la var., que Kutscher n'a pas aperc,;ue. Elle permet d'y decouvrir une intention 
edifiante qui pI aide pour elle. Au lieu de songer exclusivement au pie!, il 
faut peser la possibilite du participe pua!, ou d'un participe passif equivalent, 
de type arameen, c'est-a-dire pae! passif. Les 2 eventualites sont conformes 
aux possibilites qu'ouvrent et meme qu'imposent certaines graphies defec
tives de Qa (sans waw vocalique), dans des cas Oll le contexte requiert une 
valeur passive 19. D'un autre cote, au lieu de ehereher dans la suite du texte 

eloignees de prouver un usage rabbinique etabli, tel que le postule Kutscher po ur le püH, dans 
cette acception. La formulation de Kutscher trahit d'ailleurs une insuffisance de contröle: 
«la conjugaison est semble-t-il (;'N.,],) le pie! (LMY, ibid.); de meme «apparently» dans LIS. 
Kutscher allegue encore la valeur de la rac. en syriaque, mais le syriaque n 'atteste justement 
pas le pae! qui correspondrait au püH suppose pour I'hebreu. Le syriaque utilise l'afel, ce qui 
est plutöt en faveur du hifil hebreu. Voir par exemple, parmi les rUerences donnees par 
PSm 120, Syr lug 15, 5, par rapport a H correspondant. Au pealle vb peut depeindre le feu 
qui «prend» (Syr 1s 5, 24). Une extension de l'emploi au pael et au piel n'est pas exclue, mais 
elle n'est pas attestee, et c'est ce point qui est en cause. 

19 La tendance a attribuer a Qa une perte de I'usage du passif, dans une majorite de cas, 
tendance qui s'etait manifestee au debut des depouillements, a certainement ete excessive et 
elle adetourne l'attention de possibilites qui n'ont ete entrevues que plus tard. 11 faut 
compter, en premier lieu, avec l'eventualite de vbs au pual, ecrits dUectivement pour des raisons 
qui peuvent avoir varie (reproduction de l'orthographe dUective de la source; tradition de 
lecture bien etablie; dependance d'une orthographe pleine precedente, consideree comme 
indicative: cela pourrait etre le cas de ;",., en I, 6, apres l'orthographe pI eine de öIIv:l1n). En 
second ]jeu intervient la possibilite de prononciations susceptibles, a basse epoque, d'avoir ete 
influencees par I'arameen ou le samaritain, ou les deux, au detriment des sons «U» et «0» 
brefs. Les participes pourraient notamment avoir subi des transformations vocaliques de ce 
genre. Kutscher a rassemble des materiaux suivant une methode de classement deja contestable; 
5, II aurait du y ligurer a titre de possibilite theorique, meme si l'auteur optait hypothetique
ment, et nous l'avons vu illusoirement, pour le piel. 11 a egalement discute, en commentaire, 
les importantes contributions de H. Yalon et P. Wernberg-M0ller sur le sujet. Mais il n'a 
abouti linalement a aucune synthese conclusive (LMY 106s. et les complements, en lin de 
volume, 466s.; LIS 139s.). Dans le cas de la var. de 5, 11, en plus des criteres qui viennent 



ANALOGIES VERBALES DE QA 301 

un element d'appui pour la var., ce qui est la demarche la moins naturelle, 
il faut commencer par compter avec le contexte precedent. Si la var. est un 
participe pual ou du type pael passif, le sens devient, avec le mot suivant: 
«ceux qui sont saisis le soir». On comprend aisement qu'il s'agit d'etre 
«saisi» par I'effet de «la boisson fermentee», qui est mentionnee dans le 
contexte precedent. L'emploi du participe est conforme a I'usage biblique, 
Oll ce vb est frequemment employe pour depeindre un etat psychologique 
qui envahit le sujet, qui le «saisit» et en prend possession. Ainsi, en parlant 
de la peine, de la douleur, de la crainte 20. L'emploi convient a fortiori pour 
des boissons fermentees, qui agissent comme une force externe, et non plus 
seulement comme un facteur subjectif. Par ailleurs, divers textes bibliques 
relevent les effets irresistibles et perturbants du vin 21. La vraisemblance de 
cette interpretation resulte encore du contraste eloquent instaure avec le 
vb du meme contexte '0"-, litteralement «ils poursuivent». On a en effet 
dans Qa, d'une part, «ceux qui se levent tot le matin» (vieille expression 
d'origine nomade, qui indique ici l'ardeur) «poursuivent» (sens litteral = 
sont en quete d') <<Une boisson forte»; d'autre part, «ceux qui sont saisis 
(sous-entendu: par I'ebriete) le soir ... »22. Si I'on tient compte de la fonction 
stylistique devolue aux 2 participes - apres la particule d'imprecation 
initiale ',;, «malheur a!» -la phrase devient: «Malheur a ceux qui se levent 
tot le matin, en quete d'une boisson forte! (Malheur) a ceux qui sont saisis 
le soir, en sorte que le vin les embrase!» 23. A la belle ardeur ma tinale 
succede, le soir, une possession quasiment demoniaque. Par un retournement 
de situation, ceux qui «poursuivaient» la boisson forte sont eux-memes 

d'etre mentionnes, interviennent avec force la logique interne et la convenance historique, 
c'est-a-dire l'adaptation de la le~on passive a la fonetion edifiante du texte, dans la communaute 
d'utilisation, comme precise infra. En outre il faut tenir compte de l'influence possible du 
participe pael passif arameen, qui a servi d'intermediaire entre la le~on originelle H = TM 
et la le~on Qa, comme precise infra. Dans cette eventualite le probleme de variation ortho
graphique est modifie par la contamination du son «a» de l'arameen. 11 convient sans doute 
de compter en general, dans Qa, avec la probabilite de participes passifs en «a», par aramalsme. 
Dans le cas de 5, II c'est la 2< possibilite, a cote de celle de l'orthographe simplement defective. 

20 Textes d'illustration dans BDB 28 A, bas; Ex 15, 14. 15 et les sv. 
21 Prov 20, I; 23, 20-21; 23,30-36; Is 19, 14; 28, 7; Ps 60,5; 75, 9. 
22 11 est impossible de savoir si l'usage de basse epoque comportait un emploi absolu, dans 

lequel le vb passif «etre saisi» etait couramment intelligible, au sens de I'expression explicite 
«etre saisi par I'ebriete». II y a une certaine probabilite en faveur d'une teile intellection, dans 
des contextes ou des situations qui s'y pretaient. Mais le point n'est pas essentiel pour la var. 
de Qa 5, 11, etant don ne qu'elle est un produit speculatif et fait appel a une attention 
speculative de la part des utilisateurs. II suffit qu'elle ait constitue une indication en faveur 
de ce sens. 

23 ... en quete ... en sorte que ... ». Les impfts prennent ici, apres les participes, une 
valeur finale qui peut se rendre, dans le 2< cas, par la consequence, selon I'hebralsme connu. 
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«saISlS» et tombent en son redoutable pouvoir! Le sens obtenu rejoint 
l'enseignement de certains textes sapientiaux (cf. ci-dessus, note 21), et il 
convient a l'reuvre de vulgarisation educative visee par les responsables des 
retouches de Qa. En outre la var. Qa introduit l'idee, chere aux ecrits 
bibliques, d'un rapport organique entre le mode de la punition et le type de 
la faute. Elle constitue ainsi, comme la var. Qa I, 8 etudiee precedemment, 
une aggravation par rapport a la lec;on originelle conservee par TM. Cette 
derniere n'etait qu'une indication temporelle qui marquait le caractere 
passionnel du vice en question. La var. Qa en denonce explicitement la 
consequence, avec un effet rhetorique qui renforce la vertu parenetique 
de la recension Qa du passage. 

La valeur litteraire et edifiante de la var. Qa une fois reconnue, a l'encontre 
de l'opinion depreciative de Kutscher, faut-i! y voir un changement introduit 
au gre de l'imagination d'un scribe, c'est-a-dire librement? Il semble a 
premiere vue que ce soit le cas. Mais, si l'on passe en revue toutes les 
possibilites deductives et formelles discernables, il faut apprecier les choses 
autrement. Une relation litterale apparait entre la lec;on originelle et celle 
de Qa. Le resh de la lec;on Hoffrant, dans les ecritures de basse epoque, 
une grande ressemblance avec daleth, il devenait possible, dans une exploitation 
textuelle attentive aux ressemblances formelles, de lire cette derniere con
sonne, au prix d'une mutation a peine perceptible, a condition que la nouvelle 
lecture livrät un sens edifiant. C'etait le cas, en passant par un intermediaire 
arameen. La lecture ',m~~ fournissait un participe pad actif ou passif du 
vb arameen ,nN «saisir». La reconversion de cette forme arameenne en son 
equivalent hebreu conduit a la lec;on Qa 'TnN~. Nous avons vu plus haut, 
d'apres la vraisemblance de l'idee exprimee, qu'il convenait d'y reconnaitre 
un passif. 

L'enchainement ainsi restitue est a la fois rigoureux et simple. Il rend 
compte de la singularite de la lec;on Qa. Un recenseur procedant librement 
ne se serait pas astreint a suivre ce cheminement litteral. Voulant s'ecarter 
de H en cet endroit, il aurait purement et simplement introduit une lec;on 
de son cru, sans s'embarrasser de sauvegarder une relation litterale avec 
la lec;on de base. La preservation d'une teile relation litterale est donc 
significative: elle devait avoir, aux yeux des responsables, une valeur posi
tive. Le cheminement suivi correspondait alors a une methode propre a 
accrediter la nouvelle lec;on et a garantir son ambition edifiante. Cette 
methode a consiste en une paragraphie et une reconversion hebralque d'un 
aramalsme: la proximite graphique de resh et daleth a autorise une muta
tion minime: lecture de resh comme si c'etait daleth, par sollicitation, pOUf 
les besoins de la cause; le terme arameen obtenu a ete retraduit en hebreu. 
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Cette seconde phase de l'operation repose sur le principe des equivalences 
et deductions logiques, et, ci ce titre, n 'appartient pas ci l'hermeneutique 
analogique que nous etudions, parce que c'est elle seule qui est problematique 
pour la critique moderne. La phase deductive logique doit seulement etre 
signalee ici, comme complementaire de l'autre. La paragraphie de la pre
miere phase du changement textuel procede de la meme inspiration que les 
autres analogies verbales formelles exploitees par l'hermeneutique ancienne 
du Judalsme. Il s'agit toujours d'une attention donnee ci une ressemblance 
de forme, qui etait sentie comme une participation reelle et qui permettait 
ainsi de passer legitimement et avec autorite ci un autre sens juge edifiant. 

Les responsables de la var. ont dü avoir l'impression de faire une de
couverte dans le texte prophetique, decouverte sapientiale relative ci la 
conduite de la vie quotidienne, comme en d'autres cas ils ont fait des 
decouvertes oraculaires propres ci eclairer leur present et leur avenir. Cette 
situation exclut une libre manipulation du texte. Elle implique la conscience 
d'avoir procede selon une methode legitime et reellement adaptee aux ecrits. 
Tout comme les divergences de G d'origine analogique, la var. de Qa n 'avait 
pas pour objet d'evincer la le~on originelle, mais de l'exploiter, conformement 
ci ce qui sera precise dans la conclusion generale (section 11, IW partie, eh. II). 

L'interpretation du targum (T) comporte, en cet endroit, un indice qui, 
sans correspondre directement a la le~on de Qa, implique cependant la 
possibilite d'une utilisation exegetique de cette le~on, sous sa forme conso
nantique et avec un vocalisme passif, comme celui suppose par Qa. Bien 
qu'il ne s'agisse que d'une hypothese, elle merite d'etre signalee, car elle 
oblige ci compter avec reventualite d'une tradition exegetique venue de la 
le~on Qa jusqu'ci T. Les rapports entre Qa et T sont par ailleurs assez 
nombreux pour rendre legitime le soupvon d'influence. T paraphrase l'ex
pression de H (Je participe + le substantif), et les 2 premiers termes de cette 
paraphrase pourraient etre une double interpretation du participe sur lequel 
Qa varie. On a dans T iOtl~? rinN~ «(qui) tardent a prendre congb) 24. 

24 «Prendre congb), ici, plutat '1ue le sens general «partir », en notant que le semantisme 
implique une idee de separation ou de liberation des liens. La valeur intransitive a ete admise 
avec raison par Stenning. Elle parait etre rarement attestee en judeo-arameen OU l'on trouve 
d'ordinaire la valeur transitive «Iiberer, renvoyer». Levy ne mentionne dans la langue des 
targumim qu'un seul exemple intransitif isole: T Cnt 1, 7 (Wb Tg, 11, 260). On peut ajouter 
le cas de T Is 5, 11. A l'appui de la valeur intransitive on doit alleguer encore, d'une 
part, le syriaque, dont le peal, d'usage courant, est toujours intransitif, d'autre part, la valeur 
du vb hebreu correspondant, en I Sam 19, 10, qu'il ne faut pas corriger, comme cela a ete le 
cas en critique. La justification de la coexistence des 2 valeurs, transitive et intransitive, est a 
ehereher dans I'influence des coriditions de vie nomade, qui ont marque l'arameen, comme 
elles ont laisse des traces dans d'autres langues semitiques. «Partir » (la valeur intransitive) 
c'etait «Iiberer» les betes de leurs entraves (valeur transitive). L'usage des entraves etant, 
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Le 1 er terme de Trend litteralement H, ce qui prouve que T connaissait la 
leyon TM. Mais il a pu connaitre aussi la lel;on variante de Qa, car son 
2e terme est soupyonnable d'avoir ete derive de la, a travers une Ire etape 
litterale suivie d'une adaptation litteraire (par deduction logique). La lel;on 
de Qa ou, ce qui revient au meme, l'intermediaire arameen ',nx1.) etait en 
effet interpretable a partir de la valeur «enclore, enfermer», que possede 
encore le vb arameen ,nN 25 . D'ou, comme 2e interpretation du texte hebreu, 
«ceux qui sont enfermes». 11 s'agit alors evidemment de ceux qui restent 
enfermes «Ie soir» pour s'adonner a la boisson. Pour la clarte litteraire, T 
aurait ensuite deduit son infinitif. La juxtaposition «ceux qui tardent, ceux 
qui sont enfermes» a alors ete clarifiee en: «ceux qui tardent a prendre 
conge». Une interpretation de la donnee de base (supposee) = Qa par l'actif, 
quoique concevable (<<ceux qui tiennent fermee», sous-enten du : la porte) 
parait moins vraisemblable. Cependant dans ce cas il y aurait encore influence 
de la lel;on Qa sur T. Si I'on admet pour T la 1 re interpretation mentionnee, 
elle constitue un element de confirmation de la valeur passive assignable a 
la le90n Qa. 

Kutscher a allegue T comme temoin cl l'appui de TM, contre la lel;on 
Qa 26. En realite, s'il est vrai que T s'accorde avec TM par son ler terme, le 
second prete a l'hypothese d'une influence de la lel;on Qa. 11 attesterait alors 
la diffusion d'une hermeneutique qu'on aurait pu croire particuliere a Qa, 
en ce passage 27. 

semble-t-il, surtout caracteristique pour les chameaux, il pourrait s'agir d'une assoclatlon de 
sens venue de la langue des caravaniers, plutöt que des eleveurs semi-nomades et nomades. 
Les vestiges types sont bien connus: hebreu l1Cl «arracher» (Ies piquets de la tente), d'ou 
«partir, se deplacer»; syriaque W1tD «delier» (peal, pael) , d'ou «commencer» (le trajet, puis 
toute autre action), au pael. 

25 En fait le sens «enfermer» n'est atteste qu'au peal, en judeo-arameen. Mais la valeur 
est transferable sans difficulte au pael, des lors qu'intervient une idee d'intensite, de duree ou, 
comme cela pourrait etre le cas ici, de dualite. I1 s 'agit en effet, dans la logique intermediaire 
entre la source et la ler;on T actuelle, d'un lieu dont la porte est tenue fermee. Le pael en 
discussion a pu se comprendre des 2 battants. La 2' forme semitique, avec un objet designant 
une paire, est conforme au principe de la repetition de l'action, inherent a certains emplois 
de cette conjugaison. G. R. Driver a attire l'attention sur le phenomene, en son commentaire 
des Lois assyriennes, sous I, 65, ou il est question du chatiment d'ablation des 2 oreilles, a la 
2' forme, par opposition a I'ablation du nez, exprimee par la eonjugaison simple (Cf. Driver
Miles, Assyrian Laws, 382 et 459). 

26 Loc. c. sup. 
27 La suite de la paraphrase de T s'explique par I'exploitation du substantif de H «Ie soir» 

(d'ou j'tDl.l'l.l, participc pael denomine: «qui s'attardent le soin» et aussi, semble-t-il, par une 
reminiseenee d'Am 6, 4, que I'on peut eonsiderer comme emprunt scripturaire analogique, 
car il y a rapport des situations. Oe la la mention des « couches» sur lesquelles sont etendus 
les buveurs. Le participe final i";,':>/,l est hapax. Les ed. du XVI' siec1e, b, 0, g, eitees par 
Sperber, ont le vb de H, et doivent deriver, a travers la I" ed. de Bomberg (de Pratensis), d'un 
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Au constat du caractere methodique et edifiant de la le.;on Qa s'ajoute 
donc la possibilite d'un segment de tradition exegetique, allant de Qa a T. 
Cette possibilite apporterait un element supplementaire a ce qui resulte de 
toute fa.;on des observations precedentes, a savoir que Qa ne s'explique pas 
par un accident ou par I'effet d'un traitement empirique subjectif, mais par 
I'application d'une methode d'analogie verbale formelle (paragraphisme), 
qui a ete combinee avec une equivalence entre I'arameen et I'hebreu, le tout 
ades fins d'edification. 

3) Qa 5, 24: LA TRADITION RELATIVE A fVfVn ET LA DONNEE D'IBN BARON 

En 5, 24 on lit dans TM I'expression il:Jil' fVfVn1, Iitteralement «et le foin 
de flamme = le foin enflammb>. La concision expressive et originale de la 
tournure et sa conformite avec les possibilites de la relation d'etat construit, 
dans la langue ancienne, garantissent I 'authenticite primitive 28. Qa se presente 
comme une banalisation avec I1:Jil1' fVN1 «et le feu flambant». La secondarite 
est d'autant plus manifeste que le mot fVN figure immediatement avant, ce qui 
produit une repetition aggravee d'une juxtaposition: fVN1 fVN. 11 reste a 
determiner I'origine et eventuellement I'inspiration de la var. Apriori, du 
point de vue de la presente enquete, le passage de fVfVn originel a fVN pourrait 
etre le resultat d'une petite mutation consideree comme legitime a I'epoque 
de Qa: I'affaiblissement des gutturales creait une relation beth, alef, sentie 
comme une parente exploitable; d'autre part, les 2 sin etaient reductibles a 
un, en vertu des analogies fournies par les rac. a reduplication. Pour qu'il 
y ait eu petite mutation analogique, il suffirait, en vertu des considerations 
exposees anterieurement, que la var. Qa soit liee a un motif litteraire, 
ideologique ou lexical perceptible. Ce motif pourrait etre I'ignorance du 
sens authentique de fVfVn. Alors Qa aurait surmonte la difficulte non pas 
empiriquement, mais par la methode des petites mutations, qui est I'une 
des applications de la methode plus generale des analogies verbales formelles. 
Mais, en fait, il n'est nullement certain que les responsables de la var. aient 

ms qui donnait ce vb. Mais la le90n de la tradition manuscrite actuellement disponible pourrait 
neanmoins ne pas etre une alteration denuee de sens. Peut-etre convient-il de songer a un 
rapport avec le syriaque Kl;", au sens de «vapeur». Faut-il entendre que le vin «!eur donne 
des vapeur»? Dans ce cas il s'agirait d'une maniere d'expliquer le vb de H, selon lequel le vin 
<des enflamme». 

28 Grammaticalement Ja tournure peut se comprendre soit comme etat es de Ja matiere 
(Je foin parait fait de flammes), ce qui se justifiait visuellement, soit comme etat es marquant 
une action subie, c'est-a-dire comme substitut d'une tournure verbale (type ;", TltDK «une 
femme d'enfantement» = une femme qui enfante, Jer 13, 21; «des levres d'acclamations = des 
levres qui acclament», Ps 63, 6. Ici «Ie foin de flamme» est Je foin qui flambe. 
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ignore le sens de la le~on originelle, et, de toute fa~on, ce motif ne serait pas 
le seul cl considerer. La question s'ouvre sur un arriere-plan plus complexe 
et plus riche. 

Kutscher a considere comme evident que Qa ne savait plus le sens de 
wwn 29. Mais sa presentation est tendancieuse, en ce qu'elle subordonne 
l'appreciation de la le~on Qa 33, ll ;"1wwn (pour TM wwn = 5,24; seule autre 
attestation du mot) au cas de Qa 5, 24. Au contraire Qa 33, ll pourrait etre 
un indice de la connaissance du sens. La le~on Qa 33, ll correspond, sous 
forme feminine, au mot masculin de TM, et offre des chances (sinon une 
garantie) de representer le meme sens. Le feminin n'est pas une difficulte, 
puisqu'il peut se justifier par !'idee de quantite limitee (de foin), c'est-cl-dire 
grammaticalement, d'«unite», par opposition cl la valeur generale du 
masculin 30. Cette nuance conviendrait tres bien cl 33, 11 31 . En outre on 
peut se demander si Qa n'a pas recouru cl la forme feminine, prise en ce sens, 
pour eviter une confusion d'epoque avec le sens arameen de l'homographe 
(pratiquement homonyme), courant dans cette langue (= «sensation»)32. 11 
est vrai qu 'il faut compter aussi avec l'autre possibilite, celle d'une le~on 
Qa en 33, ll ayant le sens arameen. Mais cette possibilite l1.,.e s'impose pas 
exclusivement 33 . D'autres indices plaident pour la connaissance du sens 
originel de wwn, dans une partie en tout cas de la tradition du ludai"sme 34. 

29 LMY 168; LIS 221. 
30 Voir GKC 394 * 122 t. Kutscher mentionne l'hypothese du nom d'unite, en se rHerant 

a G. R. Driver, mais sans discussion. ce qui laisse subsister cette possibilite. 
31 «Vous concevez (une portion, une botte) de foin», a la difference de TM: «du foin», 

en general. Le rapport equivaut a celui du nom d'unite et du collectif, dans les noms susceptibles 
d'une individualisation par leur semantisme. Si teile etait la valeur de Qa, sa var. ne manquerait 
pas de piquant. 

32 L'attraction de la valeur arameenne, dans la pensee des utilisateurs de basse epoque, 
aurait alors incite les responsables a employer la forme feminine differenciee. Kutscher voudrait 
reconnaitre dans le mot l'etat determine arameen (LMY 181; LIS 240). Ce n'est que l'une 
des possibilites et elle depend de la question indecise du sens. 

33 Kutscher, tout en ne mentionnant, en son analyse de 33, 11, que la possibilite de la valeur 
arameenne, n'a pas precise comment, seI on lui, il conviendrait de l'adapter au texte (LMY 181; 
LIS 240. Cf. encore son examen de la var. Qa, en tant que forme nominale, ou l'auteur repete 
essentiellement ce qu'il a dit avant, en ce qui concerne les aspects en discussion: LMY 285; 
LIS 375). Pour obtenir un sens recevable avec la valeur arameenne, il faudrait donner au mot 
I'acception forte «trouble, peine eprouvee», attestee en judeo-arameen et en syriaque: «Vous 
concevez le trouble, vous enfantez de la paille». Cependant tous les indices que nous allons 
relever plus bas, concernant l'hermeneutique predominante qui a utilise la valeur arameenne, 
depuis Qa (en 5, 24) jusqu'aux versions (dans les 2 textes), supposent l'acception generale de 
base: sensation. Cest plutöt une difficulte pour l'hypothese de Kutscher. Les indices mentionnes 
a la note suivante livrent, d'autre part, des raisons de penser que la tradition du sens de l'hebreu 
n'etait pas perdue. Dans ces conditions l'explication de Qa 33, II par l'arameen est incertaine 
et exposee a la concurrence de l'autre hypothese. 

34 Syr, que Kutscher a el imine du debat comme non utilisable (LMY 181; LIS 240) livre 
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En tout etat de cause, les deux possibilites mentionnees restent eIl concur
rence, pour Qa 33, 11, et il convient par consequent de compter avec 
I'eventualite d'un changement effectue en 5, 24 avec conscience du sens 
originel 35. 

Ce constat invite a examiner de plus pres le probleme du motif du change
ment. Kutscher a signale, d'apres une observation due a Menahem Zulay, 
la double equivalence ilIrlm = soit le substantif ilIN, soit le vb i~J « bnller », 
dans I'ancienne poesie liturgique des piyyutim, du temps de Yannai" (2e moitie 
du VIe siec\e ou debut du VII") 36. Avec le substantif, cette equivalence 
correspond a la var. de Qa 5, 24. Avec le vb, elle correspond a la le<;on G 
cmYKuo8iJGS1at. La le<;on consonantique ilIilIn etant theoriquement interpre
table comme substantif ou comme vb, la difference entre Qa et G n'est 
qu'un detail d'interpretation grammaticale, a partir d'un meme semantisme 

une raison de penser que la connaissance du sens ne devait pas etre perdue dans la tradition 
dont cette version derive (c'est-a-dire un targum ou des elements targumiques fixes en arameen). 
Syr traduit par K:J'~ «epines». Cela ades chances de resulter d'une deduction a partir de 
«paille» du contexte, avec une influence de 33, 12 ou Syr a le meme terme pour H 1:l'~'P (en 
5, 6, po ur H 1'?J1I1, mais ce sont des synonymes hebreux). Deja alors on pourrait songer a 
une reminiscence vague du sens, appuyee sur ces donnees contextuelles. Syr a d'autant plus 
volontiers opte pour «epines» que c'est une metaphore des mechants, tandis que le foin est 
chose benefique, etant nourriture pour le betail. L'indice est favorable a la connaissance du 
mot hebreu, qui permet une relation deductive. D'un autre cote, T 5, 24 implique la connais
sance, en tout cas approximative, du vocable rare de H. Le mot K1'?Jll qu'il utilise ne designe 
pas specialement l'herbe sechee, le foin, mais peut inclure cette acception, a cote d'autres 
(verdure fraiche, gerbes; Levy, Wb Tg, 11, 225; KBL 1 715, sous l'hebreu correspondant). 
Kutscher a note la connaissance du sens hebreu dans T: LMY 168; erreur dans LIS qui a 
Theod(otion) pour T(argum). Mais il n'en a tire aucune consequence: T serait-il seul a avoir 
preserve le sens, alors que les autres temoins l'auraient perdu? D'un autre cote, il est clair, 
d'apres T 5, 24, que la divergence de T en 33, II (il transpose les images de H, comme le fait 
aussi G, mais dans une autre direction) n'implique pas une ignorance du sens. Kutscher a 
neglige d'etablir le parallele avec le cas de Qa. T (avec distribution inverse des textes) invite a 
penser que la var. Qa 5, 24 n'implique pas une ignorance du sens, que Qa 33, II ades chances 
d'attester. 

35 La connaissance du sens de H par Qa n'est pas essentielle po ur notre sujet, qui porte 
sur les modalites - empiriques ou methodiques - du changement. Mais il convenait d'indiquer 
comment se presente la question, a l'encontre des affirmations unilaterales de Kutscher. 

36 Je n'ai malheureusement pas puavoir acces en temps voulu a l'etude de Zulay, dont se 
reclame Kutscher et qui a paru dans la revue rare 'lnyaney Löson (5712-1952, 4 s.). Il eilt ete 
important d'apprendre de Zulay comment se presente exactement l'equivalence en question, 
sous son double aspect nominal et verbal. La formulation de Kutscher et sa note supposent 
que Zulay attribue pour origine a l'equivalence des piyyutim le texte meme d 'Is 5, 24 (LM Y 168; 
LIS 221 : «This usage is undoubtedly Ge souligne) based on the way Paytan understood our 
verse»; suit la reference a la note relative a la contribution de Zulay). En tout cas l'equivalence 
en question dans les piyyutim est garantie par l'autorite de Zulay en la matiere. Sur la periode 
ancienne de la poesie liturgique des piyyutim et son rapport avec le decret de Justinien «Feri 
Hebraion», promulgue en 553, voir Kahle, CG 39s. Sur l'epoque ou il convient de placer 
Yannai, ibid. 42. 
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fondamental eommun au substantif « feu» et au vb « bnller ». Le fait frappant 
est la eorrespondance entre la var. Qa, la lec;on G et la double valeur attestee 
dans les piyyutim. Malheureusement Kutscher, au lieu de tirer la consequence 
du rapproehement, a savoir l'existence d'une meme tradition exegetique, a 
voulu utiliser la donnee des piyyutim pour mettre en doute une lec;ol\ H(G) = 

Qa et, par la, isoler Qa. Il n 'a pas perc;u que la relation des materiaux en 
eause reste la me me dans le cas d'une exegese G (sans var. hebralque), 
comme dans le cas H(G) = Qa 37. Qa n'est pas isolable. Par ailleurs l'expo
se de Kutscher est greve de eontradictions et d'inexactitudes 38. Son utilisa
tion de l'opinion d'Ibn Barfm, comme d'une donnee qui s'ajoute a eelle des 
piyyutim, donne le change sur le contenu reel de la notice de ce lexicographe 
mMieval, dont l'interpretation repose sur l'arabe, et non pas sur une exegese 
contextueUe, comme l'affirme Kutscher 39. L 'equivalence des piyyutim n 'est 

37 L'erreur de Kutscher sur la portee des materiaux resuIte clairement de son prejuge 
defavorable a Qa. Si G a lu une le/yon = Qa, dans sa source, Qa ne peut plus passer pour le 
produit isole et fortuit d'une negligence. Or toute la I" partie de l'analyse de Kutscher 
(LMY 168; LIS 221) vise a presenter Qa sous cet angle (precisions a la note suivante). Mais 
l'isolement de Qa est artificiei, car si G a lu une le/yon H(G) = TM, ce qui est possible, son 
exegese a ete la meme que celle qui a donne naissance a la var. Qa, et c'est cette rencontre qui 
fonde la relation entre les textes. 

38 Kutscher commence par admettre la possibilite d'une alteration par confusion des 
gutturales et contamination du mot lDN precedent, qui aurait ete mecaniquement repete. Mais 
cette hypothese entre en conflit avec celle d'un changement de le/yon du a la perte du sens 
originel, que postule Kutscher par ailleurs. Dans ce dernier cas il y aurait eu normalement 
arret et reflexion devant un mot embarrassant, ce qui excluerait une degradation determinee 
par les facteurs mentionnes, exer/yant leur influence mecaniquement. L'influence des diverses 
phraseologies scripturaires Oll figurent «flamme» et «feu», egalement alleguee par Kutscher, 
ne serait elle aussi concevable que dans une exegese reflechie, qui excluerait tout determinisme 
passif. Pour Kutscher le recours aces phraseologies globalement considerees, ou a l'une d'entre 
elles, n'aurait ete que libre empirisme. En realite, s'il fallait vraiment retenir ce type d'explica
tion, c'est le texte de Jo1:1 2, 5 qui se recommanderait parmi tous ceux que mentionne l'auteur. 
Il faudrait alors reconnaitre dans la var. de 5, 24 un emprunt methodique a ce texte. Jod 2, 5 
offre en effet, d'une part, des jonctions verbales, chacun des termes de: «flamme de feu qui 
devore la paille»; d'autre part, une analogie generale (Je jugement divin destructeur). Toutefois 
il faudrait admettre une inversion des termes dans le groupe genitival d'emprunt. Ceux des 
textes allegues par Kutscher qui ont le groupe genitival dans l'ordre de Qa n'offrent pas de 
rapport analogique assez net pour que l'on puisse songer a la vraisemblance d'un emprunt 
(cf. Is 4,5; Os 7, 6; Lam 2, 3). En realite l'hypothese d'un emprunt scripturaire doit le ceder a 
2 autres possibilites, nettement prioritaires en vertu des raisons qui vont se degager plus bas: 
soit un emprunt a une valeur fournie par l'arabe; soit un emprunt a l'arameen. Kutscher, 
tout en alleguant l'opinion d'Ibn Barun (qui pourtant propose l'explication par l'arabe), n'a 
pas vu cette alternative, qui definit le vrai probleme de la var. Qa. Il n'a pas vu non plus, 
ou du moins n'a pas indique explicitement comme il eut ete necessaire, que l'equivalence 
attestee par les piyyutim rend caduque I'hypothese initiale de degradation passive sous l'influence 
de la structure des mots ou de la phrase. 

39 J'avais commence par faire confiance a l'expose de Kutscher, et j'avais cru en consequence 
que la notice d'Ibn Barun, d'une part, posait explicitement l'equation lDlDn = lDN, d'autre part, 
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pas non plus simplement tiree du contexte, mais se rattache manifestement 
a la tradition anterieure attestee par Qa, G et les versions de 5, 24 et 33, 11, 
alleguees ci-apres. La conclusion de Kutscher est un echec historique mani
feste. Selon lui, les versions, Qa, comme les 2 donnees externes des piyyutim 
et d'Ibn Barun seraient les produits d'exegeses contextuelles independantes 
les unes des autres 40 . En realite, si I'on met a part Ibn Barun, ainsi que les 
echos du sens primitif dans T 5, 24 et peut-etre Syr 33, 11 41 , les autres 
temoignages sont a considerer, en 5, 24 et 33, 11, comme les effets varies d'une 
me me tradition, et le vrai probleme qui se pose et qui deborde le cas de 
Qa 5, 24, se ramene a reconnaitre si cette tradition a ete determinee par la 
valeur arabe signalee apropos d'Ibn Barun ou par la valeur arameenne 
attribuable a la forme consonantique tzitzin. 

Apremiere vue l'explication par le terme arabe bas§(un) «allumage, 
attisement (du feu)>>, explication a laquelle songeait Ibn Barun comme a 

permettait d'affirmer que cette equation avait ete deduite d'Is 5, 24. Or la verification de la 
notice d'Ibn Ban1n m'a prouve qu'il n'en etait rien. L'edition a consulter est celle de Pavel 
Kokovtsov, Petersburg, 1893, p. 54 de la partie hebraique. Ibn Barun ne donne pas explicitement 
l'equation mentionnee, mais seulement une formule arabe, d'ou I'on peut deduire IVN. 11 ne 
justifie pas son interpretation par le contexte d'Is, mais par une etymologie arabe, qu'il ne 
propose d'ailleurs pas a titre exciusif, mais a titre de possibilite, a cöte d'une autre explication, 
egalement arabe, et qui est la bonne. Cest celle qu'avait deja donnee, peu avant, Abu 'I-Walid, 
a savoir IVlVn = ~aSis «foin». D'apres la notice d'Ibn Barun, en langue arabe ecrite en caracteres 
hebraiques, «il est possible (p?:l') que (Je mot en question) soit /e foin (1V'lVn'N 11") et il est 
possible aussi qu'il soit l'allumage de la flamme (:I';"'N IVn J1:l' 1N = 'an yaküna ~assa '//ahibi)>>. 
Suit le rattachement du mot en debat au vb ~assa. Ibn Ban1n ne donne donc pas comme 
equivalent du vocable d'Is 5, 24 le mot «feu», mais seulement le nom d'action qui indique 
I'allumage ou eventuellement I'attisement du feu. La deduction utile a l'elucidation hypothetique 
de la var. Qa 5, 25, de la var. des piyyutim et de la ler;on G (celle-ci avec passage a un vb) est 
immediate et legitime: «I'allumage» de la flamme produit bien «Ie feu». Neanmoins il y a 
deduction et, en son sens pn:cis, Ie mot donne par Ibn Bariin n'est pas le «feu», contrairement 
a ce qu'affirme Kutscher. Et, encore a I'encontre de la presentation des faits par Kutscher, la 
legitimation est lexicographique et arabe, non pas contextuelle. L'explication du mot de H 5, 24 
(et par suite la justification de la var. de Qa) par I'arabe est une possibilite qu'il convient de 
distinguer soigneusement de la possibilite arameenne. Kutscher n'a pas aperr;u cette alternative, 
ni meme simplement la possibilite arameenne qu'indiquent pourtant nettement les versions. 

40 Cette dissociation de temoins qui contiennent des indices convergents meconnait I'aspect 
historique de la question et I'occasion qu'offrent les temoins de retrouver le cheminement des 
anciens. Au co urs de son analyse, Kutscher a juxtapose, sans parvenir ales coordonner et 
hierarchiser, des hypotheses et observations de valeur inegale. Pour ce qui est de G, il s'est 
rHere a Ziegler (LMY 168, n. 12; LlS 222, n. 4). Le jugement de Ziegler ne s'appliquait qu'au 
seul G 5, 24, dans un sens empiriste. Appreciation deja contestable avant I'apparition de Qa, 
en raison des donnees des versions, en 5, 24 et 33, 11. Elles auraient pu premunir Ziegler contre 
une appreciation simplifiee, en I'avertissant que la solution etait a ehereher du cöte de l'arameen, 
comme expose ci-apres. Mais vouloir reprendre, comme I'a fait Kutscher, l'hypothese de 
deduction contextuelle, apres I'apparition de la var. Qa et apres la detection de la donnee des 
piyyutim, c'etait meconnaitre la portee de ces donnees nouvelles. 

41 Cf. supra en note les precisions sur ces versions. 
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une possibilite, offre l'avantage de la proximite de sens par rapport a la var. 
Qa, a la le<;on G en 5, 24, et a I'equation des piyyutim. La solution semble 
s'imposer par sa simplicite: «I'allumage de la flamme», c'est bien «Ie feu». 
Dans un premier temps, purement lexicographique, on a pu deduire de la 
formule d'!s 5, 24 ainsi comprise I'equation C'fzm = C'N, ou meme passer du 
sens precis et particulier de I'arabe au sens general «feu », en considerant 
le terme de base isolement: «allumage, attisement = feu». Dans une phase 
posterieure, on a alors simplement ins6re le produit de l'equivalence dans le 
meme texte qu'il s'agissait d'interpreter ades fins de vulgarisation. Mais si 
la valeur arabe a pour elle sa bonne adaptation au probleme de la var., cette 
explication doit le ceder devant la prevalence de I 'arameen en milieu juif, 
a I'epoque des documents fondamentaux pour la question, Qa et G. La rac. 
C'C'n et l'apparente C'm devaient etre, vu leur valeur generale «sentir, eprouver 
une sensation », et leurs nuances d6rivees bien illustrees plus tardivement 
par le judeo-arameen et le syriaque, d'un usage courant dans I'idiome qui 
avait envahi la langue parlee en Palestine, et qui exer<;ait son influence sur la 
langue litteraire 42 . Le terme hebreu C'C'n etait devenu problematique, soit 
par rupture de la tradition du sens chez les specialistes, soit, plus vraisem
blablement, nous l'avons vu, en connaissance de cause de la part des 
specialistes, mais avec un souci de vulgarisation dans un milieu qui ne 
comprenait plus d'emblee le sens hebreu ancien. Dans ces conditions la 
valeur arameenne a necessairement exerce son attraction sur le mot et sur 
son interpretation. Cest ce qui ressort de la situation linguistique du 
Judalsme de la periode consideree, et c'est ce que confirment les temoignages 
des versions. Celles-ci se ramenent, nous allons le voir, soit directement, soit 
indirectement et par deduction, a la valeur arameenne. Elle est leur denomi
nateur commun. La convenance semantiquement meilleure de l'arabe est une 
apparence linguistique, qui comporte sa justification propre, mais a laquelle 

42 L'idee d'une impression passivement eprouvee est la valeur fondamentale de la rac. 
arameenne homographe de la le~on H ou de la rac. apparentee 111m. Dans le detail des 
applications, les acceptions peuvent aller de la simple perception - comme dans G 33, 11, 
cite ci-apres - a la soufTrance ou a I'impression mentale. Illustration de ces valeurs dans 
Jastrow, DTM, sous les 2 rac. en cause, et en syriaque, dans PSm, sous la pe. En hebreu 
post-biblique, les 2 rac. ont ete empruntees a l'arameen. La I ce et, selon la morphologie re~ue 
et la plus probable, aussi la 2e sont attestees par plusieurs textes mishniques. L 'evolution de 
la nuance perceptive a la nuance intellectuelle est illustree, par exemple, par M Oholöt 17, 5: 
;'N~C 1111n N':> <dis n'ont pas ressenti de l'impurete», c'est-a-dire: ils n'ont pas eu l'impression 
(sous-entendu: «reflechie», et entrainant une conviction profonde) = ils n'ont pas estime qu'il 
y avait impurete, dans le cas envisage (ed. Albeck, Sed. Tohoröt, 182). De fa~on analogue 
le sens de 1111II1n, dans M Kelim 25, 8 (ibid. 104) est: «il eprouve une impression (d'impurete)>>, 
au sens: il pense avoir eu un contact impur (hypothese niee dans l'argumentation). 
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il faut preferer la reinsertion historique. Le cas de l'arabe est ici cuneux 
et instructif, mais finalement marginal pour notre enquete 43 . 

L'exploitation du sens arameen est directe (mis apart le recours a un vb, 
au lieu d'un substantif, par adaptation litteraire) dans G 33, 11, avec 
aicr8T]8ilcrw8E, si l'on retient la le<;on B. La priorite de B n'est pas certaine 
(a l'encontre de l'edition Ziegler), mais cette le<;on offre de toute maniere 
l'interet d'etre l'un des temoins a considerer 44 . G(B) = «vous sentirez», ou 

43 Sur la valeur du vb arabe cf. Lane 2, 573 B, haut. 11 peut sembier surprenant que le terme 
arabe lJass(un) «allumage, attisement» (quand il est employe comme ma,),dar du vb corres
pondant, comme dans la notice d'Ibn Banln) soit sans relation n~elle avec l'interpretation 
de l'homographe consonantique hebreu, dans Qa, G et les piyyutim. Cependant, dans le cas 
d'un vb qui a toutes les chances d'appartenir a la me me rac. que lJaüf «foin» (ou toute 
matiere vegetale analogue, quand elle est seche, Lane, ibid., C), la valeur «allumer, attiser» 
pourrait etre en rapport avec I'utilisation de particules vegetales comme combustible, Au 
Moyen-Orient, dans les campagnes comme dans les deserts, le combustible est chose plus 
rare que la pature pour les animaux. Une notice du Lisän, citant al-Azharl, me parait pouvoir 
se comprendre a l'appui de cette hypothese: le vb peut s'employer avec pour objet direct le 
bois a bruler (lJarab), au sens «amasser (cjamma)>> ce bois, en vue de l'allumage (Lisän, ed, 
Beyr. VI, 285 B, haut). Je suppose que du ramassage des brindilles de combustible on sera 
passe a I'allumage, en raison de l'etroite association des deux operations dans la vie pratique, 
Si c'est un semantisme de ce genre qui est a l'origine du sens «allumer», en arabe, alors, du 
point de vue du lexique compare, le vb arabe se situe au voisinage du terme hebreu ancien 
d'Is 5, 24. Le vb arameen et ses derivations nominales appartiennent au contraire a une autre 
rac" qui correspond a l'arabe lJassa (Cf. notamment la 4' forme: «percevoir»), La corres
pondance du §in hebreu avec un ,fin arabe, aprl?s une gutturale, illustre les observations de 
J. Barth relatives aux exceptions de la regle de correspondance Hn-sin (Etym,St. 48 s,). 

44 aicr9T]9i]crEcr9E, forme de la koine, au sujet de laquelle Ziegler renvoie a Thackeray, 
Gram. 240. Ce dernier a etudie la tendance a la perte des formes moyennes des verbes, au 
profit d'une morphologie passive, tendance deja perceptible en classique, ibid. 238. La forme 
aicr9av9i]crHUl attestee par G Is 49, 26 et relevee par Thackeray, dans la meme rubrique, est 
une variante du meme phenomene. Il faut cependant observer que la priorite de la le90n B, 
Ver, Eus (auxquels s'ajoutent les temoins qui ont rectifie la forme dans le sens classique), 
quoique vraisemblable, n'est pas certaine. La le90n A, Q et autres, alcrxuv9i]crEcr9E pourrait 
deriver d'une autre utilisation de la valeur arameenne. Par derivation celle-ci evolue vers l'idee 
de douleur ou de trouble eprouves (DTM, I, 512 A, le vb et le substantif). Une raison en faveur 
de l'hypothese est que G rend en 28, 16 !II'n' par KU1:atcrxuv9ij; le vb hebreu peut avoir ete 
considere ici comme apparente a la le90n en debat de 33, 11. Cest fausser la question que de 
postuler une var. hebraique, comme le fait Ziegler (ZU! 9), Le «trouble eprouve» a pu etre 
interprete dans cette tradition comme «confusion, honte», par adaptation au contexte de 
28, 16, de sorte que la le90n grecque en question serait a apprecier comme Ul1 denominateur 
commun tire de 33, II + 28, 16, Cette solution est au moins aussi probable qu'une var. 
hebraique en 28, 16. Pour ma part je serais porte a la croire plus probable, Ottley avait opte 
pour A, mais en vertu de l'hypothese d'une var. (BIAS, II, 271 s,), Par ailleurs il aHeguait la 
citation du passage dans Cyprien, donnee reprise par Ziegler. La le90n de Cyprien n'est autre 
qu'une juxtaposition des 2 sens representes par les 2 interpretations grecques en presenee, 
ceHe de B et eelle de A. Etant donne la valeur des temoignages fournis par les citations des 
plus aneiens Peres latins (a ce sujet Ziegler SG Is, Einleitung, 35s.), la eitation faite par 
Cyprien eonstitue un temoignage en faveur de l'autorite dont les 2 interpretations grecques 
jouissaient a egalite, Cest un des cas Oll les temoins de la Septante invitent a conclure qu'il 
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mieux «vous eprouverez» (apres o\jlEcr8E «vous verrez», ce dernier vb par 
exploitation analogique formelle du ler vb de H)45. Si l'on met apart T 5, 24, 
temoin assure de la connaissance du terme de H, et Syr 33, 11, temoin 
probable, toutes les autres interpretations de 5, 24 et 33, 11, dans les versions 
anciennes, se ramenent ades deductions effectuees a partir du sens arameen 
fondamental. Cest le cas du principal temoin, G, en 5, 24. Sa traduction 
par cruYKau8ijcrE1Ul ne doit pas etre comprise comme une reprise du 
Kau8ijcrE1Ul precedent, qui constitue lui-meme une precision par rapport 
a I'acception du 1 er vb de H. En vertu des raisons indiquees plus haut, ce ne 
peut etre non plus un arabisme. II s'agit d'une interpretation fondee sur 
une deduction a partir de I'arameen: la sensation ou I'effet de la flamme 
(proprement l'effet ressenti), c'est la bnllure et, en parlant de «paille» -
ainsi G d'apres le contexte precedent - la combustion. D'ou: «sera consu
mb>. Syr N,nN' «qui prend = qui s'allume» est une autre application du 
meme sens de base, avec structure syntaxique differente, par rattachement 
du participe syriaque au «feu» precedent 46 . La deduction qui a produit 
81':PIlll «chaleur», dans les 3 temoins hexaplaires de 5, 24, est du meme 
ordre. Cest egalement le cas de Aq (ateuAllV «suie», un effet de la flamme) 
et Theod (crnooov «cendres», autre effet) en 33, 11. La Sym porte cpA6ya 
et Vg ardorem, 2 autres produits de I'exploitation par I'arameen, avec 
probablement, dans le cas de Sym, emprunt du mot solidaire en H 5, 24 47 . 

devait y avoir dualite dans la tradition grecque, depuis une antiquite incontrölable. 11 n 'est 
plus possible alors de retrouver la priorite avec certitude. La lecon B n 'a pour elle finalement 
qu 'une apparence qui parait meilleure, au travers de nos habitudes de pensee, favorables a 
la priorite chronologique du plus simple. En realite I'exegese plus complexe dont derive A 
peut avoir precede I'autre. Les 2 pourraient aussi s'etre formees simultanement. Une edition 
objective devrait, en pareil cas, cIasser la le.yon concurrente dans un apparat distinct, au lieu 
de la meIer aux le.yons certainement secondaires comme dans SG Is. 

45 ,,;,n a ete traite par metathese (resh en 2' position) et equation he = ale! La modification 
est retlechie et methodique. Elle a vi se, comme le contexte de G, a eviter les images a la fois 
realistes et singulieres de H. Le dessein de vulgarisation est manifeste. Fischer postulait une 
var. H parce qu'il n'avait egard qu'aux aspects materiels du texte et aux enchainements 
litteraux des mots, sans consideration des motifs ideologiques et religieux des anciens (SBI 50; 
la rHutation de I'hypothese de Wutz d'une transcription, hypothese assez seduisante apremiere 
vue en cet endroit, est la seule contribution utile de Fischer sur le point considere). 

46 La correspondance de Syr avec H peut preter ici a confusion, parce que Syr a combine, 
comme souvent, I'exploitation de H et I'influence de G. Cette derniere a produit Ki'Jmm" 
qui reflete cIairement aVEII.u;VT]<; « lächee, jaillissante », en parIant de la flamme. Meconnaissance 
des motifs et de I'interet de Syr par Kutscher, dans les 2 cas 5, 24 et 33, 11 (loc. c. sup.). 

47 Aq et Theod en 33, 11 retiennent les effets de la flamme et les rendent par des references 
concretes. Ce ne sont pas ici des traductions litterales (meme Aq ne I'est pas toujours I), mais 
des interpretations determinees par I'existence de la tradition qui exploitait le sens arameen. 
La difference de Sym en 5, 24 «<chaleuf») et 33, 11 «<flamme») est egalement instructive et 
iIIustre I'adaptation ades contextes differents. Kutscher reste confus touchant les versions 
hexaplaires, en 5, 24 et 33, 11, en partie sous I'influence negative de Ziegler, dont il se recIame 
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Enfin la lec;on T P1I1tv;i «pensees», en 33, I I, est inspiree par l'orientation 
intelleetuelle que peut prendre la rae. arameenne, a partir de «sensation, 
impression» 48. 

Il est done c1air qu'en ee qui eoneerne le terme en debat, en 5,24 et 33, 1 I, 
la tradition hermeneutique attestee par les versions a ete dominee par 
l'influenee du sens arameen. La var. de Qa s'explique par le meme proeessus 
deduetif qui a produit la lec;on G de 5, 24: «sensation de la flamme» = 

bnllure = feu (issu de eette flamme) 49. La lec;on de Qa n'est done qu'une 
des illustrations d'une exegese qui a pour base un aramai"sme. Cette exegese 
a ete largement diffusee dans le Judaisme, et les piyyutim en eontiennent 
eneore l'eeho tardif. Mais, parmi les temoignages disponibles, eelui de Qa 
revet une importanee partieuliere, du fait qu'il est une recension hebrai"que 
et non un texte d'interpretation eomme G et les autres versions. Qa atteste 
la penetration de I'exegese par I'arameen (a laquelle Qa a ajoute une 
deduetion, eomme G) dans la tradition du texte hebreu lui-meme. Le fait 
est un exemple de I'influenee de la tradition exegetique sur la tradition 
textuelle, dans des reeensions de vulgarisation eomme Qa. 

Il resulte de I'analyse preeedente que la justifieation de la modifieation 
textuelle de Qa 5, 24 se presente differemment, selon que les responsables 
de Qa avaient perdu ou eonnaissaient eneore le sens originel de tvtvn. Si le 
sens etait perdu, la justifieation etait le rapport formel de parente qui a ete 

(LIS 222, haut; dans LMY la remarque figure non dans J'analyse, mais dans les additions, 473). 
La confusion est accrue par la citation erronee des 3 hexaplaires de 5, 24: seul le mot 9EPI.Hl 
est a considerer comme equivalence, alors que Kutscher ajoute !pAoya, et oppose le cas de 
Sym 33, II avec ce second terme seul. La confusion devient totale dans LIS 222, par suite de 
J'erreur de ponctuation a la 2< Ig : il faut, et non; devant Theod. 

48 Illustration de la nuance intellectuelle dans les emplois mishniques (imputables a une 
aramaisation) signales dans une note precedente. 

49 Dans G J'adaptation contextuelle a ete effectuee differemment. Elle parait s'expliquer 
par une exegese qui analysait I'expression de H = TM (lue par G ou par la source dont G 
derive) comme un etat construit de cause: combustion de flamme = combustion causee par la 
flamme. D'ou uno !PAOYO~, dans la forme litteraire que G a donnee a son interpretation, par 
passage du substantif Iitteral a un vb. Le point de depart de G (ou de sa source) est bien une 
utilisation homographique et arameenne du substantif qui figure dans TM = H. Le vb de G, 
qui fait la difference avec la var. Qa, n'est qu'une consequence litteraire de son exegese litterale. 
D'un autre cöte, les cesures sont differentes dans G et Qa. G a traite le vb suivant (nonobstant 
J'anomalie de J'accord masculin!) en proposition relative: öl!)" «se reläche, s'affaiblit» (dans 
H = «s'affaisse», en parlant du foin enflamme) a ete interprete comme une precision touchant 
la flamme, a la faveur du recoupement semantique entre le vb hebreu et aVIEvUl (souvent 
employe pour öl!)'), mais avec passage a une acception particuliere au seul vb grec, et non 
plus a J'hebreu: aVEI~EVll~ «Iächee, jaillissante», en parlant de la flamme. Le semantisme est 
grec, mais la methode d'interpretation est d'inspiration juive et repose ici sur J'idee de la 
participation des valeurs semantiques au dela des limites fixees par la synonymie de depart. 
Sur la cesure differente dans Qa, cf. la suite. 
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defini au debut de I'expose, combine avec la deduction, a part ir du sens 
arameen attribue au mot problematique. Dans ce cas, I'homographie entre 
le terme hebreu et le terme arameen n 'a joue aucun röle hermeneutique, 
puisque le sens hebreu n'etait plus per<;u. La justification etait neanmoins 
conforme a la methode des analogies verbales formelles + deduction logique, 
methode egalement re<;ue, mais non analogique. 

Mais nous avons vu que I'hypothese de I'ignorance etait la moins probable 
et qu 'il y a de fortes chances pour que les responsables de Qa aient modifie 
le texte non du tout a la suite d'une rupture de la tradition du sens originel, 
dans les cercles des specialistes de la litterature scripturaire, mais par souci 
de vulgarisation edifiante aupres d'une communaute qui, elle, avait perdu 
les sens rares de I'hebreu ancien, sous reffet de I'arameen predominant dans 
la langue courante. Alors c'est I'homographie entre le terme arameen et le 
terme hebreu qui devient la justification prioritaire, combinee avec la meme 
deduction logique que dans le cas precedent, et la parente formelle entre 
le terme de H et le terme de substitution dans Qa, sans perdre sa valeur, 
passe au rang de justification complementaire. 

11 faut encore tenir compte de la retouche de ilJil'? (TM = H) en l"IJi11'? 

Cette retouche est une petite mutation censee justifiee par le fait qu'elle 
n'affecte qu'une desinence, et qu'elle peut meme etre consideree comme 
simple alternative orthographique (Ja le<;on H etant alors supposee, pour les 
besoins de la cause, participe feminin ecrit defectivement et muni de la 
desinence äh, au lieu de celle en taw final de Qa). En realite la retouche a une 
portee syntaxique qui transforme le sens de la proposition et de la suivante. 
Cette transformation fait apparaitre toute la portee de I'intervention de 
Qa en 5, 24. Le dessein parenetique implique tend a confirmer, par sa 
coherence et son ampleur, que la raison du changement textuel dans Qa est 
d'ordre exclusivement ideologique, sans ignorance, conformement a la pro
babilite dite plus haut. 

La retouche qui a produit l"IJil''? a eu pour effet syntaxique de rompre la 
relation du vb il~" «s'affaiblira» (dans le contexte H = TM «s'affaissera») 
avec «le feu» 50. Le mot tIlX, bien que fournissant normalement un accord 

50 Dans Qa, source hebraique, le contact d'un feminin (le participe accorde avec le sujet 
qui precede) avec le vb masculin exclut une relation syntaxique et impose la cesure. Dans G, 
texte d'interpretation, les choses se pfl!sentent differemment. Une licence touchant l'accord 
est d'autant plus admissible que G pouvait etayer son interpretation sur une petite mutation, 
si necessaire (taw, prHormante de la 3e pers. fern. impft, au lieu du yod de la 3e pers. masc.). 
Nous avons vu dans des notes precedentes, que G a procede de maniere deductive. «(Par) la 
sensation (aramaisme) de la flamme (qui) est relächee» a ete interprete: «(par) la combustion 
de la flamme jaillissante», d'ou « ... et sera consume par la flamme jaillissante». «Jaillissante» 
rend le participe grec issu d'une equation fondee sur une autre valeur (cf. supra la note a ce 
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feminin, admet aussi l'accord masculin, de sorte que (abstraction faite du 
terme suivant) on aurait pu comprendre que «Ie feu» (du jugement) 
«s'affaiblira». Le texte aurait alors livre un magnifique argument scripturaire 
a ceux qui «cherchaient des facilites», selon la formule qui para!t a plusieurs 
reprises dans les textes de Qumran, et qui vise un parti liberal et laxiste, enclin 
a attenuer autant que possible la menace de la sanction divine 51 . 

La retouche de jJJjJ,? en nJjJ,'? a coupe court a une teile exegese. Au 
contact direct du vb masculin m,,- (qui suit), le participe feminin nJi11'? a 
rendu impossible pour tz'N' une fonction de sujet de ce vb masculin. 11 en est 
resuIte une cesure differente de celle de TM = H, et un rattachement du vb 
a la suite. Le sens devient dans Qa, en partant du debut de 24: «c'est 
pourquoi lorsque la langue de feu et le feu qui flamboie devoreront la paille 
(Je dernier vb de la traduction po ur I 'infinitif initial, dans le nouvel amenage
ment propre a Qa), leur racine (nouveau sujet du vb detache par la rupture 
d'accord!) se relachera (retour au sens propre du vb); elle deviendra comme 
de la pourriture ... ». 

Ainsi I'edification inherente a l'insistance sur le feu du jugement (insistance 
qui aggrave l'allusion de H, en la soulignant) s'est accompagnee de la refuta
tion hermeneutique d'une exegese edulcorante. Theoriquement il se pourrait 
que les responsables de Qa n'aient vise que le danger eventuel d'une teile 
exegese. Mais etant donne I'allusion explicite des textes qumraniens a un 
parti laxiste, le plus probable est que la retouche du passage dans Qa etait 
destinee a refuter une utilisation tendancieuse du texte par ce parti. Dans les 
2 hypotheses, mais a fortiori dans la seconde, qui a pour elle la vraisemblance 
historique, il fallait que la modification füt fondee sur une methode in
discutable. La restitution des conditions d'epoque, a laquelle conduit la 
consideration des modalites originales de l'hermeneutique de Qa (par oppo
sition a la sterilite de I'explication empiriste), fait de nouveau appara!tre la 
necessite d'une methode autorisee pour justifier la transformation du texte. 

Le bilan hermeneutique de I'examen de Qa 5, 24, auquel nous avons 
procede se resume comme suit. 

a) Passage au sens arameen de tz'tz'n, par suite d'une tendance aramalsante 
d'epoque, mais, dans I'esprit des responsables de Qa, avec justification par 

sujet), et exploitee par prolongement, en vertu de I'idee de participation, dans l'hermeneutique 
analogique. L'interpretation du vb hebreu ;"i!l" comme proposition relative (<<qui est relächee 
= «qui est lächee», et passage a l'autre nuance du grec), avec ellipse supposee du pronom 
relatif, etait une possibilite syntaxique qu'il etait theoriquement legitime d'admettre, une fois 
posee la relation avec le sujet, dans les conditions dites supra. De la, par adaptation stylistique 
en grec, aVEll.H';VT]~. 

51 Hod 36,15.32; 38,10; IV Q P Nah 2, 4 (DJD, V, n° 169 et pI. XIII). Le 3e passage des 
Hymnes par\e de ceux qui «remplacent ta Loi ( ... ) par des facilites po ur ton peuple». 
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analogie verbale formelle homographique, selon la plus grande probabilite 
sur ce point. 

b) Exegese deductive logique, et non plus analogique, conduisant cl la 
substitution de «feu» cl «sensation» (de la flamme). 

c) Simultanement, appui sur la ressemblance formelle entre iViVn et iVN 
(teile que definie supra): parente verbale ou petite mutation, dans le cadre 
de la methode des analogies verbales formelles. 

d) Retouche de :1::J:1" en 1"I::J:1," par petite mutation, en vertu de la meme 
methode. 

e) Deplacement de la ces ure de la phrase, consecutive cl la retouche pre
cedente. 

4) LA VAR. Qa 6, 10, PRECAUTION CONTRE UNE DEVIATION POSSIBLE 

En 6, 10 TM porte llJiV:1, litteralement «engraisse!» cl savoir «le creur de 
ce peuple». D'apres le contexte, il est certain que «engraisser» signifie ici 
«epaissir et rendre insensible». Comme le creur est le siege de l'intelligence, 
il s'agit en l'occurrence de «rendre incomprehensif, stupide». L'acception 
va cl l'encontre des associations propres cl l'hebreu ancien, qui veulent que 
le vocabulaire de la graisse evoque regulierement, dans ses emplois meta
phoriques, des idees de sante, de prosperite ou de vigueur. Dans TM le sens 
pejoratif est nettement impose par le contexte qui suit, et l'on retrouve 
encore ailleurs, exceptionnellement, une allusion en mauvaise part cl l'en
graissement du creur, dans Ps 119,70 52 . La singularite de TM par rapport 

52 Ce texte emploie le vb lIitlO, dont la valeur generale est claire dans le contexte et concerne 
de toute maniere une insensibilite, un abrutissement du «ca:uf» (Ie ca:ur etant le siege de la 
conscience intellectuelle et morale): «Ieur ca:ur est abruti comme par (preposition k =, ici, 
k + b, selon l'abregement connu) de la graisse». Le semantisme precis et la valeur originelle 
propres a ce vb, exceptionnel en hebreu litteraire ancien et surtout usite, semble-t-il, en 
arameen (judeo-arameen, mandeen), sont discutables. La valeur «etre gras», encore retenue 
dans KBL 3 (363) et notee, a titre comparatif, dans le dictionnaire mandeen de Drower, Macuch 
(182), n'est nullement assuree. Il faut attendre les resultats des publications lexicographiques 
en cours, concernant l'accadien, po ur juger de la confrontation avec cette langue, don, se 
reclament les ouvrages cites, sans la justification qui serait requise en I'etat de la question. 
La valeur invoquee n'est en tout cas pas courante. Il ne reste, a l'appui d'un semantisme en 
rapport avec I'idee d'etre gras, que les indications des dictionnaires de Levy et Jastrow 
(Wb Tg 317; DTM 548). Mais la nuance retenue par ces ouvrages comme une donnee bien 
etablie est une opinion lexicographique vague, qui s'est formee sous I'influence de la traduction 
judeo-arameenne d'Is 6, 10 et de Ps 119, 70, dans T. D'une part, l'emploi de ce vb lIitiO dans 
T Is 6, 10 pour le vb hebreu «engraisser», d'autre part, l'association de ce meme vb 
problematique avec la «graisse», deja dans Ps 119, 70, puis dans T, ne prouvent pas que le 
semantisme originel de lIitiO ait ete en rapport avec la graisse. La nuance originelle la plus 
probable semble etre ce1le que suggere l'arabe fafisa «etre sale, crasseux». Ce vb manque 
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a I'appreciation ordinaire de la graisse chez les anciens Israelites et, en 
general, chez les Proche-orientaux n 'a pas suffisamment retenu I'attention 
des exegetes 53. Elle importe a I'intelligence du texte primitif, incontestable
ment represente par TM. Elle importe aussi a I'evaluation de la var. Qa. 
A la place du vb de TM, Qa lit Ctvil, c'est-a-dire le hifi! (encore a I'imperatif 
d'apres la coherence contextuelle) de la rac. C~tv, avec le sens «desoie = jette 
dans la desolation (Je creur etc.)>>. 

Formellement la difference entre la lec;on de Qa et celle de TM consiste 
dans I'absence du nun final dans Qa. Un esprit moderne sera tente de songer 
a la faiblesse de cette consonne pour expliquer la var. Kutscher a retenu cette 
consideration phonetique, a titre de possibilite 54. Mais il lui a adjoint une 
autre supposition, qui est d'ordre statistique et a laquelle il a donne la 
preference. Le vb l~tv est rare dans la Bible; C~tv est au contraire courant. 
Kutscher en a deduit que Qa a ete embarrasse par I'association du I er vb avec 
«Ie creur» et qu 'il a, par suite, recouru au vb courant. On reconnait 
I'explication par la passivite, chere a I'auteur. Qa serait alle d'une forme 
a I'autre, en cedant passivement a la frequence verbale dans les ecrits 
bibliques 55 . Mais ce type d'explication apparait d'emblee insoutenable dans 
le cas de la var. de Qa 6, 10. a) Le passage etait d'une importance religieuse 
evidente, dont I'exegese contemporaine de Qa (G), et ulterieure, du ludaisme 
fournit des indices significatifs 56 . Un tel texte n'a pu etre abandonne a 

anormalement dans Lane. Voir a son sujet Lisän, VI (25) 124. Touchant le sens «mourir», 
que peut aussi prendre ce vb, le Täj al-A. rapproehe ja!asa, en rapport de metathese, et 
susceptible du meme sens «mourir»; cf. IV, 178, 9 Igs avant la fin. Il n'en resulte pas 
forcement que «mourir» ait ete emprunte a ce 2< vb par le I". Le processus inverse semble 
plus probable, a partir d'une valeur ancienne «etre insensible» (d'ou «etre mort»), qui serait 
documentee par I'hebreu, dans la ligne du semantisme defini plus haut. Le mandeen «etre en 
etat d'impurete.> (etpaal, MD, 182) est en faveur d'un rapport avec l'arabe. Compte tenu 
de toutes les donnees, la valeur du vb hebreu applique au ca:ur, organe de la sensibihte et de 
l'intelligence parait avoir ete «etre encrasse, gene, voile, insensibilise par la salete accumulee 
et I'empätement». N.B. (a la mise sous presse); l'accadien reste de valeur hypothetique, selon 
von Soden, AHW 1380 (\979). 

53 Au point d'aboutissement le plus recent de la synthese de la bibliographie d'Is 6, 10, 
Wildberger n'a pas releve cette particularite (BK, X, 255). Sa portee pour le texte primitif 
ne peut etre examinee ici, et meritera un examen disjoint. En ce qui concerne Qa, c'est un 
aspect essentie1 qui aide a comprendre la naissance de la var. Cf. infra. 

54 LMY 219, n° 211; LIS 292, n° 222. 
55 Les difficultes des explications par la passivite ou l'empirisme, que preconise Kutscher, 

ont ete examinees dans la partie introductive de la n< section. 
56 G surmonte la difficulte de I'endurcissement provoque par I'ordre de Dieu au prophete, 

en faisant du peuple le sujet de vbs a l'indicatif, au heu qu'il est I'objet d'imperatifs dans H. 
Les citations et interpretations d'Is 6, 9s. dans les Evangiles atteste nt l'importance des debats 
anciens souleves par le texte (Matthieu 13, 14s.; Mare 4, II S.; Luc 8, 10). La documentation 
rabbinique groupee a ce propos par Strack-Billerbeck illustre l'embarras cause par le passage 
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l'incompetence supposee d'un scribe isole, mais il a du etre mis au point par 
un groupe de specialistes qualifies. b) Les 2 lec;ons en presence rendent 
manifestes des motifs qui demontrent l'interet de la var. pour l'epoque et 
le milieu. En raison des valeurs metaphoriques signalees plus haut pour «la 
graisse», la lec;on de base = TM offrait ades contestataires eventuels ou a 
des theoriciens du probleme des «mechants» l'occasion d'une interpretation 
tendancieuse: sante et vigueur de creur (engraissement compris selon la 
sensibilite semitique courante rappelee plus haut) a ceux-la memes qui se 
montreraient «sourds» et «aveugles» (cf. les termes de 6, 10), c'est-a-dire 
rebelIes a l'egard des exigences divines! Bel argument pour les libertins de 
toute provenance, et grave sujet de trouble pour ceux qui, a l'instar de Job, 
etaient preoccupes par la prosperite des mechants et par le probleme du Mal! 
Aux yeux des responsables de Qa c'etait certainement une interpretation 
possible et un danger avec lequel il fallait compter, vu les associations 
benefiques ordinaires evoquees par le vb «engraisser», et vu les habitudes 
d 'exploitation scripturaire par bribes detachees, selon les besoins de la 
discussion religieuse, phenomene dont nous relevons partout des manifesta
tions et dont l'analyse precedente vient de nous donner un exemple. 

D'un autre cöte, il suffisait de proceder a une modification minime, du 
point de vue formel, a savoir la suppression du nun final de la lec;on H, 
pour passer au hifil de t:I~ttl, lec;on de Qa. Cette solution preservait un lien 
de ressemblance materielle avec la lec;on originelle. La suppression de nun 
pouvait paraitre d'autant plus aisement concevable que cette consonne est 
susceptible de disparaitre par assimilation, ce qui livrait, aux yeux des 
anciens, une analogie utilisable. La petite mutation de la suppression de 
nun eliminait l'ambiguHe de H et produisait une lec;on edifiante, un mot 
d'ordre de preparation a la repentance: «desoIe le creur de ce peuple!». La 
rac. t:I~ttl s'applique a la desolation d'un paysage, en son acception fonda
mentale. Mais elle est aussi susceptible d'exprimer la desolation des humains, 
originellement a la vue d'un tel paysage, puis, independamment, au sens 
fort de desarroi et stupeur desolee. Parmi les illustrations scripturaires des 
emplois psychologiques de la rac., Ez 20,26 offre un exemple de «desolation» 
providentiellement educative: «afin qu'ils sachent que je suis Yahve!»57 

d'Is et la tendance a en tourner la teneur par toutes sortes de considerations rapportees 
(Strack-Billerbeck, Komm. I, 662-663). 

57 L'idee exposee par Ezechiel en 20, 25s. est que Yahve a donne a Israel certaines lois 
«qui n'etaient pas bonnes», ce qui est justifie par la finalite suivante: «afin de les pIonger 
dans la desolation (litteralement «afin que je les desoIe») pour qu'ils connaissent que je 
suis Yahve!» Cette curieuse doctrine vise a expliquer l'existence de lois devenues desuetes, 
et elle livre une instructive illustration du phenomene religieux de /'abrogation. Sur cette 
notion voir les precisions donnees dans la conclusion generale, section 11, Irre partie. 
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C'est la situation impliquee par la var. de Qa en Is 6, 10. Qu'il y ait eu ou 
non influence du passage d'Ez (non emprunt scripturaire), la retouche 
remplace Je risque de difficultes ideologiques, inherent au passage d'Is, par 
un mot d'ordre religieux largement exploitable pour la parenese, a savoir 
la preparation a la repentance. 

Quant au contexte, Oll subsistait, pour les utilisateurs de Qa, l'idee de 
l'endurcissement providentiel, il devenait possible d'en subordonner l'inter
pretation a l'orientation determinee par la retouche. La formulation finale 
d'Is 33, 15, texte secondaire par rapport a la prophetie du premier Isale, 
illustre positivement une teile exploitation de l'aveuglement et de la surdite 
d'Is 6. Is 33, 15 a vraisemblablement ete inspire par Is 6 et constitue une 
sorte de commentaire edifiant. L'obturation des oreilles et des yeux y est 
adaptee a un theme de repentance (cr. 33, 14), de redressement et d'integrite 
religieuse, par reference explicite au mal qu'il faut s'efforcer d'eviter. Si les 
sens doivent etre obtures, c'est pour ne plus lui donner acces! Is 33, 15 
represente probablement une premiere tentative de surmonter la difficulte 
theologique et ethique soulevee par Is 6 58 . La solution obtenue par elements 
supplees (les actes mauvais a eviter) ouvre la voie a l'inspiration de Qa 6, 10. 
Une influence reflechie de 33, 15 est possible dans Qa. 

Un autre texte est important a confronter. C'est un passage des Hymnes 
de Qumran, Hod 41 = VII, Igs 2_3 59 . Illivre la preuve positive que la le90n 
Qa 6, 10 avait rayonne. C'est une raison de penser que cette Je90n etait 
chargee de sens pour le milieu d'utilisation, et qu'elle n'a aucune chance 
d'etre due a une degradation passive, comme celle postulee par Kutscher. 
Ce texte recourt a la structure et aux termes caracteristiques d'Is 6, 10, et il 
exploite le theme de l'obturation des sens et de la desolation du creur de la 
meme manit~re qu 'Is 33, 15 rappele a l'instant, et vraisemblablement sous 
son influence. « Mes yeux ont ete obtures 60 pour ne point voir le mal, et mes 
oreilles (aussi) pour ne point ente nd re des propos sanguinaires 61; mon creur 
a ete mis dans la desolation 62, sous l'effet de la machination du mal» 63. 

58 Si 33, 13 s. a ete rattache posterieurement au morceau 33, 7 s., le theme de la desolation (8) 
et celui de la verticalite de la manifestation divine (10) pourraient avoir ete des motifs de 
raccorder Is 6 (comparer 6, 11, desolation, et 6, I, elevation de la theophanie) et de reinterpreter 
en 33, 15, dans un sens ethico-religieux, le theme de 6, 9s. 

59 Dans l'ed. Sukenik, pI. 41. 
60 1111ll, litteralement (<Ont ete enduits», rac. lllllll, qu'Is 6, 10 emploie au hifil. Le rattachement 

a ö111111 «regarder», qui a ete preconise, meconnait a la fois le contexte de Hod et son lien 
avec Is 6. 

61 Litteralement «des sangs», au sens d'actes ou propos entrainant l'effusion du sang. 
L'expression figure dans Is 33, 15. 

62 ClllöI, a vocaliser comme un ho/al de C~III, d'apres les exigences du contexte. 
63 Le spectacle constant et l'experience du mal qui se trame et se fomente (il faut laisser 
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Le vb actif du debut de Qa 6, 10 a ete interprete ici par le passif, mais, en 
depit de cette difference, la pensee fondamentale est analogue cl celle de 
Qa 6,10. L'aversion cl l'egard du mal, qui s'exprime dans Hod 41, 2s., est un 
theme etroitement apparente cl celui de la repentance, dont il marque une 
consequence ethique. Le rapport d'inspiration est manifeste et invite cl 
reconnaitre dans la reutilisation de la var. Qa non pas l'inauguration d'une 
reflexion sur une le~on nee d'une degradation et initialement denuee d'en
vergure ideologique, mais le prolongement de la pensee exegetique qui a 
produit la var. Le passage des Hymnes constitue bien un temoignage qui 
tend cl confirmer l'interpretation proposee plus haut. 

La petite mutation qui a produit la le~on Qa apparait ainsi liee cl des 
motifs dont l'interet pour le milieu historique considere est manifeste: diffi
culte theologique inherente cl Is 6, 9-10; possibilite d'une interpretation 
tendancieuse de la le~on H = TM; avantage parenetique exceptionnel du 
sens obtenu par le moyen de la retouche. Pour esquiver, dans la vulgarisation 
edifiante, l'inconvenient inherent cl H et pour accrediter l'innovation de la 
retouche, il fallait un droit cl la retouche et, par consequent, une methode. 
L'importance des interets en jeu le garantit. Il en resulte que le procede de 
petite mutation applique faisait partie d'une methode souveraine, celle des 
analogies verbales observees dans d'autres textes. La var. Qa 6, 10 constitue 
ainsi, cl elle seule, un indice probant d'application de cette methode dans le 
rouleau, cl l'encontre de l'appreciation sterilisante qui postule la perte du 
sens H et suppose un glissement passif simplement commande par la plus 
grande frequence d'emploi, ou encore qui eherehe dans la relative faiblesse 
phonetique du nun de la le~on H (= TM) l'origine de la var. de Qa. 

5) Qa 8, 11 ET LE TEMOIGNAGE DE IV Q FLORILEGIUM 

En 8, 11 TM porte 'l10". Les Massoretes ont transmis ce vb avec le 
vocalisme weyissereni, ce qui suppose un impft simple, coordonne, qal de 
10" avec le type morphologique difficile caracterise par la metathese de 
quantite au profit de la 2e radicale. CelIe-ci est redoublee ou, plus exactement, 
allongee, en compensation de la brievete de la syllabe precedente, normale
ment longue dans cette categorie de vbs. L 'identification de la forme a ete 
laborieuse et a donne lieu cl bien des hesitations, de la part des gram-

au terme l1JlIIn7.l son sens fort de «machination») jettent l"adepte de la Loi dans une «desolation» 
qui peut inclure la pensee de la persecution, mais qui exprime avant tout la repulsion a I'egard 
du mal. La formulation est litterairement originale et expressive. 
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mairiens 64. En donnant au waw de coordination la nuance circonstancieUe 
qui lui convient, apn':s l'infinitif (npTn::l)65, auquel il se subordonne 66, le 

64 La rHerence grammaticale pertinente (absente de KBL 3 et BK, ou elle serait utile) est 
BL 379 § 55 t. Oe la il faut remonter, pour le phenomene de metathese, a BL 218 § 23 c et 
Brockelmann, VG, I, 66s. Le vb de TM avait deja ete identifie correctement par des critiques 
d'il y a une ou deux generations (Duhm, Comm. I" ed. 60; 4e , 82; sa traduction et son 
observation sur l'infinitif continue par le vb fini impliquent une identification correcte; Marti 
86; Procksch 136, avec identification explicite du phenomene phonetique compensatoire). Il 
vaut la peine d'en faire la remarque, en raison de la maniere dont se presente ce probleme 
grammatical, clarifie definitivement seulement depuis BL, en completant BL par Brockelmann. 
Wildberger, qui finalement opte pour la correction dans le sens de Qa (rac. "0) rappelle 
quelle est l'identite necessaire «(müsste») de la forme TM, mais sans rHerence d'appui, et 
sans rien laisser deviner des difficultes que les grammairiens ont eprouvees a analyser la 
forme de maniere satisfaisante (BK, X, 334). Le ra ttachement de l'impft qal n'est pas une 
evidence qui s'impose d'emblee, et une autre interpretation a persiste jusque chez Kutscher 
(cf. infra). La 24e Cd. de la grammaire de Gesenius-Kautzsch (1889) faisait encore du vb un 
pft dont le suffixe aurait ete lie anormalement a l'aide de la voyelle e (~er/?), au lieu de a 
requis au pft, a la difference de l'impft (cf. cette ed., 160, fin de Anm. 4 du § 59). Il s'agirait 
alors d'un piii/ et non qal. GKC a rectifie cette analyse, mais reste cependant encore hesitant: 
« ... is probably intended as an imperfect» (160 § 59 h). Le rattachement au pie! et l'inter
pretation de la voyelle e de liaison du suffixe comme une exception dans la suffixation du pft 
(au lieu qu'elle exclut le pft!) ont une longue histoire. Cette vue est encore preconisee dans 
l'expose de Kutscher. Il ne parle pour TM que du piel, ce qui implique le rattachement au 
pft de cette conjugaison (LMY 201; LlS 268). Cette classification de la forme de TM n'est 
qu'une opinion traditionnelle qui n'est plus conforme aux exigences de la philologie moderne. 
On la trouve, au moyen äge, dans le Mikhlol de Qiml:li. Cette grammaire, qui a exerce une 
profonde influence sur la formation des etudes hebraiques modernes, mentionne le vb d'Is 8, 11, 
d'une part, comme pft ~ opinion qui a survecu jusque chez les auteurs cites ~ d'autre part, 
comme impft. (cf trad. et annotations par W. Chomsky, 109 et 133). La contradiction 
s'explique sans doute par le fait que Qiml:li admettait la possibilite des 2 analyses, et cela en 
fonction d'opinions peut-etre deja traditionnelles a son epoque. L'interpretation que T a donnre 
de H par un pft arameen a du exercer une influence sur l'appreciation de H comme pft. 
T lui-meme doit dependre d'une tradition plus ancienne, qui ne saurait etre decisive, puisque 
traduction et speculation hermeneutique interferent en cette phase. Au lieu de relever l'in
compatibilite des classements de Qiml).i et d'indiquer comment se presente la question en 
philologie moderne, Chomsky a au contraire apprecie la I" donnee de Qiml).i dans la ligne 
de l'opinion traditionnelle, concernant un vocalisme d'exception au pft. Il note explicitement, 
apropos de la 2e interpretation de Qiml).i, et en se rHerant a la I", que le vb «peut aussi etre 
pris comme pie!» (c'est-a-dire comme pft) (ibid. 133, n. cl. Il faut porter au credit de Qiml).i 
d'avoir discerne la possibilite de l'impft, en depit de l'opinion qui faisait du vb de 8, II un 
pft pie! (il cite pertinemment dans cette rubrique Os 10, 10 et le cas des vbs a 2e radicale 
~ade: 133s.). Mais les adeptes modernes du rattachement au pft ne font que perpetuer une 
opinion mCdievale. 

65 Sur les infinitifs de ce type feminin, voir GKC 123 § 45d; ]oüon 111 § 49 d; BL 317 
§ 43 g. La pn!position-conjonction qui introduit l'infinitif est a lire k, avec Qa et le ms L, 
qui est a la base de BH3 et BHS. BH3 s'en etait ecarte a tort, pour suivre l'autre lei;on, attestee 
par l'ed. de Bomberg de 1524 et les Cd. qui en dependent, a savoir b. Il faut encore ajouter 
maintenant a l'appui de k le temoignage de IV Q Florilegium (dans la suite IV Q Flor; 
DJD, V, 174), qui eite Is et que BHS et Wildberger ont neglige. Voir DJD, V, pI. XIX, milieu, 
avant-derniere ligne avant le fragment inferieur a gauche: la comparaison avec les autres k du 
frg et la difference avec les b, plus aplatis, ne lais se aucun doute sur l'identite du k devant 
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sens est « ... tandis qu'il me corrigeait (aspeet duratif, dans la sphere du passe 
delimitee par le vb initial de 11) pour que je n'aille pas sur la voie de ee 
peuple» 6 7 . 

La le<;on de Qa est soit 'l"O" avee suffixe de la Fe pers. sg, soit 131'0" avee 
suffixe de la 1 re pers. pi ur. La 2e possibilite a passe inaper<;ue, mais l'examen 
attentif de la photo oblige a en tenir eompte 68 . 11 s'agit, dans les 2 eas, de 
la rae. '10, au hifil impft. La forme devait etre sentie eomme passee et 
durative (d'apres le eontexte), avee extension possible dans le present et le 
futur, eonformement aux possibilites de l'impft duratif et selon les besoins 
de l'applieation. Oe toute maniere l'hermeneutique de la seete, eomme ee\le 
du ludalsme en general, etait avant tout une aetualisation de textes relatifs 
au passe, et la presenee de vbs ayant valeur de passes ne la eontrariait 
aueunement. La sphere temporelle de l'impft simple de la var. etait iei 
adaptable. Avee la Fe 1eeture le sens de Qa est : il me detournait d'aller ete.»; 
2e leeture: «il nous detournait ... ». La 2e leeture est une eventualite im
portante, ear elle introduit une allusion eolleetive, utilisable parenetiquement. 
Une teile le<;on se eomprendrait bien dans le eadre de la eommunaute de 
Qumrän. Graphiquement il est impossible de parvenir a une eertitude, ear 
waw et yod se eonfondent, dans ee type, lorsqu'ils sont lies a nun 69. Le 

l'infinitif de 8, 11. La donnee de IV Q Flor merite de prendre la I ce place parmi les temoins, 
a cote de Qa, L, T, Syr et Sym. Dans sa divergence generale d'interpretation touchant 8, 11, 
G implique b ('nj ... XElpi). 

66 En prose, lorsqu'un infinitif est continue par un temps personnei, la syntaxe la plus 
courante emploie I'impft consecutif ou le pft consecutif, selon les cas (S. R. Driver, Tenses 
137s.). On trouve aussi l'infinitif suivi de I'impft simple, sans waU', comme dans Ex 40, 36. 
L'impft indique alors la repetition dans le passe et constitue une apodose : «Iorsque la nuee 
s'eIevait (b + inf.) ... , ils decampaient». Le cas d'Is 8, Il differe. Jl s'agit non d'une suite en 
prose, mais d'une incise, dans un texte poetique. L'impft ne marque pas une apodose, mais 
se situe sur le me me plan que I'infinitif. L'intention a ete de marquer la simultaneite accom
pagnee de duree. Le cas est insolite, mais il serait excessif de l'exclure en restreignant les 
emplois du waw aux modeles fournis par la prose, comme voudrait le faire Wildberger 
(BK, X, 334). Le sens vi se par la recension de TM est: «Iorsque la main (divine) me saisit 
(litteralement: lors du saisir de la main), tandis que (simultanement et pendant le temps 
necessaire a l'instruction) il me corrigeait». 

67 Litteralement « ... me corrigeait d'aller». Dans l'usage biblique, le vb implique tantot 
la correction proprement dite - c'est le cas le plus frequent -, tantot l'instruction (Prov 31, I; 
Dt 4, 36; 8, 5). L'instruction se mele a l'idee d'un redressement, et les 2 nuances paraissent 
etre associees en 8, 11, d'apres la situation. Yahve reprend le prophete qui etait tente de faire 
des concessions a la foule (8, 12). Jl l'instruit aussi (8, 12s.). Cette instruction convient a la 
fonction prophetique, et c'est un aspect essentiel po ur la question de la priorite du TM. 

68 Kutscher, Wildberger et BHS ont suivi la transcription de Burrows. En son enquete 
paleographique, M. Martin n'a pas signale la 2" possibilite de lecture. 

69 Si I'on considere les formes des waw et yod sans ligature, wall' parait probable. Le 
contraste avec les yod voisins est net. Mais il faut tenir compte de la graphie liee au nun 
precedent. Elle a pu favoriser une forme en wall', a partir d'une intention de yod. La legere 
inclinaison de la hampe (par opposition a la verticalite des wall' voisins) n'est pas un indice 
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contexte precedent est en faveur du suffixe sg, mais le suivant serait a l'appui 
du suffixe pi ur. (cf. les vbs a la 2e pers. plur., en 8, 12). La question reste 
indecise 70. Apres l'avoir signalee, et faute de pouvoir l'arbitrer graphique
ment, retenons par simplification le suffixe sg = TM, pour aborder le 
probleme principal de la var. Qa, qui est un probleme de changement de 
rac. Toutefois n'excluons pas que les responsables de Qa et les utilisateurs 
aient admis la legitimite des 2 lectures, et donc un sens double, en rapport 
avec le cas exemplaire d'Isaie lui-meme, d'une part, l'application actualisante 
a la communaute qumranienne, d'autre part. La suite de l'analyse precisera 
les raisons de compter avec cette possibilite, touchant ce detail mineur. 

La var. Qa souleve d'abord une question de priorite. Kutscher a cru la 
resoudre au profit de l'authenticite originelle de TM, en alleguant la statis
tique. Le vb de Qa est, de loin, le plus courant. Qa a donc subi l'attrait de 
la plus grande frequence 71. Mais, en dehors des situations et des motifs 
discernables, la statistique risque d'etre trompeuse. Kutscher n 'est pas alle 
jusqu'a affirmer que Qa n'etait pas capable d'identifier le vb de TM (qu'il 
admet dans H(Qa) par postulat indemontre). Le vb de TM est effectivement 
trop bien atteste dans les ecrits bibliques pour qu'un doute de cet ordre 
puisse etre serieusement eleve. Selon Kutscher, le scribe de Qa (suppose, 
par meconnaissance de la situation historique, un responsable isote) aurait 
seulement «prefere l'usage le plus courant» a la tournure de TM, dont la 
construction (10' + 1~) est insolite 72. Mais la concession touchant l'intelli
gence du vb de TM par Qa est significative et suffit a soulever le probleme 
de la vulgarisation edifiante, que Kutscher neglige. La difficulte. de la 
construction (vb + preposition min) n'etait pas d'un genre insurmontable 
a basse epoque, apres un vb de mise en garde, etant donne l'emploi 
extremement large et sou pie de cette preposition, et vu la propension de 
l'hebreu ancien (comme de l'arabe) ades emplois pregnants des preposi-

sur en faveur de yod. car on a exactement la me me legere obliquite dans la graphie liee de 
nun + waw, a la I" Ig de la colonne (dernier mot; lecture certaine). Du point de vue graphique 
il est impossible de trancher; il faut conclure que ce type d'ecriture confond completement 
wall' et yod en une meme forme, dans le cas de la graphie liee avec nun. 

70 Voir cependant infra la note sur la le~on G qui, sans fournir un indice sur, parait 
cependant plus favorable a une lecture lI'aw a cet endroit, dans H(G). Cela souligne l'interet 
de la possibilite du suffixe de la 1" pers. plur., sans plus. 

7[ LMY 201 s.; LIS 268. 
72 La formulation de LIS est « preferring the more common usage to the ha pax legomenon ». 

La construction du vb de TM + min n 'est pas attestee ailleurs, mais la tournure est analysable, 
malgre sa relative difficulte, et elle est fondee sur des termes bien connus. Elle ne constitue 
pas ce qu'on peut appeler un hapax. La formulation de LMY etait preferable, parce que 
purement descriptive, tandis que celle de LIS introduit un element psychologique qui, faute de 
deboucher sur la question de la vulgarisation, ramene la var. au subjectif. 
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tions 73. Des lors le choix du scribe - toujours dans la perspective supposee 
par Kutscher - implique une reflexion et des raisons que Kutscher neglige. 
Elles passent pourtant necessairement au premier plan et trahissent un souci 
de clarification du texte, de divulgation, et aussi d'autorite, par proximite 
formelle. «Le» scribe pouvait-il agir de sa propre autorite et n'etait-il pas 
bien plutöt astreint a la tradition et a ses regles? 

Un choix pour une tournure plus courante et facile (celle de Qa, dont le 
vb est familier et couramment construit + min) conduirait donc clairement 
- a partir de la perspective de Kutscher - au probleme de vulgarisation, 
au lieu que Kutscher considere le moment subjectlf de l'option du scribe 
comme la solution qui clöt la question. L'unilateralite du jugement de 
l'auteur se manifeste aussi dans l'appreciation pn?maturee de la construction 
insolite de TM ('0' + 17.)) comme indice qui revelerait l'embarras suppose 
eprouve par «le» responsable de Qa. Mais c'est oublier que cet indice 
impose d'examiner d'abord le cas de TM, et qu'il est de nature a faire naitre 
des soup90ns touchant l'authenticite originelle de TM, ce qui ouvre, du 
meme coup, des chances a la priorite de Qa 74. La difficulte de la construction 
de TM, sans etre insurmontable pour l'intellection, l'emporte sur celle de 
l'emploi de l'infinitif, apres 17.) et le hifil de "0, dans Qa. La une teile 
particularite de construction n'est qu'un detail mineur, sans portee comme 
indice de secondarite (de Qa), a l'encontre de Kutscher 75. 

73 Le vb jO' n'est pas atteste ailleurs avec cette preposition, mais cette derniere est employee 
avec une idee d'eloignement, d'abstention ou de privation, avec des vbs varies, dont certains 
ne preparent pas par eux-memes cette idee (min de separation, comme dans les ex. de 
BDB 578 ~ I b). La construction de TM 8, ll se situe en de~a de ce dernier emploi, et elle est 
donc plus facile a saisir: le sens de «corriger» ou «instruire correctivement» appelle aisement 
la mention de la chose ou de l'acte dont on veut eloigner. L'intellection du vb jO' etant admise, 
avec Kutscher, a la basse epoque, la construction + min ne pouvait faire difficulte. La critique 
moderne est en droit de se demander si la tournure insolite est indice de secondarite. Mais 
nous allons voir que ce n 'est pas le cas. 

74 Nous avions admis provisoirement la priorite indemontree de TM, pour nous placer 
dans la perspective de Kutscher et discuter sa vue sous cet angle. II faut maintenant revenir 
en arriere. La I,e n:action du critique devant TM ne doit pas etre d'en tirer un indice de 
secondarite de Qa, comme a fait Kutscher, mais d'examiner si la construction de TM n'est 
pas elle-meme indice de secondarite. Cest en ignorant cette question preliminaire que Kutscher 
se montre unilateral, sous I'effet de sa conception negative de Qa, par prejuge. 

75 L'emploi de min avec I'infinitif, apres le vb de Qa, quoique non atteste ailleurs dans 
la Bible, ne constitue pas une reelle anomalie dans Qa, etant donne que la construction de 
j10 + min + substantif est courante. Si cette construction etait possible avec substantif, elle 
l'etait avec infinitif, celui-ci etant un nom verbal. Kutscher estime ici une tournure sans 
l'infinitif et avec le substantif suivant (<<voie de ce peuple») plus conforme au style de l'hebreu 
ancien. II y voit une difficulte pour la correction moderne = Qa, qui avait ete proposee avant 
la decouverte de Qa. II en resulte que, du point de vue de Kutscher, Qa aussi peche stylistiquement 
et que c'est un indice de secondarite. Mais s'j] est vrai que le style ancien est normalement plus 
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Le temoignage des versions, dont une partie correspond a la lec;on Qa, 
acheve de refuter l'appreciation de Kutscher. L'auteur a bien note les 
donnees, mais ill'a fait en fin d'analyse, sans en tirer la moindre consequence 
et sans s'apercevoir que le reste de Son expose se trouvait contredit par ces 
temoignages. Si en effet Syr et les 3 hexaplaires refletent la meme lec;on 
fondamentale que Qa (Je detail du waw initial mis apart), a savoir le vb "0 

au hifil impft, c'est que cette lec;on n'etait pas particuliere a Qa 76. Elle 
represente donc une tradition exegetique qui a connu une certaine extension 
et une certaine autorite. Son apparition dans Qa ne peut etre interpretee 
comme le produit isole, subjectif et fortuit de la «preference» personnelle 
d'«un» scribe. 

La suggestion moderne, anterieure a la decouverte de Qumran, de corriger 
le vocalisme de TM po ur y lire l'impft hißI consecutif (inversif) de la rac. 
'10 (= 2e correction proposee dans les apparats critiques de BH3 et BHS), 
c'est-a-dire precisement la rac., la conjugaison hifil et I'impft que lit Qa, 
met en evidence l'interet qu'offre sa lec;on. Recemment Wildberger a encore 
cru pouvoir retenir la correction, qu 'il considere comme confirmee par Qa. 
Dans le detail, sa presentation de Qa et sa reference a Sym et a Syr 
appellent des rectifications, comme c'est aussi le cas de l'apparat critique 
de BHS 77 • Mais il est vrai, et c'est I'essentiel, que I'on peut alleguer Sym et 

concis avec ce vb, on ne saurait en deduire qu'un style plus explicite avec l'infinitif (celui 
de Qa), aurait ete anormal dans la forme primitive du texte et que donc Qa est secondaire. La 
redaction primitive a pu viser une insistance sur la prescription importante, et recourir pour 
cela a la toumure plus explicite avec l'inf. : «ne pas aller sur la voie de ce peuple» = ne pas 
se conformer a son comportement. 

76 Syr a interprete H(Syr) par ')'00l1 wenas!eyni, 3e sg (non I'" plur.!) impft alel (rac. S!y, 
orthographiee en syriaque NOO «devier, s'ecarter»). Cela suppose une lecture consonantique 
= impft hifil avec u-mt· prefixe, interprete comme wall' de coordination simple. Warszawski a 
vu que le vb de Syr impliquait cette leo;:on consonantique, mais il n'a pas precise le vocalisme 
et la nature du wall' (Pesh.Jes. 21). Le point importe, car le meme consonantisme se prete a 
une autre interpretation vocalique par wa- de consecution, ce qui entraine le passe, solution 
adoptee par Sym, a la difference de Syr. D'un autre cote, Warszawski a reconnu que le vb 
devait etre suivi par la conjonction d (ici de finalite ) + la negation, comme dans la Polyglotte 
de Paris et dans l'Ambrosianus (00. Ceriani), au lieu de la negation seule, dans la Polyglotte 
de Walton. La relation avec l'hebreu impose la conjonction devant la negation et exclut la 
cesure entrainee par la negation seule. La perte accidenteIle de d, tres aisee en syriaque, est 
manifeste. L'apparat de Diettrich montre qu'a l'exception du ms B, tous les mss collationnes 
par cet auteur (ceux des bibliotheques europeennes) ont la conjonction. Bien que l'ouvrage 
de Diettrich soit tres soigne, en regle generale, ici il a ete victime d'une confusion, touchant 
le texte de Walton classe avec la Polyglotte de Paris, alors qu'il se range avec les 00. de 
Mossoul, Urmia et Lee; c'est le texte de Wal ton qui a probablement induit ces 3 demieres 
en erreur, sans influence du ms B ou le meme accident s'etait produit anterieurement. 

77 Cf. BK, X, 334, n. 11. Apropos de la correction par l'impft hifil consecutiJ (wa- = 2< 
correction proposee par les apparats critiques de BH3 et BHS), Wildberger allegue Sym et 
Syr. Mais, s'il est vrai que les 2 ont lu le hifil de '10, a l'impft, comme Qa, ils ont lu le waw 
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Syr, en leur adjoignant Aq et Theod (= Syr pour la valeur de futur, tandis 
que Sym a le passe = waw consecutif), comme interpretations par le hifll 
de '10, lu aussi par Qa (quoique sans waw prefixe, a l'encontre de BK). 
Toutefois l'option de Wildberger en faveur de cette rac. au hifll, d'apres Qa 
et autres, ne repose que sur une impression personnelle de meilleure cohe
rence apparente, non sur une restitution des conditions culturelles et des 
situations et motifs respectifs des textes en presence. 

La diffusion de la lec;on Qa est encore attestee par un document qui a ete 
neglige non seulement par Kutscher et D. Winton Thomas (dans l'apparat 
critique de BHS), mais encore par Wildberger, qui aurait eu un interet direct 
a l'alleguer, etant partisan de la correction = Qa. Il s'agit de la citation du 
passage d'Is dans le document de Qumran IV Q Florilegium = DJD, V, 53, 
n° 174, Ig 15 = pI. XIX 78. La lec;on en debat, il est vrai, doit etre deduite du 
contexte, car elle a disparu dans la lacune qui coupe le texte apres l'infinitif79 . 

Mais la restitution est assuree par le fait que, apropos de Ps 1, 1, le 
contexte emploie le participe du vb decisif '10, dans l'expression «ceux qui 
s'ecartent de la voie ( ... ) 1'17.) "0 ». Cette formule, coupee par une courte 
lacune d'un ou deux mots (fin Ig 14), est suivie par la citation d'Isale, qui 
joue le röle dejustification de l'allusion supposee inherente a Ps I, 1: «(c'est) 
ce qui est ecrit (:]111:::l 'rlIN) dans le livre d'Isale, le Prophete ... ». Le raisonne
ment exploite la relation d'analogie scrip tu ra ire instituable entre Ps I, 1 
et Is 8, 11, a partir de I'idee de «marcher sur la voie» (ls) ou «dans = selon 
le conseil» (Ps) d'un parti qui merite la desapprobation, «ce peuple» (ls), 
<des mechants» (Ps) 80. Dans IV Q Flor l'enchainement est donc: Ps 1, 1 + 

prefixe, que justement Qa (eite avee erreur sur ce point par Wildberger) n'a pas. Or le \Im!' 
importe partieulierement iei, a eause de ses eonsequenees pour la syntaxe du vb. Syr l'a lu 
eomme wal\' de simple coordination, ear il a l'impft afe! (= futur), tandis que Sym a lu 
l\'a- de eonseeution (e'est-a-dire d'inversiori temporelle), ce qui l'a eonduit a rendre le vb 
par le passe (Kai UnE<J1:Tjcn'; w;). L'erreur vient de l'apparat de BHS, Oll la eorreetion est 
fondee sur Qa, Sym et Syr. Il fallait la, selon les eonventions etablies par BHS, XLIX, non 
pas «c» (= cum), qui implique une eorrespondance striete des valeurs, mais «conf», e'est-a-dire 
une simple referenee qui n'eilt implique que l'emploi de la meme rae" a la differenee de eelle 
de TM, Les le.;:ons les plus proehes de Qa (mais avee l\'al\' prefixe, absent de Qa) sont Syr et, 
non pas Sym (passe I), mais Aq et Theod, negliges par BHS et Wildberger; ces 2 temoins ont 
en effet en gree le futur Kai uno(J"t:11m:t), 

78 Ce doeument a deja ete signale dans une n. preeedente, apropos de la eonjonetion k 
devant I'infinitif, et de la var. b, 

79 Cf, sur la pI. XIX l'avant-derniere Ig, avant la partie inferieure gauche rectangulaire, 
La deehirure du cuir a emporte la moitie du taw final de I'inf, 

80 L'exploitation de Ps I, I et d'Is 8, II et leur rapproehement dans IV Q Flor eonstituent 
done un exemple d'applieation de la methode des analogies seripturaires, dans ce que I'on 
doit deja considerer eomme un veritable eommentaire exegetique, etant entendu qu'il s'agit 
de «l'exegese» des aneiens, dont on ne peut attendre qu'elle ressemble a eelle du eritique et 
de I'historien modernes. 
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formule d'actualisation (par application a la communaute de Qumran) + 
citation d'Is, censee probante quant acette actualisation. Cet enchainement 
permet d'operer les 2 deductions suivantes. En premier lieu, la lacune finale 
de la Ig 14 est certainement a completer + ;-n;, t::nm, d'apn!s la fin d'Is 8, 11 81 ; 

en second lieu, le participe qal, a l'etat es plur. "0 de la 19 14 garantit que la 
partie disparue de la citation d'Is portait, avec ou sans lI'aw initial, et avec 
yod (= TM) ou waw final (2e lecture possible de Qa, selon ce qui a ete 
observe plus haut), (')l"0'(1). Autrement dit IV Q Flor portait, dans son 
actuelle lacune, l'impft hifil de '10, comme Qa, et non pas le vb '0' de TM. 
La restitution est solidement assuree par le genre d'argumentation sur lequel 
repose le «midrash» de IV Q Flor, pour reprendre le terme technique qui 
introduit la speculation scripturaire des Igs 14-15. 

Dans la publication et l'interpretation premiere du document (JBL 77 
(1958) 353), J. M. Allegro avait reconnu que le participe de la Ig 14 impli
quait, dans la lacune de la Ig 15, une ler;on = Qa 82. Dans sa publication 
definitive du corpus (DJD, V, 53, n° 174), il a renonce acette observation 
essentielle, qu'il convenait au contraire de pousser dans ses consequences. 
Sa restitution du vb d'Is dans la lacune, avec orthographe = TM, deja 
inconsequente dans la transcription donnee dans JBL, ne peut, dans DJD, 
que donner le change sur la vraie nature des faits. 

La citation et l'exploitation d'Is 8, 11, dans IV Q Flor, constituent 
egalement un interessant indice de l'importance de ce passage d'Is dans la 
pensee de la communaute de Qumran. Malgre les lacunes de IV Q Flor, 
il est en effet clair que le «midras» (lg 14, debut) de Ps I, 1 consiste a tirer 
de ce texte, avec la confirmation d'Is 8, 11, la justification de l'existence de 
la communaute de Qumran «des fils de Sadoq», Ig 17) et sa separation 
d'avec le ludalsme officiel et les autorites de lerusalem, «fils des tenebres» 
(CD, I, 10). La portee d'Is 8, 11 etait donc devenue considerable a ce stade 
de l'histoire de la secte, puisque ce texte contribue a legitimer la fondation 
de la communaute. Le prophete Isale joue le röle d'un veritable modele 
typologique, qui prefigure et legitime par son attitude ce qui vaudra pour 
la secte: eviter de «marcher dans la voie de ce peuple». L'actualisation est 

81 L'Cditeur et premier interprete du document, J. M. Allegro, a meconnu ce point et a 
laisse la lacune sans suggestion (JBL 77 (1958) 353, et DJD, V, n° 174, Ig 14). La lacune 
precedente, egalement laissee en blanc par I'Cditeur, correspond au debut de l'explication 
de Ps I, I et ne peut guere avoir ete, d'apres l'analogie des commentaires de Qumran, que 
CöI «ce sont» ou CöI 'tVK «(l'explication de la parole est) que ce sont». 

82 Cf. sa n. 26 de JBL c. sup. Pourtant l'auteur n'avait pas ete pleinement consequent, car, 
en depit de son observation juste touchant le rapport avec la lec;on Qa, il transcrit, dans sa 
parenthese de restitution, une ler,;on consonantique = TM. On peut tenir pour certain que 
la Ig 15 portait l'orthographe pI eine du vb, avec yod = Qa. 
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maximale et elle s'accompagne d'une puissante revalorisation religieuse. 
IV Q Flor est posterieur a Qa, mais la mise au point de Qa a ete faite dans 
un esprit qui prepare deja, a bien des egards les developpements posterieurs 
de la pensee exegetique attestee a Qumrän. II est bien cIair que I'exploitation 
scrip tu ra ire de grande envergure pratiquee par IV Q Flor n'a pas ete 
precedee, a courte distance temporelle, par un traitement compIt::tement 
oppose qui aurait abandonne les textes au gre de I'arbitraire individuel de 
scribes incompetents et incontröles. Cest encore une indication qui dement 
la situation imaginee par Kutscher, et qui montre I'invraisemblance fonciere 
de I'hypothese empiriste. 

L'interet speculatif des anciens pour le passage 8, I I, atteste par IV Q Flor, 
est encore iIIustre d'une maniere toute differente, mais eloquente elle aussi, 
par G. II est necessaire de s 'arreter un bref instant a son interpretation, car 
tout en paraissant tres divergente, elle livre des indications utiles a la 
confrontation Qa-TM, qui nous occupe, et qui ne saurait etre traitee a I'aide 
des raccourcis et des simplifications abusives dont s'est contentee I'exegese 
empiriste 83 . L'interpretation de G a ete commandee, comme celle de IV Q 
Flor, par une actualisation edifiante du passage d'Is, mais dans un autre 
sens, et avec un large recours a la speculation verbale. Dans ul1:Et8oucn «ils 
desobeissent», G a rattache le vb sur lequel Qa varie a la rac. iiO «etre 
rebeIle» ou a une rac. apparentee et equivalente iliO, qui n'est pas attestee 
dans la Bible, mais qui a pu exister ou que G a pu postuler 84. Vu la 
propension de G a recourir a I'arameen, en cas de besoin, pour les interets de 
son exegese, il apparait qu'ici il n'a, selon toute vraisemblance, pas supprime 
le suffixe du Vb 85 , mais il I'a interprete comme la desinence de la 3e pers. 
plur. de I'impft arameen en un 86 . Seule demeurait la difficulte de la consonne 

83 Certains lecteurs estimeront peut-etre que c'est beaucoup s'attarder sur des minuties 
et que le rapport Qa-TM, qui tient principalement au yod supplementaire dans Qa, ne merite 
pas une analyse aussi insistante. Mais, dans les conditions du ludaisme de l'epoque, tous les 
details et implications des textes ont du poids, en raison de la presence de speculations et 
traditions exegetiques derriere les textes, et en raison des complexites historiques qui resultent, 
ici comme ailleurs, des ambiguites et potentialites de l'ecriture consonantique. 

84 L 'existence d'un tel vb a 3' faible ou sa restitution theorique dans l'exegese de Gest 
tres vraisemblable, d'une part, en raison de la parente generale des rac. geminees et des rac. 
a 3' faible, d'autre part, en raison de la synonymie de ;'17.), qui fournissait un modele pour la 
constitution reelle ou theorique d'un vb ;'10. Precisions sur la lecture hebraique de Ginfra. 

&5 Theoriquement il aurait pu proceder ainsi -ct eliminer le suffixe comme petit element 
(ou element «leger») negligeable. Cest un type possible de petite mutation dans G. Mais la 
tendance primordiale de Gest de justifier, autant que possible, ses interpretations par des 
motifs litteraux ou scripturaires. Ici l'arameen lui fournissait la legitimation definie ci-apres. 

86 Formation de ce type, qui correspond a l'impft «plein» ou «Iourd»: BL, Gram ... Aram. 

97 * 30 i, sv. 
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finale et de sa voyelle solidaire, i (TM) ou a (Qa, 2e lecture possible). 11 faut 
admettre que G I'a traitee en detail negligeable, peut-etre d'un simple point 
de vue euphonique. On remarquera que la finale a de la 2e lecture possible 
de Qa etait plus aisement resorbable comme euphonie, etant identique a a, 
desinence verbale qui pred:de. L'indice reste incertain, mais livre neanmoins 
la possibilite d'une correspondance avec Qa, 2e lecture 87 . L'important est 
que G lisait dans H(G) une forme verbale homographe de celle de TM, et 
non la rac. de Qa. Ce fait a ete meconnu par Fischer, en son interpretation 
de G 8, 11, dont Kutscher a cru pouvoir se reclamer 88 . Le temoignage que 
Gapporte en faveur des consonnes de TM sur le point essentiel, et mise a 
part la question du lI'alt' initial, a ete meconnu par ces auteurs, comme il I'a 
ete par le reste de la critique 89 . H(G) etait donc du cote de T et Vg, et non 
de Qa, IV Q Flor, Syr, Aq, Theod et Sym 90. La donnee importe et modifie 
sensiblement la perspective de la question, car G constitue un temoignage 
qui remonte a la phase anterieure a la stabilisation consonantique amorcee 
au Ier siecle de I'E.C. Faute d'une interpretation satisfaisante de G, on ne 
disposait en faveur de TM que de T et Vg, soup<;onnables de refleter une 
modification recente. En realite G fait contrepoids a Syr et Hex et surtout 
maintenant a Qa et IV Q Flor, et il apparait que la le<;on du type TM, 
c'est-a-dire en fait la rac. '0' (speculativement exploitee par G comme 
rac. "0) etait deja attestee a la meme epoque que les plus anciens temoins 
concurrents. TM n'est donc pas soup<;onnable d'etre le produit d'une re
touche datant de la phase de stabilisation consonantique. D'un autre cote, 
malgre la possibilite theorique de lire la le<;on consonantique de TM (G) 

87 Si G reconnaissait dans le vb une rac. gemmee, sa lecture etait, avec I'impft en 0, 

yäsorün[ü), ramene a la forme arameenne en ~ün. S'il postulait une rac. a 3' faible, sa lecture 
etait yisernn[ü), avec la meme consequence. Dans les 2 cas, si G lisait un waw initial = TM, 
il I'a reporte entre resh et nun (metathese) pour obtenir son vb au plur. Ce plur. est meme 
une raison de penser qu'il lisait waw dans H(G), en I" position = TM. 

88 SBI22. La tentative de Fischer de reconstituer I'hebreu de H(G) est un echec. 11 a cru 
que G supposait un participe. Ottley avait mis en garde contre cette interpretation, du point 
de vue du grec (BIAS, 11, 149), et elle est completement invraisemblable du point de vue de 
I'hebreu, ou Fischer doit admettre une transformation graphique beaucoup trop radicale, a la 
mode de la critique textuelle du XIX' siecle. 11 est curieux que Kutscher se soit rallie a une 
teile hypothese (LMY 202, n. 104; LIS 268, n. I), tout en rejetant les remarques judicieuses 
d'Ottley (cf. son !), auxquelles il fait inexactement allusion (BIAS, 11, 148). Manifestement 
Kutscher n'a pas approfondi le cas de G. Ziegler n'a pas traite de G 8,11, dans ZUI. 

89 Cf. notamment le silence de BHS et de Wildberger sur le temoignage de G. 
90 Les autres aspects saillants de G en 8, 11 s'accordent avec son interpretation du vb et 

confirment I'orientation edifiante de son exegese. 11 a vise a tirer de H une reprobation de ceux 
qui, d'une maniere ou d'une autre, refusent de se conformer a la voie du «peuple», qui est 
ici la communaute juive depositaire de la Loi. Voir au sujet de la situation historique impliquee, 
I'analyse de G 8, 13-14 (seetion I, 11' partie). 
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avec un vocalisme qui la rattache a i'C (cf. apparat critique BH3 ), I'ortho
graphe defective que suppose cette lecture est rendue invraisemblable, a la 
fois par l'inconvenient de la confusion des rac., deja a J'epoque d'Isale, et 
par le temoignage positif de la tradition vocalique preservee par TM 91 • 

Les deblaiements auxquels nous avons dü procecter nous ont permis de 
liberer la question du vb de 8, 11 des illusions schematisantes entretenues 
par toutes les exegeses qui ont procecte par jugement direct, au nom de 
soi-disant evidences, sans avoir sonde sous tous leurs aspects I'ensemble des 
donnees disponibles. Le probleme, qui paraissait au depart simple et aise
ment resoluble sans longues formalites, recelait des complexites. Mais nous 
sommes parvenus au point Oll iI redevient simple. Nous avions vu que la 
construction de TM, quoiqu'insolite, n'excluait nullement une le~on primi
tive. D'autre part, G, dont le temoignage avait ete meconnu, plaide quoiqu'in
directement, pour la le~on TM et donc pour le vb iC', des la phase a laquelle 
appartient Qa, et avant la periode de stabilisation qui aurait autorise un 
soup~on de retouche secondaire dans TM, soup~on serieux, en raison de 
l'epoque tardive des temoignages de T et Vg en faveur de TM. TM est donc 
a egalite avec Qa et IV Q Flor, du point de vue de I'antiquite des attestations. 
11 reste a reinserer les 2 le~ons en presence dans Jeur contexte historique et a 
detecter Jeurs motifs respectifs, po ur pouvoir peser Jeurs titres a J'authen
ticite primitive. 

Or a cet egard les teneurs et Jeur rapport avec les situations historiques 
ne paraissent pas laisser place au doute. Une fois de plus la priorite revient 
a TM, a rencontre de la var. Qa- IV Q Flor, et a rencontre de la correction 
proposee par les modernes, avant la decouverte de Qa, correction = Qa 
(sauf waw initial), et qui etait fondee sur Syr et les Hexaplaires. L'instruction 
corrective signifiee par le vb de TM convient a la fois a la fonction prophe
tique et a la situation impliquee. Celle-ci est dominee par les circonstances 
politiques et leur repercussion sur la masse de la population, «ce peuple» 92. 

Yahve n'ecarte pas simplement et d'un coup (ce serait le vb de Qa!) le 
prophete d'une voie c1airement interdite par avance, et dans laquelle il se 

91 Si la redaction primitive (ce1le du premier Isaie ou d'un disciple) avait vise l'impft hifil 
de '10 (c'est-a-dire le vb de Qa) avec une orthographe consonantique dHective, on aurait, 
selon toute vraisemblance, insere tres töt un yod, sous I 'influence de la tradition de lecture, 
pour empecher la confusion avec la rac. '0'. En pareil cas la preservation de I'orthographe 
originelle ne parait pas douteuse et s'avere revelatrice. 

92 La crise syro-ephraimite, au sujet de laquelle un autre texte dit que le cceur du roi et 
celui du peuple «vacillerent comme vacillent les arbres de la foret sous le vent» (7, 2). Le 
commentaire de la situation historique par Duhm vaut encore d'etre consulte (82-83). Voir 
maintenant Wildberger BK, X, 336. 
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serait engage a fond 93. Le vb de TM reflete une situation plus complexe et 
suppose a la fois des circonstances confuses et une attitude hesitante du 
prophete, que Yahve redresse sur un ton pedagogique: il per suade et instruit, 
en meme temps qu'il reprend. La construction est insolite, mais, comme 
dit plus haut, conforme a la vocation de la preposition min, et l'expression 
laisse transparaitre un fond historique qui est en faveur de son authenticite. 

L'utilisation du passage d'Is dans la communaute de Qumran rendait au 
contraire un rattachement secondaire du vb de 8, ll a la rac. "0 et une 
lecture au hijit non seulement eloquents par rapport aux conditions d'exis
tence de la secte et a sa fondation meme, mais puissamment oraculaires. 
Dans ce cas, ce qui compte c'est, a l'oppose du processus nuance exprime 
par le vb de TM, l'arrachement a un milieu reprouve, la rupture effectuee 
d'un coup 94. Le choix de la lec;on reflete de nouveau une situation caracteri
see et s'avere determine par elle a basse epoque, donc secondaire. Il faut 
comprendre que pour la communaute de Qumran et pour les specialistes 
qui exprimaient et d6rendaient ses aspirations ideologiques, le texte d'Is 
offrait l'occasion providentielle de justifier la separation radicale d'avec le 
reste du ludaisme et, mieux que cela: l'occasion d'y lire la prefiguration 
oraculaire de la rupture avec «ce peuple» et avec «la marche sur (sa) voie». 
Comme l'a bien vu IV Q Flor, qui constitue un commentaire tres proche 
de l'inspiration de la var. Qa, l'attitude du prophete Isaie prenait pour la 
secte une dimension typologique et dessinait par avance ce qui devait se 
realiser dans «la suite (finale) des jours» (IV Q Flor, 19 15), c'est-a-dire dans 
l'ere eschatologique. De meme que Dieu avait ecarte (ainsi la lecture de 
IV Q Flor = Qa, avec "0 au hifil)95, autoritairement et «d'une saisie de 
main», Isaie de la voie de «ce peuple», de meme, par une consequence et une 
repercussion finale de l'attitude inauguree par Isai"e, sous l'action de Dieu, 
la communaute de Qumran avait ete ecartee a son tour de la voie du meme 
peuple. Quel emoi po ur les gens de Qumran, et quelle stimulation religieuse 

93 Cest ce qu'admettent a tort les partisans de la correction, en dernier lieu Wildberger. 
Ils perdent de vue que la nuance pedagogique du vb de TM convient beaucoup mieux a la 
situation que le vb de Qa (= la correction anterieure) qui exprime un acte tranche. 

94 Cest bien une idee d'ecart et de rupture qui est inherente au vb "0. Il sert a indiquer les 
changements de route et, au figure, I'eloignement par rapport aux fautes et au mal en general. 
Cf. au qal: 11 RIO, 31; 15, 18; Is 59, 15 (se detourner des peches); au hifi!: Dt 7, 4 
(detourner quelqu'un de la fidelite a Yahve). Le vb NOO, employe a l'aJel dans Syr Is 8, 11, 
rend exactement cette idee de changement de direction ou de rupture, notamment «de (par 
rapport a) ce qui est mal» (lZI'J' 1!l), Syr Ps 14, 3 (cite par PSm 2594). Rapproeher aussi 
l'interessant substantif derive NTn'lOO!l, qui designe l'abandon de la vraie religion, l'apostasie 
(PSm 2595). 

95 Nous avons vu plus haut que cette lecture doit etre consideree comme certaine dans 
IV Q Flor, quoique le vb soit dans la lacune. Voir plus haut les observations a ce sujet. 
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de constater qu'ils avaient pour patron et pour initiateur, dans leur entreprise 
schismatique, le grand prophete Isaie lui-meme! 96 Quelle decouverte ora
culaire primordiale pour la secte, puisqu'elle lui livrait un veritable acte de 
fondation! Ces conditions garantissent aussi que le passage de la le<;on H 
= TM a la le<;on Qa s'est effectue legitimement, aux yeux des gens de 
l'epoque, c'est-a-dire sous le couvert d'une methode a laquelle revenait une 
autorite religieuse. L'insertion du yod median, qui entraine le changement 
de rac. est une petite mutation, branche de la methode des analogies verbales 
formelles. Cette petite mutation peut meme passer pour homographie, 
puisqu'elle est deductible d'une orthographe supposee defective. Formelle
ment et pOUf la pensee analogique de l'epoque, la le<;on H = TM etait 
interpretable comme contenant le hifil de '10 que Qa aurait rendu explicite 
par simple complement orthographique, alors que logiquement et historique
ment ce complement orthographique est en realite un authentique changement 
de rac. L'existence et le poids des motifs qui ont ete demeies montrent que 
toute minimisation du detail du yod serait une illusion moderne, et qu'en 
fait les gens de Qumrän ont suspendu acette consonne les plus graves 
consequences. Ils n'ont pu le faire que dans la conviction que la methode 
appliquee les y autorisait, par dela toutes les possibilites de contestation. 

6) LES VARIANTES DE Qa 14, 32. L'HOMMAGE DES ROIS AU 

CUL TE MONOTHEISTE A SION 

En 14, 32 les 2 var. initiales offertes par Qa doivent etre traitees solidaire
ment '::l'?/J 1ll1\ au lieu de TM '::lx'?/J :1ll1'. Dans TM, certainement primitif, 
comme il resulte du contexte et des observations qui suivront, le substantif 
pluriel est objet du vb au sg, selon la construction directe applicable au 
destinataire du vb hebreu «repondre» 97. Le sens de la formule est, dans la 
proposition completee par les parentheses: «(Que) repondra-t-on aux envoyes 

96 Du point de vue de l'importanee exeeptionnelle d'lsaie dans la seete de Qumrän, la var. 
de 8, 11, diiment analysee, est egalement tres signifieative. Il faut la rapproeher du mot d'ordre 
de la fin de la «Regle» (S(Qm)VIII), qui eite 40, 3, avant que les Evangiles ne s'y referent a leur 
tour et dans le prolongement de la meme tradition seripturaire. Les nombreux mss d'ls retrouves 
fragmentairement a Qumrän illustrent quantitativement ce qu'indiquent la var. de 8, II et 
la eitation de S(Qm), a savoir l'importanee d'ls a Qumrän. 

97 La eonstruetion avee I'aeeusatif de la personne a qui I'on repond est normale avee ce 
vb, eomme ee1le de l'aeeusatif pour la reponse donnee. Les traductions de G, par exemple 
dans Gen 23, 14 et 45, 3, illustrent sa eonnaissanee du I ec tour, plus diffieile pour un interprete 
grec que le second. Sous ce rapport Is 14, 32 ne pouvait donc faire difficulte po ur les interpretes 
anciens de la phase Qa-G. S'ils varient tous deux dans l'interpretation de ce vb, c'est en 
raison d'une exegese d'ensemble, analysee plus bas. 
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(du peuple)?». '1) = generalement, «peuple etranger». La 3e pers. du vb, 
sans antecedent discernable, est une imprecision conforme a la maniere de 
l'hebreu ancien, Oll la restitution du sujet peut deriver de la connaissance 
de la situation: «ii» = le peuple judeen = «on»98. Il s'agit de la reponse a 
donner a la delegation du «peuple» philistin (cf. 14,29), qui avait ete envoyee 
a Jerusalem pour entrainer Juda dans une coalition anti-assyrienne. Le 
passage est etroitement lie ades circonstances politiques d'epoque, et ne 
s'eclaire que par elles. La menace assyrienne sur les pays syro-palestiniens, 
et plus specialement sur les pays cötiers qui contrölaient la voie d'acces vers 
l'Egypte, avait paru conjurable, a un moment donne dont la date reste 
discutee 99. Nous devons laisser de cöte ici le probleme chronologique 
complexe souleve par l'allusion a «la ferule brisee» (14, 29 a) et son rapport 
avec l'«annee de la mort du roi Achaz» (28) 100. Il n'est nullement assure que 
la notice 14,28, relative a la mort d'Achaz, soit originelle. Elle a au contraire 
toutes les chances de provenir d'un compilateur posterieur aux evenements, 
qui a pu interpreter les renseignements dont il disposait, en meconnaissant 

98 La J< pers. sg du vb initial, sans antecedent explicite, n 'est pas une anomalie dans ce 
contexte. Wildberger a admis avec raison une valeur impersonnelle, mais sans autre justification 
(cf. sa traduction, BK, X, 573). Le tour est earacteristique de I'hebreu ancien ou l'expression 
litteraire fait volontiers l'economie des precisions restituables par la situation, teile qu 'elle 
etait connue des contemporains. Cest le cas ici ou la 3' pers. vise simplement Juda, d'apres 
l'evidence du moment, sans besoin d'evoquer le responsable royal qui representait, en fait, 
le peuple, dans la tractation diplomatique. Oe plus, vu la construction propre a ce vb, le sg 
permettait d'eviter l'equivoque introduite par un vb au plur., qui aurait plutöt appele une 
fonction de sujet pour le substantif, au pluriel. Le sg du vb assigne sa fonction d'objet au 
substantif, et le sujet se deduit des cireonstances. 

99 Expose utile et bien documente du probleme par Wildberger, BK, X, 578s. Toutefois 
la solution a laquelle songe cet auteur soul(:ve, en depit de son interet, des diffieultes qui me 
paraissent, en definitive, plus grandes que eelles des theories qui admettent le earactere douteux 
de la notice chronologique 14, 28. Cf. la n. suiv. 

100 Il n'est pas absolument certain que «la ferule brisee» soit une allusion a la mort d'un 
roi assyrien. 11 pourrait s'agir simplement d'un relachement de la pression assyrienne, vu de 
Philistie a travers teile ou teile eireonstanee. Dans l'hypothese, malgre tout la plus probable, 
d'une mort royale, l'allusion peut etre proehe ou distante et, dans ce dernier cas, la formule 
concernerait «la ferule» du pouvoir assyrien, «brisee» depuis la mort de tel souverain. 
Wildberger admet, apres d'autres, qu'il s'agit de Tiglat-Pileser I1I, d'apres la convenance 
historique fournie par le regne de ce monarque (o.c. 578-579). Independamment de la difficulte 
inherente a la notice chronologique de 14, 28 et a son appreciation comme temoignage 
eontemporain (alors que I'intervention d'un compilateur est le plus probable), du point de vue 
des conditions historiques, les solutions proposees soit par Fohrer (revolte d'Adod en 713 s.), 
soit par Donner (revolte du roi Hanno de Gaza 722s.; referenees utiles dans BK) restent en 
concurrence. Dans la I" hypothese, une allusion distante a la mort d'un roi assyrien est 
eoneevable, mais alors Salmanasar V, plutöt que Tiglat-Pilt!ser 111. La 2e hypothese permettrait 
de eomprendre la mention de «la ferule brisee» comme une allusion a la mort de Salmanasar V. 
L'agitation fomentee par Hanno eonstituerait une circonstance particulierement convaincante. 



334 LE TEMOIGNAGE DE IQ IS A 

la realite historique 101. Quoi qu'i! en soit, la «joie» des Philistins (29aa) 
reflete une appreciation optimiste d'une conjoncture qui leur avait paru 
justifier leur demarche aupres de Juda. 

L'identification des conditions historiques generales est en faveur de la 
forme textuelle preservee par TM, quelle que soit la situation chronologique 
que I'on voudra retenir pour l'orac1e et pour I'initiative diplomatique philis
tine qui en a ete I'occasion. Voil;l le point qui importe pour la presente 
analyse 102. 

Dans la var. de Qa citee, le substantif differe par I'absence d'alef, en 
3e position. Il ne s'agit plus alors des «envoyes», mais des «rois». Le vb 
est au plur., ce qui entraine la fonction de sujet pour le substantif, si ron 
suit le mouvement le plus naturel de la phrase: «(Que) repondront les rois 
(du peuple)?». Une construction correspondant a celle de TM, avec le 
substantif objet, ne serait theoriquement pas exc1ue (<<Que repondront-ils 
= que repondra-t-on aux rois?»). Mais I'adoption du plur. pour un vb qui, 
lorsqu'il etait au sg, imposait precisement au substantif la fonction d'objet, 
trahit l'intention de faire de ce substantif le sujet. La confrontation de G 
confirme que teile a bien du etre aussi la construction de Qa. G suppose soit une 
source H(G), soit un traitement textuel correspondant a Qa, sauf en ce 

101 Du point de vue de la cntlque litteraire, la notice chronologique introductive 14, 28 
n'a guere de chance d'etre contemporaine de l'oracle. Originellement l'oracle n'appelait pas 
cette notiee. 11 eonvient peut-etre de rapprocher la datation par la mort d'Aehaz et la datation 
de la grande vision du Temple, l'annee de la mort du roi Osias (6, I). Cette derniere est 
certainement authentique. L'autre pourrait avoir ete inspiree par ce modele. La coincidenee 
des grands moments prophetiques avee des fins et des debuts de regnes devait etre seduisante 
par le mystere et par le prestige. Un tel attrait a peut-etre guide un compilateur. Le rapproehe
ment entre l'oracle sur les envoyes philistins et la mort du roi Aehaz aurait-il ete encourage en 
outre par la rencontre formelle entre les consonnes du mot hebreu «roi» (28) et celles du 
mot «envoye» (32)? Dans cette hypothese, Qa et G, qui ont interprete au sens «roi» le mot 
en cause de H = TM, comme nous allons le voir plus loin, ne seraient que les heritiers d'une 
speculation qui aurait deja ete, en un certain sens, eelle du compilateur a qui l'on doit 14, 28. 
Pour ce dernier la mort du roi aurait offert une mysterieuse affinite verbale avec la venue des 
envoyes philistins (l'affinite definie infra). Pour Qa et G les «envoyes» sont devenus l'occasion 
d'evoquer des «rois», en vertu des motifs degages plus bas. 

102 Il convenait de preciser les premieres raisons de considerer TM comme la forme 
primitive du texte. Toute la bibliographie du passage et de ses representants antiques est 
caracterisee soit par des mises en doute critiques, soit par des lacunes ou des erreurs qui laissent 
planer l'incertitude sur l'etat premier. Wildberger, dernier commentateur, laisse en fait le debat 
sur le texte primitif ouvert. Il n'a pas rerute les mises en doute de la critique. De Qa il a 
neglige 32 a, et n 'a considere que la var. du suffixe en 32 b. Sa conclusion, concernant la 
critique textuelle, est que vu <d'incertitude de toutes les corrections», il est prererable d'en 
rester a ce qu'il appelle «Ie texte originel». Mais c'est justement ce caractere originel qu'iI 
s'agit de demontrer, en dehors de quoi il n'y a qu'un texte traditionnel. Les contributions de 
Ziegler a G et de Kutscher a Qa ne rendent pas non plus compte de l'I::tat des textes dans des 
conditions satisfaisantes et, par consequent, ne peuvent etre considerees comme ayant clarifie 
le probleme de la hierarchie des formes textuelIes en presence. 
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qui concerne le complement de l'etat es, au plur. dans G, contre Qa = TM : 
Ti u1t:oKpt8ijcrOVTal ßaO"tAd~ i:8v&v; «que repondront les rois des nations?» 
Ce sont des rois qui donnent «reponse» et cette reponse est singulierement 
importante, du point de vue religieux, puisqu'elle constitue la proclamation 
du privilege providentiel de Sion, tel qu'il s'exprime en 32b: «Yahve (G: le 
Seigneur) a fonde Sion et la (= TM ;'1::J, litteralement «en elle», sur la colline 
de Sion) se refugieront les malheureux de son peuple ». G: « ... et par lui 
(Iecture ou interpretation = 1::J = Qa) seront sauves les humbles du peuple». 
Le detail du sufftxe, commun a Qa et a l'hebreu suppose par G, en 32b, 
confirme la parente de ces 2 textes, en introduisant une majoration religieuse 
qui s'ajoute a la majoration Iyrique de 32a. Les herauts de la proclamation 
sont devenus des rois, au lieu d'etre de simples envoyes. Le Dieu d'Israel 
remplace Sion (32b) pour assurer la fonction de refuge inviolable (Qa) ou, 
selon la le<;on plus poussee ici encore de G, pour assurer le salut. 

Bien que le changement du sufftxe de 32b, dans Qa et G, ne soit qu'un 
detail, il est tres revelateur, puisqu 'il fait intervenir directement Yahve a 
Sion. Manifestement la meme conception fondamentale a ete a l'reuvre 
dans Qa et dans G, pour l'ensemble 32 a + 32 b. Elle a consiste a profiter 
de la ressemblance formelle entre l'orthographe consonantique des mots 
hebreux «envoyes» et «rois» pour passer du premier au second, et donner 
ainsi au message du privilege providentiel de Sion un retentissement et une 
autorite accrus, dont la signification religieuse est soulignee par la retouche 
du suffixe de la preposition de 32 b. Dans G les rois sont« les rois des nations», 
ce qui donne au texte sa plus grande ampleur et une portee universaliste. 
Elle est evidemment inspiree par les propheties du Second Isale, qui font 
des nations, et particulierement de leurs rois, les temoins de la validite 
exclusive de la religion d'Israel l 03. 

La forme Qa du texte, OU «nation» (dans la suite, plutöt «peuple », par 
adaptation) est au sg, est restee sur ce point fidele a la litteralite de H = TM 
(dont la forme est garantie par la situation historique definie initialement). 
La source H(Qa) s'accordait ici avec TM, et c'est une confirmation qui 
s'oppose a la correction par le plur., encore proposee dans BH3 et BHS, 
a la suite d'auteurs anterieurs. Cet interet de la le<;on Qa n'a pas ete aper<;u 
par Kutscher, qui va jusqu'a s'etonner du sg, a cöte du plur. precedent, 
comme d'une anomalie 104. Du point de vue des rapports litteraux entre les 

103 Is 43, 9; 45, 23-24; 49,7; 52,15. 
104 L'interet oITert par Qa po ur la confirrnation du sg de «peuple» de TM a ete meconnu 

par Wildberger et BHS, qui ont tous deux ornis de relever les donnees de Qa en 32a, et par 
Kutscher, LMY 194; LIS 257. Kutscher s'est etonne du sg, sans apercevoir sa valeur de 
fidelite reflechie a la source, donc de confirrnation de la forme TM, a l'encontre du glissement 
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temoins, et etant donne la var. precedente, Qa se situe par ce sg a mi-chemin 
entre H et G, et il jalonne ainsi le processus de transformation qui est alle 
de HaG. 

Du point de vue des justifications scripturaires, telles qu 'elles devaient se 
presenter pour les responsables de Qa, il n 'est guere douteux que l'expression 
«rois du peuple» s'eclairait par l'enseignement des recits traditionnels sur 
l'organisation politique des Philistins en confMeration de cites ayant a leur 
tete autant de princes 105. Mais, a l'epoque de Qa, les Philistins designaient 
typologiquement les Grecs, comme le confirment les indices decelables dans 
GIs 106. Le sg «peuple», issu de H, prenait alors, au contact de la var., une 
nouvelle valeur et designait les peuples de langue grecque; l'expression <des 
rois du peuple» devenait une allusion aux successeurs d'Alexandre, qui 
s'etaient partage son empire. Ces souverains pouvaient passer pour repre
senter le monde des nations. Leur hommage proclamait, comme dans G 
celui des «rois des nations », le triomphe de la religion d'Israel. Quoique 
la transformation du texte soit litteralement moins poussee dans Qa que 
dans G, elle ex prime donc la meme pensee, d'une maniere qui, au lieu d'etre 
explicite comme dans G, est estompee et allusive. Cette caracteristique 
convient a un style oraculaire. Il n 'est pas douteux que Qa a compris la 
forme qu'il a donnee au passage comme l'annonce d'un prestige exceptionnel 
dont la religion d'Israel jouirait aupres des souverains du monde hellenise. 

Qa et G ont perdu le fil des circonstances qui avaient donne naissance a 
l'oracle d'Isale, et dont la restitution occupe la reflexion de l'historien 
moderne. Mais l'oubli du detail des circonstances et l'orientation de Qa 
et G vers un champ nouveau et original sont bien conformes a leur situation 
et constituent une donnee qui a une valeur positive. Phenomene d'actualisa
tion. La variation de G et celle de Qa soulevent des lors un probleme. Le 
theme Mifiant de l'hommage rendu par les rois a la colline sainte de Sion 
et a son culte suffit-il par lui-meme a justifier les transformations infligees 
au texte? En d'autres termes, ces modifications ont-elles ete pratiquees 

amom: avec la var. VOlsme. La n:action de l'auteur surprend d'autant plus que la meme 
ler;on au sg s'oppose a sa tentative d'expliquer la var. voisine par une influence de 14, 9 et 18, 
ou l'on a «tous les rois des nations», avec le 2e terme precisement au plur., et non au sg qui 
serait requis dans cette hypothese. Kutscher l'a empruntee a Ziegler qui avait voulu l'appliquer 
a G, sans l'inconvenient indique a l'instant (puisque G lit «nations» au plur.), mais neanmoins 
sans viser la bonne explication. 

105 Jos 13,3; Jug 16, 5; I Sam 5, 8. Le sg de Qa est donc doublement remarquable, d'une 
part, comme reflet de sa source = TM, d'autre part, selon toute vraisemblance, comme indice 
de reflexion sur les confrontations scripturaires utiles. 

106 En ce qui concerne GIs, I'identification des Phi list ins aux Grecs a ete mise en evidence 
par Seeligmann, SV! 81. 
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librement par rapport a la litteralite de H, au nom de cette ideologie? Une 
teile hypothese passerait trop facilement outre a la relation formelle tres 
visible dans Qa, considere prioritairement ici, entre la var. principale et le 
mot primitif (les 2 autres var. etant manifestement subordonnees). Nous 
avons vu que seul alef distingue, en ecriture consonantique, '::lN'm «envoyes 
de» (TM) de '::l"~ «rois de» (G, Qa). La relation est si frappante et offre 
si bien l'occasion d'un passage du I er terme au 2e que les critiques de G ont 
commence par croire a un accident de lecture ou a une facilite empirique, 
et que ces explications par la materialite de l'ecriture les ont empeches de 
discerner le theme qui s'affirme dans G, et maintenant dans Qa. Ottley 
croyait a une confusion de lecture 107. Cette vue a evolue en «negligence de 
l'alef» , chez Fischer et Ziegler, presentation en elle-meme preferable, mais 
qui ne depasse pas un stade descriptif et qui n 'a pas conduit ces auteurs 
vers la detection indispensable du theme inspirateur 108. Au lieu de se 
rapprocher de la raison pour laquelle G a «ignore» alef, Ziegler s'en est 
eIoigne, lorsqu'il a cru devoir combiner la remarque de Fischer sur la 
negligence de l'alef avec l'hypothese d'une influence de la formule «rois 
des nations», qui figure en 14, 9 et 18 109 . Il s'agirait alors d'une reprise 
passive de cette formule en 32. Ziegler parle d'une Angleichung, d'une 
«harmonisation ». Mais la passivite est refutee par le theme inspirateur de 
G, qui atteste une mure reflexion. Il n'y a pas plus «harmonisation» de 32 

107 üttley, BIAS, 11, 183. Pour cet auteur la var. de G s'explique comme «easy mistake». 
11 croit retrouver la meme «confusion» dans G Is 42, 19 et H 11 R 6, 33. Mais on ne peut 
conclure a la «confusion» pour G Is 14, 32 qu'en isolant de leur contexte les 2 farmes en 
cause. L'importance de ce contexte est rendue manifeste pn:cisement par l'adaptation de G, 
ce qui suffit a eliminer la presupposition critique d'üttley. D'un autre co te G Is 42, 19, 
allegue par Ottley, est clairement un texte speculatif, qui doit etre apprecie sous rangle de son 
motif exegetique propre, lie a la parente formelle des termes en discussion. H II R 6, 33 a aussi 
un caractere speculatif. Il s'est agi, sous pretexte de la mention du terme «messagef» en 32, 
de lui attribuer en 33 le pro pos sur <<Je malheuf», plutot qu'au roi, et peut-etre etait-ce un 
ketib qui allait de pair avec la connaissance du sens primitif, dans une tradition ensuite perdue. 
11 est revelateur de la sterilite de rempirisme en critique que le motif ideologique de G n 'ait 
pas ete identifie, a la longue, par les auteurs posterieurs a üttley, alors qu'il s'agit d'un detail 
a la fois simple et eloquent. 

108 Fischer s'est contente d'observer que G a interprete le terme en cause au sens «rois», 
en «ignorant» l'alef, SBI 30. C'etait s'en tenir a un constat descriptif liminaire, dont la 
signification demandait a etre precisee: ignorance passive, l'attention de l'adaptateur ayant 
alors ete en dHaut, ou ignorance active, l'adaptateur ayant dans ce cas intentionnellement et 
par mure reflexion neglige l'alei? Fischer n 'a pas souleve cette question, et la seule precision 
qu'il ait ajoutee est une comparaison avec le cas de G 34, I. Mais il a interprete erronement ce 
dernier texte comme le resultat d'une confusion de lecture (SBI 51). Ziegler, au lieu dc 
proceder a la critique necessaire de la notice de Fischer, s'y est rHere commc a une autorite 
positive pour la question, en ajoutant une hypothese d'influence qui s'avere illusoire; cf. infra. 

109 ZUII52. 
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sur 9 et 18 qu'i1 n'y a accident de lecture ou traitement d'alelcomme d'une 
donnee indifferente 110. 

Kutscher a cru pouvoir reprendre l'hypothese de Ziegler pour l'appliquer 
a Qa, sans s'aviser que, dans ce texte, le sg du complement de l'etat construit 
(<<peuple») rendait d'emblee improbable toute supposition d'une influence 
de 14,9.18 111 . 

Les appreciations de la var. principale (et determinante pour les 2 autres 
de Qa), dans G et Qa, ne peuvent etre considerees comme satisfaisantes, 
dans l'etat de la question, parce que les commentateurs se sont contentes 
d'observations partieIles, completement coupees de la resonance ideologique 
des formes textueIles en presence. On s'en est tenu a la litteralite ecrite, 
consideree soit dans le mot isole (Ottley), soit d'apres une relation contextueIle 
supposee, qui aurait ete subie passivement (Ziegler, Kutscher), soit encore 
de fa~on empirique indeterminee (Fischer). C'etait fermer les yeux sur 
l'aspect decisif qui ecJaire la transformation du sens dans Qa, et, de maniere 
plus poussee encore, dans G. La bibliographie de la question iIlustre de 

110 Ziegler a par ailleurs ete bien inspire quand il a note que la le~on de G figurait 
peut-etre deja dans sa source: Qa offre maintenant une illustration qui monlre le bien-fonde 
de cette remarque. 

111 LM Y 194; LIS 257. Kutscher a vu dans ce sg une anomalie de Qa, au lieu d'y 
reconnaitre un indice oppose a son hypothese. O'un autre cote il a voulu combiner avec 
I'hypothese de I'influence de 14, 9. 18 celle d'une alteration du mot primitif, par I'effet de la 
faiblesse phonetique de I'alej: Cette 2' hypothese rendait I'autre superflue. puisque la perte 
de I'ale[par erreur phonique aurait engendre la Ie~on secondaire. qui aurait ete des lors acquise. 
sans intervention d'une reminiscence de la formule de 9 et 18. Mais I'explication par I'accident 
phonique. comme celle d'Ottley par I'accident visuel, ignore la priorite du theme de I'hommage 
des rois, commun a Qa et a G. Cest en connaissance de cause, non par degradation accidentelle 
que le texte a ete modifie. Les materiaux de comparaison cites par Kutscher ne modifient pas 
le probleme de Qa 14,32. L'orthographe sans alej'en syro-palestinien, pour «ange», c'est-a-dire 
pour le meme mot que I'hebreu «envoye» est effectivement attestee, mais n'est pas la regle 
(cf. Schulthess, Lex. syr. pal. 100 B). Kutscher a ornis de le signal er. Le fait qu'il s'agisse d'une 
variation orthographique, et non d'un usage etabli, reduit la portee du rapprochement. Oe 
toute fa~on la connaissance que Qa possedait de I'orthographe du mot hebreu «envoye», 
connaissance prouvee par 18, 2 et 42, 19, est un element decisif qui exclut que Qa ait pu 
considerer son orthographe en 14, 32 selon la variation observable dans les vestiges 
manuscrits syro-palestiniens. L'oracle 14. 32 offrait, avant tout, a Qa et a toute la tradition 
une matiere a speculation, et le theme degage I'emporte sur toute hypothese de variante 
orthographique. Dans 1I Sam 11, I, encore allegue par Kutscher, le sens «rois» est requis 
par le contexte. L'orthographe du plur. absolu avec alef, qui cree I'apparence d'un sens 
«envoyes» pourrait resulter d'un emploi d'alef comme indication vocalique de la prononciation 
hebraique, a I'encontre de la prononciation arameenne (voyelle <w» en I" syllabe). 11 ne 
s'agit d'ailleurs pas d'un passage oraculaire comme celui d'Is 14, 32. Le cas est donc different. 
D'un autre cote Kutscher a neglige, d'une part, 1I R 6, 33, que signale Ottley et qui parait 
se preter a une solution (cr. supra la n. a ce sujet), d'autre part, G Is 42, 19. Ce dernier texte est 
nettement speculatif et resulte d'un traitement de H par analogie verbale (passage de «envoyes» 
a «rois», d'ou 0\ KUpu;uovm;; interpretation de n'?lIIN par (1)lIIN + öl'?, d'ou ull'riöv. 
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fa90n frappante reffet paralysant des pn':juges relatifs a la valeur cxclusivc 
des explications par les accidents ou les incomprehensions, et par l'empi
risme, ce dernier type de justification n 'etant, a la difference de rautre, 
meme pas assure dans son principe. 

Des qu'on opere la confrontation de tous les aspects en cause, l'origine 
de la var. principale de Qa et G 14, 32 s'eclaire. Il devient manifeste qu'elle 
a ete inspiree par le dessein d'introduire dans le texte le grand theme 
traditionnel, ne de la prophetie d'exil, qui a ete rappele plus haut, celui de 
l'hommage rendu a la religion d'Israel, c'est-a-dire au monotheisme, par 
des rois representatifs d'un ensemble de nations et du domaine du poly
theisme. Du meme coup, ainsi qu'il a ete dit plus haut, le passage prenait, 
dans Qa comrne dans G, la valeur d'un oracle, et d'un oracle de grande 
envergure. Cette signification, qui resulte de la var. principale de Qa et 
des retouches complementaires qu'elle a entrainees, garantit que ces change
ments etaient consideres, a l'epoque dans le Judai"sme, comme entierement 
legitimes. Comme etabli anterieurement, le caractere oraculaire est une 
preuve absolue de la validite du changement (section I, Ire partie, eh. 11, C). 
Dire que les changements apportes dans Qa a H 14, 32 (= TM) etaient 
legitimes, c'est dire que leurs modalites definissaient des methodes accreditees, 
nanties d'une autorite aussi indiscutable que celle du texte de base lui-meme. 

La retouche du vb (par passage au plur.) et celle du suffixe de la pre
position (Je masculin = Yahve, au lieu du feminin = Sion) sont des change
ments logiquement importants, mais formellement mineurs. Ils ne portent 
que sur des modalites d'emploi des mots en cause, sans affecter la presence 
de ces mols et ce qui pouvait emaner de cette presence, a savoir ici une 
part de l'effet oraculaire. Les retouches concernent des petits elements ou 
elements «legers» (desinences, suffixes etc.); eIles relevent des «petites muta
tions», branche de la methode generale des analogies verbales formelles. 

Le changement principal qui a commande les 2 autres a manifestement 
ete fonde sur la ressemblance des 2 mots en cause, mais la justification 
precise de la relation instauree peut se comprendre de differentes manieres. 
a) La faiblesse phonetique d'alef a basse epoque et, par suite, la possibilite 
de son omission, d'apres l'analogie de la langue parlee, a pu fournir un 
pretexte analogique a la negligence de cette lettre, et au passage a la var. 
Il s'agirait alors d'une 3e petite mutation, cette fois d'ordre phonetique, et 
non plus grammatical comme les 2 precedentes. 

b) La justification pourrait aussi etre venue d'une analogie orthogra
phique. Le plur. absolu du terme pouvait etre orthographie c':::lx'm, avec 
assignation d'une valeur vocalique aale!, conformement a la tendance a 
l'emploi de consonnes vocaliques (matres lectionis) a basse epoque. Cette 
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orthographe pleine est positivement illustree par le TM de 11 Sam 11, 1 112. 

L'etat construit plur. requis par le contexte excluait pour le mot l':m vi se 
par Qa, un alefvocalique en 3e position. 11 imposait la 2e . Mais la cOlncidence 
homographique a J'etat absolu pluriel creait une relation formelle rigoureuse 
entre les 2 termes en cause (<< rois» et «envoyes»). 11 est concevable que Qa 
ait exploite cette relation hermeneutiquement. 

c) L'hypothese qui parait la plus probable est que J'exploitation de la 
fonction orthographique assignable a l'alef a ete combinee avec une meta
these d'alef; puis avec son elimination, au nom de J'orthographe dHective. 
Le processus aurait donc ete: H '~N"7J; metathese fournissant le passage a 
l'autre terme que visait Qa, '~"N7J; negligence d'alef vocalique, par passage 
a l'orthographe defective, et obtention de la le~on retenue par Qa '~"7J. Le 
procede de la metathese (ou parfois de l'anagramme) etant bien atteste 
dans G et dans J'hermeneutique du ludalsme en general, cette explication 
parait la plus probable. On concluera donc a une metathese suivie de 
reduction a l'orthographe defective. Les motifs (a) et (b), sans etre necessaires, 
ont pu jouer un röle de justifications complementaires. I1s relevent de la 
methode des analogies verbales formelles, comme le motif (c), a retenir a 
titre prioritaire ou exclusif. 

La teneur de Qa 14, 32 et son rapport avec G font des variantes de ce 
texte des specimens qui illustrent eloquemment I 'existence de la methode 
d'hermeneutique transformante par analogie verbale formelle, et son emploi 
ades fins edifiantes. 

7) LA VARIANTE Qa 25, 1. LA PORTEE ORACULAIRE DES ECRITURES 

En 25, I, au lieu de la le~on TM l11~3i, Qa porte l1·~N. Il faut rectifier la 
transcription de Burrows, qui a lu waw = TM, au lieu que la photo revele 
nettement un yod 113. Pour apprecier la var. Qa, il est indispensable de 
commencer par tenir compte du contexte et du sens que revet le passage, 
dans la forme TM. Le consonantisme de TM a certainement conserve la 

'12 Ce texte a deja ete mentionne dans une note precedente, apropos de la contribution 
de Kutscher, qui l'allegue a un autre point de vue. Voir dans la meme note les autres materiaux 
a confronter. 

113 Burrows a transcrit mll:N. Eissfeldt n'a pas rectifie cette lecture, dans sa revision des 
variantes de Qa (Variae tectiones ... , supplem. a BH3 , 1951). Mais le yod est assure par la 
comparaison avec les yod voisins, qui sont du type ancien, a forme angulaire, tandis que les 
waw different. La lecture correcte a ete reconnue par Kutscher, LMY 167; LIS 221. Il est par 
ailleurs interessant d'observer que la differenciation entre yod et lI'aw a souffert de negligences, 
surtout en des endroits de ce contexte Oll la structure consonantique guide la lecture. Le 4" mot 
avant la fin de la Ig 27, co!. XIX en offre un exemple qui parait significatif. 
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teneur primitive, eomme il ressort de la eonvenanee de la le<;:on eitee avee 
le eontexte. Mais eette eonvenanee peut s'entendre de 2 manieres, selon 
que l'on suit ou non la eesure massoretique marquee par l'aeeent 'atna~. 

Ce dernier dissoeie les 2 termes l"I1~~ N?O qui, en dehors de eette eesure 
expIieite et de la tradition qu'elle reeouvre, impIiqueraient normalement une 
jonetion d'etat eonstruit (es) et, par eonsequent, une eesure apres le 2e mot. 

Dans TM le sens le plus probable est: «Je louerai ton Nom, ear tu as 
aeeompli une merveille (eesure), des desseins (eon<;:us) depuis longtemps 
(litteralement: «de loin»), avee fidelite, avee eonstanee» 1 14. Ce sens est 
preferable a une autre traduetion theoriquement possible: «... une reuvre 
fidele (litteralement «une fidelite»), une reuvre eonstante (litteralement «une 
eonstanee»)>> 1 1 5. La valeur temporelle de pm,~ parait la plus vraisemblable, 
paree qu'elle eonvient a la souverainete et au mystere de l'aetion divine 116. 

La fonetion de eomplement de modalite, admise pour les 2 derniers sub
stantifs, est eelle qui resulte avee le plus de probabilite de la eesure masso
retique. Theoriquement la syntaxe la plus simple serait en faveur d'une 
fonetion de eomplements d'objet qui s'ajouteraient aux preeedents. Cela 
supposerait un emploi metonymique qui valoriserait les termes (le eomporte
ment au Iieu du resultat): «tu as aceompli une merveille, des desseins, ... 
une jidelite, une constance». Mais une teile interpretation perdrait de vue 
les eonsequenees de la rupture de l'etat es normal, eausee par la eesure 

114 Le dernier mot 11)1( est du type qutl, d'apres le vocalisme transmis par TM. Il ne parait 
pas ailleurs, mais cette particularite est gage d'authenticite. Appartenant a la meme rac. que le 
precedent, il amenait sans doute une euphonie qui s'ajoutait au lien etymologique des 2 termes. 
Le couple constituait une sorte de mot compose qui permettait une insistance d'expression. 
La difficulte du passage tient moins acette repetition par juxtaposition qu'a la fonction 
syntaxique de I'expression: objet direct, en apposition aux precedents, ou complement de 
modalite sans preposition (ainsi la traduction retenue ici pour les raisons donnees ci-apres). 

115 Cf. justification ci-apres. 
Ilb Certains auteurs ont pense que le sens originel etait plutot spatial : « de loin» = a grande 

distance. Ainsi Fohrer 11, 15; Bentzen 192; LindbIom, Jes. Apok. 31. Une teile interpretation 
sert les interets de la these qui identifie la ville anonyme de 25, 2 a Babylone. Mais cette these 
ne depend pas non plus du point en question. Le contexte parait nettement en faveur du sens 
temporel, a cause de l'allusion de la fin de 25, I a la « fideIite» divine (quelle que soit la syntaxe 
adoptee a cet egard). Si le texte avait neanmoins contenu originellement une allusion spatiale, 
il est certain que la transmission ancienne du passage, c'est-a-dire avant tout son utilisation 
dans la communaute juive, aurait tres tot impose une interpretation temporelle. Mais le plus 
probable reste que la valeur temporelle inspirait la redaction originelle, en raison de sa plus 
forte densite religieuse. Le commentaire de QimQi, bien qu'adapte a une systematisation 
posterieure, garde son interet : <des desseins dont tu as parle depuis un temps eloigne (pl"' 11)11)) 
par l'entremise de tes prophetes». Des modernes de tendances diverses ont reconnu dans la 
nuance temporelle le sens le plus vraisemblable: Duhm 179; Rudolph, BWANT 4te F, 10 et 13; 
Kaiser 158. Procksch retient les 2 valeurs, temporelle et spatiale (316); mais a cote du miracle 
providentiel temporel, la consideration spatiale parait supertlue. 
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massoretique: le mot I11~;;, ainsi detache, retient I'attention comme 2e objet 
du vb et semble accaparer cette fonction, de teIle sorte qu'elle ne parait pas 
pouvoir s'etendre eneore aux 2 derniers termes, surtout apres le complement 
circonstanciel i'm,~. Ce dernier aecentue le relief de I11~;; dans la phrase, 
et favorise une orientation modale pour la suite. Dans ces conditions la 
possibilite d'accusatifs de modalite a dü I'emporter dans la phrase, ci partir 
du moment OU elle a ete regie par la (esure massoretique (initialement ou 
secondairement, le point est a debattre plus bas). Le complement direct de 
modalite est bien atteste dans la syntaxe de l'hebreu ancien 117, et il faut 
observer que les conditions de la langue parIee etaient de nature a favoriser 
cette fonction, po ur caracteriser I'orientation observable dans les comporte
ments: un tel agit, parle, pense, mare he «avec paix, pacifiquement» (o"rv, 
Is 41,3), «avec eombat, beIIiqueusement» (;,~n,~, Dt 2,9), «avec vigueur» 
(T;;, lug 5, 21), «avec fideIite, avec constance» (ici) 118. 

Le sens propose pour TM peut en outre se recIamer, d'une part, de 
I'autorite des versions hexaplaires, d'autre part, de celle des 3 principaux 
representants de I'exegese juive medievale. Aq et Sym ont rendu le dernier 
terme de 25, I (leur contexte precedent n'a pas ete preserve) respectivement 
par I'adverbe m:n:tO"'tffij.lEVffis 119, et par le complement eirconstanciel rrlO"'tEl. 

Les interpretations de Rashi et Qimbi impliquent une fonction de comple
ments de modalite des 2 substantifs de TM, tandis qu'Ibn Ezra elucide 
semblablement ces termes, en suppleant une preposition 120. Pour la phrase 
teile qu'elle a ete divisee dans TM, le sens propose parait done assez bien 
assure par la convergence entre les considerations de style et l'interpretation 
des hexaplaires et des eommentateurs medievaux. D'un autre cöte la cesure 
massoretique, a laqueIIe ce sens est lie, est tres ancienne, car elle est deja 
attestee par G, et la var. Qa I'implique, comme encore precise plus bas 121. 

117 Le comp](:ment de modalite sans pn:position est eonforme aux eas signales dans 
GKC 375 ~ 118q, auxquels il parait legitime d'ajouter Is 25, I, dans J'etat massoretique. 

118 «De maniere paisible, hostile, fidele ete.» sont des expressions courantes dans les 
rapports humains. Mais, familier dans la vie pratique, le tour etait rare dans J'expression 
litteraire. 

119 Forme propre a Aq. Cest une var. de 1tE1tlcr'tEU~tvW~ (LdS 1363). 
120 «Et voila qu'ils ont paru avec fidelite» (;'lmNJ), M. Friedmann II, 43. Formule negligee 

dans la traduction I, 113. 
121 G a interprete les 2 termes hebreux separes par la cesure massoretique eomme des 

eomplements d'objet en apposition, c'est-a-dire qu'il a suivi la division massoretique, par 
opposition a une connexion d'etat es. D'une part, il a rendu N'O par ealJ~a()'ta 1tpay~ata, 
traduction litteraire majorante, avee le plur. (cpr. infra T). D'autre part, po ur pm1?J I11ll1 

G porte ßOlJAi]v apxaiav, autre assouplissement litteraire. L'aceord de G avee TM touehant 
la eesure est tres signifieatif, puisque la sueeession des mots hebreux eonduirait normalement 
a un etat es: Ga bien subi J'influenee de la tradition qui a ete recuei11ie par TM. 
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Les autres versions s'accordent aussi avec TM sur ce point 122. 11 y a donc 
tradition organique de G a TM, concernant la division de la phrase. 

Cette division a-t-elle des chances d'etre originelle ou bien faut-il la consi
derer comme secondaire? Si I'on retablit la relation d'etat cs rompue par la 
cesure massoretique, et si I'on reporte la ces ure apres m~~, la priorite de la 
structure obtenue semble s'imposer, a la fois par une syntaxe plus c1aire en 
hebreu, par un style plus simple et par un rythme mieux accorde au 
contexte 123. Le sens devient : « ... car tu as accompli des desseins merveilleux 
(Iitteralement «une merveille de desseins»), des longtemps une reuvre fidele 
(Iitteralement «une fidelite»), une reuvre constante (Iitteralement «une 
constance»)>>. Entendez : une reuvre fidele menee depuis longtemps. Le 
deplacement de la cesure produit un texte qui ades caracteristiques de 
redaction premiere, tandis que dans TM la rupture de I'etat cs et la 
fonction modale des 2 derniers substantifs font figure de tournures secon
daires, des lors qu'un groupement plus naturel apparait possible. Bien 
qu'un certain nombre d'auteurs, de tendances diverses, et jusque parmi les 
plus recents, soient demeures partisans de I'authenticite de la cesure masso
retique 124, il convient de donner raison a ceux qui ont postule le deplace
ment 125. Cependant les uns comme les autres se sont contentes d'un mini-

122 Syr rend les 2 termes hebreux sepan':s par la pause dans TM, a l'aide de 2 substantifs 
coordonnes Nn'llinl N"~' «un prodige et un dessein ». Le reamenagement de l'ordre des 
mots, dans la suite, est propre a Syr (principe des deplacements de mots, sans modification 
materielle, comme des lettres dans les metatheses et anagrammes). Syr a rattache öll1~N a nllll, 

comme si le 2' mot cite etait un feminin sg (a finale en -ut), suivi d'un adjectif, exegese 
probablement influencee par G (ßOUAT]V ... UATJOtVi]V). D'ou dans Syr le sens «.;. et un 
dessein fidele depuis longtemps». La valeur du terme final de Syr l'~N n'est pas necessairement 
liturgique (comme dans Vg amen). D'apres la glose de Bar Hebraeus (M. Tullberg 18, bas: 
W1"1IZ1:J), iI convient probablement de comprendre le mot avec simplement une valeur confirma
tive: «en verite, vraiment». Trend le I" terme hebreu en discussion par un plur. de majoration, 
comme G, ce qui decele peut-etre I'influence d'une meme tradition exegetique. Ensuite T 
juxtapose sans copule, comme G, un 2' objet. C'est encore la structure massoretique. Vg a 
semblablement 2 objets en apposition: mirabilia cogitationes antiquas. 

12' La syntaxe devient plus c\aire. Les 2 substantifs du I" hemistiche forment naturellement 
l'etat es que suggere leur position, au lieu d'etre disjoints. Les 2 derniers substantifs, au lieu 
de supposer une fonction rare en style litteraire, jouent le röle d'objets directs, symetriques du 
complement d'objet du le, hemistiche. Par suite de la symetrie des complements d'objet. le 
style devient simple. Enfin le metre 3 + 3 est conforme au rythme du contexte. L'indice 
metrique n'est nullement contraignant, a cause de sa grande irregularite en hebreu ancien, 
ou d'autres criteres, notamment speculatifs, l'emportent souvent. Mais dans le cas present 
l'indice metrique s'ajoute a d'autres et merite, des lors, I'attention. 

[24 Guthe, HSAT, I, 631; Gray 425 et 427, n. I; Buhl 333-334; E. König 231 et n. 2; 
Rudolph, BWANT, 4te F., 10.13; Bentzen 192; Kaiser 158. 

[25 Duhm 179; Marti 188; Procksch 315-316; Lindbiom, Jes. Apok. 31; Penna 230; 
Fohrer 11, 15. Cette hypothese est passee dans les apparats critiques de BH' et BHS. Elle a 
ete adoptee par Wildberger, BK, X, 951. 
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mum d'indices, qui leur paraissaient suffisants pour etablir la priorite de 
l'une ou de l'autre forme textuelle, et ils se sont desinteresses du reste. En 
particulier pour les partisans de la rectification de la ces ure , le detail des 
aspects et motifs decelables dans la tradition de G, des versions, de TM, et 
maintenant de Qa, ne pouvait guere offrir d'interet, puisque, selon la vue 
empiriste regnante, il n 'y avait la que des produits d'une meconnaissance 
de l'archetype, et une degradation sans interet positif. Mais, du point de 
vue des presentes analyses, hors le cas d'accident, qui para!t exclu dans la 
tradition textuelle de 25, 1, tous les motifs decelables dans les formes 
textuelIes en presence peuvent etre instructifs. A cet egard, la tradition 
attestee par G, diffusee dans les vers ions et recueillie par TM, quant a la 
division du texte, loin d'etre le resultat d'une incomprehension de la forme 
originelle, appara!t comme le fruit d'une reflexion sur le texte. Elle est allee 
du mouvement normal de la phrase a un regroupement gui rendait la teneur 
plus subtile, et cette evolution trahit le dessein d'exploiter le tMme religieux 
de l'acte divin «merveilleux», du prodige (N'iO), en faisant du 2e terme de 
l'etat cs normalle debut d'une formulation gui constitue une sorte de 
commentaire du mot principal : la «merveille» realisee par Dieu a consiste 
en des « desseins (conc;us) depuis longtemps (et realises) a vec fidelite, a vec 
constance» . 

Si cette reconstitution est correcte, la cesure traditionnelle de TM corres
pondait a une interpretation secondaire, mais riche d'inspiration. Cest d'elle 
gu'il faut part ir pour comprendre la naissance de la var. Qa. Celle-ci derive 
en effet initialement de la conception qui coupait la phrase apres N?O, et 
son accord sur ce point avec tous les autres temoins, et en particulier avec 
G et TM, illustre la participation de Qa a l'ensemble de la tradition reperable. 
Mais, en une seconde demarche, Qa s'est ecarte du reste de la tradition en 
ajoutant a la cesure secondaire une autre retouche. Il a tire de m:.: >1 , par 
petite mutation 126, un vb qui introduit dans la phrase un sens entierement 
nouveau et original. 

Kutscher s'est trompe dans l'identification de ce vb. Il n'a songe gu'a 
une rac. homographe de la bonne, et gui est ici hors de propos 127. La lec;on 
de Qa lui a, par suite, semble denuee de sens 128. Elle represente en realite 
la 1 re pers. sg de l'impft hifil d'un vb gui signifie «ecouter». On le trouve 
employe en judeo-arameen, au peal et a l'afel, et en syriague surtout au 

126 «Petite mutation », dans un sens encore descriptif, qui s'averera plus bas methodique. 
127 LMY 167-168; LlS 221. Il s'agit de la rac. attestee au hifil avec le sens de «bnller» 

(ls 27, 4). 
128 L'auteur conclut, non sans raison, que la rac. a laquelle il a songe exclusivement est 

«of doubtful help here» (LlS, loc. c.). 
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peal, avec le sens mentionne 129. Au vu de ces attestations, il convient sans 
doute de considerer la le<;on Qa comme une hebralsation du vb arameen, 
plutat que comme un alel arameen, autre possibilite. L'emprunt a l'arameen 
pourrait etre purement speculatif, c'est-a-dire propre a Qa en cet endroit. 
Mais il est egalement plausible que le vb ait penetre dans l'usage de l'hebreu 
contemporain. La le<;on Qa constituerait alors un temoignage sur la langue 
de l'epoque 130. 

Le sens du passage devient dans Qa: « ... je louerai ton Nom, car tu as 
accompli une merveille. J'ecouterai la fidelite de loin ». Le complement 
circonstanciel porte logiquement sur l'objet, non sur le vb : la fidelite venue 
de loin, la fidelite qui s'est exercee depuis longtemps. Il est probable que, 
dans une teile phrase, le mot final etait compris comme l'exclamation 
d'acquiescement solenne I : «amen = (c'est) vrai!» ou encore: «ainsi soit-il!» 
(cf. Ot 27, 15). S'il en a ete ainsi, Qa s'accorde sur ce point avec l'interpretation 
de G : y{;vono KUpte. 

Le ton orant du passage, qui resulte, dans H, du debut de 25, I, est 
renforce par la 1 re pers. du vb de la var. de Qa, et ce detail s'accorde avec 
le caractere que revet l'adaptation de G, du fait de sa le<;on finale citee a 
l'instant. Qa et G reiletent, chacun a sa manit~re, (et que l'appreciation du 
mot final ait ete commune ou non) une meme tradition qui tendait a 
conferer au passage un caracü?re liturgique. La var. Qa s'avere donc en 
rapport organique avec la tradition, et elle retient deja I'attention a cet egard. 
Mais sa portee tient avant tout a l'originalite de sa teneur. Elle exprime en 
effet une attitude religieuse receptive qui se rapporte concretement a la 
valeur edifiante et en particulier oraculaire des Ecritures traditionnelles. La 
«fideIitb> etait celle que Dieu avait temoignee a Israel, au cours de son 
histoire, et dont les effets etaient consignes dans ces Ecritures. C'etait du 
meme coup l'annonce de nouveaux actes de fidelite, annonce cacbee dans 
ces memes Ecritures, dont la meditation hermeneutique avait pour täche 
de demeier les allusions. La var. Qa definit une attitude religieuse qui 
rompait avec l'endurcissement passe et consacrait une volonte de receptivite. 
L'endurcissement etait celui qu'avait denonce Isale. Les Judeens «ne consi
deraient pas I'action de Yahve; ils n'avaient pas vu l'reuvre de ses mains» 
(5, 12). Toute la periode qui s'etendait de la memorable vision du Temple 

129 DTM, 11, 1972; PSm 3389. La rac. est la meme que celle du substantif arabe courant 
:Ja)!'! «son, voix». Mais le semantisme de I'arabe s'est developpe dans une autre direction: 
~'ii!a «produire un son». 

130 La possibilite d'un emprunt isole a I'arameen pour les besoins de la speculation 
scripturaire, a cote de la possibilite d'un usage effectivement vivant a I'epoque, invite a ne 
verser qu'avec reserve la donnee au dossier lexical de I'hebreu de la periode. 



346 LE TEMOIGNAGE DE IQ IS A 

jusqu'a la fin de I'exil avait ete une periode de cecite et de surdite, si bien 
que le message liberateur du Second Is avait encore ete cense adresse ades 
«aveugles» et ades «sourds» (43,8)131. Peut-etre le texte 22,11 a-t-il plus 
directement influence la reflexion des anciens sur ce theme scripturaire et 
sur 25, I, en raison de la presence, en 22, 11 du meme complement 
circonstanciel pris au sens temporel pmi7.) «de loin », expression qui a pu 
faire jonction: «Vous n 'avez pas re garde vers Celui qui a realise la chose 
(Iitteralement: «qui I'a realisee») ... qui lui a donne forme (Iitteralement: 
«qui I'a formee») depuis longtemps» 132. A I'aveuglement, a la surdite 
s'oppose, dans Qa 25, 1, comme une renovation spirituelle, «I'ecoute», et 
cette ecoute est tournee vers le tresor inepuisable de I'heritage scripturaire, 
source d'instruction pour le present et c1arte oraculaire pour I'avenir. 

La var. Qa est donc chargee de sens. Elle scelle la valeur oraculaire 
attribuee aux Ecritures. Elle contribue a eclairer les conditions qui ont 
prepare I'elaboration de la grande speculation oraculaire dont les commen
taires retrouves a Qumrän constituent I'illustration. Une signification riche 
a ete obtenue a la faveur d'une proximiti~ formelle. Cette proximite revet 
2 aspects. En premier lieu, les 2 gutturales -ayin et ale! tendaient a se 

1.l1 «Sortez. peuple aveugle. qui ades yeux, sourds, qui ont des oreilles». L'ordre de sortir 
vise la situation exilique assimilee a un emprisonnement. Israel sort de la prison de l'exil, 
sous les yeux des nations assemblees, auxquelles est ainsi manifestee la verite du Dieu unique 
(43,10), dont Israel est le «temoin» et le «Serviteur» (43,10). 

132 Nous n'avons pas a tenir compte ici d'une recente tentative de comprendre 22, II 
comme une dedaration du prophete Isaie sur lui-meme: il se serait designe, sur un ton 
solennel de lese, a la 3' pers. (G. Brunet, Essai sur l'lsafe de I'histoire 187). De toute fac;:on, des 
la plus ancienne tradition du texte, il ne pouvait s'agir que de Dieu. Notons cependant en 
passant que l'interpretation proposee par cet auteur n'est meme pas probable, quant au sens 
origineI, car la formulation, dument replacee dans les conditions conceptuelles de l'epoque, 
s'avere nettement theologique: outre que le theme de I'aveuglement pour les voies divines 
est typiquement isaien (ls 6, 9-10), les 2 vbs ;'JtIIl1 et ,~' (les 2 ici au participe avec suffixe de 
l'objet) deviennent necessairement, en pareil contexte et avec I'anonymat rhetorique de leur 
sujet, des references a l'action divine. L'adverbe «<depuis longtemps») en note les modalites 
mysterieuses et contraignantes, et donc souligne l'identite du sujet. Brunet a cru que restituer 
la pensee des anciens c'etait traduire dans les modalites les plus concretes tous les textes qui 
semblent s'y preter. 11 a ainsi profite de l'allusion de 22, Ila ades travaux hydrauliques, pour 
projeter en Ilb le meme point de vue, et faire d'Isaie un inspirateur de travaux publies, qui 
aurait ete depite par I'ingratitude du peuple a son egard. Mais I1 b exprime au contraire un 
contraste tres conforme au Iyrisme prophetique : entreprise humaine en Ila, en II b devoilement 
de l'arriere-plan providentiel. Le meme genre d'erreur a entraine l'auteur dans un contresens 
plus grave, concernant le fameux orade d'Is 7, 14 «da jeune femme sera enceinte ... »), objet 
de toute la I" partie de l'ouvrage. L'origine de la confusion est la negligence des caracteristiques 
du style ominal, tres revelateur ici. Sur cette meconnaissance fatale de I'element decisif, l'auteur 
a echaffaude une construction dc son cru, faite de materiaux empruntes ades aspects aussi 
concrets que possible de la vie pratique. Voir encore mes remarques dans le compte rendu de 
cet ouvrage, qui doit paraitre dans RH R. 
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confondre, du point de vue phonetique, a basse epoque. Le passage de la 
1 re a la 2e correspond a une paraphonie. En second lieu la lecture de yod 
pour lI'all' pouvait se rec1amer de I'indistinction frequente des traces; la 
lecture pouvait etre aisement sollicitee selon les besoins de I'exploitation 
religieuse vulgarisante: il y a paragraphie. Paraphonie et paragraphie de
finissent ici 2 petites mutations qui iIIustrent la methode des analogies 
verbales formelles. L'importance religieuse des teneurs respectives (de H et 
de Qa) garantit que le changement a ete murement reflechi et que la methode 
appliquee faisait autorite, conformement atout ce que nous avons eu 
I'occasion de constater dans des cas semblables offerts par G et Qa. 

8) Qa 29, 16 ET 45, 9. L'ABREGEMENT REVERENCIEL ~n:l 

Les variations de Qa en 29, 16 et 45, 9 meriteraient un examen detaille, 
qui excede la place disponible dans le present ouvrage. Ces 2 textes se sont 
interinfluences et constituent, a travers Jeurs temoins, un ensemble assez 
complexe. Bornons-nous ici a une remarque generale et a I'examen d'un 
probleme particulier souleve par 29, 16, apropos d'un type d'abregement 
qui se retrouve dans d'autres textes. 

En 45, 9 la forme H originelle est problematique. Ceux qui ont defendu 
I'authenticite de TM n 'ont pas reussi a avancer un argument decisif en sa 
faveur. La question est solidaire de la genese de la formulation, qui oblige a 
considerer un stade preisraeJite. Le probleme souleve et, d'autre part, la 
nature des var. de Qa ont ete completement meconnus par Kutscher. Dans 
Qa les 2 passages ont ete I'objet de petites mutations inspirees par la methode 
des analogies verbales formelles et completees sur un point par un emprunt 
scripturaire. Sous reserve d'une justification que nous devons reporter a 
une publication ulterieure, nous dirons, a titre d'anticipation, que ce sont 
des illustrations convaincantes du traitement methodique de H par Qa. 

Arretons-nous pourtant a la le<;on /:)n:l (sic, avec mem ouvert, quoique 
devenu final) en 29, 16. Elle souleve un probleme specifique qui interesse 
un groupe d'autres textes, et qui releve d'un type de phenomene non encore 
rencontre au cours de notre enquete, et dont J'hermeneutique a tire parti. 
TM = H porte ici ,~n:l «comme de J'argile», dans la proposition: «Le 
Createur (litteralement «Ie Formateur») peut-il etre (litteralement «sera-t-il») 
considere comme de I'argile?» La var. de Qa oblige a considerer la question 
plus generale de J'elision du resh, qui se rencontre encore en d'autres le<;ons 
de Qa. Il faut commencer par en tenir compte, avant de pouvoir decider du 
cas de 29,16. L'absence occasionnelle de resh, principalement final, s'explique 
en general, et sous reserve de conditions contextuelles particulieres, par 
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l'affaiblissement de cette consonne dans la prononcIatIon, au cours de la 
phase a la quelle appartient Qa. La nature phonetique du phenomene a ete 
reconnue, des les premiers travaux consacres aux particularites de rouleau 
d'Is. J. T. Milik l'identifia, en un article de la premiere heure, Oll il repera 
l'absence de resh en 36, 2 et en 39, 8. En 36, 2 «Assur» est ecrit 1iVN, sans 
resh final; en 39, 8, de meme, le vb courant «dire» est ecrit (a l'impft 
consecutif) 7;)N1'1 (sic, avec mem ouvert en position finale) 133. Il faut ajouter, 
apropos de ces 2 le<;:ons, qu'une difference importante les separe. Un 
reviseur a introduit secondairement resh, en position dite «suspendue », 
c'est-a-dire au-dessus du mot, dans le cas de 39, 8. Il ne l'a pas fait en 36, 2, 
ni non plus en 29, 16. Il s'agit d'une abstention volontaire du reviseur, non 
d'une negligence, comme cela va encore se confirmer plus loin. Dans tous les 
autres cas d'absence de resh en Ire main, le reviseur a ajoute un resh 
suspendu. La signification de cette difference de traitement, que nous allons 
preciser plus bas, n'a pas retenu l'attention des commentateurs, meme quand 
ils ont pris la peine, comme Kutscher, de proceder a une description 
complete, en tenant compte de l'intervention de la 2e main. Avant la publica
tion de Kutscher, H. Yalon s'en est tenu a la Ire main, mais il a repere tous 
les cas de negligence du resh 134. A cote de 29, 16, de 39,8 et de 36,2 signales 
plus haut, ce sont: 19, 6 1::Jn1 (omission de resh median; le reviseur l'a 
suspendu); 23, 6 (omission du resh de Tarsis; le reviseur l'a suspendu); 53, 8 
:mm (omission du resh final; le reviseur l'a suspendu); 63, 8 (omission du 
resh final du vb «dire», comme en 39, 8; le reviseur l'a suspendu). Yalon a 
rapproche le traitement de resh dans Qa et celui des gutturales, dont le 
rouleau illustre aussi l'affaiblissement. Il en a deduit avec raison que, dans 
Qa, resh participait a la nature des gutturales. On peut rappeier a ce propos 
que les grammairiens signalent en massoretique, avec il est vrai d'autres 
consequences, une parente de resh avec les gutturales 135. 

133 Bca 31 (1950) 205. Par suite d'une coquille resh final de 39, 8 n'a pas ete mis en 
parenthese. Milik ne s'est pas arn!te au fait qu'en 39, 8 le mem final (par suite de la perte de 
resh) est ouvert, comme il I'est en 29, 16. Nous allons voir que ce detail graphique a son 
importance. 

134 Qiryat Sepher 27 (1951) 166. Cet article a ete reproduit dans l'ouvrage du meme 
auteur, Megill6t .... Je cite d'apres cet ouvrage. Cf. la: 55 et note 32. Yalon n'a retenu que 
l'aspect qui interesse l'appreciation linguistique, c'est-a-dire l'absence de resh en I ce redaction. 
Il a par suite neglige l'intervention du reviseur et la question des resh «suspendus» secondaire
ment. Du point de vue historique, comme aussi pour l'exegese des cas de 36, 2 et 29, 16 
(sans resh suspendus), !'intervention du reviseur va au contraire nous apparaitre riche d'en
seignements. La liste de Yalon peut etre consideree comme complete. Le cas de 40, 7 (negligence 
du resh de "ln, en I ce redaction de la revision qui a ajoute le surplus interlineaire et marginal) 
est special et merite d'etre disjoint. J'y reviens dans une autre publication. 

135 GKC 79 § 22 q-r; R. Meyer, Gram. I, 47 * 13, avec la remarque sur les limites du 
phenomene qui n'autorise pas, selon l'auteur, a deduire qu'en tiberien le resh aurait evolue 
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Kutscher s'est refere a l'appreciation linguistique de Milik et Yalon pour 
l'approuver 136. Mais, au lieu de comp\(~ter ces premieres contributions 
comme il convenait, en relevant les autres particularites observables, qui 
permettent de faire progresser l'interpretation au dela de la linguistique, 
Kutscher non seulement s'est contente de la vue de ses predecesseurs, mais 
encore, traitant ailleurs de 29, 16 en particulier, il est revenu en arriere et il 
est tombe dans une contradiction flagrante, en classant la var. (qui, nous 
allons le voir, est avec 36, 2, la plus interessante des omissions de resh) 
dans la categorie de l'«erreur mecanique» 137. Si l'absence de resh est le 
resultat d'une evolution phonetique de l'epoque, comme Kutscher le re
connait en s'associant aujugement de Milik et Yalon, les lec;ons a considerer 
refletent un fait reet de prononciation, et donc un etat authentique de la 
langue parlee et ses effets occasionnels dans la diction du texte scripturaire. 
La vitalite de l'hebreu parle acette epoque est une autre question qui 
n'affecte pas le point considere. Meme si l'hebreu oral etait reduit a la 
diction des textes traditionnel, dans le culte et dans les cercles des specialistes 
scripturaires, l'important est l'existence d'un usage oral de la langue. En 
realite la limitation supposee ne parait plus admissible, sous cette forme trop 
restrictive, apres les decouvertes de Qumran qui prouvent que l'hebreu etait 
encore l'objet d'une pratique tres vivante, en tout cas sous la forme litteraire. 
Pour le point en debat, il convient d'ailleurs aussi de compter avec la 
possibilite de la meme tendance en arameen, avec influence sur la diction 
de l'hebreu. Les var. par elision de resh en Ire main ne sont donc pas des 
«erreurs mecaniques», comme le veut Kutscher apropos de 29, 16, mais 
des temoignages exacts sur l'articulation de la langue. Les modalites discer
nables dans chaque cas invitent des lors a pousser l'analyse au dela du 
premier constat, simplement philologique, effectue par Milik et Yalon. 

11 convient d'abord de disjoindre les cas des var. de 19, 6 et 23, 6, citees 
supra. La J re se presente comme une negJigence, issue certes de Ja tendance 
du resh a un affaiblissement, mais, dans ce cas, Ja consequence est excessive; 

vers une prononciation uvulaire (zäpfchen r). L'aptitude de r a evoluer vers des sons proches 
d'une valeur vocalique ou a se degrader davantage encore est un phenomene frequent en 
phonetique generale (Cf. M. Grammont, Traite ... , 75 bas et 77; 208 bas). Yalon parle de 
dialecte represente dans Qa. Cest aller trop loin. Le phenomene en discussion dans Qa est 
plutöt imputable ades particularites de diction, avec influence de la prononciation courante 
(par opposition aux lectures normees). Cela expliquerait l'absence de regularite. Dans la 
tradition tiberienne, par ailleurs, dans la mesure Oll r a subi un affaiblissement limite, sous 
la forme de l'absence de redoublement, le phenomene n 'a pas ete regulier. Des vestiges de 
redoublement ont subsiste, et, de son cöte, la Septante connait encore le redoublement courant 
(BL 222 ~ s). 

136 LMY 423; LIS 53!. 
137 LMY 179; LIS 237. 
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elle defigure le terme et ne peut passer pour une elision pratiquee dans la 
prononciation courante. La 2e var., celle de 23, 6, bien qu'elle comporte, 
comme la precedente, un resh suspendu par le reviseur, n'est pas sure, 
parce que la Ire redaction comportait en cet endroit une lettre qui a ete 
effacee 1 38. 

A la difference de la prononciation defectueuse refletee par 19, 6, les 
3 textes 39, 8; 53, 8 et 63, 8 offrent l'interet de reproduire une diction qui a 
certainement eu cours. Tres probants sont surtout 39, 8 et 63, 8, ou l'elision 
de resh affecte Je vb '~N un des plus courants de la langue. Une incompre
hension est exclue. Une distraction n'est pas non plus admissible: dans les 
2 cas le vb est ecrit avec mem ouvert (interne), en position finale, et il est 
suivi d'une particule, que la diction pouvait aisement etre portee a rattacher 
au vb 139. Le mem ouvert termine frequemment, dans Qa, des monosyllabes, 
devant des mots etroitement lies par la syntaxe 140. Il joue en ces cas un röle 
analogue a celui des accents conjonctifs tiberiens ou du maqqef, dans 
TM. En 39, 8 et 63, 8 le cas du vb '~N est donc revelateur: tous les indices 
convergent et indiquent que le vb a ete joint au mot suivant, dans la diction. 
Le resh a ete victime de la constitution de cette unite verbale 141. Quant a 
la var. de 53, 8, l'identite du mot a reconnaitre ne pouvait etre douteuse 
en pareil contexte, a partir du moment ou l'on savait devoir compter avec 
la possibilite d'un abregement. Le terme etait suggere a la fois par sa relative 
frequence et par le mot suivant 142. Oe toute maniere il faut compter, en 

138 Martin a reconnu la pn:sence d'une premiere graphie effacee, sans formuler a ce sujet 
une hypothese d'identification (Scr. Char. 518). 11 ne faut pas exclure le trace d'un resh trop 
etroit, qui aurait ete gratte secondairement en raison de sa dHectuosite. Le type etroit qui fait 
ressembIer resh a waw est atteste. Cest le cas du resh suspendu de 19, 6, et bien qu'il s'agisse 
ici de la 2e main, il merite d'etre rapproche comme tres caracteristique. 11 pourrait aussi s'agir 
d'un "ayin, ce qui illustrerait l'evolution de resh vers un son guttural faible, du genre «r grasseye». 

139 La conjonction completive N':I (= ':1) en 39, 8; la particule adverbiale lN en 63, 8. 
140 Voir les resultats auxquels est parvenu Martin, sur ce point, Ser. Char., 631 s. 

L'auteur note que les nombreux mots monosyllabiques termines par mem ouvert, dans Qa 
(il en compte 231) sont etroitement lies au terme suivant, dans la realite syntaxique. 

141 11 est possible a cet egard que la voyelle e ou son apparentee e ait exerce une influence 
sur l'afaiblissement de resh (sur ce dernier phenomene voir les references de la n. 135). Cest 
ce type vocalique qui intervient en 39, 8; 53, 8; 63, 8 et aussi en 29, 16 qui va nous occuper 
plus specialement. En 36, 2 la voyelle differe (ii), mais nous allons voir que ce texte illustre une 
application hermeneutique du principe d'abregement. Si la voyelle du type e, e devait etre 
incriminee concernant le phenomene phonetique (ce qui n'est qu'une possibilite non demontree), 
Qa 29, 16 aurait (a la difference de 36, 2 fonde sur l'analogie seule) l'apparence d'un fait 
determine phonetiquement. Mais nous allons voir que d'autres considerations l'emportent. 11 
n'y aurait (dans cette hypothese) que coincidence entre l'apparence phonetique du phenomene 
et la realite hermeneutique. 

142 Du point de vue purement theorique des possibilites de lecture (point de vue auquel 
tend naturellement un esprit moderne porte a negliger la realite des traditions paratextuelles) 
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cet endroit d'un texte important dans la tradition religieuse depuis I'epoque 
exilique, avec une tradition de lecture vivace. 

Le fait que le phenomene d'elision du resh ne soit atteste qu'exception
nellement et non pas regulierement ne compromet pas son appreciation 
comme indice d'une diction en vigueur. I1 s'agit de vestiges qui valent par 
leur qualite, non par leur quantite. Leur preservation ici, 1eur disparition 
ailleurs, tiennent soit ades conditions contextuelles, soit a I'influence de la 
tradition, soit ades circonstances indiscernables, dans I'usage des textes. 

L'intervention du reviseur qui a suspendu le resh dans les 3 cas (alors qu'il 
s'est abstenu en 36, 2 et 29, 16) est significative aussi. Elle marque I'har
monisation des ler;ons d'apres les autres occurrences des memes mots. Cette 
harmonisation consacre la reduction des derniers ilots de prononciation 
vivante, qui avaient encore ete epargnes par la 1 re redaction. La 2e main 
inaugure en ces endroits une redaction litteraire, gui ne reflete plus la 
prononciation, et gui met en evidence le travail des speciaIistes scripturaires, 
par opposition a I'orthographe anterieure de prononciation spontanee, fixee 
ou non dans une tradition de lecture. Mais, plus tard, la formation d'un 
systeme d'accentuation et son aboutissement tiberien montrent gue le scrupule 
a I'egard de la diction, tel gue l'atteste la 1 re main de Qa, est la forme germinale 
d'une attention gui n'a cesse d'etre donnee au mode de diction des textes 
scripturaires. Ce gui etait a I'origine diction spontanee s'est peu a peu 
developpe en norme, pour laguelle ont ete inventes des signes appropries, 
organises en un systeme savant. 

le groupe :mm, considere comme non abrege, aurait pu etre compris comme preposition 
+ infinitif de la rac. Y111, apparentee a Yl1'. Le sens n 'aurait pas ete inconcevable, surtout 
dans un texte aussi hermetique qu'Is 53: «par l'effet d'un plan (litteralement «par suite du 
fait de projetef») et d'un jugement». Mais le vb en question, quoiqu'atteste dans Is (8, 10; 
Qa = TM) est rare, et l'emploi dc l'infinitif serait difficile avec le substantif coordonne. Cette 
possibilite ne pouvait entrer en concurrence avec la le<;on authentique, du moment que l'on 
etait conscient de l'usage des abreviations de diction. Meme sans tradition de lecture, la 
frequence du terme de H et le mot suivant «jugement» imposaient la bonne identification. 
Mais on peut tenir pour certain que la connaissancc d'un pareil passage, assurement celebre 
des sa transmission dans le Judaisme postexilique, etait entretenue de maniere vivace par 
une tradition de lecture. Remarquons encore, touchant l'association du terme abri'"ge avec 
le mot «jugement», que cette association orientait l'intellection, meme si le mot abrpse n'avait 
que sa valeur generale «contrainte» ou «oppression». Mais il est possible que l'association 
ait eu une valeur juridique technique, la contraintc etant alors la contrainte «par corps». 
Volz songeait a une valeur de ce genre (<< Untersuchungshaft», c'est-a-dire : detention preventive); 
Cr. Comm. 178. Il alleguait a l'appui Syr, qui n'est cependant pas un temoin sur, pour Is 52, 13 s., 
en raison de son interpretation christologique tendancieuse, en plusieurs points de ce texte. 
Toutefois l'hypothese d'une valeur technique du couple de 53, 8 garde sa legitimite. Il est 
vraisemblable que la composition ait recouru a une teile expression, en l'employant soit avec 
une portee historique, soit plutöt metaphoriquement. La decision est naturellement liee a 
l'interpretation de l'ensemble du 4" poeme du Serviteur. 
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L'emploi d'une orthographe de diction est atteste par des documents 
extra-bibliques, et a une epoque plus ancienne que celle de Qa. Au debut 
du VIe siecle, la lettre III de Lakish illustre la pratique redactionnelle de la 
liaison avec elision. A la 19 8 1~N':l1 est ecrit pour 1~N' ':l1; 19 9 j!'j!'n pour 
j!1j!' 'n 143. Le type de l'elision differe, dans ces 2 cas, du phenomene observe 
dans Qa. Il s'agit cette fois de la presence d'une meme consonne a la fin d'un 
mot et au debut du suivant. Mais le resultat et sa notation graphique sont 
les memes. Un autre exemple est fourni par l'orthographe et la liaison 
f1Nli' pour f1N j!li' ('N) «(EI) createur de la terre», sur une inscription du 
VII" siecle, decouverte a Jerusalem 144. I. O. Lehman, apres avoir rappele 
la lettre III de Lakish, a signale des faits du meme ordre en onomastique, 
ainsi que des vestiges soup90nnables dans Syr, G et TM 145. Bauer et 
Leander ont attire l'attention sur des cas probables d'assimilation de nun 
final au mot suivant, dans la diction du TM 146. Ces cas sont comparables, 
du point de vue phonique, tout en differant, du point de vue graphique, 
puisque l'orthographe massoretique ne les a pas notes. 

Les attestations epigraphiques d'orthographe abregee d'apres la diction 
montrent que les var. de Qa mentionnees plus haut ne sont pas une 
particularite du rouleau, mais l'application d'un usage traditionnel ne spon
tanement de la langue parlee 147. Le constat confirme l'interpretation de 
ces var. et leur portee dans une perspective elargie. Il nous prepare aussi 
a aborder l'appreciation du meme phenomene de negligence du resh en 
36, 2 et 29, 16. Ces 2 var. se ramenent-elles uniquement au phenomene de 
diction atteste par les temoins precedents? Ou bien les modalites des 2 textes 
cachent-elles encore autre chose? On se rappelle que les 2 var. sont les seules 
que le reviseur se soit abstenu de completer a l'aide de resh suspendu. 
Cette abstention pourrait passer apremiere vue pour simple hasard, mais 
un examen plus attentif des teneurs fait ressortir une cOlncidence significative. 
Le reviseur etait encore conscient des motifs qui avaient inspire a la Ire 

143 Donner-Röllig, KAI, I, 35, n° 193. Bonnes photos du texte dans: H. Michaud, Sur la 
pierre ... , 80, pI. VII; Enz. Miq., IV, 519. 

144 IEJ 22 (1972) 195 et pI. 42 B. L'inscription figure sur I'anse d'une jarre; I'editeur et 
interprete, N. Avigad, a pu en dedui.re, vu la formule eitee, qu'il s'agissait d'une offrande pour 
le Temple. 

145 JNES 26 (1967) 93s. 
146 BL 199 ~ n. Les auteurs eomparent la formation du vb syriaque nettei, issu de 

1m + ., (ibid. n. 2). Dans I'usage ce vb sert d'impft a JöT'. 

147 11 eonvient de distinguer des abreviations de dietion les abreviations de eonvenanee 
pratique. Les 2 eategories s'apparentent formellement et elles ont ete utilisees, I'une et I'autre, 
par I'hermeneutique - comme nous allons le verifier plus bas pour la I ce - Mais les abreviations 
de convenance se distinguent par leur radiealite. Sur cette eategorie voir section I, JJ< partie, 
eh. 11, B, n. 38. 
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n':daction de recourir, precisement en ces endroits, a l'abregement de diction. 
En 36, 2 l'abreviation 1tziN est bien reconnaissable, juste apres la mention 

d'«Assur» qui pn':cede, dans la titulature de Sennacherib (36, I). Mais 
justement ce qui frappe c'est que l'orthographe abregee succede immediate
ment a l'autre (8 mots d'intervalle), dans un recit dramatique Oll les noms 
propres sont d'une importance qui parait exclure toute variation. Meme s'jj 
etait possible de faire valoir un facteur phonetique 148, il n'aurait ete qu'un 
pretexte au service d'un motif necessairement de grand poids, aux yeux des 
anciens. Avec l'orthographe abregee, le nom d'Assur se trouve ramene aux 
memes consonnes que, dans un autre ordre, le mot N1tzi, qui designe, a partir 
d'une notion originelle de «malfaisance», ce qui est mauvais, malefique, 
mensonger, et aussi illusoire et vain 149. C'est, par excellence, un terme 
utilisable ades fins conjuratoires puisque, grace a sa gamme de nuances, jj 
permet de reduire des forces mauvaises a de vains effets. En mettant Assur 
en relation formelle avec ce terme, grace au pretexte fourni par l'abregement 
de diction, Qa contribuait a conjurer verbalement la redoutable puissance 
d'Assur, evoquee dans le contexte precedent, a quelques mots d'intervalle, 
par la titulature de Sennacherib. Si a l'epoque de Qa l'empire assyrien avait 
disparu, l'exegese typologique avait ouvert le champ de nouvelles applica
tions, adaptees aux situations contemporaines. Nous avons vu, apropos 
de G, que, dans un passe recent par rapport a Qa, Assur avait ete identifie 
a la Syrie 150. Les fragments du commentaire de Nahum retrouves dans la 
IVe grotte de Qumran livrent une autre illustration de l'utilisation actualisante 
d'Assur (principalement represente par Ninive, dans cette prophetie, et 
explicitement mentionne en 3, 18) 151. 

L'abstention du reviseur a l'egard de la le~on demunie de resh s'avere 
donc eloquente. L'hypothese d'un motif purement phonetique sterilise l'ex
ploitation historique de la \e~on, comme il est arrive. En realite le reviseur 
a respecte la le~on de la Ire main, au lieu de la completer comme ailleurs 

148 L'a/ef accompagne du son e (= e fran9ais) a pu favoriser l'elision d'un resh affaibli, 
tandis que dans la mention precedente d'AsSUf, resh aurait plutöt ete renforce par la diffe
renciation de 'ayin avec vocalisme a. Mais ce n'est, dans l'ordre phonetique, qu'une hypo
these, et la teneur fait apparaitre un motif qui l'emporte. 

149 Bien que le terme exprime souvent, dans I'usage biblique, une devalorisation d'apparenee 
banale, il reste virtuellement charge d'un sens fort qui designe toute espeee de malfaisanee. 
L'emploi est bien illustre dans les psaumes. Rappeions que I'arabe eclaire utilement la valeur 
fondamentale : sUl!,'(un) (rae. sä'a) est le terme eourant pour toute forme de meehaneete ou 
de malheur. Avee raison KBL 1 renvoie a la revalorisation exegetique du terme que l'on doit 
a S. Mowinekel. 

150 Voir I" seetion, I" partie, eh. 11, C. 
151 DJD, V, 37 s. et pI. XII-XIV. Voir POUf les applieations eontemporaines, A. Dupont

Sommer, Les i!Crits esseniens ... , 280s. 
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par un reslz suspendu, parce qu 'il etait encore sensible a la valeur herme
neutique conjuratoire que revet ici I'abn':gement. La lec;on Qa enseignait 
que la terreur repandue par tous les Assur et Ieurs potentats passes et a 
venir, tels qu'ils etaient identifiables typologiquement, etait reductible a ce 
qu'exprime avec une efficacite magique le mot NWl: une malfaisance vouee 
au neant. 

La var. Qa 36, 2 est hermeneutique. Elle a ete fondee sur une tendance 
phonetique authentique et sur un usage redactionnel traditionneI. Ces justi
fications ont ete mises au service de la methode des petites mutations, dans 
le cadre de la methode generale des analogies verbales formelles, a laquelle 
revenait une autorite religieuse, en matiere de vulgarisation edifiante. 

Le caractere hermeneutique de la var. de Qa en 29, 16 apparait egalement 
a travers la consideration de la teneur, et de nouveau I'abstention du reviseur 
est confirmatrice. Le terme «argile», qui a ete abrege l52 , joue dans le 
passage le röle de predicat d'un sujet qui designe Dieu lui-meme, «Ie 
Formateur, le Createur». Le terme hebreu est le participe substantive du vb 
.,~' «modeIer, former», qui peut depeindre le travail du «potier» (une des 
valeurs du participe substantive), dans certains contextes, mais qui s'applique 
eminemment a I'activite divine creatrice (Gen 2, 7; Is 45, 18). L'interrogation 
rhetorique de H vi se a susciter une denegation par I'absurde, et recourt a la 
reference realiste qui rappelle I'affectation artisanale premiere du vb: le 
modelage de I'argile. Mais pour la tradition interpretative posterieure, cette 
mention de I'argile soulevait en pareil contexte une difficulte religieuse. 
L'argile etait une metaphore reservee aux humains, dont elle evoquait la 
fragilite et I'impurete 153. Or en 29, 16 non seulement I'argile est mise, 
comme predicat, en relation syntaxique directe avec le sujet divin, mais 
encore le mot se trouve au contact materiel de la designation divine: « ... 
comme I'argile le Formateur». Dans un texte de vulgarisation edifiante, ce 
contact etait de nature a heurter le sentiment et le devoir de crainte 
reverencieIIe envers Dieu. La difficulte patente a ete surmontee par recours 
a I'orthographe de diction, qui elidait le resh: ainsi le mot evocateur de 
fragilite et d'impurete, et donc d'irreverence, n 'a plus figure a cöte d'une 
designation de Dieu, tandis que son residu abrege, en depit d'une rencontre 
homonymique 154, et en depit d'une frequence bien inferieure a ceIle du vb 
«dire» des var. discutees plus haut, restait neanmoins facilement identifiable: 
c'etait le cas d'autant plus que, comme pour 53, 8, la tradition veiIIait, sans 

152 Voir le debut de l'expose. 
153 Job 4, 17; 10,9; Is 41,25; 64,7. 
154 Si l'on s'en tenait a I'apparence du consonantisme ecrit, il faudrait comprendre on au 

sens de « beau-pere ». 
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aucun doute, sur le sens d'un passage important a tous egards pour I'affir
mation religieuse. 

Sous son apparence d'abregement redactionnel phonetique, la var. de 
29, 16 est, comme la precedente de 36, 2, une var. hermeneutique qui etait 
capable de faire autorite, en vertu de la methode des analogies verbales 
formelles, celle-ci utilisant a ses tins Je principe de I'abregement de diction. 

9) Qa 42, 4: SUBSTITlJTION DU PARTICULARISME A L'UNIVERSALISME 

La var. de Qa en 42, 4 compte, du point de vue qualitatif et historique 
parmi les plus importantes de tout le Rouleau. C'est peut-etre la plus im
portante. Mais elle est aussi l'une des plus embarrassantes. Rappeions d'abord 
le sens de I'ensemble de 42,4 dans la forme TM. «I! (Je Serviteur de Yahve) 
ne faiblira pas, il ne ploiera pas, jusqu 'a ce qu 'il ait etabli sur la terre le 
Droit, et les lies attendront sa Loi». Le texte est relatif a la promulgation 
de la Loi d'Israel parmi les nations. Meme les plus eloignees, celles des 
lies, c'est-a-dire des contins de I'univers, sont dans I'attente de cette Loi; 
a plus forte raison le gros des nations. La perspective est universaliste et 
TM a certainement preserve la forme originelle H, si I'on fait abstraction 
d'une minutie grammaticale problematique qui concerne le 2e vb du passage 
cite 155. Les modalites de cette promulgation universelle sont detinies, d'une 
part, a I'aide d'un trait limpide (42, 2), d'autre part, en termes allusifs, dont 
le sens est discute (42, 3). l'ai expose ailleurs les raisons d'entendre 42, 3 en 
un sens a la fois concret et symbolique, selon une dualite de valeur tres 
conforme a ce que l'on observe ailleurs en litterature hebralque ancienne. 
I! s'agit de l'activite du scribe qui redige la Loi d'Israel a l'intention des 
nations. Bien que le roseau (= en exil, le calame du scribe, comme chez les 
Mesopotamiens) ait ete «ploye» (3a) par la catastrophe nationale, le legisla
teur le reprend en main: «il ne le brise pas» et «iJ n'eteint pas Ja meche 
faiblissante ». L'evenement avait failli I'eteindre! Le scribe legislateur travaille 
avec zeJe, meme la nuit, a la clarte de cette meche, pour repondre a I'attente 
des nations mentionnees par 42, 4. Les traits de 42, 3 evoquent admirablement 

155 Ce vb a ete vocalise dans TM comme un transitif du type a 2e wall", alors que la 
coherence contextuelle et plus precisement la relation avec le terme qui qualitie le roscau 
en 3a, imposent un vocalisme ni{al d'une rac. geminee. Voir les apparats critiques de BH3 

et BHS. La le,<on massoretique n'est vraisemblablement pas le produit d'une confusion, mais 
une retouche intentionnelle destinee a etablir un rapport assonantique plus marque avec la 
qualification du roseau, en 3a, 1"l1. La traduction «il ne ploiera pas» est une adaptation 
litteraire a la situation, pour le sens litteral «il ne sera pas ploye». La distinction de «etre 
ploye» et «etre brise» est essentielle, et elle est c1airement exprimee par 3aa. 
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la persistance de la mission legislative d'Israel, ä travers I'epreuve exilique, 
mieux : le triomphe de cette mission qui, apres avoir ete simplement nationale, 
s'elargit et s 'universalise a I'occasion de cette epreuve 156. Le Serviteur c'est, 
d'apres des raisons que j'ai exposees ailleurs et sur lesquelles je reviendrai, 
ä I'occasion de I'analyse ulterieure des points nevralgiques du 4e poeme du 
Serviteur, 52, 13-53, 12, la SynagoguC' d'C'xil. Elle s'est chargee du travail de 
redaction de la Loi, et il est permis de se demander si 42, 1-4 ne constituerait 
pas un echo Iyrique de I'elaboration litteraire (sur la base de traditions plus 
anciennes) de la source dite sacerdotale (P) du Pentateuque. Quoi qu'il en 
soit de ce dernier point, le I er poeme du Serviteur 42, 1-4 synthetise, avec 
une pregnance Iyrique qui en fait I'un des sommets de la litterature 
prophetique, I'allusion a I'exil, I'annonce de I'universalisme religieux et la 
presentation d'un nouveau type d'activite prophetique: elle ne consistera 
plus a «crier, a elever la voix, et a faire entendre sa parole dans la rue»157, 
c'est-a-dire qu'elle ne sera plus pareille a celle des anciens prophetes (ou a 
ce\le qui leur etait conventionnellement attribuee), mais elle sera detinie 
precisement par le travail du scribe redacteur de lois. Les conditions ideo
logiques de la prophetie de fin d'exil invitent, je crois, a admettre que la 
notion de «Loi, lumiere des nations» (51, 4, qui se prolonge par 42, 6 et 
49, 6 158) signifie un renouvellement de la theophanie: celle-ci ne sera plus 
«Ie jour de Yahve» annonce par les prophetes preexiliques, mais elle 
colncidera avec la Loi. La Loi representera, dans le ludalsme postexilique, 
la forme meme de la presence divine, et par consequent une theophanie 
permanente. Si I'on admet cette conception de I'evolution de la theophanie, 
ainsi que I'exegese generale proposee pour 42, 1-4, alors la proc\amation 
d'un nouveau type de prophetie, qui s'exprime dans ce texte, s'accorde avec 
la formation d'un nouveau mode theophanique, et cette concordance ajoute 
ä la portee de I'orac\e du Serviteur: ce que les nations «attendent», en 

156 J'ai expose la justification detaillee de ce point de vue dans VT 18 (1968) 160s. (p. 166 
un accident typographique survenu apn':s la correction des epreuves a cause l'interversion 
de p, b, d, au debut des 6', se et 4' Igs avant la fin. Lire la respectivement «pierre ... bris ... 
dont»). J'ai repondu aux objections de K. Eiliger (en son tn':s scrupuleux expose de BK, XI, 
212s.) dans «L'origine exilique de la Synagogue», in Metanges H.e. Puech, 50, n. 2. 

157 Litteralement: «il ne eriera pas, il n'elevera pas, il ne fera pas entendre sa voix au 
dehors». Au dehors, e'est-a-dire, au dehors de la maison, dans la rue, comme les predicateurs 
de plaees publiques qu'avaient ete les prophetes anterieurs. 

158 En 42, 6 et 49, 6 e'est le Serviteur qui est lumiere des nations, mais, d'apres la eoherence 
generale des poemes du Serviteur, il ne l'est que paree qu'il est depositaire de la Loi et 
divulgateur de eette Loi aupres des nations. Cest bien la Loi qui est «la lumiere des nations», 
et le Serviteur ne I 'est que par delegation. Sa mission confirme cette verite, qui est un foyer 
eentral de la prophetie de fin d'exil, en sa 2' phase (RHR 173 (1968) 33s., 138s.). 
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attendant la Loi preparee par les soins du Serviteur, ce n 'est rien moins que 
la theophanie universalisee du Dieu d'Israe! 159. 

11 convenait de rappeier ces conditions dans lesquelles se presente le texte, 
si !'on admet les vues exposees plus haut, car elles definissent son uni
versalisme et elles perrnettent, me semble-t-il, d'apprecier la grandeur Iyrique 
et religieuse qui se cache derriere !'humble personnification, si pertinemment 
designee comme «Ie Serviteur». Cependant l'interpretation de l'enigme de 
la var. Qa, qui va etre proposee, n'est pas necessairement solidaire de 
l'exegese de 42, 1-4 qui a ete preconisee ci-dessus. Si l'on veut contester cette 
dernü~re, la solution avancee pour Qa n'est pas affectee dans son principe, 
a la condition toutefois que l'on reconnaisse la presence de l'universalisme 
dans la forme TM de 42, 1-4. Ce point est communement admis d'ailleurs. 
Mais le sens du reste de la pericope etant controverse, il m'a paru utile de 
resumer les aspects originaux et, a mon sens, en partie meconnus, qui 
donnent a l'universalisme sa physionomie et sa portee et qui permettent 
de saisir son dynamisme propre. Cest precisement sur ce point que les 
responsables de Qa ont donne a leur recension une autre orientation qui fait 
perdre aux nations le benefice de la Loi, et les reduit au service d'Israel. 11 
faut demeier avec precision les conditions dans lesquelles ce grand texte a 
pu etre ainsi detourne de son sens premier, et dans lesquelles aussi la 
variation a pu pretendre a une autorite edifiante. 

Dans TM le dernier hemistiche de 42, 4 a la forme suivante: (BHS) 
,,'n" (BH 3 ) "n" O"~ ,n1m" «et les iles attendront sa Loi» 160. Dans Qa 
cette formule devient "'nJ' O"~ ,'n1m'1. Le I er mot a ete mis au pluriel; 
le 3< est devenu !'impft hifi! de 'nJ, au lieu de l'impft pie! de ,n' dans TM. 
D'ou le sens: « ils donneront en possession (ou en heritage ; ils feront 
heriter)>>. Mais quel est le sujet, quel est le beneficiaire, et quelle est, avec 

159 L'origine historique de l'universalisation est a chercher dans l'influence de la theologie 
solaire babylonienne, et dans le conflit d'incompatibilite avec le monotheisme israelite, conflit 
qui, tout en provoquant le rejet des droits de Samas, a eu pour consequence l'adaptation de 
certaines formules litteraires (RHR 173 (1968) 133s.). L'attente de la Loi (au lieu du dieu 
soleil, dieu de ta justice, en Babylonie) par les nations est, a cet egard, tres significative 
(ibid. 164). Le principal texte temoin se trouve aux 19s 51-52 du grand hymne a Samas. Voir 
W.G. Lambert, Bab. Wisdom Li!., 128-129. Lambert traduit: «The whole of mankind 
bows to you, Samas, the universe longs for your light». Par son envergure cette conception 
se pretait a une large diffusion, et il n'est pas necessaire qu'il y ait eu acces israelite au texte. 

160 La difference de l'orthographe consonantique entre BH3 et BHS (= L, ms dit «de 
Leningrad») est examinee plus bas. Elle n'affecte pas le sens, mais presente de l'interet pour 
l'histoire de la tradition textuelle. La traduction du vb par «attendre» correspond a son 
etymologie et a ses emplois attestes, et doit etre prHeree a la nuance «esperer». Il s'agit de 
l'attente d'un evenement certain, et la formulation hebraique correspond sur ce point a ce 
qu'implique la situation evoquee par la formulation babylonienne citee a la n. precedente: 
cette situation est l'attente du lever du solei!. 
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ce vb, la fonction du Jer mot retouche? Faut-il comprendre que «Ies i1es» 
sont beneticiaires? Alors le sens serait: «ils donneront en possession aux 
i1es» ou «ils rendront les i1es heritü!res»? L 'accusatif du beneficiaire serait 
conforme a la construction du hifil de ce vb. Mais comment justifier le pluriel 
du vb par rapport a ce qui precede? Ce pluriel marquerait un changement 
de sujet et une rupture par rapport a la mission du Serviteur, au point Oll 
cette mission prend un sens decisif. II faudrait supposer un sujet «Ies 
Israelites» la Oll la presence du Serviteur (meme compris comme la per
sonnification d'une collectivite) paralt indispensable. Acette difficulte s'a
joute celle de la fonction du I er terme. On ne peut guere en faire un accusatif 
arameen (avec preposition 'I introductive de I'objet), a cöte d'un accusatif 
hebreu, sous le pretexte que ce hifil se construit avec 2 accusatifs (<<donner 
en possession quelque chose a quelqu 'un») 161. On ne pourrait supposer 
un aramaisme du I er terme que dans I'hypothese Oll <des lies» auraient ete 
sujet du vb, compris avec sa valeur necessairement factitive, comme une 
allusion a la transmission «des lois» aux generations suivantes: «et ses lois, 
les iIes les feront possecter». II conviendrait de sous-entendre alors, vu la 
notion d'heritage impliquee: ... les feront possecter par les generations 
futures, en rendront les generations futures heritieres. La formulation de 
Qa surencherirait sur la diffusion «des lois», en visant les aspects extremes 
spatiaux (Ies lies, confins du monde) et temporeis (Ies generations futures 
sous-entendues) de cette diffusion. Ce serait une maniere d'indiquer I'ex-

161 Cest ce que semble admettre P. E. Bonnard lorsqu'il interprete la signification globale 
de Qa, en cet endroit, sans traduire ce texte. et sans donner de justification de la valeur qu'il 
lui attribue. 11 ramasse en une phrase les deux cas dc TM et Qa, comme s'il etait evident que 
les deux textes aient eu la meme signification fondamentale, et il ecrit : « ... les nations les plus 
lointaines, les lles, sont dans l'attente de sa loi, ou meme, si l'on suit le manuscrit de Qumrän, 
recueillent deja les lois qu'il leur impose». (Le Sec. Is . ... (1972) 125). Cela implique, d'une 
part, que les <<lois» sont l'objet du vb, d'autre part, une appreciation du vb defectueuse, soit 
sur le semantisme, soit sur la construction. En effet, ou bien Bonnard a interprete le hißl 
comme un qal «<les iles recevront en possession ses lois»), ce qui est exclu par la differenciation 
entre le qal transitif simple «<recevoir, heriter, prendre possession de») et le hißl factitif 
«<rendre quelqu'un possesseur de»), differenciation qui est tn!s nette pour ce vb et qu'on 
ne peut violer sans tomber dans I'arbitraire; ou bien l'auteur a reconnu la valeur factitive du 
hlj/l, mais, outre qu'il a neglige la difficulte du pluriel, qui marque l'intervention d'un sujet 
autre que le Serviteur, il a attribue au vb simultanement une construction arameenne du 
I" objet (l'objet direct en fran<;ais) et une construction hebraique du 2e (le destinataire), 
invraisemblance qui a ete notee plus haut et qui, combinee avec la difficulte du pluriel du vb, 
rend l'hypothese intenable. En realite I'appreciation rapide de Bonnard, denuee de traduction 
et denuee de justification, montre que l'auteur a meconnu la difficulte de la le<;on Qa. 11 en 
aurait pris une idee en consultant Kutscher, qui ecrivait dans son ouvrage de 1959: «cependant 
il est difficile de I'interpreter» (a savoir le vb de Qa), formule qui devient dans la traduction 
anglaise de 1974: «it does not however, seem to fit the context here» (LMY 199, n° 137; 
LIS 265, n° 145). La position de Kutscher est examinee plus bas. 
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tension definitive et sans reserve de la diffusion des lois d'IsraeI. Mais 
I'imputation a Qa d'un tel sens manque de vraisemblance. Ce qui serait 
vraisemblable c'est que Qa ait entrepris de remplacer «I'attente» de H = TM 
par I'entree en possession effective: Je qal du vb aurait alors ete necessaire 
et la preservation de la preposition devant le I er terme (<< ses lois») aurait 
ete, a la rigueur, admissible comme aramalsme dü au souci de conserver 
sur ce point la forme H, tout en modifiant sa valeur. Pourtant I'aramai"sme 
ferait deja difficulte: pourquoi Qa n 'aurait-il pas retouche le mot sur ce 
point, alors qu 'il retouchait le sg en pluriel? Mais I'aramai"sme perd sa 
vraisemblance s'il se combine avec la difficulte suppIementaire du hifi!, avec 
I'absence de second objet, c'est-a-dire de I'indication du destinataire, et avec 
I'allusion sous-entendue aux generations futures. Comment admettre que 

cette allusion hyperbolique soit restee sous-entendue, alors qu'elle marquait 
le point culminant de I'oracIe? Supposer un style obscur par raison oraculaire 
serait, dans de teIles conditions, un recours peu convaincant. Une majoration 
de I'universalisme de la Loi, par rapport a un texte H deja cIairement 
universaliste, irait de toute fa~on a I'inverse de la perspective generale de 
stricte opposition aux goyim, qui caracterise le milieu de Qumran. 

Conviendrait-il alors, tout en laissant la fonction de sujet aux <dIes », de 
comprendre la preposition du I er mot comme I'indication de la norme qui 
aurait oriente I'action : «conformement a ses lois (ou instructions)>>? C'est 
une valeur normale de la preposition ., 162. Mais en quel sens, en vertu de 
quelle situation les iles pourraient-elles etre dites «avoir fait posseder», et 
quels objets (objet direct et 2e objet hebreu du destinataire) faut-il sous
entendre? La formule ainsi comprise ne serait concevable que si elle 
comportait, dans I'esprit des responsables de Qa, un arriere-plan qui en 
livrait la elef. La forme Qa du texte ne parait finalement pas se justifier d'une 
maniere plausible par ses elements internes. 11 semble donc qu'elle doive 
s'expliquer par quelque speculation qui eclairait le texte par des elements 
complementaires. 

D'un autre cote il est d'emblee certain que la variation n'est pas due a un 
accident, a une negligence ou a une incompetence, touchant le sens de H. 
D'une part, la retouche du substantif initial (pluriel au lieu de sg) avertit 
que la modification du vb n 'est pas un accident, car elle est solidaire d'un 
amenagement. D'autre part, le sens du vb de H etait certainement compris 
dans le milieu Qa. Ces 2 points ont echappe aKutscher. 11 faut liberer la 
question de I'appreciation negative qu'il a cru devoir adopter, concernant 

162 DDD 516 A, § 5 j. La valeur de conformite a une norme apparait bien dans Hod 35, 10 
.,:ll1lt" «conformement a ta volonte». 
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la valeur du vb variant de Qa 163. II a neglige, dans la discussion du vb 
de Qa, la consideration de la 2e var. (Ja mise au pluriel du I er mot de la 
formule), et il a cru, d'apres une consideration purement statistique, que 
<<Je scribe» de Qa ne comprenait plus le vb de H, et qu'il I'a change pour 
cette raison. Kutscher pense trouver une confirmation de ce point de vue 
dans le fait qu 'en 5 I, 5 le scribe a egalement «change» le vb de H. II oublie 
cependant d'indiquer, en ce contexte de son expose (il ne le fait qu'aiIIeurs, 
apropos de 5 I, 5, mais en des termes qui creent des difficultes po ur son 
analyse! cf. infra), qu'en 51, 5 Qa n'a change que la conjugaison, non la rac. 
II est passe du pie! de H au hifi!. Il connaissait donc la valeur de la rac., ce 
qui excIut (vu la structure du systeme verbal en hebreu, comme dans les 
autres langues semitiques) une incapacite de comprendre le pie!. Oe toute 
fa~on I'expose de Kutscher sous 42, 4 fait illusion, en donnant a croire qu'en 
51,5 Qa a «change» H dans les memes conditions qu'il I'a change en 42, 4. 

Si I'on se reporte a I'analyse de la var. Qa en 51, 5 (h((i! pour pie!), que 
Kutscher a exposee dans une autre partie de son ouvrage 164, on s'aper~oit 
que le constat statistique des frequences n 'offre plus d'appui a une possibilite 
d'explication de la var., comme c'etait le cas pour Qa 42, 4. II s'y oppose au 
contraire 165. L'auteur s'en etonne: «the substitution is therefore surprising» 
(LJS, !oc.C 166). Toutefois il n'en tire aucune consequence pour son apprecia
tion de 42, 4, et cette negligence est d'autant plus surprenante qu'a propos 
de 51, 5 il note la relation du ketib (au pie!) et du ((rey (au hifi!) du meme 
vb 'in' (de TM 42, 4 et TM, Qa 51, 5), dans I Sam 13, 8, relation qui 
correspond exactement a ceIIe de TM et Qa en 51, 5 167 . Ce dernier constat 
est particulit~rement interessant. On y parvient aisement en passant en revue 

163 LMY 199. nU 137; LIS 265. nU 145. 
164 LMY 276 ~ 3.2, debut; LIS 361. 
165 La statistique oITre un pretexte a une possibilite apparente d'explication en 42, 4, 

parce que la rac. de la var. Qa est plus frequente que celle de H en hebreu biblique, sans 
toutefois que les conditions soient convaincantes. Au contraire, nous allons voir plus bas 
qu'elles se retournent contre I'interpretation de Kutscher. Voir pour le moment les chiffres de 
frequence donnes par l'auteur pour le cas de 42, 4, aux endroits cites, LM Y 199 etc. Mais le 
cas de la var. Qa en 51,5 se presente dans des conditions inverses. Ici la statistique est nettement 
dHavorable a la var., car le piiH de ':>n' est plus frequent en hebreu biblique que le hlfi!. Cest 
ce que constate I'auteur aux endroits cites, LMY, 276 etc. 

166 Formulation equivalente dans LMY, loc. c., avec ;m~n «etonnant, etrange». 
167 Le Ketib de I Sam 13, 8 a le piel ':>n"1 c;omme TM Is 51, 5. Le Qerey lit le hifi! 

(consecutif), par passage de yod a lI'all' (petite mutation eITectuee a un moment donne dans 
la tradition recueillie par le Qerey), comme Qa 51, 5 a retouche le piiH en hijil. Le fascicule de 
Samuel de BHS (P. A. H. de Boer) et la 3e ed. de KBL (389 A) presentent les faits correctement, 
ce qui rectifie utilement les donnees de BH3 (qui recommandait sans raison, en apparat 
critique, de corriger le Ketib) et de KBL I , qui avait ornis de noter la presence d'un Qerey et 
qui presentait la lecture au pie! comme correction (378 A). 
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les emplois de '?n\ dans la Bible. La remarque pourrait etre encore completee 
par la consideration d'autres mat6riaux. La tradition a etabli un rapport 
entre '?n' et une rac. '?'n (qui serait une rac. 111, en plus des 2 homographes 
attestes par ailleurs). Ce rapport est a l'origine de la vocalisation insolite de 
Gen 8, 12 168 • D'autre part, dans plusieurs textes on a la rac. concave la Oll 
l'on attendrait la rac. a Fe yod 16lJ. Ces faits n 'autorisent pas a conc1ure que 
les formes consonantiques ou vocaliques retenues en l'occurrence par la 
tradition massoretique sont necessairement liees ades pertes de la valeur 
de la rac. a Ire yod, mais ils temoignent plutat de precautions ou de specula
tions, en connaissance de cause. Le rapport note par Kutscher entre le cas 
de I Sam 13,8 et celui de Qa 51, 5 compare a TM, plaide pour une tradition 
commune, qui adetermine, dans certains cas, un glissement du pie/ au hili/. 
La var. de Qa en 51, 5, loin d'etre un fait isole, interpretable comme une 
perte de sens, se rattache, d'apres l'analogie du ({rey de I Sam 13, 8, a un 
traitement connu par ailleurs. En outre cette var. va a l'oppose du glissement 
vers la plus grande frequence, partout suppose par Kutscher, en raison de 
son prejuge sur la nature de Qa. Kutscher a reconnu que le fait etait 
«surprenant», c'est-a-dire qu'il s'opposait a son point de vue ordinaire. Il 
a seulement neglige de rectif'ier son analyse de 42, 4 en consequence. 

Mais, par dela les incompatibilites entre les implications de la var. de Qa 
en 51, 5 et l'analyse que Kutscher a donnee de 42, 4, une autre constatation 
demontre de maniere decisive la connaissance de la rac. '?n\ soit au pie!, 

168 Wayyiyyal.zel. Cette vocalisation fait echo a celle de 8, 10 a, qui suppose une rac. ,'n 
(1II!) synonyme de 'n'. Mais la le90n consonantique de Gen 8, 10 suppose clairement la 
rac. 'n'. 

169 Le probleme de l'usage d'une rac. "I concave est souleve par plusieurs textes. Cf. 
GB 228 A, qui distingue encore, mais dubitativement, une rac. III du type concave suppose. 
KBL 3 se borne a noter que dans les textes en cause : « I ,n' pr ,'n» (298 A, qaf). 11 faut donc 
corriger, selon cet ouvrage, qui ne donne par ailleurs aucune explication des faits. 11 convient 
sans doute de comprendre le phenomene comme un recours a la rac. " ,'n, qui signifie 
«etre stable, durable» (Job 20, 21 et Ps 10, 5, texte qu'il ne faut pas corriger comme encore 
KBL 3 298 B). 11 peut s'agir d'une confusion nee de la proximite du sens mentionne et de celui 
de ,n' «attendre». Mais il y a plutöt lieu, je pense, de soup90nner un glissement speculatif 
opere a la faveur de la ressemblance des rac. (petite mutation analogique) et destine a obtenir 
un sens renforce et probablement une nuance religieuse (Ja ferme te au lieu de l'attente). 
Dans la langue rabbinique, un vb homographe de celui a l<e yod est atteste par Pesiqta R 47 
(d'apres DTM 574 B). Si la le90n est correcte, le contexte requiert le sens «reposer sup>, 
probablement en rapport avec ,m, au sens postbiblique de «se produire, prendre effet». Un 
tel fait illustre les echanges qui se sont produits entre le type a I« yod et les rac. concaves 
(a 2' yod ou wall'), mais ces phenomenes ne permettent nullement de conclure ades pertes 
dans la connaissance des valeurs anciennes. La maniere dont se presente la question de la 
var. Qa en 51, 5 et 42, 4 va nous orienter vers une tout autre direction. Kutscher n 'a pu 
maintenir son appreciation en 42, 4 que parce qu'il a neglige de tirer les consequences de ses 
propres constats sous 51, 5, 
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soit au hifi!, dans le milieu de Qumran, et recuse sans appel l'interpretation 
de Kutscher, et du meme coup sa methode. C'est l'emploi de ce vb au 
pie! et au hiji!, en plusieurs endroits des Hymnes de Qumran et dans un 
passage de I'Ecrit de Damas 170. Kutscher a neglige ces textes. Or ils 
sont decisifs. Kutscher a raison ne en fonction des attestations bibliques, 
d'une part, rabbiniques, d'autre part, et il est reste ainsi prisonnier d'une 
certaine convention methodologique traditionnelle, au lieu de s'adapter au 
renouvellement de la documentation historique. La rac. ?n' en debat 
n 'etant apparemment pas employee en hebreu rabbinique, Kutscher a conclu 
de la et de la var. de Qa en 51, 5 (dont il a sollicite la presentation, comme 
dit plus haut) que «Ie scribe» ne comprenait plus Je vb. Deja en elle-meme 
la langue juridique et didactique de la litterature rabbinique ne constitue 
pas un critere sur pour juger de la connaissance de la langue Iyrique a basse 
epoque. CeJa s'oppose en general aux argumentations statistiques que 
Kutscher a voulu fonder sur les sources rabbiniques. Dans Je cas precis de 
42, 4, l'appreciation de l'auteur s'effondre devant Je constat de I'emploi 
du vb en question a Qumran. Ce n'est pas par incomprehension que Qa 
s'est ecarte de H, mais par intention deliberee, comme suffisait deja a 
l'indiquer la retouche du I er terme de la divergence. Par .consequent sa 
variation avait, a ses yeux, un sens precis, lie a un interet determinable, 
tandis que Kutscher a estime le vb de la variation sans signification 
assignable 171. 

Un premier element de solution est livre par le rapport d'analogie formelle 
qui apparait entre le vb de Qa '?'nl' et celui de TM = H, orthographie soit 

170 Hod 41 (= VII), 18, hili!; 43 (= IX), 10, piiil; 45 (= XI), 31, piiil, frg 4 des Hod, 17, 
hili!; CD 8, 4 (= 9, 14), piiil, mais cf. la reserve qui suit. References dans la concordance de 
Kuhn, 89. Toutefois le vb du dernier texte ci te par Kuhn (CD 8, 4) ne se rattache pas de maniere 
assuree a la rac. consideree et pourrait representer la rac. ;,'in «etre malade». Cest ce qu'ont 
admis plusieurs interpretes, qui corrigent de diverses far;:ons le contexte, en consequence. Ainsi 
R. H. Charles, A POT, 11, 817. Le passage est difficile et les corrections restent hasardees. A 
co te du rattachement au vb pie! «attendre» (ils ont attendu la guerison) -- solution qui reste 
concevable, si guerison = amelioration de la situation -- on pourrait songer a un idiotisme, 
avec l'autre rac., «ils sont malades ci guerison» = ils sont mal ades de maniere guerissable. 
D'un autre cote on pourrait se demander s'il ne convient pas de rattacher 017Ji"" a l'arabe 
daqama «heurter la mächoire et briser les dents» (manque dans Lane; cf. Lisdn, ed. Beyr. XII 
(50) 203 B. Cet ouvrage note que le vb a la valeur de damaqa «par interversion (de syllabes»». 
Le vb de CD pourrait avoir ce sens precis, par metaphore, ou un sens general «heurter et 
brisen>. 

171 Son jugement sur la non convenance de la ler;:on a ete signale plus haut. Ce jugement 
introduit une autre incompatibilite avec ses observations. Si le scribe a modifie la ler;:on H 
parce qu'il ne la comprenait pas, son option en faveur d'une rac. connue suppose qu'elle lui 
permettait d'attribuer un sens a la phrase, tandis quc sei on Kutscher la ler;:on Qa ne s'accorde 
pas au contexte. 
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"n'" comme dans toutes les editions jusqu'a BH3 inclus, soit ,,'n", avec 
BHS = L (ms de Leningrad). BH 3 avait neglige dans son texte le yod median 
que portait sa source manuscrite, le ms L, tout en notant scrupuleusement 
ce yad en apparat critique (ce n 'est donc pas une omission accidenteIle dans 
BH 3 ) 172. L'orthographe de L pourrait representer une conciliation entre 
2 traditions, dont rune avait le piel, l'autre le hili! (avec orthographe defective 
de la Ire syllabe en 0 supposant lI'all') 173. Le point est mineur pour l'appre
ciation de la genese de Qa. La difference essentielle entre la lec;on TM 
(BH 3 ou BHS) et celle de Qa tient a la presence d'un nun en Fe position 
radicale dans Qa, tandis qu'il est absent dans TM. Or le nun Ire radicale est 
susceptible d'etre assimile a la consonne suivante, c'est-a-dire de disparaitre, 
en ecriture consonantique, dans les vbs a I re nun et dans la conjugaison ni(al 
du vb fort, a rimpft. En d'autres termes, touchant le nun, le rapport formel 
de Qa avec TM est le meme que celui des formes ou nun radical se maintient 
(comme le pft qal) et des formes ou nun est assimile (comme rimpft qal 
ou le pft hilii). La conjugaison reelle livrait donc une correspondance du 
rapport materiel entre les lec;ons Qa et TM, et cette analogie devenait une 
justification du glissement d'une forme a rautre, dans une hermeneutique 
d'analogie formelle. De meme que la conjugaison en usage passait de formes 
sans nun ades formes avec nun, de meme, du point de vue des anciens, on 
pouvait passer de la lec;on sans nun de TM = H a la lec;on avec nun de Qa, 
en depit de la difference des rac., et en raison de la valeur positive assignee 
a I'analogie formelle. 

172 L 'orthographe consonantique de Lest insolite. En pareille posItion la voyelle e n 'est 
pas ordinairement signalee par un yod. C'est cette singularite qui a evidemment entraine la 
correction orthographique operee dans BH3 A tort cependant, car l'orthographe de L ades 
chances de correspondre a un souci de respecter la tradition textuelle, c'est-a-dire I'une de 
ses donnees manuscrites. Cr. la suite. 

173 L'orthographe de L serait sUfprenante, si elle n'avait d'autre fonction que vocalique 
et ne devait que suggerer e en cette position. La conciliation entre 2 traditions, l'une au piiH. 
l'autre au hifil, est le plus probable. Le procede de fusion de 2 traditions dans un me me 
consonantisme est conforme a ce que I'on rencontre dans TM a l'occasion des cas de ketib 
et c{rey. La le<;on au hifil, suggeree par le consonantisme de L, est-elle apparue par contre-coup 
de la formation de la le<;on produite par l'hermeneutique transformante, dans Qa, le<;on qui 
est egalement au hißt? L 'hypothese n 'est pas a exc1ure mais n 'autorise que des suppositions. 
L'une serait que le hißI etait originel, dans H, et qu'une reaction contre I'apparition de la 
le<;on retouchee (Qa) a entraine un passage au piel, POUf mieux marquer la difference des 
rac. Le 2e yod initial de L aurait alors ete ajoute POUf indiquer la lecture au piel, sans omettre 
I'existence de la tradition du hifil (indiquee par le yod median). Mais il est egalement concevable 
qu'un piel originel ait subi, a un moment donne, I'intluence de la le<;on de vulgarisation (Qa) 
et qu 'une conciliation partielle des traditions disponibles ait produit la le<;on L. Meme si cette 
derniere n 'autorise pas une certitude quant a son origine, elle invite ades hypotheses qui en 
illustrent I'interet. En toute rigueur il etait excessif de la releguer en apparat critique, dans 
BH3 , puisque cette edition etait fondee Suf L. La rectification apportee dans BHS par la 
revision de H. P. Rüger est pleinement justifiee. 
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Complementairement la question des yod se resout aisement. Si H(Qa) 
etait = BH3 , il suffisait d'operer une metathese de yod et ~eth po ur obtenir 
le hilil de Qa. Si H(Qa) etait = BHS, I'insertion du nun justifiait sans doute 
I'eviction du 2" yod; de toute fac;;on les 2 yod etaient aisement reductibles a 
un seul, d'apn~s I'analogie de I'orthographe defective. La question du traite
ment du vb dans Qa n 'est cependant pas encore epuisee par ces considerations 
d'analogie formelle. Pour faire progresser la question, il faut encore tenir 
compte de I'autre var. de Qa 42, 4. 

La retouche qui a produit ,'n."n" est une petite mutation, de nouveau 
justifiable du point de vue de I'hermeneutique formelle. D'une part, I'insertion 
de yod devant le suffixe n 'est qu 'une variation «Iegere », sur le nombre 
grammatical; a I'instar des changements de pers. et de suffixes, elle n 'affecte 
pas le terme lui-meme; d'autre part, cette variation peut se fonder en outre 
sur I'analogie de I'orthographe defective (un consonantisme = TM, mais 
avec vocalisme du pluriel). Qa peut passer pour une explicitation par ortho
graphe pI eine de ce qui etait lisible dans I'orthographe consonantique defec
tive. 

Apres ce qui a ete dit plus haut sur les valeurs les plus probablement 
assignables aux var. de Qa en 42, 4, il parait c1air que, par rapport a 
I'orientation universaliste sans restriction de H = TM, les 2 retouches de 
Qa visaient a un meme dessein qui etait de tourner I'universalisme. Dans 
H, «I'attente» affecte <des iles», c'est-a-dire qu'elle s'etendjusqu'aux confins. 
Elle inclut a fortiori le gros des nations, et cette attente concerne la Loi, celle 
d'Israel, qui est, nous I'avons vu, I'expression de la volonte et de la veritable 
manifestation theophanique du Dieu unique. Dans Qa, sous reserve de 
confirmer et preciser encore ce que parait degager l'analyse interne, la 
perspective est completement differente. Les iles (partie limite, pour le tout) 
ne sont plus dans I'attente de la religion universelle dont Israel a le depot 
et que transmet le Serviteur, mais elles sont mises au service d'une mission 
qui s'exprime dans le vb «faire heriter». Ce vb semble donc annoncer un 
programme qui est celui de la restauration materielle d'Israel, teile qu'elle 
est proclamee par le Second Is, en 49, 8: «faire heriter» ("nJil', le vb de 
Qa 42, 4), c'est-a-dire ici «distribuer» (sous-entendu, a Israel) «des heritages 
(substantif de la meme rac.) desoles». Chez le Second Is, c'est le Serviteur 
qui est charge de cette mission de restauration territoriale. Une utilisation 
secondaire du meme vb a parfaitement pu admettre un intermediaire, aux 
ordres du Serviteur, et reserver I'execution pratique de la mission aux iles, 
donc aux nations. Cest ce que suppose Qa 42, 4, a ce stade de I'analyse, 
sans que soit encore entierement dissipee l'hesitation que l'on est en droit 
d'eprouver devant l'etrangete de la formulation : les iles feront heriter (Israel), 
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au sens: rendront de nouveau Israel heritier = possesseur de ses territoires. 
L'autre retouche «conformement a ses lois» remplace «sa Loi» (objet du 

vb «attendre», dans H) par «ses lois», qui sont alors des instructions 
particulit~res, relatives a la mission en question. L 'elimination du theme de 
la Loi, reveIation du Dieu unique et de sa volonte, va de pair, dans Qa, 
avec l'elimination de l'attente universelle des <dies». La convergence des 
2 retouches confirme l'existence dans Qa d'un dessein concerte d'interpreter 
le röle de «l'attente des iles» dans le sens d'une stricte subordination a 
Israel, au prix de la perte du message universaliste, tel qu'il s'exprime dans H. 
L 'importance religieuse du changement de sens impose au passage implique 
l'autorite assuree des procedes appliques, dont nous venons d'examiner le 
detail et qui procedent diversement de la methode des analogies verbales 
formelles. 

Pourtant, s'il parait clair que cette hermeneutique analogique a joue son 
röle, elle ne rend pas pleinement compte de la recension du passage dans Qa, 
parce que l'identification des intentions reste conjecturale, tant qu'un critere 
decisif ne vient pas confirmer qu 'il s 'agit bien de «faire heriter» Israel, selon 
ce qui est defini par le programme de restauration de 49, 8. Comme constate 
plus haut, la forme Qa du passage suppose que, dans l'esprit des respon
sables de la transformation, un certain arriere-plan etait associe au texte et 
contribuait a sa clarte et a sa force, dans l'etat retouche. Gest cet arriere-plan 
qu'il s'agit de retrouver pour dissiper les imprecisions et les incertitudes qui 
persistent necessairement, tant qu'on en reste a la premiere apparence et aux 
operations d'analogie verbale immediatement reperables a partir de l'her
meneutique analogique. 

L'arriere-plan recherche est livre par un autre passage scripturaire, Is 60,9. 
L 'identification de ce texte est liee a deux criteres distincts: (a) l'existence 
d'une jonction verbale caracteristique; (b) un theme qui livre la clef de la 
variation de Qa en 42, 4, en confirmant ce que les retouches par analogie 
verbale permettaient seulement de soupvonner. 

(a) La jonction verbale. Elle est double. La mention des <dies» en est 
le premier element, avec identite des termes dans les 2 textes. Le second 
element est constitue par une proximite de sens pratiquement reductible a 
une synonymie entre les 2 vbs respectifs. Le vb de H = TM 42, 4 ex prime 
proprement l'attente, mais cette attente est, de par la situation, chargee 
d'esperance. Le vb de 60, 9 exprime proprement l'esperance, mais cette 
esperance est ici une transposition lyrique et religieuse 174. En realite il s'agit 

174 La portee religieuse vient de ce que les nations sont censees aspirer a la restauration 
d'Israel, qui est le peuple qualifie par sa tradition pour assurer le culte monotheiste. Toutes les 
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de l'attente d'un ordre divin a reeevoir: "P' l:l"N ,'? «en moi les iles 
espereront», entendez que les iles, e'est-a-dire les habitants des eonfins les 
plus eJoignes attendront que Yahve leur fasse signe de ramener les Israelites 
disperses. Il y a bien synonymie, et done jonetion reelle qui s'ajoute a eelle 
du mot <dies». 

(b) Le theme de 60, 9. Il eclaire Qa 42, 4 et l'allusion hermetique a une 
mission des <dies» chargees de «faire heriter». Les iles sont en effet ehargees, 
d'apres 60, 9, de «ramener du lointain fes fils (TM), mes fils (Qa)>>. La 
legere var. de Qa 60, 9, par ehangement de suffixe (= petite mutation, dans 
le eadre de la methode des analogies verbales formelles), met l'aeeent sur la 
sollieitude divine en faveur d'Israel : Yahve appelle les Israelites «mes fils», 
au lieu de rester deseriptif et distant avec <<tes fils ». La relation speeiale de 
filialite reservee aux Israelites s'aeeorde avee l'inspiration de la variation 
de Qa en 42, 4, restrietive pour les nations et privilegiante pour Israel. 
L'indiee, quoique mineur, merite d'etre releve. Sans suffire a etre par lui
meme probant, touehant une relation etablie par Qa entre 42, 4 et 60, 9, 
il devient un element de renforeement, des lors qu'une teile relation s'impose 
par ailleurs, du fait de la justifieation que la teneur de 60, 9 apporte a Qa 
42,4. 

Cette justifieation est frappante. Nous avons vu que l'esperanee des iles 
exprime en realite leur attente de l'ordre divin qui doit leur etre adresse, 
relativement au rapatriement des Israelites disperses (Je theme d'exil a 
Babylone s'est amplifie, ehez le Troisieme Is en theme de dispersion parmi 
les nations). La relation entre eette «esperanee» et la mission de rapatriement 
est nettement exprimee en 60, 9: «ear en Moi les iles espereront ("p' 175) ... 

nations «esperent» que ce culte sera assure, parce qu'elles ont reconnu, a la suite de la chute 
de Babylone, capitale religieuse du monde, et de la liberation d'Israel hors de Babylonie, que 
le Dieu d'Israel est le Dieu unique. D'ou aussi le pelerinage des nations a Jerusalem devenue 
capitale religieuse du monde, a la place de Babylone tombee en meme temps que ses faux 
dieux. A l'occasion du pelerinage, les nations apporteront leurs richesses en offrande. Cest 
le theme d'Is 60-62. L'exaltation nationaliste compensatoire, apres l'epreuve exilique, y est 
indissociable du theme religieux du culte universei du Dieu unique a Jerusalem. Teile est 
l'interpretation que le Troisieme Is a donnee de l'universalisme de «la Loi lumiere des nations» 
(Is 51, 4) et du Serviteur «lurniere des nations», en tant que messager de la Loi (ls 42, 6; 49, 6). 

175 Le vocalisme ni/al de la rac. II öl1p, ici avec le sens de «se rassembleront» a ete propose 
par divers auteurs, depuis Luzzatto et Geiger, cites par Cheyne, SBOT 160, qui les suit, de 
meme que Duhm, 449. Cette lecture a conduit a la correction du mot precMent en «navires» 
emde, au lieu de alej), po ur obtenir un terme qui reponde a celui de l'hemistiche suivant 
(<<bateaux de Tarsis»). Cf. Cheyne et Duhm cites et l'apparat critique de BH3 . Dans BHS le 
scepticisme a l'egard de TM persiste, mais avec une correction conjecturale; cf. l'app. crit. 
Ces corrections sont fondees sur des considerations de coherence litteraire qu'allegue Duhm, 
et que Marti a cru renforcer en expliquant la forme TM, secondaire selon lui, par l'influence 
de 42,4 et 51, 5 (Comm. 383). L'observation n'est pas sans utilite, mais il convient de l'exploiter 
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pO ur faire venir tes fils (Qa mes fils) du lointain, leur argent et Ieur or avec 
eux» = «pour ramener tes fils avec leur argent et Ieur on> 176. Des lors que 
«I'esperance des Des» de 60, 9 etait rapprochee de «I'attente des Des» de 
42, 4, il devenait legitime, en vertu de la jonction verbale et du principe des 
analogies scripturaires (du principe; il n 'y a pas ici d'emprunt litteral! cf. 
infra) d'interpreter cette «attente des lIes» de H 42, 4 comme relative au 
rapatriement et a la reconstitution territoriale qui en decoulait et qui etait 
le programme explicitement trace par 49, 8 « ... relever le pays, faire heriter 
des heritages desoles». II n'y a pas eu preIevement litteral de Qa 42, 4 en 
60, 9, comme c'est le cas ordinaire des applications de la methode des 
analogies scripturaires, mais il y a eu emprunt de theme, et, a partir de la, 
deduction (du rapatriement est deduite la reconstitution territoriale qu'evoque 
le vb de Qa ,,'nl\ propre aussi a 49, 8). Cette deduction elle-meme, bien que 
legitime en tant qu'exegese logique, est doublement etayee: (a) par la petite 
mutation du vb de H par analogie verbale formelle decrite plus haut 
(modification de H ,,(')n" en "'nl' «feront heriter»); (b) par la reminiscence 
du mot d'ordre de 49, 8 «faire heriter des heritages» = remettre Israel en 
possession de ses parts foncieres. La deduction a part ir de 60, 9 s'est 
confondue avec, d'une part, un motif d'analogie verbale formelle (a), d'autre 
part, une n?miniscence scripturaire (b), qui n'est pas une «analogie scriptu
raire», mais qui se justifiait par sa resonance de mot d'ordre et par la 
complementarite des themes. En somme, I'exploitation de la jonction verbale 

autrement. Volz, habituellement hardi correcteur de TM, le defend ici au nom de la reference 
au Second Is (243, n. I). Qa lui donne raison par son accord avec TM, contralable du fait que 
le mot pn!cectent s'accorde aussi avec TM «dIes», contre la correction «navires»), ce qui 
implique le meme vb «esperer» (piet) , contre la eorrection par l'autre raeine au ni/al. En 
outre la speeulation qui a entraine la retouehe de Qa en 42, 4 temoigne en faveur de TM 60, 9, 
contre la eorrection moderne, car elle derive de la forme TM et la presuppose. Les correcteurs 
de TM en 60, 9 ont ete victimes d'une projection moderne, en cherchant a reeonstituer une 
harmonie litteraire en realite factice. 

176 La mention de l'argent et de I'or correspond d'abord a la recuperation des richesses 
emportees par les Babyloniens, lors de la prise de Jerusalem. Mais en outre ce theme devient 
l'occasion d'appliquer la theorie oraeulaire du Second Is, relative au seeond exode (celui de 
la sortie de Babylonie) qui reproduira, avec amplifications diverses, les circonstances du 1 «. 

De meme que, lors du [ec exode hors d'Egypte, [es Israe[ites avaient quitte [e pays charges de 
richesses (Ex 12,35) - un theme qui s'inspire typiquement d'un ideal et d'un instinct nomades 
de toujours : preIever sur le sedentaire! -, de meme, [ors du nouvel exode, ils rentreront dans 
Ieur patrie «avec leur argent et leur or». Argent et or sont mentionnes sans indieation de 
quantite. Seule la reference imp[icite au I ec exode entraine l'idee d'une certaine abondance, ce 
qui est promesse d'une future prosperite. Cependant, d'apres le theme du eulte universeI a 
lerusalem, qui est determinant chez le Troisieme Is, en 60-62, argent et or sont d'abord 
destines a l'organisation et a l'exercice de ce culte. Le trait est done prioritairement religieux 
et eorrespond, du cate israelite, a l'afflux des richesses des nations, lors de leur pe[erinage a 
lerusalem. 
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entre 42, 4 et 60, 9 a subi la double attraction de la parente formelle (entre 
le vb de H et celui de Qa 42, 4) et du mot d'ordre de 49, 8, et c'est ainsi 
que ce qui etait au depart une hermeneutique d'analogie scripturaire s'est 
inflechi en hermeneutique d'analogie verbale formelle, avec reminiscence 
scripturaire d'appoint. La retouche du substantif, teIle qu 'elle a ete decrite 
plus haut, est une operation d'analogie verbale formelle, complementaire du 
traitement du vb et subordonnee. 

L'amalgame des justifications de la modification du vb apparait finale
ment assez complexe et !'identification du cheminement des anciens etait 
plus difficile qu'ailleurs. Mais, une fois repere le texte elef 60, 9, qui fournit 
ce que nous avons appele !'arriere-plan de la transformation de 42, 4, le 
probleme souleve par Qa s'eelaire et le fiI de la pensee des anciens apparait 
avec nettete, jalonne par les etapes qui viennent d'etre decrites. On peut 
resumer le processus de la maniere suivante : 

I) Emprunt de theme a 60, 9, en vertu de la jonction verbale fournie par 
2 termes. 

2) Cet emprunt a 60, 9 n'a pas abouti a un prelevement litteral, parce 
qu'un autre motif a interfere; c'est !'analogie verbale formelle entre le vb 
«attendre», de H 42, 4 et le vb «faire heriter», qui, outre sa parente formelle, 
etait specialement valorise par le mot d'ordre de 49, 8. 

3) Cette analogie verbale formelle et cette reminiscence scripturaire 
conduisaient a une lec;on qui, par rapport a 60, 9, se presentait comme une 
deduction, et cette deduction a eu sa valeur positive propre (hermeneutique 
du type logique), qui s'est ajoutee aux deux considerations precedentes. 

4) Le 1 er substantif de la proposition de 42, 4b a ete retouche par petite 
mutation d'analogie verbale formelle, pour etre adapte a la modification 
maJeure. 

5) Le sens de Qa est finalement, en restituant les elements d'arriere-plan 
necessaires a la elarte: « ... et conformement a Ses instructions (de Dieu), 
les iles (= les nations jusqu'a Ieurs confins) rendront (Israel) heritier (des 
heritages vi ses en 49, 8, cela en le rapatriant)>>. Autrement dit encore, et 
plus litteralement: « ... les iles feront heriter (Israel des heritages de 49, 8, 
en le rapatriant)>>. 

En exprimant les choses de fac;on plus concise, on pourra dire que la 
modification de H 42, 4, dans Qa, resulte d'une analogie scripturaire 
prolongee par une analogie verbale formelle qui est devenue !'element 
principal po ur la litteralite du texte (d'ou notre elassement dans la 2e partie 
de cette section). L'analogie verbale formelle a ete amalgamee a une deduction 
logique et a une reminiscence scripturaire. 
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La modification de 42, 4 dans Qa se dasse parmi les plus importantes 
variations du rouleau. Cest peut-etre la plus importante, du point de vue 
ideologique, puisque la transformation du passage entraine une renonciation 
a l'attente universelle de la Loi (ainsi H), pour lui substituer un orade Oll 
s'exprime la reduction des nations au service de la reconstitution territoriale 
d'Israel. Cette rCduction correspondait certes, dans l'esprit des gens de 
Qumran, a la conviction ardente d'une vocation religieuse d'Israel, qui 
etait d'assurer le culte du Dieu unique, dans le prolongement de l'enseigne
ment du Troisieme Is. Mais neanmoins le rabaissement des nations rompait 
avec l'universalisme sans differenciation de la «Loi, lumiere des nations », 
d'Is 51, 4 et du Serviteur, «Iumiere des nations» en tant que messager de la 
Loi. 

La portee du changement et son extreme gravite garantissent avec une 
evidence specialement nette que le traitement du texte etait justifie, aux 
yeux des responsables et du ludai'sme de l'epoque, par des methodes souve
raines. Cest le constat que nous avons ete amene a faire dans chacune de 
nos analyses anterieures. Qa 42, 4 apporte a cet ensemble le poids supple
mentaire d'un temoignage de premier plan. Il illustre la possibilite d'edairer 
les conditions historiques du milieu, grace aux criteres hermeneutiques 
d'epoque. Il livre aussi une occasion d'apprecier la valeur incomparable 
de la tradition textuelle normative preservee par TM. Malgre l'intensite de 
l'exaltation nationaliste particulariste qui s'est emparee du ludaisme au 
cours de la phase postexilique, la tradition normative preservee dans TM a 
remarquablement resiste a la tentation d'attenuer I'universalisme des poemes 
du Serviteur incorpores au recueil du Second Is, et de le sacrifier aux 
enthousiasmes d'une epoque. Bien que les procedes de la vulgarisation 
tirassent une legitimite reelle de leur caractere methodique, c'est la norme 
textuelle qui l'a emporte ici et qui a ete transmise par TM. 

10) «PETITES MUTATIONS» A GRANDE PORTEE IDEOLOGIQUE EN 48s. 
VUE INTRODUCTIVE 

Certaines var. Qa d'apparence modeste, qui n'affectent que des elements 
adventices d'un mot (pers. verbale, suffixe nominal) se distinguent, dans 
la 2e partie de Qa, par une portee ideologique specialement importante. Ce 
sont en particulier: a) '?n'N pour TM '?n\ en 48, 11; b) les suffixes de la 
3e pers. ,''?N et um! en 51, 5, au lieu des suff. de la I re pers. divine dans TM; 
c) 'nnlll7J pour TM nnlll7J en 52, 14; d) 17J;] avec le suff. de la 3e pers. sg, au 
lieu de la I re pers. dans TM, en 53, 8. 



370 LE TEMOIGNAGE OE IQ IS A 

Les problemes souleves notamment par les var. (a) et (c), et les implications 
ideologiques de leurs teneurs et des teneurs transmises par TM aux memes 
endroits exigent, pour une tentative d'eIucidation serieuse, des developpe
ments qui excedent la place disponible ici. Nous ne pouvons proposer 
provisoirement que quelques observations introductives. 

II faut remarquer d'abord - et c'est un point essentiel pour la presente 
enquete - que, dans ces 4 cas, nous sommes en presence de modifications 
minimes qui affectent les modalites d'emploi, non les teneurs semantiques, 
avec toutefois une restriction de valeur pour (c). La le~on Qa de 52, 14, 
en effet, n'a qu'une seule valeur, qui est, quoi qu'on en ait dit, la Ire pers. 
du pft du vb nlli~, avec le sens messianique «j'ai oint» (c'est-a-dire: Dieu 
a oint le Serviteur pour une fonction royale ou sacerdotale supreme, qui 
revet un caractere messianique). Une teile lecture est assuree, contre I'hypo
these d'un participe a yod final (au sg). En premier lieu I'usage le plus 
naturel et la frequence imposent spontanement cette lecture - sauf existence 
d'une tradition d'interpretation qui s'y opposerait, mais qui n'a ici aucun 
indice -, a l'encontre de la forme exceptionnelle d'un participe a yod final 
au sg, que I'on a voulu postuler, non sans contradiction interne, des lors 
que cette curiosite raffinee (pour I'epoque comme pour nous) devait figurer 
dans un texte qui etait cense tres degrade par les effets des ignorances de 
langue (Ja consideration du participe de 49, 7 n'est nullement decisive, 
d'abord du fait que Qa est soup~onnable d'avoir la le plur.). Au contraire 
la le~on correspondante de TM nnlli~, qui a ete generalement mal analysee 
et dont la valeur litteraire a ete meconnue, repose sur une dualite de sens. 
Cette dualite revet ici une portee ominale de tres grande envergure, vu 
I'allusion au destin du Serviteur 177. D'une part, le mot est interpretable 
comme etat cs d'un substantif derive de nnlli, d'ou le sens «defiguration» 

177 Le terme problematique de 52, 14 a ete l'objet d'erreurs d'analyse. C. Torrey avait 
cru y reconnaitre une anomalie: «the eurious vocalisation ... », Second Isaiah, 415. Ce 
jugement a influe sur l'appreeiation de O. Barthelemy, qui y renvoie: RB 57 (1950), 546. 
Oe meme les auteurs de KBL' 609 A. L'evaluation proposee par Ben-Yehuda, en son 
Thesaurus, souffre egalement de eonfusion : VIII, 7044. O'un autre eöte le sens propose par 
A. Guillaume, d'apres l'arabe (JBL 76 (1957) 41 s.), et que suit J. Barr (Comparative Phi/%gy 
... , 284s.), est une hypothese inutile qui meconnait que la elef de la difficulte doit etre eherchee 
dans le double sens du terme hebreu. Kutscher s'est borne a postuler la seeondarite de Qa, 
sans examen de la valeur qu'il eonvient d'assigner a TM, ce qui revient a eluder le 
probleme (LM Y 197; LIS 262). W. H. Brownlee a, par eontre, eorreetement analyse la le\ton 
de TM, en reeonnaissant sa dualite de valeur (BASOR 132 (1954) 11). La presentation des faits 
par A. S. van der Woude (qui se rallie a l'explieation par le partieipe a yod final) se heurte 
aux difficultes signalees dans l'expose (Die messianische Vorstellungen der Gemeinde von 
Qumrdn, 167). L'appreeiation de eet auteur pour les suffixes qui varient en 51, 5 est egalement 
eontestable, comme indique a la n. suiv. 
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(proprement «destruction»); d'autre part, le mot est, avec la meme fonction 
grammaticale, rattachable a la rac. ntv~, et il signifie alors «onction ». Le 
style est hermetique et allusif, mais c'est la precisement une caracteristique 
oraculaire. Le mot problematique evoque a la fois une epreuve et une 
elevation aux honneurs, et c'est I'indication que I'epreuve exilique du 
Serviteur (= la Synagogue d'exil, qui represente eminemment Israel) sera 
suivie d'une restauration glorieuse. Une justification detaillee sera necessaire 
ailleurs, faute de place ici. Dans TM, ce sens double, fonde sur une homo
nymie, est un exemple eclatant de speculation verbale analogique, et il 
suffirait a lui seul a etablir I'usage de cette methode bien avant le temps de 
G et Qa. 

Dans Qa la retouche par petite mutation demontre aussi, de maniere 
peremptoire, I'usage de la meme methode fondamentale d'analogie verbale 
et I'autorite que pouvaient revetir les petites mutations, a I'egal des homo
graphies ou des homonymies. Ce qui importait, comme nous I'avons souvent 
observe, ce n'etait pas tant le degre de ressemblance formelle des mots mis 
en relation par la speculation verbale, c'etait le principe de leur participation 
reciproque, du fait de la ressemblance formelle. Avec Is 52, 14 nous avons 
affaire a un enonce hautement oraculaire, qui a certainement ete senti, des 
I'origine et des les premiers temps de sa transmission au sein du Judaisme, 
comme etant d'un interet brülant. La petite mutation de Qa est donc 
particulierement significative, quant a la methode et a son autorite : la portee 
exceptionnelle du texte garantit une fois de plus, et absolument, la legitimite 
souveraine de la methode et illustre I'importance qui revient aux petites 
mutations (c'est-a-dire, rappelons-Ie, celles qui laissent subsister une ressem
blance formelle discernable, ce qui est avant tout le cas des retouches qui 
affectent les elements adventices), au sein de la methode des analogies 
verbales formelles. 

11 va de soi que I'evaluation d'un texte comme TM 52, 14 change du tout 
au tout, se10n que I'on admet ou non I'existen·ce d'une methode d'analogie 
verbale dans I'interpretation et le traitement des textes. Cest precisement 
parce que I'existence de cette methode a ete meconnue que 52, 14 n'a pas 
ete I'objet d'une elucidation satisfaisante, ce qui est I'une des difficulte qui 
ont laisse peser I'incertitude sur le sens du 4e poeme du Serviteur. Le vb 
difficile de 52, 15, celebre crux interpretum, est une autre de ces difficultes, 
elle aussi reductible. Si la transmission et deja la composition hebraique ont 
ete influencees par des speculations verbales formelles, alors la dualite de 
sens postulee plus haut (a titre provisoire, sous reserve d'une demonstration 
detaillee ulterieure) pour TM 52, 14 n'est pas un phenomene isole, mais 
prend place dans un ensemble d'indices reperables en nombre, non seulement 



372 LE TEMOIGNAGE DE IQ IS A 

dans Qa, G, les autres versions et l'exegese rabbinique posterieure, mais 
encore dans la composition meme des reuvres de la litterature hebrai"que 
ancienne (avec considerables variations de frequence et d'importance, selon 
les textes) et, bien avant, au cours des phases preisraelites, comme nous le 
preciserons en conclusion. En d'autres termes, l'existence de la methode des 
analogies verbales formelles une fois etablie, 52, 14 prend place dans une 
tradition culturelle qui deborde largement la documentation biblique, bien 
qu'avec des variations de niveau litteraire : elles laissent, incontestablement 
je crois, l'avantage qualitatif aux grandes creations de la litterature israeIite, 
avant tout dans sa partie Iyrique et prophetique. Des publications ulterieures 
montreront que l'enigme d'Is 52, 14 n'est qu'un cas parmi d'autres, dont 
plusieurs concernent encore des passages prophetiques de grande envergure, 
a un titre ou a un autre, qui etaient restes inexpliques. C'est seulement par la 
repetition de tels exemples, au fur et a mesure qu'ils pourront etre exposes 
avec l'appareil de presentation requis, que la portee du phenomene culturel 
mis en evidence dans G et Qa apparaitra de maniere definitive. 

Les var. (b) et (d) mentionnees plus haut relevent du meme procede des 
petites mutations. L'importance des teneurs est de nouveau evidente. En (b) 
= 51, 5, les suffixes a la Fe pers. de TM sont certainement primitifs (par 
raison interne et d'apres la secondarite qui resulte de l'examen de Qa, 
compte tenu de la tendance de ce texte aux retouches par petites mutations). 
Le sens est dans Qa : «vers lui se tournera l'esperance des iles (litteralement 
<des iles espereront vers lui») et vers son bras se tournera leur attente (idem)>>. 
Le changement des suffixes s'explique, en pareil contexte, par le dessein 
d'introduire une allusion messianique dont l'inspiration est corroboree par 
la retouche de 52, 14 consideree plus haut 178. 

178 D. Barthelemy avait suggere, dans une contribution de la premiere heure a l'etude 
des var. de Qa, de reconnaitre dans les var. de 51, 5 des le"ons primitives qui auraient ete 
retouchees secondairement dans TM (RB 57 (1950) 548). 11 avait reconnu le caractere 
messianique du passage dans Qa. Toutefois c'est le processus inverse qui s'impose: TM est 
primitif et Qa secondaire. 11 en est ainsi non seulement en raison de considerations internes 
sur le passage et ses rapports avec la prophetie de fin d'exil, mais encore parce que Qa est 
en general caracterise par des retouches concertees et qu 'il comporte en particulier une tendance 
messianique que la le"on capitale de 52, 14 suffit a etablir (en depit des doutes emis a ce sujet). 
L'objection de van der Woude (o.c. sup.) ne tient pas compte des caracteristiques generales 
de Qa. L'auteur en a juge de l'exterieur, et d'apres des apparences suggerees par des textes 
consideres isolement, alors que la nature de Qa et son inspiration constituent un probleme 
liminaire qui ne peut etre tranche a l'aide d'«evidences» toutes faites. Les criteres de coherence 
litteraire (logique syntaxique, harmonie stylistique) ne valent pas necessairement po ur un texte 
tel que Qa, et seule l'etude serielle prealable permet d'assurer le jugement. Les retouches de 
Qa obeissent ades criteres d'epoque et de milieu, non aux nötres. Toutefois la critique de 
van der Woude touchant l'application de «salut» et autres au messie, reste fondee, a la 
condition de ne pas relier la question des suffixes de 5, au nom de la grammaire. Le style est 
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Enfin la var. (a) de 48, 11 offre elle aussi un grand interet, dont l'expose 
complet doit etre reporte. Les observations essentielles a faire sont succincte
ment les suivantes. Le vb de TM ,n' (yel:zäl) 179 a la 3e pers., est problema
tique, quant a son sens (interrogation ou exc1amation) et quant a son 
origine (accident ou glose incorporee). La le<;on de Qa ,n'~, a la I re pers., 
l'est aussi, touchant sa rac. ('?'in, comme TM, ou rac. 'n'). Les enjeux sont 
d'importance puisque le nilal, employe dans TM et possible dans Qa, signifie 
«etre profane» et que la person ne divine ou son Nom souleve la question 
de la crainte reverencielle. Celle-ci exc1uait en principe l'emploi d'un tel vb, 
en parlant de Dieu ou de son Nom (Ez 22,26 est une exception remarquable). 
La le<;on de Qa ades chances d'etre en rapport avec la meme consideration. 
C'est dire que ni l'une ni l'autre des 2 le<;ons ne risque d'etre accidentelle. 
Leur teneur plaide pour un soin extreme. La solution est que Qa est de 
nouveau le produit d'une retouche par petite mutation, qui a ete pratiquee 
sur un texte H(Qa) = TM. 

Seul un examen detaille pourra etablir ces points. Notons cependant 
encore que G suppose egalement H (G) = TM. 11 supplee «mon Nom» par 
analogie scripturaire fondee sur Ez 20, 9. 14. 22 18°. La le<;on hebralque 
correspondante + '~tv est attestee par Kenn 96, qui pourrait etre un echo 
tardif de la meme tradition exegetique, s'il n'est pas simplement le produit 
d'une retouche pratiquee independamment d'une continuite traditionnelle. 

A la I re pers. de Qa correspondent 3 temoins qui, pour leur part, ont 
opte pour la rac. '?'in de TM. Syr traduit l'expression (adverbe + vb) par 
tv,on~ ~'i (avec waw consonantique = delö 'et!awas) «afin que je ne sois 
pas souille». Kutscher s'est mepris sur cette le<;on 181. Le ms Reuchlin de 
T (= R) lit egalement la 1 re pers., au passif ,nM. C'est, dans la tradition 
textuelle du targum, R qui apreserve la le<;on primitive de T. Le reste des 
mss representatifs de T a He aligne sur la 3e pers. de TM. L'edition de 
Stenning, de meme que posterieurement celle de Sperber, ayant suivi la le<;on 
secondaire, Kutscher a estime a tort que T s'accordait avec TM. Meme 
erreur chez M. Goshen-Gottstein, en sa liste des correspondances de Syr et 

allusif, a l'encontre de ce que suggererait une syntaxe logique, et c'est la precisement une 
caracteristique typique des textes oraculaires ou, ce qui revient au meme, de l'utilisation 
oraculaire d'un texte, comme ici. 

179 Forme pausale. La forme contextuelle porterait a. 
180 Ziegler a meconnu le fait dans les Untersuchungen. Cest par l'effet de son appreciation 

defectueuse de l'hebreu, appreciation influencee par les projections de logique moderne, 
inevitables dans la theorie empiriste (ZUI75). 

181 LMY 182; LIS 242. Kutscher a cru a un pft et a une 3e pers. correspondant a la le~on 
TM. Mais apn:s la conjonction syriaque, l'impft, et donc la l<e pers. sont certains. L'homo
nymie des 2 formes verbales etait trompeuse. 
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T avec Qa 182. Vg, neglige par Kutscher, est un 3e temoin en accord avec 
la pe pers. de Qa: «ut non blasphemen>. Ces temoignages mettent en evi
dence l'existence d'une tradition exegetique commune concernant la pe pers., 
phenomene meconnu par Kutscher, qui a voulu faire de Syr et T des 
temoins a J'appui de TM. 

Les indices orthographiques disponibles dans Qa font pencher la balance 
en faveur de ?n\ donc d'une teneur finalement differente de celle supposee 
par les 3 temoins mentionnes, avec lesquels Qa s'accorde pour la pers. 
verbale. Quant a TM, il s'explique comme une glose incorporee secondaire
ment. Mais cette glose est inspiree des memes passages d'Ez que l'emprunt 
de G. Il y a donc une relation exegetique organique entre G et la glose 
passee dans TM, et cette derniere n'a pas ete la demarche mecanique d'un 
compilateur inattentif au sens. Il a du considerer la laconicite de la formule 
qu'il integrait au texte comme un appel a la reminiscence d'Ez 20. Dans 
une lecture ou les reminiscences scripturaires pouvaient jouer un röle pri
mordial (par opposition au regne exclusif de l'ecrit, regulierement postule 
par la critique moderne), ce qui etait un defaut litteraire (l'absence de 
«mon Nom») devenait une occasion de didactisme religieux : le texte invitait 
ä. se rappeier Ez 20. 

On trouvera encore dans des publications ulterieures consacrees a 40, 6-8 
et 63, 19-64, I, d'autres exemples de var. Qa par analogie verbale, qui 
contribueront a l'illustration de ce phenomene, dont il ne s'agissait ici que 
d'etablir le principe, a l'aide de quelques specimens significatifs. 

11) PORTEE DES CONSTATS PRECEDENTS 

Les specimens de variations textuelIes qui ont ete etudies au cours de la 
He partie de la He section sont representatifs de faits plus nombreux, pour 
lesquels la place manquait. Les exemples retenus montrent que Qa a ete 
traite, en ces endroits, a J'aide de la methode des analogies verbales formelles, 
dont nous avions constate precedemment l'application a G (section I, 
IIe partie). 

On ne pouvait attendre d'une recension du texte hebreu des changements 
de sens par analogie verbale aussi frequents que dans G. La meme remarque 
vaut pour les analogies scripturaires. Dans l'un et l'autre cas, il suffirait 
de 2 ou 3 modifications textuelles significatives pour attester l'extension a 
Qa des methodes appliquees a G. Or un choix de specimens suffit deja a 

182 Kutscher, ibid. Goshen-Gottstein, Bca 35 (1954) 61. 
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montrer que la frequence est plus elevee, et des listes compIetes, sans 
atteindre le nombre des cas observables dans G, renforceraient encore les 
chiffres. 

Si, au lieu de devoir mettre en evidence l'existence et la nature de la 
methode au moyen de quelques specimens demonstratifs, nous avions pu 
nous placer a un point de vue descriptif et quantitatif, en profitant de 
principes prealablement etablis, nous aurions du considerer non seulement 
un supplement de materiaux, d'importance decroissante, allant des retouches 
religieuses a de simples details litteraires, mais encore nombre de petites 
modifications destinees a adapter le texte ades usages de basse epoque. Les 
faits de cette derniere categorie ont ete etudies par Kutscher dans LMY 
(LIS), et c'est l'interet de son ouvrage de constituer une tentative de classe
ment et de clarification linguistique de ce type de materiaux. Mais, outre 
que l'expose de Kutscher reste ouvert, sur bien des points, a la discussion 
linguistique, l'auteur a compIetement meconnu la presence de methodes 
hermeneutiques dans Qa. Il ne pouvait, dans ces conditions, sou{)\:onner que 
la vulgarisation linguistique discernable dans le rouleau prolongeait une 
vulgarisation religieuse analogique et methodique. Apres les constats qui 
ont ete faits ici, il ne peut etre douteux que, dans l'esprit des responsables 
de Qa, les retouches linguistiques, qui etaient (hors les quelques cas de 
remplacements par des synonymes), en regle generale, des petites mutations, 
beneficiaient des principes et de la methode dont les changements de sens 
par petites mutations tiraient par ailleurs leurs justifications. Les deux types 
de retouches ne pouvaient se distinguer nettement, des lors qu'elles avaient 
les memes caracteristiques formelles. La vulgarisation linguistique, par 
adaptation aux usages de basse epoque, prolonge donc bien l'emploi her
meneutique de la methode des analogies verbales formelles, et se trouve 
globalement justifiee par elle. 

Parmi les petites mutations de vulgarisation linguistique, celles qui ont 
produit les equivalences de sens strictes ou approximatives se prolongent, 
a leur tour, par la categorie des synonymies, qui nous fait sortir du domaine 
des relations formelles et marque celui des relations logiques. Quelques 
changements textuels par synonymie sont decelables dans Qa, ou ils contri
buent a illustrer l'effort de vulgarisation et son caractere methodique. Mais 
comme il s'agit alors d'une methode logique, qui n'est plus problematique 
po ur les modernes, nous n'avions pas a la considerer ici. 

L'utilisation de la meme methode d'analogie verbale formelle, dans Qa 
et dans G, appelle les memes remarques que l'utilisation de la methode 
des analogies scripturaires. Dans une recension hebralque les changements 
de sens sont des phenomenes plus imprevus, plus graves, plus difficiles a 
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justifier que dans un texte d'interpn!tation comme G, puisqu'ils affectent 
paradoxalement la source de l'interpretation. Pour legitimer de tels change
ments il fallait que la methode possedät une autorite superieure a celle 
requise pour les faits d'interpretation. En outre, etant don ne que, poussee 
a ce degre l'autorite de la methode permet de modifier le texte hebreu, il est 
clair que l'hermeneutique, au lieu de rester cantonnee dans son domaine 
propre et de demeurer interpretative, est devenue transformante. Tel est le 
constat qu'imposaient deja, dans Qa, les changements par analogies scrip tu
raires et qu'aggravent a present les changements par analogies verbales 
formelles. 

L'existence d'une hermeneutique transformante dans le ludalsme antique 
de la phase Qa-G rend particulierement aigu le probleme fondamental de la 
critique biblique textuelle, celui de la preservation et de l'evolution du 
texte originel. Avant de pouvoir reexaminer cette question sous l'angle 
nouveau que determine Qa, il importe encore d'elucider la question de 
l'origine historique des methodes hermeneutiques analogiques qui etaient 
l'objet de l'ensemble de nos analyses precedentes. 



TROISIEME PARTIE OE LA OEUXIEME SECnON 

LES ORIGINES DES METHODES ANALOGIQUES 
ET LEUR PORTEE POUR LA CRITIQUE 





CHAPITRE I 

LES ORIGINES HISTORIQUES 
DES METHODES HERMENEUTIQUES ANALOGIQUES 

Comment en est-on venu, dans le Judalsme, a traiter les textes, tantat a 
I'aide d'emprunts a d'autres passages du meme ecrit ou des autres livres 
bibliques, tantat a l'aide de transformations verbales fondees sur le principe 
de plus ou moins grande ressemblance apparente ou sur des relations 
postulables d'apres I'analogie de conventions etablies : les latitudes entre 
orthographe dHective et orthographe pleine; les abreviations, qui elargissent 
le champ de la speculation analogique ouverte par I'orthographe; enfin, 
dans le prolongement des abreviations, les cryptographies, dont les 2 'albas 
de Jer 25, 26 et 51,1 sont les preuves irrecusables 1 • Comment les methodes 
scripturaire et verbale fondees sur tous ces aspects redactionnels ont-elles 
acquis le credit de regles re<;ues et meme l'autorite de veritables normes 
religieuses, et comment ont-elles pu coexister avec des procedts a caractere 
rationnel, tels que les equivalences synonymiques et les deductions? Les 
probabilites qui resultent du caractere respectif des 2 methodes, scripturaire 
et verbale, ont deja ete indiquees occasionnellement, au co urs des analyses 
(Ire section, Ire partie, eh. 11, B, b; He partie, eh. VII, fin). Il convient 
maintenant de preciser et justifier ce qui a ete dit acette occasion. 

I) LA METHODE DES ANALOGIES SCRIPTURAIRES 

En ce qui concerne la methode des analogies scripturaires, il n'est pas 
douteux que I'on est en presence d'un procede qui a ete inaugure et qui 
s'est developpe au sein du Judalsme, sans influence etrangere. L'exercice de 
cette methode suppose en effet un stade avance de la compilation litteraire 
des ecrits bibliques. Comme les dernieres phases de constitution du corpus 
biblique ont ete marquees par d'importants groupements et par d'amples 
revisions, donc par des problemes de confrontations et de jonctions, il y a 
tout Heu de penser que la methode des analogies scripturaires, qui consiste 
en une quete d'analogies et de jonctions, est nee de cette intense activite, a 
la fois litteraire et religieuse. Les modalites litteraires de la recherche des 

1 Sur Je proeede 'albas, cf. infra, eh. Ir, J'avant-derniere note. 
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motifs de groupement dans la compilation ont fourni a la methode ses 
criteres, a savoir les analogies de themes et les termes ou expressions de 
jonction. Les conditions religieuses de la compilation ont confere a la 
methode son autorite. 

La principale periode a considerer semble etre celle de l'exil et de la 
haute phase postexilique, sans oublier des preparations preexiliques, a 
l'occasion des groupements litteraires deja reperables dans des conditions 
plus ou moins complexes et plus ou moins reconstituables. 11 faut meme 
songer a la possibilite d'incorporations de materiaux preredactionnels ou 
preisraelites (cananeens), ou etrangers contemporains, a part ir de jonctions 
verbales et d'analogies ideologiques. 11 s'agit alors de cas d'utilisation de 
la methode des analogies scripturaires, a une phase a proprement parler 
prescripturaire. Ainsi apropos de la formation de la formulation de 53, 11 
(ou Qa lit «il verra la lumiere») nous avions releve un cas d'analogie 
prescripturaire. Une autre publication sera necessaire pour elucider la 
formation de «la parole sur l'herbe» 40, 6-8, qui permet de saisir dans des 
conditions qui ont ete meconnues jusque dans le dernier etat de l'exegese, la 
constitution du texte actuel, en vertu d'une jonction entre formulations nees 
de deux phases exiliques distinctes. On peut dans ce cas parler de l'applica
tion d'une methode d'analogie prescripturaire, puisque le texte est encore 
en formation. 

Les phases exiliques et postexilique apparaissent fondamentales pour les 
compilations de grande envergure qui ont donne leur facture actuelle aux 
textes. Cest au cours de cette periode qu'a ete redigee et incorporee la source 
sacerdotale (P) du Pentateuque 2 . Cest alors aussi qu'a ete realisee une 
importante recension des livres historiques (de Jos a R), dans un sens 
deuteronomique 3. Oe meme ont ete assembles des recueils de paroies 
prophetiques encore distincts. Le retentissement de la catastrophe nationale 
dans I'ame collective a certainement stimule le travail de groupement et 
d'amenagement litteraires de cette partie de la litterature traditionnelle. Un 
autre facteur qui a encourage la compilation et l'a influencee a ete l'elevation 
de la Loi au niveau d'une realite theophanique 4 . L'incorporation de la 
source sacerdotale meriterait d'etre reevaluee dans cette perspective. 11 a 

2 O. Eissfeldt, Einleitung, 2te Aufl., 246-247. 
3 Ibid. 295. 
4 Is 51, 4; 42, 6; 49, 6. Si le Serviteur est qualifie de «lurniere des nations», dans ces 

2 derniers textes, c'est en tant qu'il est porteur de la Loi. Cest bien en definitive la Loi qui est 
la «lurniere des nations». J'ai expose dans RHR 73 (1968) 40s.; 163s. les raisons qui rne 
paraissent inviter a cornprendre I'oracle de la «Loi, lurniere des nations» dans une perspective 
theophanique. 
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deja ete question, apropos de la var. Qa 42, 4, du sens d'Is 42, 4. C'est un 
echo Iyrique du grand travail qui a ete effectue alors sur la Loi. Le Serviteur 
de 42, 1-4 ne sera plus un proclamateur. Il «ne brisera pas le roseau» (= le 
calame du scribe, materiau d'exil), le «roseau ploye» que l'exil avait failli 
briser definitivement! Manü~re allusive de dire que le Serviteur ecrira avec, 
et poursuivra l'reuvre legislative d'IsraeI, a laquelle I'exil avait failli mettre 
un terme. Dans son zele pour la divulgation de la Loi, le Serviteur travaillera 
meme la nuit, a la clarte du «lumignon», qui avait failli s'eteindre; car rien 
ne sera desormais plus urgent que la publication de cette Loi «lumiere des 
nations» 5. Cet oracle constitue, a mon sens, un precieux et frappant 
temoignage, non seulement d'un effort de synthetisation litteraire, dont la 
recension de la Loi etait le foyer et qui a domine cette periode, mais encore 
des conditions religieuses dans lesquelles ce travail a ete mene. On se prive 
d'une indication historique eloquente, et, en outre, d'une belle evocation 
lyrique, quand on meconnait le caractere ci la fois concret et symbolique du 
roseau et du lumignon du scribe, qui sont le clef de l'oracle. 

Quoi qu 'il en soit, et que I' on accepte ou non cette interpretation d 'Is 42, 1-4, 
le point important pour l'influence de la compilation sur la naissance de 
l'hermeneutique des analogies scripturaires est que le prestige des ecrits 
prophetiques et la valeur de theophanie permanente attribuee a la Loi ont 
necessairement exerce des attractions majeures sur la compilation. Oe la 
son caractere definitivement religieux, en meme temps que litteraire. Ces 
conditions favorisaient la naissance d'une methode de confrontations par 
analogies thematiques et jonctions verbales, qui a progressivement ete appli
quee a l'exploitation religieuse, communautaire et doctrinale, des ecrits, au 
fur et a mesure que s'achevaient leur revision et leur classement definitifs. 
Les 2 poles, logique (analogies thematiques) et formel (mots ou formules de 
jonction) qui caracterisent la methode hermeneutique des analogies scrip
turaires, comme nous l'avons vu apropos de G et de l'exegese rabbinique 6 , 

sont egalement un trait distinctif qui se retrouve dans la compilation des 
ecrits bibliques, comme ont pu le constater tous ceux qui se sont occupes 
de la critique des unites redactionnelles, des sources et des phases de la 
tradition litteraire. La similitude des indices de la compilation et de ceux 
de l'hermeneutique des analogies scripturaires parait bien livrer une confir
mation decisive de l'origine de la methode des analogies scripturaires, telle 
qu'elle vient d'etre proposee. Si l'hypothese est correcte, il en resulte que 
l'hermeneutique des emprunts par analogie scripturaire plonge ses racines 

5 Voir VT 18 (1968) 159s., spee. 167s., et supra, He seetion, ne partie, 9, debut. 
6 Voir seetion I, I,e partie, eh. H, E. 
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dans l'reuvre de synthetisation des ecrits bibliques, c'est-a-dire dans la phase 
finale compilatoire de leur elaboration. L'hermeneutique se presente en ce 
sens comme un prolongement organique du texte. 

La critique des compilations litteraires a ete dominee longtemps par le 
prejuge empiriste. Cependant, a la difference de la critique textuelle, qui est 
restee infeodee acette conception, tout en renon<;:ant aux audaces correctives 
excessives, la critique litteraire s'est considerablement assouplie, grace au 
conceptualisme nouveau, et beaucoup mieux adapte, inaugure par l'ecole 
de l'histoire des formes et des traditions. Au point Oll nous sommes parvenu, 
il semble legitime d'estimer que la consideration du critere hermeneutique, 
dont nous venons d'admettre la symbiose originelle avec la compilation, 
pourrait contribuer a l'elucidation de certains problemes de critique litteraire 
souleves par cette compilation. 

Le röle des elements de jonction, dans I 'hermeneutique des analogies 
scripturaires, correspond, comme rappele plus haut, au 2e pöle de cette 
methode, qui est formel et non logique, bien qu'il se soit le plus souvent 
combine avec la logique des relations thematiques. L'importance du pöle 
verbal, bien loin de diminuer avec le temps en faveur de la logique, a au 
contraire ete renforcee et sanctionnee, dans la regle rabbinique de la gezeräh 
säwäh 7 , qui marque en droit la prevalence de l'element verbal formel. Cet 
aspect de l'hermeneutique des analogies scripturaires, c'est-a-dire l'autorite 
attribuee a la forme (un element verbal commun a 2 textes combinables de 
ce fait), independamment du fond, s'explique sans aucun doute par J'in
fluence et le prestige d'une methode beaucoup plus ancienne, et anterieure, 
celle-Ia, a Israel. Cest la methode des analogies verbales formelles. 

La difTerence entre la valeur assignee a l'element de jonction, dans les 
analogies scripturaires, et celle des parentes formelles, dans les analogies 
verbales formelles, ne doit pas donner le change. I1 ne s'agit que d'une autre 
modalite de la plurivalence, par adaptation au principe de I'homogeneite 
scripturaire. Dans les analogies scripturaires la plurivalence resulte de la 
difference des contextes scripturaires des 2 textes que I'hermeneutique com
bine. Dans la methode des analogies verbales, la plurivalence resulte des 
diverses valeurs lexicographiques tirees des ressemblances formelles repe
rabIes. Mais, dans les 2 cas, le principe fondamental est la participation d'un 
terme ou d'une expression a une ou plusieurs valeurs autres que la valeur 
determinee par la syntaxe contextuelle. Participation a un ou plusieurs 
passages scripturaires, participation aux valeurs inherentes ades mots offrant 
des ressemblances formelles, les 2 methodes ont pour denominateur commun 

7 Voir seetion I, Ire partie, eh. H, D. 
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un type de valorisation qui dedouble l'insertion d'un terme dans son contexte, 
et ouvre la porte a un apport de valeurs externes par rapport a ce contexte. 

La methode des analogies scripturaires se rattache donc par son pöle 
verbal (l'element de jonction) a la methode des analogies verbales formelles. 
C'est un rejeton israelite issu de i'antique souche culturelle preisraelite des 
analogies verbales formelles. Ce rejeton est devenu autonome - tout en 
conservant, dans les jonctions, une marque d'origine - et il a produit une 
floraison plus nettement orientee vers une reflexion litteraire que la specula
tion verbale, en raison de la quete des confrontations textuelIes sur un 
champ aussi vaste que la litterature scripturaire elle-meme. Il convient a 
present de preciser les origines de la methode des analogies verbales for
melles. 

2) LA METHODE DES ANALOGIES VERBALES FORMELLES 

A) Le rayonnement culturel babylonien du IIe milh}naire 

La methode des analogies verbales formelles remonte a un passe pre
israelite recule et a un phenomene largement diffuse a travers tout i'ancien 
Proche-Orient. L'influence qu'a pu exercer la culture egyptienne sur les pays 
syro-palestiniens, et, plus precisement, sur les speculations verbales dont 
nous parlons, est une question qui reste ouverte ades investigations de 
specialistes, mais qui, de toute maniere, apparait d'emblee eclipsee par un 
phenomene historique de premiere importance: il s'agit de la diffusion de 
l'ecriture cuneiforme sumero-babylonienne, et, avec elle, du rayonnement 
de la langue et de la culture babyloniennes a i'ouest, comme dans d'autres 
regions peripheriques par rapport a la Mesopotamie. 

Au IIe millenaire ce rayonnement s'est traduit par l'adoption de l'accadien 
(= l'assyro-babylonien) comme langue internationale, et par l'apparition, 
dans une vaste aire geographique, de ce que les assyriologues ont appele 
«l'accadien peripherique»8. La decouverte de fragments de l'epopee de 
Gilgamesh a Megiddo est a elle seule reveJatrice. Elle illustre la diffusion 
en Palestine d'une reuvre majeure de la litterature babylonienne 9. Les 
fouilles de Hazor ont livre un autre temoignage important de cette diffusion 

8 Sur ce phenomene voir R. Labat «Le rayonnement de la langue et de l'ecriture akkadiennes 
au deuxieme millenaire avant notre ere», Syria 39 (1962) I s. Etat recent des questions, du 
point de vue de la diffusion litteraire mesopotamienne a l'ouest: D. J. Wiseman, «Israel's 
Literary Neighbours in the 13th Century B.C», JNSL 5 (1977) 77s. 

9 Cf. A. Goetze, Sh. Levy, Atiqot 2 (1957-1958) \08s., ed. anglaise 2 (1959) 121 s. 
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culturelle. Y. Yadin, qui a dirige ces fouiIIes, parIe de «dose relations 
between Hazor and BabyIon» 10. Des pieces a conviction significatives sont 
un fragment de la serie lexicale IjAR.RA bubullu, et des modeles de foies, 
dont I'un avec inscription cuneiforrne. Ces dernieres pieces prouvent la 
pratique de la divination hepatoscopique, c'est-a-dire d'une discipline tres 
specialisee et hermetique, a Hazor 11. A I'epoque de la correspondance 
de Tell el-Amarna, dans la 2e moitie du IIe millenaire, l'influence culturelle 
babylonienne s'est etendue jusqu'en Egypte, et le Pharaon a echange des 
lettres redigees en accadien, avec les princes syro-cananeens, dont celui de 
Jerusalem. Canaan apparait alors comme une province dans un vaste empire 
culturel qui avait son foyer a Babylone. La correspondance d'El-Amarna 
(EA) est parsemee de gloses cananeennes qui non seulement illustrent positive
ment la pratique litteraire des deux langues et un travail lexicographique 
de confrontation, mais encore attestent I'application des cuneiforrnes a 
I'ancetre immediat de l'hebreu biblique, qui lui est presque identique. La 
correspondance de EA prouve, a la veiIIe de la penetration des Israelites en 
Canaan et de leur accession au rang d'une puissance politique bien definie, 
que I'accadien etait connu et pratique dans les centres de vie culturelle du 
pays, c'est-a-dire dans les ecoles de scribes, les chancelleries de palais, et 
avant tout dans les sanctuaires religieux, ces foyers privilegies de I'activite 
inteIlectueIle d'alors, mieux preserves que d'autres, en raison de leur carac
tere sacre. L'ecriture cuneiforme a repandu en Canaan, avec une autorite 
liee a sa richesse quantitative, a sa complication, a son antiquite et au prestige 
qui en resultait, l'association des signes ecrits et donc des mots avec des 
plurivalences. Ces plurivalences comportaient une double incitation a la 
speculation: d'une part, en raison des valeurs ideographiques, c'est-a-dire 
pratiquement sumeriennes, qui dedoublaient l'emploi syllabique ordinaire, 
d'autres part, du fait des nombreuses homophonies qui caracterisent le 
sumerien, et qui sont fixees dans des signes differents. 

Une autre documentation qui iIIustre la diffusion de I'ecriture cuneiforrne 
a I'ouest et, avec elle, de l'accadien et d'un certain stock de valeurs sume
riennes, inseparables des emplois ideographiques, est la documentation 
accadienne et lexicographique trouvee a Ras-Shamra, ancienne Ugarit. Bien 
que ce royaume de Syrie septentrionale ne soit pas Iimitrophe de Canaan, 
les affinites de la litterature ugaritique avec la Bible hebralque mettent en 
evidence la realite d'un certain fonds de themes et de formulations communs 

10 Y. Yadin, Hazor, Schweich Lectures 1970,4. 
11 Ibid. Cf. aussi, dans le rapport complet des fouilles, les foies modeles en argile: Yadin 

et autres, Hazor, III-IV, pI. CCCXV, n° 1 (avec inscription cuneiforme hepatoscopique); nO' 2 
et 3 (2 petits model es, dont un avec des signes de convention incises). 
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ou apparentes. Concernant notre sujet, la documentation ugaritique est 
donc tn':s significative. Elle presente I'interet d'illustrer le haut niveau des 
connaissances atteint par les scribes de I'ouest, en matiere d'ecriture cunei
forme et de langues mesopotamiennes. Les vocabulaires polyglottes ramenes 
au jour sont des temoins impressionnants. I1s mettent en regard les langues 
savantes, sumerien et accadien, et les langues locales, ugaritique et hurrite 12. 

J. Nougayrol, editeur et interprete de ces documents, ecrit cl leur sujet qu'ils 
livrent, concernant les scribes, « ... la preuve aussi que la culture mesopo
tamienne Jeur etait familiere jusque dans ses replis les plus caches, ou des 
subtilites apparemment inutiles cl Jeurs besognes quotidiennes» 13. J'ai souligne 
la partie significative pour notre sujet. L'attention donnee par ces scribes 
aux subtilites superflues pour les besoins courants est I'indice d'une orienta
tion favorable cl I'exploitation speculative du vaste champ de valeurs consti
tue par les plurivalences verbales. Meme si les scribes de Canaan n'ont pas 
atteint le niveau de ceux d'Ugarit, inferiorite qui n'est pas prouvee, on peut, 
sans risque d'erreur, leur attribuer la connaissance des valeurs les plus 
courantes, qui sont dejcl nombreuses, et qui offraient de quoi alimenter les 
speculations verbales formelles. Nougayrol a montre que les vocabulaires 
d'Ugarit etaient fondes sur le syllabaire mesopotamien connu sous le sigle 
Sa 14. Ce constat invite cl penser qu'en Canaan la source didactique etait la 
meme et que, par consequent, les connaissances fondamentales devaient etre 
sensiblement equivalentes. 

Les recentes decouvertes italiennes en Syrie, au tell Mardikh, ancienne 
Ebla, font maintenant remonter I'usage des cuneiformes cl I'ouest, jusqu'au 
3e millenaire. Les informations, encore provisoires, cl ce sujet, promettent 
un enrichissement des connaissances relatives cl I'influence culturelle meso
potamienne a I'ouest 15. II devient de plus en plus clair que les pays SYro
cananeens etaient, depuis longtemps, impregnes d'influence mesopotamienne, 
cl la veille de la penetration de ces tard venus que sont les Israelites. I1s n'ont 
pu echapper cl ces influences. Mais, si certains emprunts Iitteraires, dont 
l'histoire du deJuge est le plus manifeste, ont ete identifies par la critique, 
on a neglige de tenir compte des consequences de la diffusion de I'ecriture 
cuneiforme pour les conditions culturelles et, plus precisement, pour la 

12 Voir a ce sujet la publication des textes, l'introduction et les annotations de J. Nougayrol, 
dans Ugaritica, V, 199s. 

13 Ibid. 200. 
14 Ibid. 200s.; au sujet de ce syllabaire, la n. 3 de l'auteur renvoie a la contribution de 

J. Hallock, dans MSL, 3, 1-45. 
15 Voir a ce sujet, provisoirement: G. Pettinato, Or 44 (1975) 361 s.; M. Dahood, «Ebla, 

Ugarit and the Old Testament», VTS 29 (1978) 81 s. 
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question qui nous occupe, celle de la formation et du developpement d'une 
speculation verbale fondee sur les plurivalences que livrent soit les identites, 
soit les parentes formelles. On a apprecie les problemes de l'ancienne 
litterature hebralque comme si elle etait separee, par une cloison etanche, 
des conditions attestees par les lettres de EA. Il s'agit au contraire de tirer 
les consequences de ce qu'enseignent, au point de vue culturel, cette docu
mentation et les autres mentionnees. Dans la presente enquete ce sont les 
faits de l'hermeneutique de basse epoque, celle de G, de Qa, des autres 
versions anciennes et de la litterature rabbinique qui nous obligent par 
leurs caracteristiques a remonter jusqu'a la situation culturelle preisraelite: 
c'est la qu'il faut chercher les conditions qui etaient de nature a favoriser la 
formation et le developpement d'une speculation sur les plurivalences verbales 
formelles. 

En Babylonie, le document qui illustre de la maniere la plus exemplaire 
I'exploitation speculative des plurivalences verbales tirees de la forme des 
mots est la VIIe tablette du Poeme babylonien de la Creation, l' Enuma 
Elish 16. RappeIons que ce texte est une enumeration des 50 noms qui ont 
ete decernes a Marduk, pour sa glorification, lorsqu'il est devenu dieu 
supreme du pantheon, apres sa victoire sur les monstres primitifs qui 
menac;aient l'ordre de l'univers. Les materiaux, generalement monosylla
biques, fournis par la decomposition des noms ont ete interpretes a l'aide de 
valeurs tirees du sumerien, et cela d'une maniere fortement speculative. Ces 
exploitations ne reposent en effet pas toujours sur des equivalences sumero
accadiennes reelles, mais comportent des combinaisons assonantiques et 
aussi des deductions de sens plus ou moins subtiles. L'etude que J. Bottero 
a consacree recemment a la speculation de la VIIe tablette, et a ses relations 
avec le commentaire babylonien fragmentaire, fournit les precisions, pour 
la premiere fois tres approfondies, qui etaient desirables a ce sujet. Elles 
aideront tous ceux qui s'interessent aux problemes de l'ancienne herme-

16 Le texte avait ete transcrit, traduit et annote par R. Labat en 1935, d'apn:s la docu
mentation connue alors: Le Poeme babylonien de la Crtiation, Paris, 1935. F. M. de Liagre Böhl 
a fait une etude de cet etat du texte, dans Afo, XI (1936-1937) 191 s. De nouveaux fragments 
etendus ont ete publies et interpretes par W. von Soden, ZAr NF) 13 (1941) I s. Nouvelle 
etude consecutive par de Liagre Böhl, dans Opera Minora, 282s. J. Bottero a etudie n!cemment 
de maniere approfondie les procedes de I'exploitation verbale de la VII' tablette et de son 
commentaire fragmentaire. Voir: Ancient Near Eastern Studies in Memory 0/ i.i. Finkelstein 
(1977), 5-28. Dans RHR 162 (1962) 36s., j'avais donne I'exemple du Poeme babylonien de 
la Creation et celui du document connu sous le nom d'Astrolabe B (E. F. Weidner, Handbuch 
der Babylonischen Astronomie, Leipzig, 1915, 62s.), POUf iIIustrer la similitude qui existe entre 
les methodes d'exploitation plurivalentes de ces documents et les methodes d'analogie verbale 
formelle de I'hermeneutique juive. 



ORIGINES ET PORTEE DES METHODES 387 

neutique proche-orientale ci se retrouver dans le labyrinthe des valeurs reelles 
ou obtenues speculativement 17. 

R. Labat, en sa traduction annotee fondee sur la documentation connue 
avant 1935, avait attire l'attention sur la tendance ci l'extension speculative 
des correspondances sumero-accadiennes authentiques, par exemple ci propos 
du nom Tutu. Ce nom a fourni des equivalences multiples (lgs 9s.). Le 
commentaire babylonien mentionne ci ce sujet les homophones TU 4 , TU 6 , 

TU9 , puis DA, TA, DU 8 • «L'auteur, ecrit Labat, se fonde non seulement 
sur la forme tu-tu, mais encore sur la forme sumerienne ancienne du-du 
(peut-etre aussi da-da, ta-ta)>> 18. Ces materiaux, complexes par nature, et 
les procedes d'exploitation qui leur ont ete appliques ont permis le deploie
ment d'une speculation savante et hautement autorisee aux yeux des anciens. 
Elle est caracterisee par la proliferation des valeurs autour d'un texte ou 
de mots privilegies, comme c'est le cas des noms de Marduk. Pour nous en 
tenir ci un exemple elementaire et representatif, rappeions que le nom qui 
parait ci la Ire Ig, Asaru, fournit pour le seul element SAR trois interpretations 
differentes. 

Concernant la confrontation avec I'hermeneutique analogique formelle du 
Judai'sme, dont nous recherchons les origines, ce qui est essentiel ce n'est 
pas la presence eventuelle de valeurs associees aux cuneiformes, en quelques 
endroits du texte biblique. Les vestiges de cette sorte, s'il y en a, meritent 
au contraire d'etre classes ci part, comme des prolongements directs excep
tionnels, en milieu israelite ou cananeen, de l'emploi des valeurs sumero
accadiennes des cuneiformes. Nous verifierons plus loin sur deux exemples 
que le texte biblique recele effectivement de teiles survivances. Elles illustrent 
la realite de I'implantation de I'ecriture cuneiforme en Canaan, et ses effets 
sur la speculation verbale, des une haute epoque. Mais ce qui importe 
avant tout pour notre sujet c'est, par delci ces survivances, la transmission 
de l'hermeneutique formelle et plurivalente, d'un milieu historique et de son 
systeme d'ecriture, dans un autre, dont le systeme etait, avec l'alphabet 
consonantique, totalement different. Seuls comptent alors la continuite de 
I'exploitation plurivalente et ses rapports avec la forme ecrite ou ses effets 
oraux. 

L'extension de la speculation, dans la VIIe tablette du Poeme de la 
Creation et dans son commentaire, au deUt des equivalences sumero-acca
diennes strictement lexicographiques, manifeste une orientation significative, 

17 Voir dans la contribution de Bottero (o.c., n. preced.) la distinction entre les equivaIences 
normales, c'est-a-dire lexicographiques (p. 20) et les prolongements speculatifs, plus ou moins 
solJicites a J'aide de cheminements divers (21 s.). 

18 R. Labat, o.c. sup. 162, n. a la Ig 9. 
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quant a la valeur attribuee aux ressemblanees formelles. Les equivalenees 
sumero-aeeadiennes lexieographiques sont le fondement premier de la pluri
valenee et, sous cette forme, la plurivalenee est deja determinante pour la 
naissanee de la tradition eulturelle qui s'est propagee dans les pays syro
palestiniens. Mais il est frappant que eette plurivalenee lexieographique ait 
engendre, des le stade babylonien, une plurivalenee plus large, du type 
assonantique, e'est-a-dire fondee sur ce que nous appe!ons, dans le present 
ouvrage, l'analogie verbale formelle, eonsideree en dehors des identites 
strietes (homonymies, homographies), dans les eas de ressemblanees plus 
ou moins marquees (parentes par partieipation supposee, e'est-a-dire passages 
a d'autres formes par petites mutations). En Babylonie ce developpement 
marque l'extension de la plurivalenee lexieographique (eelle venue du sume
rien et fondee sur le phenomene des homophonies dans eette langue) a une 
plurivalenee formelle, ouverte sur la partieipation mutuelle de raeines allo
phones, en relation assonantique. 

La valeur hermeneutique positive des ressemblanees approximatives n'est 
done pas une extension qui aurait ete inauguree a l'ouest, a partir d'une 
influenee babylonienne nee de la lexieographie sumero-aeeadienne positive. 
Les ressemblanees ont deja ete eultivees en Mesopotamie eomme une science 
superieure, prestigieuse, eontraignante. Elle a pris raeine sur le terrain 
favorable des equivalenees lexieographiques sumero-aeeadiennes illustrees 
par les tablettes des series lexieographiques, et elle eonstitue un prolongement 
organique de la lexieographie proprement dite. De la sorte elle illustre 
l'homogeneite originelle de la tradition eulturelle des analogies verbales 
formelles, et eette earaeteristique tend a verifier l'ampleur de l'influenee 
exereee a l'ouest. La meme inspiration analogique formelle a anime les 
seribes babyloniens et eeux de l'ouest qui ont subi la faseination du rayon ne
ment babylonien, au eours de la phase, eulturellement eapitale, de I'aeeadien 
«peripherique». A travers les redactions bibliques, puis les var. introduites 
dans les reeensions de vulgarisation eomme Qa, ensuite les interpretations 
des versions antiques, avant tout G, eette tradition analogique formelle 
s'est perpetuee jusque dans la litterature rabbinique ou elle a eonnu un 
nouve! essor. 

B) La participation verbale 

Dans le Judalsme, eomme deja dans la eulture babylonienne qui l'a 
inspire, ou en tout eas fortement influenee, la valorisation des parentes 
formelles, en marge de la logique syntaxique, n 'a pas ete inspiree par la 
notion rigide d'identite (eomme pourraient le faire eroire les homonymies 
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et les homographies), mais par l'idee soupIe de la participation. Les mots 
participent les uns aux autres lorsqu'ils offrent une certaine ressemblance 
formelle, et 1eurs valeurs sont, de ce fait, transferables, sous le controle 
et selon les interets de la tradition religieuse. Autrement dit, la plurivalence 
verbale est fondee a la fois sur les equivalences strictes et sur les glissements 
vers d'autres formes, censees parentes et, a ce titre, substituables. 

A elle seule la notion de participation aurait pu conduire a une hie
rarchisation, en fonction du degre de ressemblance. L'homonymie aurait 
ete la forme superieure de la participation verbale formelle; les relations 
de simple ressemblance auraient ete les formes inferieures. Mais une teile 
classification a ete entravee par une autre valorisation, qui a agi en sens 
oppose et a contrebalance efficacement les imperfections dans les ressem
blances formelles. Cette valorisation est venue de la reflexion oraculaire et 
elle prend racine dans I'idee d'allusion ominale partiellement voiü}e. Cest un 
pole oppose a celui de l'identite homonymique ou homographique et tout 
aussi important. Dans l'allusion ominale voilee, le manque de nette te de la 
relation decisive, son caractere plus ou moins imprecis et discutable 
devenaient des titres d'authenticite et les signes d'un mystere dont il s'agissait 
de ne pas meconnaitre l'avertissement. 11 est clair que ce second pole de 
valorisation a du rayonner sur les autres categories de la speculation verbale, 
selon les besoins. Une ressemblance partielle, qui etait deja signe de parente, 
en vertu du principe de participation des semblables, a pu devenir ainsi, le 
cas echeant, relation decisive et revelation divine specialement importante, 
en depit de son imperfection formelle. 

n convient donc de ne pas juger des faits a travers une hierarchisation 
commandee par le degre de ressemblance formelle. Ce serait ceder a une 
c1assification rationalisante moderne. L'hermeneutique des anciens a vecu 
de la combinaison des deux principes, ressemblance formelle et allusion 
ominale voilee, comme si ces deux lignes de pensee avaient ete le fi1 de 
trame et le fi1 de chaine, qui ont produit son tissu, dont les motifs sont, ä. 
premiere vue, si deconcertants pour un esprit moderne. 

L'hermeneutique de plurivalence etait, dans le Judaisme, le phenomene 
culturel dont nous cherchions l'origine. La VIIe tablette du Poeme babylonien 
de la Creation n'est pas la source responsable de I'apparition de J'herme
neutique formelle et de ses plurivalences dans le Judaisme, mais c'est le 
document qui ilIustre le plus copieusement et avec le plus d'autorite, vu son 
sujet, I'existence, dans I'ancien Proche-Orient asiatique, d'une tradition cul
turelle prestigieuse orientee vers la plurivalence. A partir de ~on foyer 
babylonien, cette tradition culturelle a exerce son influence sur les pays de 
I'ouest et, a travers Canaan, sur I'ancien Israel. La presence d'une speculation 
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verbale systematique dans cette reuvre, qui est l'une des plus hautes expres
sions de la vie intellectuelle et religieuse de l'ancienne Babylonie, rHute 
radicalement la depreciation qui resulte de la notion rationalisante des «jeux 
de mots», responsable de la sterilisation du probleme de l'hermeneutique 
antique. 

C) L 'interpretation assyrienne du decret de dereliction de Babylone 

L'autorite souveraine qui revenait aux speculations verbales chez les 
anciens Mesopotamiens, et par suite ailleurs, est illustree de maniere parti
culierement probante par un episode politique auquel ont ete suspendus les 
rapports entre l'Assyrie et Babylone, sous le regne d'Assarhaddon. Il s'agit 
de l'interpretation d'une decision lourde de consequences politiques et reli
gieuses, aux termes de laquelle Babylone, qui avait ete ravagee par 
Sennacherib, consecutivement ades revoltes repetees contre le suzerain 
assyrien, devait etre laissee a l'etat de ruines et a l'abandon pendant une 
duree de 70 ans 19. Cette decision etait censee avoir ete prise par les dieux, a 
l'instigation de Marduk, lors de la fixation annuelle des destins humains. 
Elle etait inscrite sur la tablette des destins. Nul ne pouvait changer la teneur 
ecrite, pas meme Marduk, responsable de cette decision. 

Or si l'abandon de Babylone pendant 70 ans avait ete directement inspire 
par la politique de Sennacherib, son fils et successeur, Assarhaddon, avait 
compris que Sennacherib avait commis une lourde erreur, et que son interet 
et celui de l'Assyrie etaient de restaurer Babylone au plus vite. Babylone 
etait devenue, acette epoque tardive, une capitale religieuse. Elle etait la 
ci te sainte de toute la Mesopotamie, et un centre de pelerinage venere. En 
la ravageant sans merci, Sennacherib avait commis un sacriJege dont !es 
Assyriens avaient toutes les raisons de redouter les suites. Il fallait atout 
prix reparer l'acte aveugle du brutal potentat. Cette necessite, clairement 
pen;ue par Assarhaddon, se heurtait au fatal chiffre des 70 annees, inscrit 
sur la tablette des destins. On ne pouvait modifier les signes c'est-a-dire le 
clou vertical = 60 (avec la valeur CiS), suivi de la «tete de clou» (autrement 
dit le triangle) = 10 (valeur U). Mais on pouvait recourir aux ressources 
de l'hermeneutique. En cette heure historique, c'est a elle qu'ont ete 
suspendus la politique assyrienne et les interets religieux de l'empire. Ces 
conditions politiques donnent la me sure de l'autorite inherente au procecle 
qui fut applique pour resoudre la difficulte. En lisant dans l'ordre inverse, 

19 Prise et ravage de Babylone en 689. Cf. a ce sujet l'expose de R. Labat, dans: Fischer 
Weltgeschichte. Die altorientalischen Reiche, III, 74. 
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c'est-<l-dire en procedant par metathese, on obtenait 10 + 1 = 11, le clou 
vertical lu en seconde position designant alors I'unite, avec la valeur 
sumerienne DIS 20. La valeur supreme, la valeur religieuse attribuee a la 
lecture inversee des signes est encore soulignee par le fait que I'interpretation 
de 70 en 11 est le fait de Marduk lui-meme. Cest lui qui, dans sa compassion 
pour Babylone, «renversa» (sous-entendu la tablette) «en haut vers le bas», 
c'est-a-dire lut les signes dans I'ordre inverse 21. Ce qui est ici caracteristique 
c'est que I'ecrit est intouchable en sa materialite, mais que sa forme est 
manipulable par modification de I'ordre des elements constitutifs. La proce
dure correspond exactement a celle des metatheses dans le Judaisme. La 
correspondance materielle des elements est seule en cause, dans la specula
tion hermeneutique de la tablette d'Assarhaddon. Elle s'elargit par la consi
deration des parentes formelles, dans I'hermeneutique mesopotamienne 
comme dans celle du Judalsme, en fonction des besoins. L'interet de I'in
scription d'Assarhaddon n'est pas simplement d'ajouter un exemple a 
d'autres, mais de demontrer eJoquemment, vu I'extreme gravite des interets 
en jeu, I'autorite absolue de I'hermeneutique d'analogie formelle mise en 
ceuvre. 

0) La quest ion des speculations verbales directement fondees sur des vestiges 
bahyloniens 

Comme deja dit, la decision sur les origines de I'hermeneutique d'analogie 
verbale formelle, dans le Judalsme, n'est pas liee a la survivance de valeurs 
sumero-accadiennes, dans la Bible et dans sa tradition interpretative, mais elle 
depend de la continuite d'une tradition culturelle caracterisee par I'exploita
tion des plurivalences derivables de I'aspect formel des mots. 

La parente d'inspiration manifeste entre, d'une part, I'hermeneutique 
plurivalente, a principe lexical et a extension formelle, observable dans la 

20 Texte transcrit, traduit et annote par R. Borger, dans Afo, Beih. 9, Die Inschriften 
Asarhaddons Königs von Assyrien, 15. L'interpretation du texte assyrien, qui parait simple 
une fois formulee, ne s'est pas imposee d'emblee. On la doit a D. Luckenbill et J. Nougayrol, 
aux contributions desquels Borger renvoie en note (Ep. 10, a, 9). Cf. n. suiv. 

21 La difficulte du texte tenait au vb nabalkütu, employe ici a la 4< forme (S) avec 
l'expression adverbiale e/iS ana sap/is «en haut vers le bas», pour exprimer l'inversion de la 
lecture. La nature de l'operation hermeneutique est assuree par l'indication explicite des 
nombres d'annees (70, puis 11). Ce qui reste discutable c'est la maniere de comprendre la base 
materielle de l'emploi du vb. Selon H. Hirsch, dans Afo XXI (\966) 34, auquel renvoie 
von Soden (AHW, 696), cet emploi s'expliquerait par rHerence a l'ancienne disposition 
verticale des signes cuneiformes. Ce serait en faveur d'une origine tres ancienne de cette 
technique d'interpretation. Le procede d'interversion dans la lecture est signale par E. Weidner, 
dans la documentation astronomique (RLA, IH, 120, a quoi renvoie Hirsch). 
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VIIe tablette du Poeme babylonien de la Creation et dans son ancien 
commentaire babylonien, et, d'autre part, la methode des analogies verba1es 
formelles que nous avons etudiee dans le Judaisme, nous parait temoigner 
eloquemment, vu par ailleurs les conditions historiques verifiables du 
rayonnement babylonien a l'ouest, en faveur d'une teile continuite culturelle, 
qui s'est exercee ci travers la difference radicale des systemes d'ecriture, et avec 
application ci des materiaux linguistiques dif[erents. 

Cependant cette continuite une fois admise, les eventuelles survivances 
directes et litterales de teneurs et de modalites sumero-accadiennes, dans la 
Bible et dans sa tradition interpretative antique, se presentent comme des 
confirmations sporadiques et archaiques du phenomene de continuite cul
turelle relatif aux plurivalences. Ces archaismes ne sont nullement indispen
sables a l'etablissement du phenomene culturel majeur, mais s'ils existent 
dans la litterature biblique et dans sa tradition hermeneutique, ils doivent 
etre releves. Il convient de donner a ce sujet quelques indications sommaires. 

a) Indice de Ras-Shamra 

On pourrait croire que la complication specifiquement babylonienne de 
la speculation verbale, dans la VIIe tablette de l'Enuma E7ish, etait in
communicable litteralement a l'etranger, en raison de son caractere laby
rinthique. Or on peut relever dans la documentation de Ras-Shamra une 
mention du nom divin Tutu et de variations assonantiques associees. On se 
rappelle que ce nom figure au debut de la VIIe tablette et qu'il a ete l'objet 
d'une exploitation plurivalente 22 . Or la donnee de base tutu est attestee 
dans l'une des listes de noms divins retrouvees a Ras-Shamra 23, accompagnee 
des formes du-du (il s'agit de DU 13 ) et tum-tum, c'est-a-dire des variations 
qui correspondent au principe et meme, litteralement, ades formes exploites 
dans la VIIe tablette de l' Enuma Elish 24. 

b) L'hypothese de W. G. Lambert sur l'origine du notaricon 

A l'occasion de la publication et de l'interpretation d'un texte babylonien, 
de caractere a la fois conjuratoire et hymnico-theologique, texte accompagne 
de fragments de commentaire, W. G. Lambert a souleve la question de savoir 
s'il n'y aurait pas une relation d'influence entre, d'une part, le type de 
commentaire babylonien qui accompagne le document et, d'autre part, le 

22 Cf. ci-dessus 2, A et la n. 18. 
23 Ugaritica, V, 218, liste an, Igs 121 s. 
24 Pour turn, voir ibid. Ig 122 a. 
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midrash juif25 . Le texte «suggere une date de composltlOn relativement 
tardive», estime Lambert, qui precise que 4 CO pies proviennent de la biblio
theque d'Assurbanipal et plaident pour une «popularite considerable a 
I'epoque assyrienne tardive»26. C'est important pour la maniere dont se 
pose la question d'influence. Le principe de la pluralite des sens attribuables 
a une formulation unique, principe qui est I 'une des caracteristiques des 
analogies verbales, est iIIustre par le commentaire babylonien de la Ig 4 
du fragment F (a lire avec la rectification de Afo XIX)27. Toutefois les inter
pretations de ce passage sont vraisemblablement fondees non sur des 
equations litterales, mais sur des traditions du genre du Kultkommentar 
distingue par W. von Soden 28. Mais le commentaire de la Ig 6 du meme 
fragment offre un bel exemple d'une pluralite d'interpretations (3, comme 
a la Ig 4), dont I'une est fondee sur des equations litterales obtenues par 
decomposition, selon le procede qu'iIIustre si bien la VIIe tablette de l'Enuma 
Elish 29 . 

Lambert a considere le cas des materiaux midrashiques, et non celui de 
la Bible, et il a songe a la possibilite d'un emprunt du ludalsme a la Iitteralite 
meme de la methode du type de celui de F 6. Cette methode aurait inspire 
le procede que la nomenciature rabbinique a designe par le mot grec 
notarieon. Il s'agit du fractionnement d'un mot en 2 elements ou plus, ou 
de sa decomposition en consonnes qui deviennent les initiales de la formule 
d'interpretation 30. Le notaricon n'est mentionne que dans une nomenciature 

25 «An address of Marduk to the Demons», Afo XVII (1956) 31Os. Complements a l'aide 
de nouveaux fragments, et rectifications consecutives dans Afo XIX (1960) 114s. Touchant 
la relation avec l'exegese midrashique, Lambert ecrit : <<lt would be very interesting to investigate 
whether the mists wh ich hide the origin of the Midrash can be cleared sufficiently to decide if 
there is any debt to Babyion » (Afo XVII, 311, ou voyez encore tout le paragraphe que termine 
cette citation). 

26 Ibid. 310. 
27 Cf. Afo XIX, 118, qui indique en rectification de Afo XVII la lecture a-sar sil-Ia-ti, «a 

l'emplacement du blaspheme», au lieu de la lecture precedente a-sar ba,y-ba-ti, «a l'emplacement 
du tesson de poterie» (Afo XVII, 315). 

28 W, von Soden, ZA (NF) 17 (1955) 130s. La 2e interpretation ct la 3e sont introduites 
par les adverbes sanis, salsis, «deuxiemement, troisiemement», qui soulignent explicitement 
la plurivalence du sens. 

29 La Ig 6 du texte Fest particulierement interessante, du fait qu'elle exprime l'auto-engendre
ment de Marduk: sa ina !e-mi-su ib-ba-nu-u a-na-ku «je suis celui qui par sa volonte a ete 
engendre». Cf. Lambert «who was born by his own will, am I ». La partie du commentaire qui 
repose sur une exploitation litterale porte sur un nom divin attribue a Marduk et dont les 
elements correspondent a l'assertion du texte. C'est (d) Ni. UMUS,DU,RA. Voir Afo XIX, 118: 
le commentaire analyse: RA: i-na (dans, par); UMUS: !e-e-mu (volonte); DU: ba-nu-u 
(creer); NI: ra-ma-nu (soi-meme), 

30 H. Strack, Einl. 107, n° 30, 
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plus tardive que eelles de Hillel et d'Ismael, mais le proeede peut remonter 
a une tradition aneienne 31 . 

Theoriquement le notaric'on pourrait avoir simplement resulte d'un deve
loppement interne de la methode des analogies verbales. Alors il remonterait, 
avee eette derniere, a l'influenee eulturelle babylonienne, qui s'est exereee 
a rouest, sans preservation de valeurs et modalites liees a l'eeriture sumero
aeeadienne. Quelques faits de deeomposition verbale reperabIes dans la 
Bible invitent a eompter avee eette possibilite 32. Mais la systematisation 
d'un proeede aussi partieulier dans l'hermeneutique rabbinique pI aide forte
ment pour une stimulation venue a nouveau et speeialement de Babylone, 
vraisemblablement au moment de I'exil. Elle se serait alors ajoutee, eomme 
un faeteur deeisif, a la pratique etablie des analogies verbales formelles. S'il 
en a ete ainsi, le notaricon eonstituerait, dans le eadre des analogies formelles, 
un phenomene de preservation d'une modalite litterale de l'hermeneutique 
babylonienne, a savoir la deeomposition syllabique. Cette influenee litterale 
nous mene au dela de l'influenee eulturelle adaptee a la differenee d'eeriture. 
Si la modalite babylonienne a pu passer dans l'hermeneutique du Judalsme, 
alors des valeurs exprimees par eette eeriture pourraient egalement avoir ete 
utilisees par eette meme hermeneutique. Il faut meme aller jusqu'a dire que 
l'adoption de la modalite de la deeomposition syllabique n'est guere eonee-

3! Sur la date tardive des documents qui mentionnent les 32 midd6t dont fait partie le 
notaricon, cf. Strack, 100s. L'absence des procedes d'analogie verbale (dont le notaricon est 
une branche) dans les midd6t de Hille\ et d'Ismael, et leur mention parmi les 32 midd6t 
enumerees plus tard soulevent un probleme a disjoindre. Les faits semblent nettement indiquer 
qu'a l'epoque de Hillel l'effort des representants les plus eminents de l'exegese du ludaisme 
se portait vers le principe d'autorite scripturaire. Cette orientation correspond, d'une maniere 
qui parait chronologiquement significative, a la reaction contre les recensions hebraiques de 
vulgarisation (type Qa) et a l'effort po ur ramener toutes les recensions au type normatif (effort 
dont sont temoins Qb et les hexaplaires). 

32 Des cas typiques d'exploitation d'une decomposition verbale sont offerts par certaines 
notices relatives ades noms de peuples ou de patriarches. Exemple: Gen 17, 5 (jutification 
du nouveau nom d'Abram, Abraham); 19, 37 (explication du nom des Moabites par les 
circonstances de leur origine liee a l'episode des filles de Loth: Moab est cense fournir '/:l 

«Ies eaux (de) (= ici, semen virile) + JN «du pere»; 29, 32, explication du nom de Ruben par 
decomposition (<<il a vu + mon humiliation») avec sollicitation d'analogie verbale sur le 
2" element. 11 est possible que la fin de 29, 32 cache une 2" exploitation par decomposition 
verbale fournissant une 2" pseudo-etymologie. L'hypothese a laquelle songeait a cet egard 
Gunkel (Comm. 8 333) est ingenieuse, mais inutilement compliquee. 11 n'y a pas lieu de supposer 
qu'un vb arameen J,' ou ;-JJ, a ete evince secondairement par le vb du texte. S'il y a une 
2" «etymologie», c'etait peut-etre la decomposition suivante: I) J1N' d'ou on a tire J'N' 

interprete = ;-JJ,,, en supposant une valeur vocalique d'alef = «il a rendu grand»; 2) le nun 
a ete interprete po ur les besoins de la cause, et d'apres l'analogie du suffixe de la I '" pers. sg 
du vb, comme une indication de la I" pers. La clarification litteraire d'une teile speculation 
litterale aurait alors produit, par dMuction, la formulation actuelle: «mon homme m'aimera». 
L'exemple de Gen 6, 2s., qui est analyse plus bas, est un autre cas de decomposition verbale. 
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vable si elle ne s'est pas accompagnee d'une certaine connaissance des valeurs 
sumero-accadiennes, qui devenaient des lors utilisables dans l'hermeneutique 
du Judaisme. 

L'indice du notaricon ne semble etre probant, grace au rapprochement 
institue par Lambert, que pour une influence babylonienne d'epoque exilique, 
mais il illustre ainsi la vraisemblance d'un processus de persistance litterale 
sumero-accadienne qui a pu laisser des traces a plus haute epoque. Ces traces 
seraient les vestiges archaiques forcement rares, mentionnes plus haut. Deux 
exemples illustreront leur existence. 

c) La cöte d'Adam 

L'episode de la naissance d'Eve a partir de la cöte d'Adam (Gen 2, 21 s.), 
certainement herite du passe preisraelite, livre un indice de portee generale, 
concernant la pratique en Canaan d'une speculation verbale fondee sur une 
certaine connaissance des valeurs de l'ecriture sumerienne. L'origine de la 
naissance d'Eve a partir de la cöte a ete resolue par le P. V. Scheil, puis 
independamment, une seconde fois, par S. N. Kramer 33 . 

Les vocabulaires sumero-accadiens donnent pour equivalence du sumerien 
TI les deux valeurs accadiennes !jelu (hebreu ~.,~) «cöte» et balä!u «vivre» 34. 

Selon Gen 3, 20, Eve a re9u son nom, en hebreu /fawwäh, «parce que c'est 
elle qui a ete Ja mere de tout vivant» (bay). Cette notice rattache Je nom 
d'Eve (dont l'origine reelle reste discutee) a Ja racine bäyäh «vivre». 
L'etrangete de Ja naissance d'Eve a partir de la cöte d'Adam doit etre 
consideree dans son association avec la vocation de donner la vie . Cette 
association correspond precisement aux deux valeurs du sumerien TI et 
s'ec1aire par elles. Parce qu'Eve etait destinee a devenir «la mere de tout 
vivant», il convenait qu'elle füt tiree de la co te du premier hornrne, en vertu 
de l'association inherente a TI, association qui faisait en que1que sorte 
proceder la vie de la cote. 

La combinaison n'est d'ailleurs pas depourvue d'une base concrete, qui 
a probablement exerce son influence sur le semantisme du sumerien et sur 

33 S. N. Kramer, L'histoire commence ci Sumer, Paris, 1957, 198. Il s'agit d'une donnee du 
poeme d'Enki et Ninbursag. L'auteur dit avoir trouve cette explication en 1945 et avoir appris 
posterieurement par W. F. Albright que le P. V. Scheil l'avait deja decouverte auparavant 
(ibid. 2(0). Le texte sumerien est re1atif a la ma1adie d'Enki et aux soins que 1ui prodigue 1a 
dresse Ninbursag, en creant pour 1ui 8 divinites guerisseuses. La dou1eur que Enki eprouve a 
la cöte doit etre guerie par Nin-ti, «Dame de 1a cöte» et «Dame de 1a vie». 

34 Voir pour 1es 2 equiva1ences accadiennes de TI, teiles qu'elles sont donnees par les 
vocabu1aires sumero-accadiens: A. Deimel, SL, n° 73, 6 et 19; W. von Soden, AHW 99, 1090; 
CAD 2 (= B) 53, et 16 (= S) 124. 
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son exploitation dans la legende d'Eve. La cöte est en effet l'element consti
tutif du receptacie qui contient le souffle vital. Elle est la partie pour le tout. 
La particularite des cötes flottantes, qui ont l'apparence d'avoir ete brisees, 
a du en outre justifier anatomiquement ce que suggerait, a partir du nom 
d'Eve, la relation «vie-cöte». La speculation fondee sur les deux valeurs 
sumeriennes a certainement ete consideree par les anciens comme haute 
science, et ce serait une erreur que de la traiter en jeu de mots populaire. 

11 est surprenant que la decouverte de Scheil et Kramer ne se soit pas 
imposee a tous les esprits, et que l'attention ne se soit pas portee sur les 
consequences culturelles impliquees par une teile donnee 35. S'il etait vrai 
que l'influence culturelle mesopotamienne s'etait exercee sur ce texte, et 
sous cette forme, n'etait-ce pas parce que ce type de speculation faisait 
autorite a l'epoque? Alors le milieu cananeen preisraelite a du y recourir en 
d'autres occasions. 11 est apriori vraisemblable que la tradition israelite, 
heritiere de la culture cananeenne sur beaucoup de points, bien qu'en 
conflit sur d'autres, ait conserve quelques echos de ce genre. 11 ne faut pas 
exciure, en outre, que des resurgences du meme phenomene (l'utilisation 
de valeurs associees a l'ecriture cuneiforme ideographico-syllabique) se soient 
encore produites posterieurement, au sein de la litterature israelite. Un autre 
exemple devient des lors necessaire pour dissiper l'illusion qui a prevalu et 
selon laquelle l'influence verbale sumerienne qui a inspire la naissance d'Eve 
a partir de la cöte d'Adam serait un phenomene completement isole, 
minimisable (ainsi Westermann 36) et sans consequences pour d'autres textes 
bibliques. 

d) Les «fils d'Elohim» et les «filles des hommes» 

La critique a depuis longtemps reconnu le caractere archalque et l'origine 
preisraelite de la tradition qui a inspire l'episode de la rencontre des «fils 

35 Bien que l'origine du theme de la naissance a partir de la cote soit clairement celle 
qu'ont decouverte Scheil et Kramer en sumerien, cette explication des origines (ce n'est pas 
une elucidation litteraire exhaustive!) est encore largement meconnue. L 'article «Rippe» du 
dictionnaire notionnel de Reicke et Rost, par exemple, l'ignore (Biblisch-Historisches HWb, III, 
1604, et cf. aussi l'article «Eve», 1,449). Dans son article «Eve» de TWAT, par ailleurs exeellent, 
A. Kapelrud presente la question inadequatement (le point n'est pas la valeur «faire vivre» 
qu'il attribue a Tl) et comme n'etant qu'une hypothese personnelle de Kramer, donc exposee 
a la contestation (cf. «... hat den Hintergrund ... in sumo Vorstellungen finden wollen»; 
je souligne), O.C., 11, 796). Westermann reduit l'explication Kramer a un detail, en appendice 
d'autres eonsiderations prioritaires. Alors que J. B. Pritehard, qu'il eite, a reconnu la valeur 
de la deeouverte Scheil-Kramer, Westermann attenue les ehoses en declarant simplement que 
la mention de la eote «a probab/ement (je souligne) sa raison dans un jeu de mots en sumerien» 
(BK, I, 314). Ce n'est pas «probablement» un «jeu de mots», mais certainement le produit 
d'une reflexion savante, du point de vue des eriteres de l'epoque. 

36 Cf. n. preced. 
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d'Elohim» et des «filles des hommes», (Gen 6, 1_4)37. L'embarras qu'une 
teile tradition ne pouvait manquer de causer a la tradition yahviste est une 
consideration qui parait decisive a cet egard. Il faut mettre sur le compte 
de cet embarras, partiellement en tout cas, la relative complexite et une 
certaine imprecision de la formulation yahviste. La notice 6, 3 interrompt 
l'enonce entame en 6, 1-2. Ensuite le rapport des «geants» (nefiilim 38 ) avec 
les «heros» (gibbOrim) et avec l'ensemble de l'episode n'est pas clair 39. 

Enfin l'equation etablie entre ces «heros» et les «hommes de renom», 
'anesey hassem 40 ne permet pas de determiner d'emblee queUe est l'expression 
prioritaire dans la formation de l'enonce. Bien qu'en apparence «hommes 
de renom» se presente comme une precision secondaire de la pensee 
inspiratrice (ou comme une glose secondaire), cette apparence risque d'etre 
trompeuse. Les «heros» pourraient avoir ete egales secondairement aux 
«hommes de renom», dans la reflexion elaboratrice ou a partir d'un apport 
distinct. Cest effectivement ce qui va se verifier dans un instant. 

Cependant, dans le present expose, il ne sera pas necessaire d'examiner 
l'episode des fils d'Elohim et des filles des hommes avec les moyens de 
l'analyse litteraire et de l'analyse des traditions decelables a la surface ou 
dans les sous-jacences du texte. Une discussion des difficultes d'exegese 
litteraire qui viennent d'etre rappelees devient ici superflue du fait que le 
texte recele une speculation verbale qui va nous apparaitre comme le foyer 
originel de la tradition relatee. Non seulement c'est un aspect qui interesse 
notre sujet de l'hermeneutique, mais encore cette speculation verbale livre 
un critere prioritaire dont derive la possibilite d'une elucidation litteraire 
nouvelle de l'ensemble. Il suffira d'une breve indication a cet egard, en fin 
d'analyse, en laissant a un autre commentateur le soin de s'engager sur 
la voie ainsi ouverte. 

Il faut partir du terme 'anesey, dans I'expression 'anesey hassem. Nous le 
lirons sous cette forme d'etat construit pluriel, puisque c'est celle du texte. 
La forme d'etat absolu pluriel 'anäsim conduirait a des observations iden
tiques. Aux yeux des anciens, dans le milieu preisraelite d'elaboration, 
puis dans le milieu israelite de reception, on pouvait lire dans ce terme 

37 Voir les donnees groupees par Westermann, BK, I, 491 s., et en particulier le jugement 
global, ibid. 499. 

38 «Geants», selon l'interpretation ordinaire, fondee sur Nb 13, 33. Westermann tend a 
differencier le sens du mot en Gen 6, 4, sous pretexte qu'il s'agit d'histoire des origines 
(Urgeschichte). 11 y verrait volontiers la designation mythique de demi-dieux (ibid. 510-511). 
Il admet finalement que les etres vises sont egalement nes de l'union mentionnee en 6, 2. 

39 Westermann a releve les anomalies et difficultes de la formulation en 6, 3-4: ibid. 495. 
40 Litteralement «hommes du nom», au sens du fraw;ais «hommes de renom». 
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'an ec5ey la presence de deux elements, tous deux hautement significatifs en 
pareil contexte. 

Le premier etait la syllabe 'an, qui permettait une exploitation des valeurs 
associees au signe an de I'ecriture cuneiforme. Lu AN en sumerien, ce signe 
signifiait «eiei», et lu DINGIR «dieu». En accadien les valeurs possibles du 
meme signe etaient: I) valeur syllabique tres frequente an; 2) valeur ideo
graphique Anu, dieu assez theorique et sans personnalite dans le pantheon, 
mais dieu supreme (Enuma elis, I, 15-16); 3) valeur de determinatif devant 
tous les noms divins. Ce tripie emploi et I'extreme frequence du I er et du 
3e favorisaient l'association de an avec I'idee de divinite et rendait possible 
la detection d'une teile allusion dans cette syllabe, lorsque la speculation 
ominale ou etiologique y trouvait son interet 41 . 

On peut alors parler de l'exploitation d'une valeur d'origine sumerienne, 
mais d'un sumerien qui, d'une part, a passe par l'utilisation accadienne 
(tantöt syllabique, tantöt ideographique), d'autre part, qui n'est plus le 
sumerien ciassique (qui requerrait ici la valeur DINGIR), mais un sumerien 
speculatif exploite par la reflexion savante. Deja dans les sanctuaires ca
naneens ce type de speculation, directement fonde sur les particularites de 
I'ecriture cuneiforme, a dü etre reserve a une minorite de cas, tandis que la 
majorite des speculations verbales s'est vraisemblablement exercee sur la 
langue indigene, l'influence mesopotamienne n'etant plus que culturelle et 
non plus directement litterale. L'assimilation israelite de certaines traditions 
cananeennes a encore certainement marque une rarefaction de ce genre de 
faits, meme si quelques resurgences ont pu se produire, au cours de la 
periode israeIite 42. Les conditions historiques sont donc limitatives et 
doivent mettre en garde contre un usage inconsidere des hypotheses fondees 
sur les valeurs sumero-accadiennes. Toutefois cette consideration ne doit 
pas faire meconnaitre les cas patents, et Gen 6, 1-4 me parait en etre un, qui 
ne laisse guere place au doute. 

Dans le mot hebreu considere en Gen 6, 4, l'element 'an, une fois distingue 
par la reflexion verbale formelle, ne pouvait manquer d'evoquer des etres 

41 L'attribution a AN de la valeur DINGIR a encore ete facilitee, des le stade accadien, 
par la maniere dont les vocabulaires presentent les choses ; cf. di-in-gir AN = i-turn, dans 
CAD 7 (= I, J) 91 A, et les materiaux de la liste lexicale sumero-accadienne. 

42 L'exemple de la speculation sous-jacente aux metaphores du «ver» et du «traineau» a 
egruger (Is 41, 14-15), que j'avais propose dans Ugaritica VI (1969) 333-347, entre dans la 
categorie des resurgences israelites tardives (epoque exilique et contact avec le milieu babylonien) 
de traditions preisraelites, si l'on accepte l'hypothese proposee a ce sujet. Le «ver» peut 
devenir «traineau» a egruger, sous l'influence de valeurs inherentes a l'ecriture ideographique 
d'Amurru, nom ethnique et geographique, en meme temps que nom divin, herite de l'epoque 
cananeenne. 
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divins, au pluriel. Le pluriel resulte en effet du mot hebreu de base, dont 
decoule le pluriel du second element defini infra (<<femmes»); il resulte 
aussi de la speculation complementaire sur sern, examinee plus loin 43. 

Le second element significatif lisible dans 'anesey etait nesey, etat construit 
de näsirn, qui sert de pluriel a 'issäh «femme». On pouvait donc reconnaitre 
dans 'anesey la presence d'une designation divine et du pluriel «fernrnes» (a 
I'etat construit), et l'association de ces deux elements 44. La structure du 
mot ainsi interpretee livrait de la sorte le principe meme sur lequel repose 
I'episode de Gen 6, 1-4, a savoir que les 'anesey hassern, en tant qu"anesey 
(Ja precision restrictive hassern reste a considerer infra !), sont issus d'une 
rencontre entre, d'une part, des etres divins, d'autre part, des femmes. Les 
donnees verbales refletent eIairement l'evenement relate. Etant donne la 
diffusion de l'ecriture cuneiforme en Canaan, suivant les conditions generales 
rappelees plus haut, il ne peut etre douteux qu'une telle speculation sur 
'anesey et sur les valeurs qu'on pouvait en degager soit la source premiere 
de la tradition sur 1'0rigine des «hommes de renom». 

Le cheminement qui a ete restitue a necessairement ete stimule par le fait 
que les termes de base 'anesey et nesey correspondaient a la mysterieuse 
distinction des sexes ~ question de tout temps intrigante ~ et qu'ils 
offraient une ressemblance frappante, bien faite pour occuper les esprits 
des aneiens: que1 seeret se eaehait done derriere eette relation formelle qui 
sonnait comme un avertissement ominal? La eIef de la reponse devait etre 
cherchee dans l'element 'an lisible dans 'anesey et absent de nesey. Cette 
differenee etait revelatrice: 'an indiquait une intervention divine, et e'est 
ce que la tradition a exploite. 

43 L'interpn!tation de an par le pluriel resulte d'une 2e exploitation ideographique. Cr. infra. 
44 Ce qui importe c'est que chacun des 2 elements AN et nesey etaient lisibles dans le terme 

'anesey, du point de vue d'une sp6culation en quete d'indices, qui etaient consideres comme 
revelateurs des mysteres soit de l'avenir, soit, comme ici, du passe, soit de ceux des interventions 
divines en general. Les 2 elements mentionnes sont bien de tels indices que les anciens pouvaient 
considerer comme inherents au terme en question. Ce serait sortir des conditions de leurs 
speculations que d'objecter que le terme exploite est en realite compose de a (et non an!) 
+ nesey. Pour la pensee des anciens le point etait que an etait lisible et nesey aussi, sans conflit 
d'exdusion touchant n, parce qu'il s'agissait d'une decomposition speculative et des interets 
de cette speculation, non d'une decomposition simplement et strictement descriptive. Comme 
nous l'avons constate a plusieurs reprises, dans la speculation oraculaire et dans l'exploitation 
verbale speculative en general, l'imperfection litterale, loin d'etre un inconvenient, peut au 
contraire devenir un indice probant. Une allusion non entierement explicite suffit a reveler la 
presence d'un mystere, parce qu'il est de la nature de ce dernier de ne pas se devoiler toujours 
entierement. Dans le cas du terme def de Gen 6, 4, les 2 elements exploitables etant lisibles 
separement, il n'y avait meme pas abreviation allusive (c'eut ete a, au lieu de an !). L'indication 
etait explicite. 



400 LE TEMOIGNAGE OE IQ IS A 

On admettra aisement que, selon ce qui a ete deja note plus haut, la 
pluralite des femmes ait conduit a interpreter l'indice divin an par une 
pluralite correspondante, issue du monde divin. D'ou les beney 'elöhim, les 
«fils d'Elohim». On admettra aussi sans difficulte que la mention des 
«femmes» (näsim ou, en etat construit, nesey), requise par une reconstruction 
litterale du cheminement de la speculation, ait ete remplacee en fait, dans 
le recit, par les benot hä'ädäm, les <dilles des hommes» (collectif). L'adapta
tion a la perspective ouverte par le Yahviste en 6, 1 rendait cette substitution 
necessaire. La situation l'imposait aussi, car les «fils d'Elohim» portent leurs 
regards sur des jeunes filles, des «filles des hommes», non sur des femmes 
deja liees par conjugalite. Enfin il est conforme au style des formulations 
ominales ou etiologiques de ne pas devoiler toujours necessairement de fa90n 
explicite tous les termes clefs qui les ont inspirees. Dans les enonces de ce 
type, un indice partie I pouvait avoir autant de force convaincante qu 'une 
explication complete. Le mystere ominal le voulait ainsi et l'etiologie s'en 
est ressentie. 

11 reste cependant a expliquer pourquoi les consequences de la rencontre 
des «fils d'Elohim» et des «filles des hommes» ont ete limitees aux «hommes 
de renom», alors que, si l'on s'en tient a la litteralite, les valeurs degagees 
plus haut ne comportent pas une teile restriction et conduisent a la generalite 
des 'anäsim, et non pas a une categorie privilegiee parmi les «hommes». 
La question pourrait se resoudre, de maniere satisfaisante semble-t-il, sur 
un mode deductif, par la simple consideration de la qualite des «fils 
d'Elohim». On comprendrait que cette qualite et le caractere exceptionnel 
de l'intervention des etres celestes dans l'histoire humaine aient suffi a 
orienter la tradition vers l'idee d'une descendance privilegiee: ce n'etait pas 
le premier venu qui pouvait se targuer de descendre des «fils d'Elohim»! 
11 convenait de reserver ce lignage exceptionnel ades humains exceptionnels. 
Tels etaient les «hommes de renom». 

Cependant une autre justification possible se presente a cote de la 
precedente, sans l'exclure, mais en lui apportant une legitimation verbale 
precise. Elle a toutes les chances d'avoir constitue un motif prioritaire, dans 
l'esprit des anciens. Dans l'expression «hommes de (re)nom», le terme 
«nom», sem, depouille de l'artic1e qui le precede dans le texte hebreu, 
correspond, avec inversion d.es consonnes, au sumerien MES, indice du 
pluriel abondamment employe, aussi avec les ideogrammes qui parsement 
les textes accadiens syllabiques. Les «fils d'Elohim» etant une pluralite, la 
speculation sur 'anesey implique une base litterale AN + MES. La formule 
complete 'anesey hassem repond aux conditions de ce schema AN+MES: 
les «hommes de renom» sont bien issus de la rencontre d'etres divins 
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(AN+MES, beney 'elohim) avec des femmes (nesey), lesquelles sont en fait 
representees dans le texte par les «filles des hommes» (benot hä'ädäm), selon 
ce qu'exigeait I'adaptation a la situation. Il est possible et meme probable 
qu'en outre le proche parent phonetique de MES, MES, a conduit a la 
mention des gibbOrim, des «heros», bien que cette qualification soit par 
ailleurs explicable par simple synonymie. La recherche des justifications 
litterales, qui animait les anciens, etait en effet satisfaite par la valeur MES = 
e/lu, qui est le mot accadien pour gibbOr «heroS»45. 

Le manque de nettete de la formulation 6, 1-4, sur certains points, a ete 
note. L'effort d'adaptation yahviste laisse encore percevoir la juxtaposition 
de 2 traditions preisraelites en 6, 4 (Ja 2e etant ee1le des «geants»). Il convient 
maintenant d'ajouter que si J a incorpore I'episode des «fils d'Elohim» et 
des «filles des hommes», en depit de son caractere troublant (dans la 
perspective du yahvisme), cela suppose qu'il a obei ades raisons qui ont 
pese plus lourd que la reticence. Il y a lieu de penser que I'une de ces raisons 
etait le motif verbal expose plus haut. Ce motif a du paraitre convaincant 
ou meme contraignant a J qui, des lors, devait encore connaitre la valeur de 
AN, de MES et peut-etre de MES, et en general la possibilite de recourir a 
des valeurs tirees de I'ecriture cuneiforme, po ur degager les sens caches 
dans certaines traditions. 

La combinaison de valeurs empruntees a I'ecriture cuneiforme avec des 
valeurs hebralques, dans I'explication proposee plus haut, n'est pas une 
difficulte. Elle apparait au contraire comme une vraisemblance, a partir du 
moment Oll I'on consent a tirer les consequenees de I'influence des cultures 
sumerienne et babylonienne a I'ouest. La presence d'ideogrammes, c'est-a-dire 
de valeurs sumeriennes, dans des textes rediges principalement en ecriture 
syllabique est, avec des variations de proportions selon les genres, une 
caracteristique generale des redactions assyro-babyloniennes. Mais, par 
rapport a la speculation de base admise plus haut, a I'origine de 6, 1-4, 
c'est-a-dire la decomposition d'un meme mot en une valeur tiree de I'ideo
graphie et une autre tiree de la langue locale, en sa redaction normale, c'est 
la categorie des noms propres qui apparait particulierement significative, 
lorsque ces noms sont ecrits avec combinaison d'une ideographie et d'un 
groupe syllabique 46. C'est un procede qui correspond, dans I'usage redac
tionnel courant, a ce qu'offre le cas de 'anesey, dans I'exploitation herme
neutique demelee plus haut. Les donnees onomastiques d'EI-Amarna et 

45 Cf. cette equivalence dans les notices de lexicographie sumero-accadienne de CAD 4 
(E) 407 B, et von Soden, AHW 265 B. 

46 J. J. Stamm, Die Akkadische Namengebung 58s., 131 s. 
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d'Ugarit livrent l'illustration souhaitable, concernant la pratique effective 
d'un tel compositisme, dans l'ecriture des noms propres, dans les pays 
syro-palestiniens 4 7 . C'est un element de confirmation de la vraisemblance 
du processus propose pour la formation du theme principal de Gen 6, 1-4. 

Concernant les «geants» 48, bornons-nous a noter que le plus probable 
est qu'ils ont ete associes aux «heros», dans la notice de Gen 6, 4, par raison 
d'analogie. Le terme neßilim a ete eclaire par la rac. näßal «tomber», dont il 
derive d'ailleurs effectivement. Dans le semantisme reel conjecturable, la 
designation de «tombes» concerne probablement la naissance, qui est une 
<<lombee» sur le sol (cf. le vb final d'Is 26, 18 et Sap 7, 3: Kun':rrwov). 
L'insertion dans le contexte de Gen 6, 4 implique que le terme a ete 
interprete comme indiquant une naissance d'origine celeste, une «tombee» 
du cie!. Des lors il y avait analogie avec les «heros, hommes de renom», 
qui procedaient du ciel par les «fils d'Elohim». La formulation de J suggere, 
plutöt qu'elle n'affirme, l'identite de filiation des «geants» et des «heros». 
Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que la notice des «geants» a ete jointe en vertu 
de la dite analogie, l'assemblage prefigurait a sa maniere, avec une relation 

47 Pour la documentation d'EI-Amarna voir J. A. Knudtzon, Die EI Amarna Tafeln (in: 
VAB), II, 1555 s. (= Eigennamenverzeichnisse, von O. Weber). Par ex. le nom d'Abimilki, 
prince de Tyr, est ecrit tantot syllabiquement a-bi-mil-ki, tantot avec combinaison du syllabisme 
et d'un ideogramme, a-bi-LUGAL, LUGAL etant a lire, comme a Ras-Shamra, milku (non 
sarru, comme en Mesopotamie), et donc iei, d'apres les graphies syllabiques, milki. Voir, de 
maniere analogue: Abdi-asirta (1555), !li-mi/ku (1563), Rib-addi (1567), ete. Pour la doeu
mentation ugaritique, voir 1es index des noms propres, dans PRU III, IV, VI, et Ugaritica, V, 325s. 
(Repertoire des noms de personnes des documents en accadien). Par ex. le nom propre feminin 
Abatmi/ku est ecrit avec un groupe syllabique suivi d'un ideogramme, dans le texte 15.89, Ig8 
(= PRU III*, 53, III**, pI. XX): (GEME)a-ba-ti-LUGAL (GEME= determinatif feminin; 
LUGAL = mi/ku). Le meme nom est ecrit entierement en ideogramme en 16.146, Ig I 
(= PRU, III* 182, III**, pI. LI): (GEME) NIN-LUGAL. La A. Caquot voit «un titre porte 
par la reine d'Ougarit», Syria 46 (1969), 261. En tout eas il parait certain que, dans le 
doeument precedent, e'est un nom propre. A titre d'exemple illustratif, citons encore l'alternanee 
du syllabisme et le recours a un ideogramme dans !li-teSub (texte 16.138, Igs 28 et 31 = PRU, 
III* 145, et III**, pI. XLVI): i-li-te-sub (Ie dernier signe est sab en aeeadien classique), et 
i-li-( DINGIR) IM, IM etant a lire ici teSub, nom anatolien du dieu de l'orage Adad (= IM). 
Exemple sans element divin: Ammi-Mab, ecrit am-mi-MAlj (R.S. 21.07 A, Ig 16' = Ugaritica, 
V, 184, n° 88, et pI. : 404. Voir eneore F. Grondahl, Die Personennamen der Texte aus Ugarit. 
On trouvera passim, dans la liste 86s. de eet ouvrage un bon nombre de noms propres eontenant 
un ideogramme ou entierement exprimes en ideogrammes: abi( SES)-milku( LUGAL) , 91; 
abi-drasap(dMAS-MAS), 92; ili/u-naru(lD) , 97; ya.ful;(GUR)-ilu, ibid.; pan (IGI)-ili, ibid.; 
abdi-dba'alat(dNIN) , 104; abdi-yamm (A.AB.BA), ibid.; abdi-qarradu (UR-SAG); plusieurs 
noms theophores avec U ou IM pour Ba'al, 116; yatar(DIR)-addu(dIM) , 132, ete. La 
eonsultation des textes ou figurent ees noms propres permet de verifier qu'ils figurent dans 
des contextes varies de la vie courante et qu'ils ne sont pas soup<;onnables d'avoir ete rediges, 
avec reeours a l'ideographie, par interet speculatif. Cest justement le point important pour 
notre sujet: l'usage courant prouve que le terrain etait pret pour I'hermeneutique. 

48 Cf. n. initiale sur l'apport de Westermann a ce sujet. 
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ideologique, mais sans jonction verbale, le procede sanctionne plus tard 
par la methode des analogies scripturaires. 

Remarquons enfin que la justification de la formation de Gen 6, I -4 par 
une speculation verbale formeIle n'entraine nuIIement une depreciation litte
raire, contrairement a ce qui pourrait sembier, lorsqu'on parle de «jeux 
de mots». Ici comme aiIleurs une telle categorisation serait trompeuse et 
projetterait sur la pensee des anciens une conception moderne inadequate. 
II s'agissait a l'origine, et encore dans la tradition yahviste, d'une reflexion 
savante, dans laquelle l'exploitation d'aspects verbau x formeis a ouvert la 
voie a une pensee creatrice. Ces modalites fournissent des criteres qui aident 
l'interpretation moderne a retrouver des aspects authentiques et originaux 
de la pensee des anciens, et qui permettent de mieux apprecier le travail 
israelite d'adaptation des traditions, en premunissant l'exegese contre les 
projections modernes. Le gain litteraire vers lequel nous oriente l'interpreta
tion proposee n'exclut pas la reprobation des «fiIIes des hommes», dans 
la pensee de J, reprobation a laquelle Westermann tend a donner une portee 
trop exclusive 49. Mais cette reprobation et l'idee d'une ambition coupable 
des «filles des hommes» etaient, semble-t-il etrangeres a la tradition originelle. 
Encore dans la forme retenue par J ce sont les «fils d'Elohim» qui prennent 
l'initiative et qui portent par consequent la responsabilite des faits. Si J a 
voulu jeter une desapprobation sur <des filles des hommes», ce qui n'est 
meme pas certain, son interet pour l' origine celeste des «heros» et des «geants» 
et le contexte general de sa redaction obligent a nuancer un tel jugement 
par une appreciation qui pourrait etre, en definitive, la seule valable : malgre 
la presence de quelques individus superieurs, beneficiaires d'une origine semi
divine, qui auraient dü premunir l'humanite contre le pire, la degradation de 
cette humanite s'est poursuivie jusqu'au deluge. Le centre de gravite de 
I'episode serait alors non pas une reprobation (problematique) de la circon
stance relatee en 6, 2; ce serait une concession de la part de J a l'egard de la 
realite de la circonstance rapportee par la tradition preisraelite mais, du 
meme coup, une aggravation de la degradation humaine, que I'existence 
des individus superieurs de 6, 4 n'a pas freinee. L'enseignement de la notice 
de 6, 1-4 prefigurerait chez J la reserve du prophetisme et de la sapience 
bibliques concernant les grands de ce monde. 

e) Vestiges litteraux et influence culturelle. 

Meme si d'autres emplois directs de valeurs sumero-accadiennes se cachent 
encore dans les textes bibliques, ces cas sont des vestiges rares issus de la 

49 BK, I, 516. 
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periode preisraelite de Canaan. Comme souligne plus haut, la realite de 
l'influence culturelle mesopotamienne ne depend pas de ces vestiges, mais 
s'exprime pour l'essentiel a travers une adaptation hebrai"que complete, et 
cette adaptation est suffisamment probante par elle-meme. Cependant l'exis
tence de vestiges directs des valeurs sumero-accadiennes est conforrne a la 
vraisemblance theorique. Une fois reconnue la realite du rayonnement 
babylonien a l'ouest, ce qui serait surprenant c'est que ce phenomene culturel 
n'ait laisse aucune trace directe. L'identification des vestiges de valeurs 
sumero-accadiennes illustre cette vraisemblance theorique et livre du meme 
coup une preuve directe de l'influence babylonienne, qui s'ajoute, a titre 
complementaire et definitif, a l'evidence de la reconstruction historique a 
laquelle conduisent les autres indices. 



CHAPITRE" 

LA PORTEE DES METHODES ANALOGIQUES 
POUR LA CRITIQUE 

I) L'HERMENEUTlQUE TRANSFORMANTE 

Les analyses consacrees aux changements par analogie scripturaire et par 
analogie verbale formelle dans Qa avaient impose un constat qui oblige a 
elargir la notion d'hermeneutique. Celle-ci a consiste en methodes qui n'ont 
pas seulement servi a interpreter le texte biblique ou, selon les besoins 
d'epoque et de milieu, a I'exploiter au prix de certaines manipulations, 
concevables a la rigueur comme des prolongements de I'interpretation. 
L'hermeneutique a aus si affecte la substance du texte hebreu. Elle a ete 
transformante. L'identite des methodes appliquees a G et a Qa ne laisse 
aucun doute a ce sujet. Dans Qa les methodes hermeneutiques de G acquierent 
le pouvoir de donner naissance a de nouvelles lec;:ons hebralques et s'elevent 
par la encore au-dessus de I'autorite qui etait requise pour les changements 
de sens dans les textes d'interpretation, G, les autres versions anciennes, 
I'exegese rabbinique. 

L'hermeneutique methodique et transformante, il est vrai, n'a pas regne 
exclusivement sur la transmission et sur I'interpretation. Des confusions et 
des accidents ont pu se produire, comme I'avait reconnu la critique c1assique, 
avec une frequence et une gravite qui varient selon les livres et les unites 
litteraires, a I'interieur de ces livres '. Toutefois cette frequence a ete, d'une 
maniere generale, bien inferieure a ce que I'on avait longtemps admis. Dans 
I'ensemble, la tradition religieuse a veille sur les textes. I1s peuvent deroger 
frequemment par rapport a H, mais il s'agit alors de textes de vulgarisation 
et, mis apart les cas d'aIterations accidentelles, Ieurs divergences n'ont pas 
ete laissees au hasard 2. 

1 11 est certain que les livres de Samuel restent des illustrations privilegiees des alterations 
accidentelles, comme l'avait reconnu la critique. La perte d'un membre tres important, par 
homoioteleuton, dans I Sam 14,41, ou Gapreserve le texte primitif, est un exemple classique. 
MalheUTeusement, sous l'influence de l'ouvrage de Weil hausen sur le sujet, et notamment 
de son introduction (restee d'ailieUTs magistrale, sous certains rapports) le destin du texte de 
Samuel parut exemplaire POUT les autres livres, alors qu 'il est au contraire particulier. Cf. 
J. Weil hausen, Der Text der Bücher Samuelis, Göttingen, 1871. 

2 J'avais essaye de definir ces conditions generales dans RHR 161 (1962) 141 s. et 162 
(1962) I s. L'un de mes points de depart avait ete l'etude que P. Volz avait consacree a l'etat de 
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Au totall'hermeneutique methodique transformante, soit deductive (aspect 
obvie non traite ici), soit analogique a ete un facteur predominant, et on l'a 
meconnue dans sa specificite et, trop souvent, jusque dans son aspect 
litteraire exterieur d'exegese, en depit des observations lucides de quelques 
auteurs. Ces derniers ont discerne occasionnellement, notamment dans les 
ecrits de Qumran, des faits d'exploitations verbales et d'amalgames scriptu
raires. Mais ils ont generalement cru a de simples jeux de mots et - comme 
Ziegler dans les Untersuchungen - a de libres prelevements scripturaires. 
Lorsqu'ils ont soup~onne l'influence de traditions ou, comme I. Willi-Plein, 
de methodes re~ues (comprises par cet auteur a travers les middot rabbiniques, 
comme si ces «regles» etaient explicatives, alors qu'elles sont a expliquer), 
ils ne sont pas parvenus a degager efficacement et definir dans toute son 
ampleur le probleme qui en resultait et les consequences pour la methode 
critique en vigueur 3. 

la methodologie critique en 1936 (ZAW 54 (1936) 100s.). Ayant pratique une critlque 
conjecturale hardie, cet auteur meritait d'etre ecoute avec une attention speciale, lorsqu'il 
exprima des reserves sur la methode de la critique textuelle, teIle qu'on l'entendait jusque 
la. Volz est alle jusqu'a ecrire que «nous en sommes encore aux premiers commencerilents d'une 
critique textuelle veritablement scientifique» (cite dans RHR, 11' partie, 6). R. Le Deaut 
a apporte a I'idee d'un changement fondamental de I'orientation critique une importante 
contribution, en considerant les questions du point de vue des etudes targumiques, dont il a 
une experiencc approfondie (Donum Natalicium J. Coppens, I, 302s.). On peut dire qu'actuelle
ment, dans la pratique exegetique, la critique empirico-accidentaliste a perdu beaucoup de son 
credit et continue a en perdre, en faveur d'une critique beaucoup plus attentive a la valeur de 
TM et aux indices d'exegese ancienne contenus dans les variations des temoins textuels. Mais, 
tant qu'on en restera a I'idee d'une exegese ancienne libre et empirique, la reconstitution des 
motifs de cette exegese sera exposee ades projections modernes; la specificite de la pensee 
des anciens (ses procedes methodiques et analogiques) restera meconnue; par suite, I'apprecia
tion moderne des faits ne parviendra pas a l'efficacite souhaitable. 

3 Je dois me borner a une enumeration bibliographique, sans avoir la place d'ajouter les 
precisions descriptives et les observations critiques, qui seraient desirables po ur montrer 
comment l'idee que I'on s'est faite de l'exegese des anciens est restee insuffisamment specifiee 
et, par suite, impuissante a modifier la methodologie critique re«;:ue. Les principales contribu
tions a considerer sont les suivantes : Z. Frankei, Über den Einfluss der palästinischen Exegese 
auf die alexandrinische Hermeneutik, Leipzig, 1851; A. Kaminka «Studien zur lXX an der 
Hand der zwölf kleinen Prophetenbücher», MGWJ 72 (1928) 49s., 242s.; D. Yeilin, Tarbiz 5 
(1933-1934) I S.; L. Prijs, Jüdische Tradition in der Septuaginta, Leiden, 1948; W. H. Brownlee, 
Bibi. Archaeologist, 14 (1951) 54s.; I. L. Seeligmann «Voraussetzungen der Midrashexegesc», 
VTS 1(1953) 150s.; K. EIliger, Studien zum Habakuk Kommentar vom Toten Meer, Tübingen, 
1953, 161 S.; O. Betz, Offenbarung und Schriftforschung in der Qumransekte, Tübingen, 1960; 
G. Vermes «The Qumran Interpretation of Scripture in its historical Setting», ALUOS 6 
(1966-68) 85 S.; Scripture and Tradition in Judaism, Haggadic Studies, Leiden, 1961; Postbiblical 
Jewish Studies, Leiden, 1975; D. W. Gooding, Textus 7 (1969) I S.; Relies of Aneient Exegesis, 
The Soe.for OT St., Monogr. Sero 4, Cambridge, 1976; Ina Willi-Plein, Vorformen der Sehrift
exegese innerhalb des Alten Testamentes, BZA W 123 (1971); E. Slomovic, RdQm 7 (1969-1971) 
316s.; L.H. Schiffmann, The Halakhah at Qumrdn, Leiden, 1975; E. Tov, RB 85 (1978) 50s. 
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L'autorite religieuse absolue a laquelle pouvait pretendre l'hermeneutique, 
et qui etait deja conjecturable avant Qa, est donc definitivement confirmee 
par les transformations textuelIes subies par cette recension, et par sa 
confrontation avec G, qui reveIe l'identite des methodes. Cependant la 
notion d'hermeneutique elargie dont nous avons fait usage, touchant les 
methodes analogiques, ne receIe-t-elle pas une contradiction interne et est-elle 
vraiment adaptee a l'exegese pratiquee par le ludai"sme antique? Celui-ci 
melait-il reellement en une meme pratique generale l'interpretation et les 
transformations textuelIes ? Une clarification est encore necessaire. Avec 
les recensions du type Qa, I 'hermeneutique sort de son domaine normal 
et envahit le texte hebreu, comme si, grisee par l'etendue de ses pouvoirs, elle 
se revoltait contre le suzerain qu'elle avait pour mission de servir. Oe surcroit 
ce processus se situe juste apres que ce meme texte hebreu avait ete 
definitivement sacralise, dans les conditions scripturaires et legalistes qui 
caracterisent le ludai"sme synagogal ne de l'exil. Voila, dans toute sa portee, 
le phenomene atteste par Qa. 11 est si paradoxal, il heurte si bien les habitudes 
litteraires et exegetiques d'un esprit moderne que non seulement il a ete 
meconnu, mais qu'une fois identifie, il semble entrainer la necessite de 
renoncer a la notion d'hermeneutique. Celle-ci ne se detruit-elle pas elle
meme, en tant qu'interpretation, des lors qu'elle aboutit a modifier sa 
source? 

Pourtant la relation organique entre interpretation et transformation 
textuelIes est bien un trait specifique de l'exegese du ludai"sme antique, et 
c'est effectivement le concept elargi d'hermeneutique qui convient pour 
analyser et eclairer cette specificite. Cela est si vrai qu'on trouve encore 
dans l'exegese rabbinique, pourtant posterieure et dominee par le scrupule 
littera! a !'egard d'un texte hebreu stabilise, une preuve eclatante de !a 
fonction transformante qui etait devolue, en cas de besoin, a l'hermeneutique. 
Cette preuve est livree par une formulation qui prescrit, apropos de textes 
divers, de modifier la lecture, ce qui revient a operer un changement textuel 
... N'iN ... N'pn 'iN (ou la meme avec le vb arameen -,pn): «ne lis pas (Ja 
lec,;on scripturaire A), mais (Ja lec,;on modifiee B)>> 4. 11 s'agit en fait, dans la 
documentation rabbinique, de modifications hermeneutiques fondees sur 
des analogies verbales formelles. La seule difference, par rapport a Qa, est 
que la lec,;on objet du changement subsiste materiellement dans le texte 
hebreu, et que le changement de lecture ne donne plus naissance a une 

4 Voir les references rabbiniques et les precisions dans: W. Bacher, Exeg. Terminologie ... I, 
175 s. (exemples tires des midrashim tannaitiques); II, 194s. (autres midrashim et litterature 
talmudique). 
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recension hebraique distincte. La var. est seulement «Iue », elle n 'est plus 
ecrite, et le changement demeure virtuel. Mais l'hermeneutique mise en 
reuvre n 'en est pas moins transformante, puisqu 'elle interprete une autre 
le<;on que celle du texte. La formule rabbinique citee constitue, au sein de 
la litterature exegetique du ludaisme restaure apres 70, l'attestation explicite 
de la persistance d'une conception d'apres laquelle l'hermeneutique n'etait 
pas limitee a l'interpretation et pouvait inspirer des retouches du texte 
hebreu 5. 

Inversement la formule rabbinique de modification de «Iecture» confirme 
que les retouches textuelIes (methodiques!) appartenaient bien pour les 
anciens au domaine de I'interpretation, meme dans les cas extremes Oll 
ces retouches avaient pour effet d'inverser le sens et d'exprimer le contraire 
de la teneur textuelle de base. Exemple typique de cet ordre, le passage de 
«recevoir» a «donner», dans la citation-interpretation de Ps 68, 19, dans 
le Nouveau Testament, epitre aux Ephesiens (Eph) 4, 8. Nous devons 
disjoindre ici le probleme exegetique de H Ps 68, 19 et nous en tenir a 
l'inversion de sens mentionnee, qui reste la meme quelle que soient la syntaxe 
et la traduction adoptees pour H Ps 6 . H Ps porte nnp'? «tu as pris», et dans 

5 Theoriquement la formule rabbinique de changement de lecture aurait deja pu eclairer 
le cas de G et de H(G), avant les decouvertes de Qumran. en attirant l"attention sur une 
remarquable singularite qui prouvait que la notion d'interpretation scripturaire, dans le Ju
daisme, ne correspondait pas a la conception moderne. Apn!s les decouvertes de Qumran, le 
rapprochement avec la formule de changement de lecture devenait particulierement clarifiant 
et s'imposait. Le fait que Kutscher, pourtant connaisseur de la litterature rabbinique, ait 
neglige la confrontation montre combien il a ete fourvoye par son part i pris depreciatif a 
l'egard de Qa. 

6 La plupart des interpretes, de B. Duhm (Die Psalmen (1899), in KHCA T Marti, 177) 
jusqu'iI H. J. Kraus (BK, XV (1959) 465.475) comprennent (apres <<tu es monte sur la hauteur, 
tu as emmene des captifs», segment non problematique) «tu as re<;u des dons parmi les hommes 
(o'I(J»>. Mais si l'on considere cette partie du texte, sans tenir compte de 19 b, «parmi», tout 
en etant possible, est moins nature! (a) avec ce vb, (b) avec ce substantif, (c) dans ce contexte, 
que la valeur, tres vivante en hebreu ancien, de beth essenfiae «(consistant) en»; d'ou un 2' sens 
possible: «tu as re<;u des dons (consistant) en hommes». Ce sens est plus naturel (a) parce 
qu'apres ce vb et le contexte precedent, on attendrait 1,nJ po ur dire «parmi», ou 1~ po ur 
indiquer que les dons proviennent des hommes. (b) Dans le contexte le substantif 0'1( 

convient mieux a I'evocation de prisonniers livres (cpr le me me terme dans Is 43, 4) qu'a 
ee!le d'une universalite humaine ou de quelques peuples ou meme qu'a ee!le du eontraste 
humano-divin: on aurait dans ces eas de preference «peuples» ou «ehaif». (c) La proposition 
preeedente (le contexte suivant, 19 b, etant toujours neglige) favorise fortement, dans ces 
eonditions, une allusion iI des prisonniers eonsideres, d'une maniere ou d'une autre, eomme 
attribues illa divinite (par exemple pour rehausser Iyriquement son triomphe). Cette 2' tradue
tion est celle impliquee par la glose d'Ibn Ezra, autorite linguistique prioritaire parmi les 
docteurs juifs medievaux. Apres avoir eite la proposition du Ps, il eommente: <des esclaves 
qui ont ete vendus» (texte dans Miqraot g.) Ill'entendait de David, lors de la prise de Jerusalem 
(cf. son eommentaire preeedent), mais le point important est que la glose implique bien, dans 
sa eoneision, que les «dons» consistent «en hommes». Rashi ici ne eontribue pas iI l'exegese 
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ce contexte (objet: «des dons»), «tu as re9U». Le targum a traduit Nrl:Ji1' 

«tu as donne» 7. C'est cette interpretation qui figure (avec la 3e pers., 
au lieu de la 2e , par petite mutation d'adaptation) dans la citation d'Eph 4, 8, 
ou la proposition devient SOroKEV öOllUta TOiI; aVepCÜ1tot~ « Il a fait des dons 
aux hommes». M. Dibelius, en son commentaire d'Eph, met le changement 
de sens sur le compte de la tradition juive 8. Les materiaux rabbiniques 
rassembles par Strack et Billerbeck illustrent cette tradition, qui a exploite 
l'application du passage a MOlse (Je «don» etant alors allusion a la Loi)9. 
Mais ces sources ne livrent pas la elef litterale de l'interpretation. Consultees 
isolement, sans rattachement aux moyens mis en a:uvre par l'hermeneutique 
specifique du Judalsme, elles font croire a une modification arbitraire de la 
teneur de Ps 68, 19. Teile est aussi l'impression que produit Eph 4, 8 et que 
laisse la consultation des commentaires, malgre une observation ancienne 
due a F. Hitzig cite par T. K. Abbott, qui aurait du ouvrir depuis longtemps 
la voie de la solution 10. Il avait remarque que le rapport des sens en presence 
(celui de H Ps et celui de la citation d'Eph) correspondait au rapport des 

linguistique et n'interesse que la tradition midrashique qui voyait dans le passage une allusion 
a Moise, sous l'influence de la mention du Sinai, 68, 18. Dans la tradition de la Bible grecque, 
la var. LaG (un des representants de la Vetus latina; cf. SG, X, I, Proleg. 17, et X, 2, app. crit.), 
hominem n 'est pas necessairement le reflet d'une var. hebraique denuee de la preposition 
comme le croit Rahlfs. Il peut s'agir d'une exegese par beth essentiae, auquel cas ce temoignage 
s'ajoute aux indices precedents en faveur de la 2< traduction. Je soupc;:onne que Sym ijy6pacra~ 
= Syr Hex nl:JT (Field, Hex. II, 202) resulte d'une analogie verbale formelle. L'equivalent 
syriaque :JOl, pour l'hebreu np", permettait de passer a *po d'ou pT «acheter» (influence 
probable d'Is 43, 3-4. Cpr les vestiges de la meme exegese fondamentale, encore chez I. Ezra 
cite supra !). Dans Syr ., n 'est pas indice d'accusatif arameen, apres le I e< objet (direct), mais 
la preposition directionnelle introduite sous l'influence d'Eph 4, 8 (sur Syr cf. encore la n. sv.). 
Tous ces indices militent en faveur de la 2< traduction mentionnee et donneraient raison a 
E. Dhorme et R. Tournay, qui traduisent tous deux, independamment (avec divergences 
contextuelles) «tu as rec;:u des hommes en tribut» (Blble de la Pli!iade, 11, 1959. Bible de 
Jerusalem, fascicule Les Psaumes, Paris, 1950). Dhorme precise la litteralite en n. «tu as rec;:u 
des tributs en hommes». Mais si tel a du etre le sens primiti[ de 19a, dans une formulation 
guerriere peut-etre empruntee au Iyrisme cananeen, dans la composition israelite l'adjonction 
de 19b, avec surtout PIII" « pour resideo> (Elohim, a Sion) rend probable la I ce traduction de 
19a, comme sens auquel songeaient les responsables de l'addition. Il est significatif que 19b 
soit raye par Tournay et fasse difficulte dans la traduction Dhorme. 

7 Edition Miqra6t g. C'est par erreur que la note de la Traduction IEcumenique de la Bible 
(TOB) attribue a Syr d'avoir traduit comme le targum par «donnen>. Syr porte n:JOl «tu as 
pris», qui traduit exactement le vb hebreu. Syr offre un interet autonome par rapport a T. 
Syr est ici, comme souvent ailIeurs, composite, car il correspond a H pour le vb, a T et Eph 
pour la preposition de destination. Ce compositisme aboutit a un sens d'ou peut se deduire 
la proposition d'Eph. Syr: «tu as pris (= H) des dons pour (= T, Eph) les hommes» permet 
la deduction: (donc) tu as donne ces dons (que tu as pris) aux hommes. 

8 M. Dibelius, An die Kolosser Epheser, 2te aufl., Tübingen, 1927,61. 
9 H. Strack, P. Billerbeck, Kommentar ... Talmud ... , III, 596s. 
10 T. K. Abbott, Ephesians and Colossions, 4th ed., Edinburgh, 1922 (ICC), 112.113. 



410 LE TEMO[GNAGE OE [Q [S A 

valeurs lexicales de np? (Je vb de Ps) et de p?n. Avec les memes consonnes 
dans un autre ordre, ce vb signifie au qal et au pie! «partager», dans les 
2 acceptions du fran~ais, dont importe ici celle de l'attribution «donner en 
partage a quelqu'un». Se rHerant a Hitzig, Abbott parle de «substituer 
mentalement» un vb a l'autre. L'expression reste equivoque et Abbott ne 
prend pas nettement position 11. Pour ces 2 auteurs la relation des vbs cites, 
quoique correspondant de maniere frappante aux sens en presence dans 
H Ps et Eph, restait un fait isole et par suite un fait de signification et de 
portee incertaines. Mais une fois identifiee dans des series de textes l'exis
tence des methodes hermeneutiques analogiques du Judaisme antique, il ne 
peut plus y avoir de doute : la retouche textuelle dont derive la citation d'Eph 
et qu'illustre T Ps, loin d'etre une modification arbitraire, pratiquee po ur 
les interets d'une cause religieuse, etait, dans l'esprit des responsables qui 
ont mis ce changement au point, une interpretation entierement legitime, 
justifiee par la methode des analogies verbales formelles. Le changement est 
un anagramme, procede dont la metathese est un cas particulier, frequemment 
utilise en hermeneutique. L'importance de la teneur religieuse rend le cas 
d'Eph tres demonstratif quant a la realite et a l'autorite de la methode. 

Le phenomene hermeneutique et textuel que sanctionne, dans le didac
tisme rabbinique, la formule de modification de lecture est totalement 
irreductible a la notion moderne d'exegese. Il souleve le probleme de la 
preservation du texte hebreu. Dans quelles conditions et dans quelle mesure 
le texte hebreu a-t-il resiste au changement, ou evolue sous l'influence de 
I 'hermeneutique transformante? 

2) TEXTES OE VULGAR[SAT[ON ET TEXTE NORMATIF 

L'existence, dans l'ancien Judai"sme, d'une hermeneutique methodique 
livre la clef d'un probleme central que la critique empirico-accidentaliste n'a 
pas reussi a clarifier de maniere satisfaisante. C'est celui de revolution et 
de la preservation du texte biblique, considere dans ses differents temoins. 
Pour cette critique tous les temoins ont ete soumis, dans des proportions 
variables, a un destin commun, celui des accidents et des retouches 
empiriques (exegetiques eventuellement, mais alors selon une exegese libre
ment improvisee et sans normes !). Ce des tin est un processus de degradation 
textuelle. Comme tel il ne recele aucun principe de differenciation fonda
mentale des temoins. Au contraire il les unit dans une meme tendance 
generale a l'evolution et a l'usure, bien que les effets soient diversement 

11 cf. n. preced. 
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doses et que, par consequent, la qualite des temoins soit pratiquement 
variable. Cette vue peche par systematisation prematuree. Elle ne permet 
pas d'apercevoir les conditions specifiques de la transmission textuelle dans 
le Judalsme. L'inconvenient de son unilateralite apparait dans le cas exem
plaire de TM. Au cours de la phase radicale de la critique corrective, TM 
a ete juge tres defectueux et passible de corrections innombrables. L'inade
quation de cette critique est ensuite devenue peu a peu manifeste. TM a cesse 
d'etre le document desesperement degrade qu'il etait pour la critique radicale. 
Par un revirement remarquable, du aux progres effectues dans divers 
domaines, avant tout sous l'impulsion des decouvertes, TM beneficie desor
mais d'une appreciation generalement favorable. Mais la qualite de plus 
en plus haute qu'on a eu tendance a lui reconnaitre en a fait, a present, une 
veritable enigme historique. Comment TM a-t-il pu echapper, sinon 
entierement du moins pour l'essentiel, aux variations qui ont laisse des traces 
si nombreuses ailleurs? Cette perfection et son contraste avec les variations 
des autres temoins ne peuvent pas s'expliquer avec vraisemblance si les seuls 
facteurs de modifications a l'ceuvre dans la transmission ont ete les accidents 
et l'empirisme 12. 

La situation change si, a cote d'accidents toujours possibles, mais beaucoup 
plus rares que suppose (tres variables aussi, selon les livres bibliques), la 
tradition textuelle, dans son ensemble, a ete soumise a l'hermeneutique 
methodique et transformante dont la realite s'est imposee au cours de nos 
analyses. Cette hermeneutique n'est problematique que sous son aspect 
analogique. Cest cet aspect meconnu en critique, qu'il convenait d'etudier. 
Sous l'aspect logique (equivalences dans les versions, synonymies dans les 
recensions hebralques de vulgarisation, deductions plus ou moins paraphra
santes donnant I'illusion de libertes) l'hermeneutique des anciens n'est pas 
problematique. Elle doit cependant etre consideree, a la lumiere de l'herme
neutique analogique, comme methodique elle aussi, dans ses aspects 
apparemment libres (les deductions). 

L'hermeneutique methodique et transformante adetermine dans la tradi
tion textuelle un phenomene de differenciation entre 2 types de textes: d'une 

[2 L'enigme devient complete dans l'ouvrage de Kutscher sur Qa. L'auteur y a reconnu 
la priorite de TM, dans la plupart des cas OU Qa varie. Mais il se borne a identifier TM a 
l'archetype, sans degager des motifs qui soient de nature a justifier le contraste radical des 
qualites respectives des 2 textes, a l'avantage de celui dont l'attestation manuscrite est de loin 
la plus recente. L'analogie de certaines transmissions textuelIes de l'antiquite classique n'esl 
pas operante (precisions, IIe section, Ire partie, ch. I). Ayant applique a Qa une critique 
empirico-accidentaliste, Kutscher ne pouvait pas expliquer comment TM avait echappe aussi 
miraculeusement aux accidents et aux retouches. Concernant TM l'auteur donne l'impression 
d'un retour pur et simple au dogmatisme precritique. 
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part, des textes de vulgarisation edifiante, a variations nombreuses, du type 
Qa, H(G), G, Syr, T, avec prolongement dans les variations de sens exploitees 
par l'exegese rabbinique; d'autre part, une tradition textuelle normative, 
caracterisee par une remarquable stabilite generale (qui n'est cependant pas 
infaillible !), et illustree avant tout par TM, accessoirement par Qb et autres 
temoins fragmentaires de Qumran, proches de la tradition massoretique, 
et par les versions hexaplaires 13. La stabilite de ce second type et sa 
portee normative sont garanties par les justifications necessaires aux varia
tions des textes de vulgarisation. Precisement parce que ces derniers etaient 
soumis ades methodes et non a un libre empirisme, ils rendaient indis
pensable l'existence d'une tradition textuelle normative qui fondait la loi 
de leur propre existence. Le texte normatif etait a la fois la source des textes 
de vulgarisation et le fondement permanent et toujours utilisable de leur 
legitimation methodique. On peut resumer la situation en disant que les 
variations des textes de vulgarisation ont entretenu la stabilite de la tradition 
textuelle normative, parce que celle-ci etait la condition meme de leur exercice. 
Voila la raison profonde qui explique la preservation d'un texte d'une excep
tionnelle qualite dans TM: il est l'heritier de la tradition textuelle norma
tive. 

Cette situation invite a accorder du credit a la tradition juive des rouleaux 
du Temple 14. D'une maniere ou d'une autre elle reflete la realite de la 
tradition textuelle normative. Cependant cette tradition normative n'a pu 
echapper completement a l'hermeneutique transformante. Elle a subi, elle 
aussi, des retouches qui ont ete soumises aux memes methodes que les autres 
(une marge subsistant par ailleurs toujours pour d'eventuels accidents). Mais, 
a la difference des variations frequentes des textes de vulgarisation edifiante, 
les retouches de la tradition normative ont ete exceptionnelles. Ce ne sont 
plus des variations ordinaires, ce sont des abrogations religieuses. 

13 Distinction annoncee section I, Ire partie, eh. 11, B, d. 
14 Sur la tradition des rouleaux du Temple, voir, entre autres; M. Greenberg, lAOS 76 

(1956) 160s.; S. Talmon, Textus 2 (1962) 14s.; P. Kahle, Die hebräischen Handschriften ... 77. 
On remarquera que Kahle, en depit de sa conception generale de la formation de la tradition 
massoretique comme un processus marque d'innovations tardives (point sur lequel on est en 
droit de penser avec M. Goshen-Gottstein (Met. Glatzer, 79s.) qu'il est alle trop loin), a 
neanmoins admis la plausibilite du recours ades mss anciens, lors de la fixation du texte 
normatif. Emanant d'une autorite comme Kahle, I'attention donnee a la tradition des rouleaux 
du Temple invite a ne pas ceder ades reserves faciles, concernant cette tradition. C'est ce qui 
a echappe a B. Albrektson, dans sa tentative de synthese sur I'etablissement d'un texte 
canonique dans le ludaisme (VTS 29 (1978) 49s.). Sur les rouleaux du Temple, sans tenir 
compte de I'opinion de Kahle, I'auteur se montre trop vite sceptique. 
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Les abrogations religieuses, dans le texte normatif represente par TM, ne 
different pas seulement des variantes de vulgarisation par une rarete qui 
contraste avec la frequence des autres; elles s'en distinguent aussi par une 
difference de fonction. Les variantes de vulgarisation etaient destinees a 
l'edification de la communaute utilisatrice des textes. Elles visaient a mettre 
la matiere scripturaire a sa portee, d'une maniere adaptee a ses capacites, a la 
diffusion de la doctrine et aux opportunites d'epoque. Comme nous l'avons 
vu, ces variantes ont prolifere, mais elles n 'ont pas evince les le<;ons originelles; 
elles ont au contraire contribue a leur preservation, par besoin de reference 
a une autorite. Les variantes d'abrogation etaient par contre des modifica
tions definitives du texte normatif. Elles avaient pour fin non plus la 
dispensation d'une matiere edifiante, mais la sauvegarde d'interets religieux 
essentiels, face ades inconvenients majeurs. 

Dans ces cas, dont la rarete contraste avec la frequence des changements 
de vulgarisation, le texte a du ceder aux exigences de la doctrine dont il etait 
pourtant par ailleurs le fondement. Les abrogations qu'ont instituees ces 
modifications du texte normatif correspondent a une loi d'evolution limitee, 
a peine perceptible, qui peut s'exercer sur les traditions religieuses les plus 
rigides. En dehors du J udalsme un exemple frappant deo ce phenomene est 
fourni par la sourate 2, 100 du Coran. Elle pose le principe de l'abrogation 
(nasa). D'apres les donnees de la tradition musulmane, la sourate 53, 19 en 
offre un exemple illustratif 15. 

La realite de modifications infligees au texte biblique normatif est confir
mee par la tradition rabbinique des «corrections de scribes», qui apreserve 
de courtes listes de le<;ons introduites secondairement dans le texte 16. Meme 
si ces listes ne sont pas completes, elles constituent un temoignage de grand 
poids, puisqu'elles sont issues d'un milieu qui etait interesse a entretenir l'idee 
de la fixite absolue du texte. 

Abraham Geiger avait cru pouvoir reconnaitre dans les «corrections des 
scribes» le souvenir appauvri a l'extreme d'alterations beaucoup plus fre
quentes et radicales, qui auraient ete infligees a l'hebreu, au cours d'une 
phase plus ancienne refletee en particulier par GI 7. Cette vue, provenant 
d'une auto rite en litterature rabbinique, exer<;a une forte influence sur la 

I5 Cf. seetion I, I" partie, eh. H, E, b, n. 76, les rHerenees. 
16 Sur les «eorreetions des seribes», expose cJassique dans UUB 2 309s. et voir seetion I, 

IIe partie, eh. I, n. 19. 
17 O.c., ibid. 
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critique et y renfor~a la conviction d'une alteration etendue et profonde du 
texte hebreu traditionnel. II faut reconnaitre a Geiger le merite d'avoir 
discerne, contre une critique trop exc1usivement accidentaliste, que la tradi
tion textuelle avait ete influencee par une exegese des anciens. Mais il a cru 
cette exegese purement empirique et, touchant les «corrections des scribes», 
Geiger a confondu en une meme categorie les nombreux changements de 
vulgarisation et les modifications exceptionnelles du texte hebreu normatif. 
En realite, la tradition des «corrections des scribes» reflete bien la situation 
particuliere du texte normatif et le caractere exceptionnel de ses modifica
tions. II convient seulement de ne pas attribuer aux listes de la tradition une 
portee exc1usive, et de compter avec d'autres «corrections des scribes», 
eparses en petit nombre dans le texte normatif. Comme elles ont ete soumises 
a l'hermeneutique methodique, cette derniere constitue un critere utile soit 
a leur detection, soit au reperage de leurs modalites. 

Nous en avions donne un exemple, dans un precedent chapitre, apropos 
de Dt 32, 8, en profitant d'un travail de D. BartheIerny, Oll cet auteur a 
identifie, a la lumiere d'une variante de Qumran, une importante «correction 
des scribes» 18. II restait a examiner si la correction de Dt 32, 8 a ete 
pratiquee au nom du seul interet ideologique, c'est-a-dire librement, ou si 
elle a ete justifiee par un motif conforme a l'hermeneutique methodique. 
Nous avons vu qu'il y avait lieu de retenir la seconde eventualite et d'estimer 
cette «correction» methodique et non pas libre 19. 

Un passage d'Is demeure problematique jusque dans le dernier etat de 
l'exegese, Is I, 13, recde un autre exemple de «correction des scribes», qui a 
ete pratiquee dans le texte normatif en conformite avec l'hermeneutique 
methodique. Ce texte est particulierement propre a illustrer l'efficacite du 
critere de l'hermeneutique analogique. II convient encore, avant de terminer, 
de lui consacrer un moment d'attention. 

4) SPECIMEN O'ALTERATION OE TM CONTROLABLE 

PAR LE CRITERE HERMENEUTIQUE: TM Is I, 13 

A la fin de 1, 13, TM presente une singularite. Dans un contexte relatif a 
la reprobation divine de rites et de tetes sacrees, et avant la mention finale 
d'une certaine tete chOmee appelee il':!tl] (a l'epoque de la Mishna, la fete 
des semaines ou Pentecöte 20), on trouve un terme qui surprend, 1'N, designa-

18 D. Barthelemy, VTS 9 (1963) 285-304. 
19 Cf. seetion I, ne partie, eh. V, n. 19. 
20 Note par Kutscher, apropos de la forme aramaisante dans Qa (avec he final pour alej) : 

LMY 156; LlS 206. 
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tion tn!s generale pour toute forme de malfaisance. E. Dhorme rend aiIleurs 
ordinairement le mot par «iniquitb>, qui convient bien dans le contexte. Que 
Dieu reprouve l'iniquite, voila ce dont les croyants de toutes les epoques 
conviendront. Que cette attitude divine sans compromis merite d'etre rap
pelee de temps en temps aux hommes endurcis, c'est ce qui n'etonnera pas 
non plus. Cependant que la mention de cette evidence figure au milieu d'un 
developpement qui conteste une serie de pratiques religieuses regardees a 
l'epoque comme autant de devoirs, voila qui a de quoi surprendre. Le texte 
contient une enumeration fondee sur des appositions et des coordinations 
en waw: la coordination «iniquite et (waw) fete chomee» parait repondre a 
celle de «neomenie et (waw) sabbat», qui precede et qui semble indiquer une 
symetrie. La reprobation de l'iniquite en general, theme ethique, etait-elle en 
place, a cote d'un bläme qui visait des actes consacres, tout au moins dans les 
modalites de leur accomplissement, sinon dans leur principe meme? Ce 
dernier point est lui-meme problematique et cette ambigulte a contribue a 
amplifier le debat exegetique moderne autour du texte. Est-ce le principe I 

des actes cultuels, et notamment des sacrifices, qui est attaque ici par Isale? 
Ou est-ce seulement la maniere de s'en acquitter, ou, plus precisement, est-ce 
seulement la coexistence de ces actes sacres avec des abus d'ordre ethique et 
sociaP 1 ? La gravite du probleme souleve s'impose a l'attention et ce pro
bleme est specialement interesse a l'elucidation precise du motif de la lec;on. 
L'accord de Qa avec TM, qui semble incliner la balance en faveur de la lec;on 
massoretique traditionnelle, accroit l'interet du debat 22. 

L'impression de dissonance notee plus haut n'est pas en elle-meme decisive, 
car on peut se demander si la mention de «l'iniquite» n'a pas ete inseree la 
pour avertir que la reprobation portait sur l'association de l'iniquite avec les 
actes cultue1s, non sur ces actes eux-memes : c'etait alors l'iniquite et (= avec) 
la fete chomee que condamnait Yahve. L'exegese conservatrice n'a cesse 
de faire valoir cette hypothese. E. König presente l'anacoluthe, marquee par 
le terme en rupture dans l'enumeration, comme un effet rhetorique. Ce qui 
etait apremiere vue une difficulte confirmerait au contraire l'authenticite 23. 

lustification rhetorique analogue chez Procksch 24. D'autres ont postule une 
valeur pregnante, pratiquement prepositionnelle (= «avec») pour le waw 
de coordination 25. La facilite avec laquelle les appreciations conservatrices 

2 [ Le texte est capital pour la question de la critique du culte. 
22 Qa ne differe de TM que par des minuties negligeables ici. 
23 Comm.44. 
24 Comm.41. 
25 Gesenius, I, 161; Delitzsch (M. 1869) 45, avec tentative de discerner un effet rhetorique; 

Knabenbauer 47; Procksch 41; Bentzen, I, 8-9; Penna 52-53. Duhm lui-meme, bien qu'il eite 
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ont ete admises et se sont maintenues, en depit de la difficulte suscitee par la 
var. G (cf. ci-apres), est liee cl la conviction que l'invective prophetique devait 
porter sur la corruption ethique et les abus sociaux et non sur les rites du 
culte. Le terme «iniquite» a paru legitime pour indiquer en quel sens le culte 
etait bläme 26 . Du point de vue de l'analyse interne de TM, l'interpretation 
conservatrice ne peut etre convaincante, parce qu'elle est obligee de postuler 
entre les 2 derniers termes de I, 13 une relation privilegiee de concomitance, 
alors que tout ce qui precede en I, 13 exprime simplement une enumeration. 
L'existence dans G d'une var. qui leve la difficulte inherente cl TM donne 
corps au soup<;on de secondarite qu'eveille ce dernier. La le<;on de Gest 
vTJo"rciav «jeune», entendez dans ce contexte «Ie jeune»27. Cela suppose, 
selon toute vraisemblance, que G lisait dans sa source c,~ et non pas plot 
de TM. La mention du jeune convient parfaitement dans le contexte des rites 
et ceIebrations enumeres en I, 13, et dans tout le developpement 1, 11-14. 
La discordance, qui fait probleme dans TM = Qa, disparait et la superiorite 
de la le<;on G s'impose cl I'attention. Elle ne pourrait etre remise en question 
que par la detection d'un autre indice qui l'emporterait sur elle. 

la var. G qui constitue la principale raison de mettre en doute TM, a suivi l'exegese anterieure 
sur ce point. Lui aussi a cru que la tournure de TM s'expliquait par un effet special, sei on lui, une 
locution traditionnelle (il compare I Sam 15, 22s.) et un sens double (Comm. 30). Ces 
hypotheses s'ecartent de la voie utile, en negligeant le probleme souleve par la var. G. 11 est 
remarquable que BH2 , dont l'apparat critique date de la periode critique la plus negative, ne 
propose aucune correction et se range ainsi parmi les appreciations conservatrices. Oe meme 
Wildberger, dans BK, X, 34 (examen plus precis de sa contribution infra). Selon P. Auvray 
«pas de raison de corriger ( ... ) pour lire, par exemple «jeune» ( ... ) d'apres G» (Comm. 44). 
Si l'on ecarte G sans l'expliquer, comme le fait Auvray, on elimine evidemment la principale 
raison de mettre TM en doute. La principale raison, mais non la seule, car il reste la dissonance 
perceptible dans TM. A cet egard, les 3 textes de justification allegues par Auvray ne livre nt 
pas de critere en faveur de TM Is. Ce sont Am 5, 5; Os 10, 8; Zach 10, 2. Ils contiennent bien le 
mot d'ls en discussion, mais dans des contextes qui different et n'apportent pas I'appui 
recherche. 

26 Wildberger observe a ce sujet: «Die Textkritische Entscheidung hängt zusammen mit 
der grundsätzlichen Beurteilung der Stellung Jesajas zum Kult ( ... ) bleibt 111( stehen, wird es 
schwierig in Jesaja einen grundsätzlichen Gegner des Kultus zu sehen» (o.c. 34). Mais 
l'appreciation de I, 13 ne doit pas dependre de la conception que l'on se fait de la position 
d'lsaie a I'egard du culte. Cest au contraire cette position qui depend de la let;on originelle 
de I, 13. Toutefois, meme si Gala let;on primitive, il n'en resulte pas necessairement qu'lsaie 
ait polemise contre le culte et ses rites. La suite, I, 15 s., suffit, semble-t-il, a garantir que le 
prophete vise la concomitance des pratiques du culte et des injustices sociales, et que le sens 
de tout le developpement est que le culte est va in et meme scandaleux, aux yeux de Yahve, 
s'il ne s'accompagne pas de justice dans la vie courante. Les metaphores conclusives impliquent 
!'idee d'un culte renove par la renovation de la vie sociale. 

27 On sait que, dans la langue de la Septante, l'article est souvent ornis la ou il figurerait en 
classique et ou il est requis en fran~ais: cf. Abel, Gram. 125. ici simplement influence de 
l'hebreu, qui se dispense aisement de l'article, surtout en poesie. 
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Houbigant avait deja remarque la eonvenanee de la ler,;on G pour le 
eontexte 28. Lowth renforr,;a les raisons de eonsiderer la ler,;on G eomme 
primitive, en attirant l'attention sur la phraseologie de Jod 1, 14 et 2, 15 29 • 

Du point de vue de l'hermeneutique methodique que nous avons etudiee, 
les 2 passages de Joel ne sauraient etre des motifs de soupr,;onner G d'avoir 
pratique un emprunt seripturaire, en depit du terme voisin ;"~Y, eommun 
aux 2 textes et disponible pour un office de jonetion. L'hypothese d'un 
emprunt de G Is a Jod, et done de la seeondarite de G Is par rapport a TM, 
n 'interviendrait que si le rapport de valeur entre les ler,;ons en presenee etait 
inverse, e'est-a-dire si le soupr,;on de seeondarite etait du eöte de G, au lieu 
d'etre du eote de TM, et si un proeessus allant de TM (suppose lu dans H(G)) 
a G etait eoneevable. Mais justement un tel proeessus parait exclu 30. Buhl 
et Ziegler, dont les opinions sont eitees plus bas, I'ont reeonnu. La eonformite 
de G Is a une phraseologie attestee est indiee d'authentieite et non de 
seeondarite par emprunt. La referenee de Lowth a Joel reste done entierement 
valable, apres la mise en evidenee par Ziegler de la tendanee de G aux 
emprunts, et apres les raisons que nous avons donnees de eonsiderer ces 
emprunts eomme l'applieation d'une methode hermeneutique. 

Les observations de Houbigant et Lowth etaient fondamentales et tres 
fortes. Dans la suite la these de I'authentieite de la ler,;on G n'a eesse de 
rallier des adeptes 31. Pourtant on ne peut pas dire qu'elle se soit imposee. 

28 Notae Criticae (1777), 11, 345. L'idee d'une relation speciale, entre la mention du jeüne 
et celle de la fete qui suit, deja notee par Houbigant (<<quia jejunium praeparatio erat ad festos 
dies») a ete reprise par Gray (lCe, Is, 21-22) et Marti (Comm. 12), sous l'influence de la 
vue de W. Robertson Smith sur le jeune comme preparation a l'absorption de viandes sacrees 
(Lectures on the Religion or the Semites, Edinburgh, 1889, reimpr. sous le titre Religion 0/ the 
Semites, New York, 1957,434). 

29 Lowth, M. allem. annotee par Koppe, Jes. 11, 22. 
30 Il n 'est sous aucun rapport concevable que G lisant une lecon = TM l'ait transformee 

secondairement en «jeune». Au contraire la leCon TM ne pouvait que lui paraitre edifiante. 
L'introduction secondaire du «jeune», c'est-a-dire, dans ce contexte, sa condamnation, est 
inconcevable a basse epoque Oll le jeune avait pris une importance particuliere pour la piete. 
Cette importance toutefois ne saurait servir de pretexte a suspecter la mention du jeu ne 
parmi les actes cultuels, ci plus haute epoque, contrairement a ce qu'a cru Wildberger, o.c. sup. 

31 Cheyne, qui se rHere a Lowth, Kuenen et Schwally (ce dernier, dans ZAW II (1891) 257): 
SBOT 111. Marti note avec raison que la leCon TM «peut etre comprise comme une attenuation» 
(Comm. 12). Buhlobserve semblablement que «TM se laisse expliquer comme une attenuation 
du texte alexandrin». Il ajoute l'importante reciproque, que G n'est pas explicable a partir 
de TM (Comm. I, 19). Ces deux considerations touchent a l'aspect decisif de la question. Gray, 
ICC 21-22. Ziegler fait valoir, independamment, le meme argument que Buhl: possibilite 
d'expliquer TM comme secondaire, non G; il nie contre Feldmann que G puisse etre une 
attenuation d'un texte primitif = TM: ZU! 106. Kaiser, ATD, XVIII, 8, mais sans degagement 
d'un indice qui permette de depasser le stade de Houbigant et de Lowth, ce qu'ont au contraire 
reussi Buhl et Ziegler. BH2 etait conservateur en cet endroit, comme dit plus haut. BHS le 
redevient, en supprimant la rHerence a G, que BH3 avait introduite, mais + ? 
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Oe nombreux auteurs, et parmi eux des representants d'une critIque 
textuelle hardie, comme Ouhm, sont restes partisans de la le90n de TM 32. 

En dernier lieu Wildberger, dans son considerable commentaire d'Is en 
cours de publication, dont nous avons eu l'occasion de dire les grands 
merites, renonce a la correction par G et declare la le90n TM originelle. Son 
appreciation, cependant, est grevee par un double defaut. En premier lieu, 
comme signale dans une note precedente, Wildberger fait dependre l'option 
textuelle, touchant I, 13, de la manü!re de concevoir la position d'Isaie a 
l'egard du culte, alors que la dependance est inverse et que, contre son 
opinion, la mise en doute de la le90n TM n'entraine pas necessairement la 
consequence historique d'un rejet du culte dans son principe meme. En 
second lieu, la consideration que l'auteur essaie de faire valoir contre G, 
a savoir que «le jeune» ne jouait pas encore de röle important a l'epoque 
preexilique est impuissante a rendre la le90n G douteuse: il suffit que le 
jeune ait deja joue un röle. Oe toute fa90n l'auteur neglige d'expliquer 
comment se serait formee secondairement cette le90n. Oe fait, aucun indice 
de secondarite n'apparait dans G, le seul concevable, un emprunt a Jod, 
etant exclu dans les conditions dites plus haut 33. Buhl puis, independamment 

32 Sur Ouhm. cf. n. supra. La tentative de Fohrer de faire du terme problematique le 
predicat d'une proposition nominale, dont le mot final de I, 13 serait le sujet n'est pas 
convaincante (I, 56, et cf. la n. 12 qui restitue ainsi la litteralite: «Schlechtigkeit ist eine (und) 
Festversammlung»). Le rattachement du vb aux mots precedents - solution souvent adoptee 
pour le probleme des cesures en I, 13 - serait admissible, contre la ces ure massoretique, mais 
la relation predicative implique une valeur tres particuliere, comparative, de waw, qui n'est 
pas probable, apres le wall' de coordination precedent. Oe toute maniere ces exegeses eliminent 
le temoignage de G, qui est une donnee prevalente. Sur la contribution de Wildberger, voir 
n. supra, et la suite de l'expose. 

33 Les rares tentatives d'expliquer G comme secondaire ont echoue. Nous avons vu en 
n. que Ziegler a rHute la tentative de Feldmann a cet egard (ZUI 106). Au moins Feldmann 
avait-il eu le merite de discerner I'importance du temoignage de G et la necessite d'etablir sa 
secondarite pour pouvoir conserver la le90n TM. La tentative de Fischer (incomprehension 
et «combinaison» empirique attribuees a G) est arbitraire et invraisemblable (SBI 18). 
L'hypothese d'un accident de lecture n'a aucune probabilite: son seul appui graphique serait 
un passage de mem a nun, en ecriture paleo-hebraique, mais c'est maigre, et cela se heurte a 
I'importance des valeurs religieuses impJiquees, qui rendent une distraction improbable, et 
constituent une serieuse garantie. En dernier Jieu M. Goshen-Gottstein a affirme la secondarite 
de la le90n G, et l'authenticite originelle de TM, dans l'apparat critique de la nouvelle ed. 
de I'Universite hebraique de Jerusalem, en cours d'elaboration (The Book o/Isaiah, Part One, 
Part Two, Moshe Goshen-Gottstein ed.). Cette ed. est un monument d'erudition qui, pour 
la premiere fois dans l'histoire des editions de la Bible hebraique, rend accessible les var. 
decelables dans la litterature rabbinique. Mais, en ce qui concerne l'appreciation des versions 
antiques et de H, ou de sa plus ancienne canonisation dans le Judaisme, cette edition comporte, 
comme toutes les autres, des options contestables. Le traitement de I, 13 l'est certainement. 
Goshen-Gottstein a postule la secondarite de G, en se rHerant a SeeJigmann (SVI 102). Mais 
l'appreciation de G par ce dernier est compromise par l'attribution a G d'un complet empirisme, 
these qui n'est justement pas tenable dans le cas de cette le90n, en raison de son importance 
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semble-t-il, Ziegler ont correctement condense le probleme en faisant observer 
que TM s'explique a part ir de la leyon G, non l'inverse (Buhl), ou difficilement 
l'inverse (Ziegler) 34. L'absence de recusation du temoignage de G, par 
demonstration de sa secondarite, invalide l'exegese de Wildberger. La situa
tion, teile qu'elle se presente au stade du commentaire de Wildberger, peut 
se resumer par le constat suivant: depuis Houbigant et Lowth, 200 ans 
d'exegese pour en revenir (a tort, d'apres ce qui precede et ce qui suit!) a 
l'option textuelle anterieure aces auteurs! 

11 resulte donc d'un examen critique de la bibliographie du sujet et d'une 
nouvelle confrontation entre TM et G, que Ga sei on toute vraisemblance 
preserve la leyon H originelle, conformement a ce qui avait ete reconnu 
depuis longtemps par un nombre imposant d'auteurs. La leyon de TM 
represente donc un cas de retouche de la tradition normative, et ce cas est 
important, en raison des interets ideologiques engages: la critique du culte 
est en cause. En meme temps il semble que ce soient precisement ces interets 
et eux seuls qui expliquent le changement. Au co urs de la phase postexilique, 
ou peut-etre deja lors de l'exil, alors que le jeune avait ete promu au rang 
d'un acte essentiel de la vie religieuse, il a paru scabreux et contraire a 
l'ceuvre d'edification communautaire et religieuse, de conserver une formu
lation qui exprimait la condamnation du jeune. La le<;on originelle, en 
contlit avec le rite etabli, a ete remplacee par une autre qui introduit dans le 
texte le rappel d'une verite generale quant aux exigences divines et quant 
a la conduite humaine: Dieu ne peut supporter «l'iniquitb>. L'opportunite 
et la valeur religieuse du changement paraissent suffire a expliquer la 
modification. Celle-ci aurait donc ete pratiquee d'autorite. En d'autres 
termes, par rapport au texte de base, elle aurait, selon toute apparence, ete 
libre. 

C'est bi~n ce qu'ont admis les partisans de la priorite de G, sans eprouver 
le moindre embarras devant le constat d'une correction librement infligee 
a H au nom d'une exigence dogmatique. L'absence de normes ayant ete, 
selon la conception critique revue, la caracteristique du traitement des textes, 
tant dans les interpretations des versions que dans les retouches de la 

religieuse manifeste, sans parler du caractere general methodique de GIs, sur lequel Seeligmann 
s'est mepris (comme constate dans notre Ice section). L'elimination du temoignage de G par 
Goshen-Gottstein a ete inspiree par le prejuge conservateur, non par une analyse adequate des 
motifs impliques par les donnees textuelles. 

34 Il est significatif de l'insuffisance des analyses du probleme d'ls I, 13 que le judicieux 
constat fait par Buhl et Ziegler (cf. supra n.) soit reste isole et sans echo, et que le gros des 
exegetes ne soit pas parvenu acette clarification liminaire de la question. Les contributions de 
Buhl et Ziegler sont ici les plus importantes, par leur lucidite. Elles n'ont pas ete distinguees 
comme teiles dans les contributions posterieures, en dernier lieu celle de Wildberger. 
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tradition textuelle hebralque, la modification de H supposee par la lec;on de 
TM en I, 13, loin de soulever un probleme de derogation par rapport au 
litteralisme, paraissait au contraire confirmer la theorie rec;ue, touchant 
l'absence de scrupules a l'egard de ce litteralisme. Il n'en va pas de meme 
pour nous, apres que nous avons defendu la these de I'existence d'une 
hermeneutique methodique et du traitement des textes a I'aide des procedes 
de cette hermeneutique, soit dans les versions, soit dans la tradition textuelle 
hebralque, sous ses deux aspects de vulgarisation et de conservation d'un 
texte generalement stable. La retouche d'Is 1, 13 parait manifester un esprit 
tout different de I'inspiration methodique que nous avons observee ailleurs, 
un esprit qui est meme oppose, puisqu'il semble caracterise par la liberte a 
I'egard de la litteralite originelle. S'il fallait en rester a un tel constat de 
liberte en 1, 13, les observations faites precedemment sur des cas de traite
ments methodiques ne perdraient pas Ieur validite, mais leur portee serait 
limitee par la manifestation d'un esprit concurrent de l'autre, manifestation 
inattendue pour nous, apres nos resultats precedents, quoique tres normale 
du point de vue de la critique en vigueur. 

Pourtant cette' apparence, qui parait sur le point de s'imposer comme une 
conclusion ferme, est illusoire. Au moment de perdre une partie des 
acquisitions que nous pensons avoir faites, au cours des analyses anterieures, 
nous allons les voir renforcees par le cas d'Is 1, 13, qui est a tous egards de 
grand poids. TM est bien ici le produit d'une retouche secondaire apportee 
a un texte = G, mais cette retouche a ete pratiquee en conformite avec !es 
exigences de la methode des analogies verbales, de la maniere que nous 
allons dire. L'application de la methode a meme ete ici particulierement 
rigoureuse, et elle fait de TM 1, 13 un cas tres demonstratif du regne de 
la norme. En meme temps se trouve illustree, par un specimen gros de 
signification re\igieuse, la realite des modifications qui ont parfois ete intro
duites, quoique rarement, dans la tradition textuelle normative. 

La clefdu changement effectue en 1,13 est I'existence d'une rac. homonyme 
de ce\le a laquelle appartient la lec;on primitive, dont temoigne G dans les 
conditions de priorite par rapport a TM qui ont ete dites plus haut. Cette 
rac. ne nous est plus accessible par la documentation connue en hebreu ou en 
arameen, et il faut recourir a l'arabe po ur la retrouver. Cette langue, si riche 
en termes et valeurs anciens dont les traces ont souvent disparu dans les 
autres langues semitiques 35, livre ici une solution si bien adaptee au pro-

35 La possibilite de la preservation en arabe de valeurs anciennes, qui ont pu vivre dans 
d'autres langues semitiques, est incontestable. Les exces dans lesquels sont parfois tombees 
certaines hypotheses, dont les auteurs ont abuse de rapprochements insuffisamment contröles, 
ne compromettent nullement les innombrables et precieux renseignements que J'arabe a livres 
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b1eme que le doute sur l'emploi de l'homonyme, ou sur sa connaissance 
dans l'aire et la periode considerees, ne parait guere possible. 11 s'agit d'une 
rac. en cj (cjäd) initial. On sait que le ~'ade hebreu a 2 correspondants 
phonetiques en arabe, le ~äd et precisement ce cjäd. Sade a recouvert !es 
2 valeurs que distingue l'arabe. La rac. en cj qui nous interesse est surtout 
attestee avec y median, mais le Lisän la signale egalement avec w median 36. 
Le y ne serait d'ailleurs pas une difficulte, vu la parente et les echanges, 
d'une langue semitique a l'autre, entre les rac. a 2e y et celles a 2e w. Il est 
neanmoins interessant que l'arabe livre une rac. a 2e w, qui est une equivalence 
directe de la rac. homonyme de celle impliquee par G, que nous supposons 
actuellement pour l'hebreu et dont l'identification va etre precisee dans ce 
qui suit. 

La rac. arabe possede une valeur qui correspond remarquablement a celle 
qu'illustre, a titre de substantif, le mot de TM. Ce sens arabe est «commettre 
une injustice envers quelqu'un, le leser»37. Le nom verbal (ma~dar) que nous 
citerons sous la forme cjawm, supplantee dans l'usage de l'epoque islamique 
par cjaym, mais attestee par la lexicographie, et de toute fac;on deductible de 
la rac. a 2e w, signifie «injustice, detriment» 38. Si la valeur attestee par 
I'arabe est authentiquement ancienne en semitique, elle livre une jonction entre 
la lec;on consonantique attestee par G (et correctement interpretee par lui 
au sens de C'l I) et la lec;on TM l'N. Un processus apparait en effet alors, 
qui explique la formation d'une lec;on secondaire dans TM. La lec;on C'l 

originelle «jeüne» a ete interpretee secondairement, dans la tradition dont 
est issu TM, au sens de l'homonyme que revele la rac. arabe, si elle est 

et livre encore sur le lexique de I'hebreu ancien. La lexicographie arabe medievale, admirable 
synthese d'usages anterieurs, souvent antiques, reste une riche mine de renseignements. 11 
importe de les contröler, autant que possible, pour leur application a I'hebreu et a I'arameen, 
par des moyens externes, versions anciennes de la Bible et autres documentations. 

36 Lisän, M. Beyr. XII (51) 359 A. Le vb en 2e 11' est defini comme ayant le meme sens que 
celui a 2e y. Cf. de meme Tä) al-A., un peu plus explicitement, avec mention des ma$dar respectifs, 
qui nous interessent plus directement po ur la confrontation de I'hebreu : tjaym (rac. 2e y) et 
tjawm (rac, 2e 11'): VIII, 375 bas. Lane definit le vb a 2e I" comme «une variante dialectale de 
I'autre» (5, 1810 Cl. 

37 Le Lisän, sous la rac. en 11', explique le sens par :;alama «agir mal, injustement». 
L 'explication detaillee et les illustrations de la poesie ancienne et du ~adi[ sont donnees sous 
la rac. en y. 

38 Ce ma.)'dar est deductible de Ia notice du Lisän. 11 est explicitement mentionne dans eelle 
du Ta) al-A., eite supra. Parmi les explications du Lisän, sous la rac. en y, po ur le ma$dar, notons 
le sens «detriment», proprement «diminution». Le ~adi[ dit «de la vision», eite par le meme, 
iIIustre bien la notion de nuisance inherente a la rac., et importante pour la confrontation de 
I'hebreu. «Verrons-nous notre Seigneur, ö envoye d'Allah? - 11 dit: Est-ee que vous subissez 
un dommage (tutjämüna, 2e pers. plur. passif, I« f.), lors de la vision du soleiI sans nuage? -
IIs dirent: Non - " dit: Eh bien, vous ne subirez pas de dommage, lors de Sa vision 
(Lisän, ibid. B, haut). 
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antique dans cette langue. D'ou un mot 01l II, «mJustice», «detriment», 
et la possibilite de le remplacer par un synonyme plus COUfant. C'est le 
mot de la lec;on TM. La cOlncidence formelle des homonymes conferait 
au synonyme sa justification, et nous sommes en presence d'une application 
de la methode des analogies verbales formelles. 

Il est vraisemblable que le mot 01l 11, suppose dans cette explication, etait 
rare et recherche en hebreu, ou meme qu'il n'a pas existe dans cette langue 
et qu'il a ete emprunte a l'arameen ou a un autre idiome du voisinage. Il 
n'etait qu'un jalon speculatif, mais essentiel POUf justifier le changement 
de sens dont on a eu besoin, en fonction d'interets religieux imperatifs. 

Il est clair que si la rac. II n'etait pas ancienne en arabe, l'explication 
proposee deviendrait caduque. Le fait que la rac. attestee en arabe ne parait 
pas etre representee dans les documentations semitiques les plus anciennes, 
accadien, ugaritique, hebreu, arameen, serait de nature a encoUfager tout 
soupc;on d'emprunt tardif, s'il s'en presentait uno A l'encontre cependant 
d'un tel soupc;on, il est possible de degager des indices qui prouvent l'antiquite 
de la rac. en question. Ce sont les suivants. 

a) La rac. 11 n'est pas attestee dans le Coran, mais en revanche elle fait 
partie du vocabulaire de l'ancienne poesie 39 , que I'on peut considerer legi
timement comme etant, en partie, preislamique, du moins en son fond, en 
depit des problemes que souleve sa transmission 40. Que la rac. 11 ait 
appartenu a ce vocabulaire constitue un indice qui est plutöt favorable a 
I'authenticite semitique et a l'antiquite. 

b) La rac. 11 en discussion a toutes les chances d'etre apparentee au sud
arabe cjwn «devaster, endommager»41. La 3e radicale n POUf m peut resulter 
d'une differenciation secondaire, a partir d'une meme souche. Si cette 
parente est reelle, comme il y a lieu de le tenir POUf probable, elle offre une 
garantie serieuse d'antiquite semitique. 

c) L'antiquite de la rac. cjwm en arabe est prouvee de fac;on definitive par 
l'existence dans cette langue d'un vb hacjama «commettre l'injustice». En 
effet ce vb derive (par abregement de la 2e syllabe) d'une ancienne 4e forme 
(factitive), qui etait du type a preformante ha, au lieu de 'a qui est devenu 

39 Th. Nöldeke, Delectus Veterum Carminum Arabicorum, reimpr., Wiesbaden, 1961, de la 
I'" ed. Berlin, 1890. Gloss., 180. Le glossaire lexical du tome IV de l'ed. de la Jjamäsa, avec 
commentaire de AI-Marziiqi, par Al)mad Amin et Abd al-Salam Hariin (Le Caire, 1371 A.H., 
1951 E.C.) permet de reperer l'emploi du terme dans un vers attribue au preislamique 
AI-Samaw'al. Glossaire: IV, 2027; Texte, I, 111. Sur Samaw'al: R. Blachere, Histoire de la 
litt. arabe, H, 302. Le vb correspondant est explique par l'ancien commentateur a I'aide du 
vb 'ihta(iama, VIIIe f. de ha(iama, apparente a (iwm, selon ce qui est precise infra. 

40 Cf. a ce sujet l'expose de Blachere, O.C. I, 85 S. 

41 Conti Rossini, Chrest. 227 A. 
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la regle en arabe classique. Ce type en ha correspond au ha[el arameen et 
pourrait etre d'origine arameenne; c'est proprement un ha[ala. Une origine 
arameenne serait particulierement favorable a l'hypothese exposee plus haut, 
touchant la retouche d'ls 1, 13 au moyen d'un jalon qui a pu etre arameen 
et qui a ete remplace par un synonyme hebreu. Mais l'origine arameenne 
en arabe n'est pas indispensable a I'explication proposee, et il suffit de 
l'antiquite semitique de la rac. La parente de hacjama avec la rac. cjwm 
(cjäma au pft) est assuree par le sens et par l'existence d'autres vbs arabes 
issus de IVe, formes en ha 42 . La preservation de l'ancien factitif en ha 
montre que la rac. simple cjwm faisait partie du vieux fonds semitique de 
l'arabe et qu'elle remonte certainement a une epoque bien anterieure aux 
siecles dits «preislamiques», c'est-a-dire qui ont immediatement precede la 
naissance de l'Islam. 

d) La convenance contextuelle et hermeneutique particulierement frap
pante de la rac. 11, pour l'elucidation des 2 lec;ons en presence (TM et G), 
dans Is 1, 13, constitue un indice qui suffirait, a lui seul, a recommander 
la solution proposee. Si I'on joint cette convenance aux indices precedents, 
et notamment a (c), elle prend toute sa valeur et devient un element de 
confirmation de l'antiquite, qui merite de prendre place parmi les materiaux 
d'illustration lexicale de la rac., en semitique compare. L'indice fait pencher 
la balance des probabilites en faveur d'une appartenance a I'arameen ancien. 
C'est la que la speculation hermeneutique a vraisemblablement puise sa 
justification; de l'arameen la rac. serait passee en arabe, selon le processus 
abondamment illustre pour d'autres cas. Il reste egalement possible que la 
rac. ait existe simultanement en hebreu et en arabe et que les quelques vestiges 
de formations radicales en ha preformant, issues d'anciens factitifs hafala, 
temoignent d'un type verbal qui etait commun a l'arabe et a l'arameen 
anciens. Oe toute maniere, la confrontation des lec;ons d'ls 1, 13 avec 
I'arabe apparait probante, dans la perspective offerte par l'hermeneutique, 
c'est-a-dire dans les conditions de valorisation des rac. I et 11 discutees. 

Nous pouvons donc conclure que TM Is 1, 13 livre un exemple de modi
fication textuelle pratiquee par application de la methode des analogies 
verbales formelles. L'homonymie des deux rac. c,~ a ete exploitee pour 
passer de l'une a I'autre. Le sens obtenu a ete exprime a l'aide d'un synonyme 

42 C. Brockelmann, VG, I, 521-522. Par ailleurs il n'est pas impossible que d'autres vbs, 
qui offrent certaines analogies de sens, s'apparentent plus ou moins lointainement a cjwm. 
Peut-etre wa~ama «gater, endommager» et 'acjima «concevoir une haine rentn::e» (Lisän, XII 
(49) 19). Cette haine est une pn::paration a la malfaisance, et la rac. pourrait etre un cas 
d'ancienne IV· f., cette fois-ci en 'a, reconstituee en rac. trilittere autonome, a partir de la 
souche cjwm. 
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emprunte a l'usage courant en hebreu, et c'est l'N. Cette operation comple
mentaire, indispensable pour faire apparaitre le changement de sens (c'est
a-dire pour ecarter la valeur «jeüne»), ne releve plus de I'hermeneutique 
analogique formelle, qui est le sujet de notre enquete: le passage a un 
synonyme n'est qu'une simple equivalence logique, et il releve de l'herme
neutique deductive, laquelle, constarnment a l'reuvre dans l'exegese des 
anciens, n'est pas problematique pour les modernes, comme I'autre. 

Les deux lec;ons en presence, celle de H (= G) et celle de TM, se distinguent 
par leur portee religieuse. La teneur de la lec;on H (= G) est d'une importance 
manifeste pour l'histoire du mouvement prophetique et pour I'appreciation 
de sa critique du culte. 11 etait essentiel de detecter, au sujet d'un pareil texte, 
une garantie. La critique accidentaliste et empiriste etait restee impuissante 
a la fournir. Elle devient possible a la lumiere du critere livre par la 
reconstitution de l'hermeneutique ancienne. Oe son cote la lec;on secondaire 
de TM, loin d'etre un dechet textuel, comme dans la critique empirico
accidentaliste, presente I'interet de faire revivre un probleme religieux des 
anciens. Ce probleme etait souleve par le conflit entre la condamnation 
prophetique du jeüne, dans H (= G), et I'importance prise par ce rite a 
partir de l'epoque exilique. La modification de H dans TM n'a pas ete 
determinee, cornme les changements des recensions de vulgarisation, par le 
souci d'adapter pedagogiquement un texte normatif coexistant. Le change
ment inflige a H Is I, 13, dans la tradition normative recueillie par TM, 
marque non une adaptation vulgarisante, mais une rupture avec la lec;on 
originelle. La modification a sacrifie cette lec;on H aux interets du rite du 
jeüne, devenu trop important pour etre contredit ouvertement par un texte 
prophetique. 11 s'agit d'un phenomene d'abrogation. A ce titre la lec;on TM, 
quoique secondaire, constitue une donnee historique positive, qui ne doit 
pas etre depreciee sous pretexte de secondarite. Mais si la lec;on TM marque 
ainsi une rupture avec H, dont la teneur aurait ete irremediablement perdue 
sans G, cette lec;on temoigne cependant du souci de tirer de H sa legitimite. 
Cela a ete possible, grace a l'application de I'hermeneutique methodique 
qui a ete decrite plus haut. Par le canal de l'homonymie, puis de la synonymie, 
l'autorite de H est passee dans la lec;on derivee. Le recours a la methode, 
pour resoudre le probleme de l'abrogation, livre une illustration exemplaire 
de l'autorite de cette methode, en la faisant intervenir au creur de la norme 
scripturaire. 
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POUR L'EXEGESE 

425 

La plurivalence, outre qu'elle etait deja engendreuse de sens par homo
nymie et (dans l'ecriture consonantique) par homographie etait prolongee 
et elargie par la polymorphie, qui resultait de la conviction selon laquelle 
les ressemblances formelles de tout genre ou les relations fondees sur des 
conventions ret;ues, comme les abreviations ou les cryptographies, signalent 
des parentes reelles. On pouvait, en vertu de ces parentes, passer legititnement 
d'une forme a une autre forme voisine (par petite mutation ou recomposition 
des memes elements materieIs, comme dans les metatheses et les anagrammes), 
comme on passait d'un sens a un autre sens couvert par une me me forme. Le 
sens et la forme s'interpenetraient indissolublement; la plurivalence et la 
polymorphie se melaient dans l'hermeneutique, parce que la forme n'avait 
pas encore ete clairement dissociee du fond par une pensee analytique 
abstraite, pour etre reduite a un röle purement symbolique, strictement defini 
et limite par les relations contextuelles 43. 

Oe ces conditions resulte que l'hermeneutique analogique du ludaisme 
n'a pas seulement ete interpretation, mais aussi transformation textuelle. 
Elle pouvait engendrer un nouveau texte a partir d'un plus ancien. Elle 
possedait par consequent, dans cette limite, un pouvoii litteraire veritablement 
createur. D'un autre cöte, nous avons vu que les origines de cette hermeneu
tique remontent a un passe bien anterieur aux documents de basse epoque 
qui en illustrent l'existence par des exemples nombreux. La frequence des 
exemples est alors due au fait que ces sources sont en majeure partie vouees 
par nature a l'interpretation (versions antiques, exegese rabbinique). Si les 
origines sont anciennes, alors l'hermeneutique a deja du exercer son influence 
sur l'elaboration meme des textes bibliques, en certains endroits. Les observa
tions occasionnelles que nous avons faites a cet egard, au cours des analyses 
consacrees a G et Qa, suffisent a montrer qu'il en a bien ete ainsi et que les 
textes affectes, d'une maniere ou d'une autre, par I'hermeneutique doivent 
etre, selon toute vraisemblance, plus nombreux que ceux que I'on peut 
detecter a partir des seules versions ou des recensions de vulgarisations 
comme Qa. Dans les redactions hebralques originelles, l'hermeneutique 
intervient avant tout lorsque sont utilisees des traditions et formulations 

43 La plurivalence et la polymorphie consecutives a la partlclpation verbale repn':sentent 
un mode de pensee et d'expression qui s'oppose a la distinction des mots et des choses, postulee 
par Platon, Cratyle, 439b: OUK i;~ Övol.u'mov ana ltOAU J.lanov aUT<l i;~ au,oov «non pas 
d'apn!s les noms, mais bien plutöt (il faut apprendre et rechercher) les choses d'apres elles
memes» (J'ai utilise le texte etabli et traduit par L. Meridier, Belles-Lettres, Paris, 1961). 
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anterieures aux compositions israelites originelles. Nous en avons releve des 
cas 44. Des criteres empruntes ä. l'hermeneutique ont aussi pu inspirer directe
ment (sans utilisation des traditions anterieures) la redaction premiere. Ainsi 
lorsqu'ont ete exploites par analogie formelle certains termes 45 ou lorsqu'a 
ete vi se un sens double 46. L'emploi de l'abregement parfois soup~onnable 
peut ca eher une intention hermeneutique plus ou moins affirmee 47. La 
cryptographie, dont les 'atbas de Jer 25, 26 et 51, 1 so nt des illustrations 
reconnues 48, est un cas particulier qui participe a la fois d'une convention 
redactionnelle analogue aux abregements, et de l'hermeneutique. Ces 'atbas 
restent des exceptions, mais significatives. Ils n'interessent pas seulement les 
2 passages de Jer affectes. Les 2 cryptographies montrent en effet que 
l'expression litteraire a pu obeir le cas echeant ä. des speculations para
litteraires. Il est donc normal de s'attendre a ce que la teneur des textes ait 
comporte, en d'autres endroits, des significations indirectes, cachees sous 
l'expression apparente. Une reflexion historique anterieure aux decouvertes 
de Qumran aurait pu deduire des 'atbas de Jer cette probabilite et identifier 
ä. partir de lä. le probleme des conditions culturelles de transmission, d'inter
pretation ancienne et finalement d'elaboration des textes. Seule la puissance 
du prejuge empiriste, issu d'un analytisme rationalisant insuffisamment 
adapte aux materiaux, explique qu'une teIle enquete n'ait pas ete entreprise, 
en depit de la lucide contribution de P. Volz de 1936, qui a ete signa lee plus 
haut et qui aurait pu y conduire 49 . 

Dans la me sure ou nous avons ete amene ä. constater I'influence de 
l'hermeneutique sur l'elaboration du texte hebreu originel, il ne pouvait 
s'agir que d'anticipations limitees, qui se situaient dans le prolongement 
des analyses requises pour etablir l'existence de l'hermeneutique analogique 

44 Ainsi Is 34, 3-4: He section, I" partie, 7; 53, 11: He seetion, I" partie, 10; Gen 6, 2s.: 
He seetion, HIe partie, eh. I, 0, d. 

45 Exemples dans des publications ulterieures, apropos de textes restes partiellement ou 
totalement inexpliques. 

46 Ainsi dans Is 52, 14, sur le point examine a titre introductif et provisoire, a l'occasion 
de la var. Qa: seetion H, Jl< partie, 10 (la double valeur de TM = H l1nill?J). 

47 Cela pourrait etre le cas de ler 7, 4, d'apres les remarques faites sur ce texte: I" section, 
He partie, eh. H, B, note 38 (sur les abregements). 

48 Voir la definition de I"atba!i dans W. Rudolph, Comm. 138, n. b (sous ler 25, 26). Voir 
aussi le meme sous 51, I: ibid. 264, n. a. Voir encore P. Volz sous ces 2 textes (Comm. 388 bas, 
et 428 n. a). 11 convient de rappeIer que la source de I'identification de l"atbas, dont ont profite 
les commentateurs modernes de ler est le commentaire de Rashi a ler 25, 26 (in: Miqraöt g.). 
L"atba!i est un cas particulier de la 29' regle, parmi les 32 middöt de l'hermeneutique 
rabbinique: Strack, Einleitung ... , 107 bas. Cf. aussi Bacher, Terminologie ... , I, 127; cet 
auteur fait observer que dans les textes posttannaitiques, le procede est simplement designe 
par le terme general de gematria. 

49 P. Volz, in ZA W 54 (1936) 100s. 
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methodique, teile qu'elle est largement illustree dans la documentation de 
basse epoque. La remontee vers les origines textuelIes est en realite un 
nouveau sujet, qui exigera des exposes disjoints. Mais la possibilite de cette 
remontee, grace au critere de l'hermeneutique qui a ete detinie dans le 
present ouvrage, peut fournir des a present aux exegetes des orientations 
susceptibles de les ai der dans leurs recherches. L'hermeneutique originale 
des anciens peut conduire le critique moderne ademeler les motifs caches 
de certains textes qui ont resiste jusqu'ici, partiellement ou totalement, aux 
efforts d'elucidation. 

Les solutions qui se presentent alors n'ont rien a voir avec les simplifica
tions et les banalisations auxquelles donnent lieu la theorie rationalisante 
des «jeux de mots». Cette theorie est inadequate pour les raisons souvent 
dites ici et que resume de maniere frappante I'inefficacite a laquelle elle a 
condamne la critique, touchant la vraie nature et la portee du phenomene 
a I'reuvre. Une analyse avertie des procedes des anciens et de leurs modes 
de pensee, en matiere litteraire, a au contraire des chances de deboucher sur 
des originalites substantielles, qui sont un aspect des richesses du texte 
biblique. Ce sont parfois de veritables tresors qui dorment encore sous les 
apparences de certains emplacements textuels. Les methodes hermeneutiques 
des anciens, si elles sont utilisees avec discernement par une critique liberee 
du prejuge empiriste, offrent peut-etre, du moins dans les meilleurs cas, le 
moyen de desceller les dalles qui recouvrent encore des depots insoup~onnes. 
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69s., 78s., 84s., 142 n.l, 150, 169, 201 S., 

207,216, 218s., 221 s., 230s. et n.40, 235s., 
238, 241, 250, 252, 261, 269, 284, 288 S., 

347, 379, 406, 417. Cf. Analogies scriptu
raires. 

Enuma Elish (poeme babylonien de la Crea
tion) 386 S., 393. 

Eschatologie 246, 331. Cf. Messie. 
Esseniens 77 n. 19, 244. Cf. Desert, Gueri

sons, Qumriin (communaute de). 
Exegese (des anciens) 9, 18 n.4l, 31, 64, 

195s., 201, 231, 235, 237, 239 n.61, 406 et 
n.3, 414. Cf. Analogies scripturaires, 
thematiques, verbales, Autorite, Deduction, 
Edification, Hermeneutique, Intluences 
scripturaires, Methodes, Middot, Modifica
tions (tex tue lies), Oraculaires (textes), Rab
binique, Traditions exegetiques. 

G cf. Ie section passim, Arameen, Aristeas, 
H(G), Intellection (antique de H), Mission 
(aupres des goyim), Sinai, Targum sous
jacent a G. 

Geiger 115n.19,196,413s. 
Gezeräh säwäh 50 s., 55 S., 64, 72. 

Gilgamesh (en Palestine) 383. 
Gimel-kaf(dans la speculation formelle) 98s. 

n.27,157. 
Gloses 12 s., 24 S., 274 n. 129, 291, 374, 384. 
Guerisons 77 et n.19. Cf. Esseniens, Messie. 
Gutturales (exploitation speculative) 124, 

140, 152, 305, 339, 346. Cf. Parentes ver
bales formelles. 

H (redaction pnmll1ve de I'hebreu) 5, 27, 
35 s., 66, 167, 197, 375 S., 424. Cf. Arche
type, H(G), Normatif (texte), Texte, TM. 

Habaquq (midrash de) 45, 406 n. 3. 
Haftärot 17,34 n. 5, 73, 221 n. 11. Cf. Culte. 
Hazor (fouilles de) 383s. 
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Hellenistiques (conditions, influences) 49 n.42, luste souffrant 279 s. 
177s., 212s., 236, 276. Cf. G et Mission 
(de G aupn:\s des nations). 

Heqqes (regle rabbinique) 50. 
Hermeneutique 64s., 102, 114, 191 n.32, 

192s., 194s., 203,262,265,278 n.139, 290s., 
304, 354, 376, 381, 389s., 405s., 410, 425s. 
Cf. Analogies (diverses) et la les renvois, 
Autorite, Efficacite exegetique, Tradition 
exegetique. 

H(G) 5, lOs., 19, 23, 26 s., 44, 72, 82, 97, 
109, 118s., 127, 137, 149, 153 n.31, 156s., 
161,184,194,271,275,308,329,334,373, 
412, 417. Cf. Gloses. 

Hierarchisation formelle 191 n.32, 371, 389. 
Cr. Oraculaire, Participation, Parente ver
bale. 

Hillel (n:gles de) 36, 48s., 55, 394 n. 31. Cr. 
Middöt. 

Homographies 67, 76 n.18, 110 n. 10, 110-
114,117,126,130,138,144 n.8, 147, 150, 
156, 170, 183, 186 s., 243 s., 248, 259 s., 264, 
297, 314s., 332, 340. Cr. Double (sens), 
Homonymies. 

Homoioteleuton: 280 n. I. 
Homonymies 76 n. 18,97,100,166,167 n.19, 

172, 192, 371, 388 s., 420-423. Cr. Analogies 
verbales, Double (sens), Homographies. 

H(Qa) 250, 256, 323, 335, 364. 

Ibn Banln 308 s. et n. 39. 
Ibn Ezra 22 n. 54, 68, 342, 408 n. 6. 
Impurete cf. Main, Sang. 
Influencesscripturaires 3s.,6, 18n.41, 143s., 

153, 319 et n. 58, 367 s. Cf. Analogies 
scripturaires, Emprunts, Passivite. 

Intellection (antique de H, dans G etc.) 19, 
23,32,78, 83s., 88, 94s., 109, 120,128,144, 
161, 173, 233, 255 n.98, 298 et n.16, 305, 
310, 313 S., 320, 323 S., 360, 362. 

Inversion de sens 62, 112, 120, 127, 408. 
Cf. Antithese, Negation. 

Ismael (Rabbi) 50 n.47, 394 n. 31. 

lonction verbale 18, 24 n.60, 51 S., 61, 63, 
65, 76, 78 S., 82, 88, 90 s., 93, 102, 157, 170, 
203, 220, 228, 232, 235, 240 S., 251 s., 261, 
276, 279 s., 288, 290, 346, 365 s., 368, 379 s., 
382 s., 417. Cf. Analogies scripturaires. 

Kahle 39 s., 209. 
Kutscher (selection) 23 n.55, 28, 205 s., 

214s., 218s., 230s., 375, 411 n.12. Cf. 
section II, I' et 2' parties, passim. 

Legers (elements verbaux) 113 n.15, 114, 
140,297 n.12. 

Liberte (attribuee aux anciens en exegese) 28, 
33s., 61,111,120,126,131 S., 137s., 142s., 
173s., 181, 196, 282s., 302s., 419s. Cf. 
Empirisme, Empiriste (theorie). 

Liberte subordonnee 137 n.6, 143, 174 et 
n. I. 

Liturgie 34, 73, 79, 116, 136, 186, 307 n. 35, 
345. Cr. Culte. 

Logique (interpretation, relation) 53 s., 58, 
61, 64s., 375, 379,382,411. Cf. Analogies 
thematiques, Deduction, Inversion, Syno
nymies. 

Loi (dans le ludaisme) 33 s., 41 s., 73, 76 s., 
109s., 114, l31 s., 136s., 154, 185s. et n. 27, 
220 n. 10, 221, 236, 242 S., 285, 355 S., 369, 
380s., 409. 

Madian, madianite 67, 253, 254 n. 94, 257. 
Main 222, 225 n. 23, 226 s. Cf. Impurete. 
Materialite textuelle 7 s. et n. 14, 15, 35, 77, 

87, 127s., 156, 161 s. n.5, 255 n.98, 270, 
329 n.88, 337, 391. Cr. Accidents, Contact 
verbal, Passivite. 

Medes (traites assyriens de vassalite) 62 n. 75. 
Mekhilta (midrash) 115 n.19. 
Messie, Messianique 45 n.35, 74 n. 11, 76, 

143, 148 n.17, 232 n.40, 246, 289 n.163, 
370 s. et n. 178. 

Metatheses, Anagrammes 16, 22 n. 54, 76 
n. 18, 99 n.28, 11 0 n. 10, 111, 124, l31 S., 

139,141, 146s., 149, 151, 154s., 156s., 167 
n.19, 18Is., 185s., 190, 203s., n.9, 263 n.108, 
283 n. 147, 287, 329 n.87, 340, 353, 390 S., 

400, 409 S., 425. Cf. Analogies verbales 
formelles. 

Methodes hermeneutiques (des anciens) 9 S., 

12,23,26-29, 30s., 36, 61, 102s., 120, 150, 
173 S., 183, 192 S., 195 S., 203, 215, 232, 242, 
266, 283, 289 S., 303, 315, 375, 381, 411 S., 

420, 424. Cf. Analogies scripturaires, Ana-
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logies verbales, Hermeneutique, Hierarchi
sation formelle. 

Metrologie 57 n.62. 
Midd6t 31, 35s. et n.ll, 48s., 191 n.32, 

394 n. 31, 406. Cf. Ge::eriih §iiH'iih, Heqqes, 
Notarieon. 

Miel 253 n. 93. 
Mission (de G aupn\s des nations) 39, 49, 

101 s., 168 s., 339. Cf. Nations, Universa
lisme. 

Monotheisme cf. Loi, Mission, Universa
lisme. 

Mutations (petites, speculatives) 99 n.27, 
140s., 142 n.l, 147, 150, 154, 167 n.19, 183, 
191 n.32, 233 n.40, 263 S., 279, 283 n. 147, 
295s., 305, 314s., 320, 332, 339, 344, 347, 
361 n. 169, 364, 367, 371 s., 375, 388, 425. 
Cf. Analogies verbales formelles, Assonan
ces, Gutturales, Paragraphie, Paraphonie, 
Parentes, Ressemblances. 

Nabonide cf. Index textue! : Harran (stele de). 
Nations 54, 180, 252, 285, 339, 357, 365s., 

n. 174, 369. Cf. Mission, Universalisme. 
Negation (speculation sur) 129 s. Cf. Inver

sion de sens. 
Nom divin 115, 373 s. 
Nomades, Nomadisme 95 n.18, 186s., 190, 

304 n. 24, 367 n. 176. Cr. Desert, Miel, Puits. 
Normatif (texte) 43, 67, 207, 211, 274, 394 

n.31, 410s., 419s., 424. Cf. Scripturaire, 
Texte, Tradition. 

Notaricon 392 s. Cr. Midd6t. 
Nun (faiblesse phonetique, traitement specu-

1atif) 317 S., 320, 352, 363. 

Oraculaires (textes, exploitations) 33, 44s., 
59, 96s., 102s., 121, 122 n.18, 166, 196,216, 
244 s., 331 s., 345 s., 367 n. 176, 370 s., 389. 
Cf. Hierarchisation formelle, Typologie. 

Origine (des methodes hermeneutiques) 36, 
198, I1e seetion, 3e partie. 

Originel (texte) er. H, Archetype. 
Orthographe (consonantique; exploitation 

speculative) 28, 132s., 140, 144 n.8, 147, 
185s., 191,295,297, 332, 339s., 349s. 357 
n. 160,363 n. 173, 364, 379. Cf. Abreviations. 

Paix 60, 66. Cf. Messie. 

Paragraphie 132s. et n.41, 138, 141, 149, 
153,183,287, 302s., 347. 

Paraphonie 183, 347. Cr. Analogies verbales, 
Parentes. 

Paraphrase 119, 126, 127 n.31, 133, 144s., 
156 n. 43, 225 s. 

Paratextuel (faeteur) 8, 23, 34, 350 n.142, 
426. Cf. Hermeneutique, Tradition. 

Parentes verbales (exploitees speculativement) 
22 n.54, 147, 157, 187s. n.27, 279, 316, 
337 n.107, 401, 425. Cr. Mutations (petites), 
Paronomases, Ressemblances. 

Paronomase 191 et n. 32. Cr. Parente verbale, 
Ressemblances. 

Participation 35 S., 197, 254, 303, 313 n.49, 
371,382, 388 s. Cr. Hierarchisation formelle, 
Parentes verbales. 

Passivite (supposee, dans la transmission tex
tuelle) 6s., lOs., 16 n.32, 29, 320, 337. 
Cf. Empirisme, Materialite textuelle. 

Philistins 45, 333, 336. 
Piyyutim (poesie synagogale des) 307 s. 
Plurivalence verbale 262 n. 108, 382 s., 386 S., 

393, 425. Cf. Homographies, Homonymies, 
Participation. 

Preisraelites (formulations, traditions) 166, 
254, 266, 380, 386, 425 s. 

Preredactionnelles (formulations, traditions) 
254, 279, 282. Cr. Preisraelites. 

Prophetes (dans l'ensemble scripturaire) 33 s., 
73,221,381. Cf. Loi, Scripturaire. 

Prophetisme 63, 66, 356. Cf. Oraculaire, 
Prophetes. 

Puits 73 S., 190 n. 30, 186 s., 243 s. Cr. Desert. 

Qa lOs., 25, 27 s., 82, 206 s., 290 s., 405 S., 

ne seetion, 1<e et 2e parties. Cr. les rubriques 
ci-dessous et !'Index des textes, sous Isaie. 

Qa, aramaismes 147, 295s., 302, 305, 344s. 
Qa, mem 347 s., 350. 
Qa, orthographe 97 n.24, 107 n.2, 112 s., 

n. 15, 168 s. et n. 106, 295. 
Qa Rapports avec G: cf. l'Index des textes 

sous Isaie, passim. 
Qa, resh 348 s. 
Qa, verbes gemines 168 s. et n. 106. 
Qa, verbes au passif 97 s. n.24, 300 n. 19. 
Qb 43,49 n.45, 412. 
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Qiml:li 22 n. 54, 68, 341 s. et n. 116. 
Qumrän (communaute de) 242s., 245, 262, 

266, 327, 331, Cf. Esseniens. 

Rabbinique (litterature, methodes) 35 s., 
48s., 52, 64,192, 407s., 412. 

Rashi 21 s., n.51, 22 n.54, 68, 151 n.26., 
342, 408 n. 6. 

Rationalisme 34s., 87, 205, 258s., 291, 426. 
Reconstitutions historiques (par l'hermeneuti

que) 68, 102s., 123, 132 n.41, 427. Cf. 
Efficacite. 

Reduction «un pour deux» I11 et n. 11, 140, 
263, 286 nn. 151 et 154, 305. 

Relecture 195 s., n. 1. 
Rcsh 347 s. 
Ressemblances verbales 35, 183, 191, 248, 

253, 303, 371, 379, 388. Cf. Analogies 
verbales, Parentes verbales. 

Revelation 179 s. et n.13, 289. Cf. Theo
phanie. 

Saadya 22 n. 54, 151 n.26. 
Sacerdotale (source dite, = P) 356, 380. 
Sacralisation (de la Loi etc.) 33 s., 42, Cf. 

Loi, Prophetes, Scripturaire. 
Samaritains 45 s., 87 s., 92, 98 s. 
Sang 224 s., 253 s. 
Scripturaire (autorite, corpus, science) 31 s., 

41, 143 s., 242, 265, 345. Cf. Loi, Prophetes, 
Sacralisation, Texte, Tradition. 

Seeligmann 44 s., 100 s. 
§'monch . Esreh 272. 
Serviteur (de Yahve) 277 s. n.136. 
Sfire (textes des traites de) 62 n. 75. 
Sinai, Sinaitique 39 s., 68, 245 s., 254 n.94. 

Cf. Theophanie. 
Speculation verbale 175 S., n.6, 185, 191 S., 

395 S., 398 S., 406, 426. Cf. Analogies ver
bales (et renvois). 

Statistique (argument en lexicographie) 23 
n.55, 317, 360 n.165. 

Style speculatif 222 s., 282. 
Sukk6t (fete des ca banes ou tabernacles) 54, 

215n.37. 
Synagogue, synagogal 73,78,187,211,221, 

356,371,407. Cf. Culte, Liturgie, Rabbini
que. 

Synonymies 276, 365, 375s., 401, 411, 422-
424. 

Syriens 44. 

Tanl:lUma 115 n. 19 et cf. Bibliographie sous: 
Buber, Zundel. 

Targum 70, 73, 84 et nn.35s., 143s., 163 
n. 10, 287 s. 

Targum sous-jacent a G 76 n. 18, 84 n.36. 
Cf. Arameen (influence sur G). 

Targum sous-jacent a Syr 20 n.47, 76 n. 18, 
193, 306 s., n.34. 

Texte, types textuels 35, 206s., 214s., 226, 
291, 375s., 382, 407s., 4IOs., 412 et n.14, 
426 s. Cf. Abrogation, Accidents textuels, 
Archetype, H, Hermeneutique, Materialite 
textuelle, Normatif, Paratextuel, Passivite, 
Scripturaire. 

Theophanie 54, 66 S., 113, 245 s., 252 s., 
257 S., 356 s., 380 s. Cf. Revelation, Sinal. 

TM 66s., 132 n.41, 207, 258s., 274, 277s., 
280, 340s., 410s., 424. Cf. H, Texte. 

Topographie textuelle 9, 35, 61, 65, 201, 
204 S., 217 S., 238, 255. Cf. Analogies scrip
turaires. 

Tradition 33s., 44, 62s., 73, 140 n.14, 152 
n.29, 192s., 208, 248, 259, 277, 342s., 382, 
405. Cf. Autorite, Canaan, Hermeneutique, 
PreisraeIites, Preredactionnelles. 

Tradition culturelle 266,283, 372, 385 S., 392, 
396,404. 

Traditions exegetiques 132 n. 41, 143 s., 
192s., 226, 232s., n.40, 265, 271,284,288, 
3085.,313, 319s., 325, 344, 373s. 

Traditions lexicales 23, 76 n. 18, 95 s., 98, 
144s. et n. 8, 162s., 172. 

Tradition textuelle. Cf. H, Hermeneutique, 
Scripturaire, Texte, Tradition. 

Traites d'alliance 62 et n. 75. 
Typologie 40,465.,92, 245s., 288,327,331, 

336, 353 s. 

Ugarit, Ugaritique 95s., n.20, 165 n.18, 
167 n. 19, 260, 384 s., 402 et n.47. 

Universalisme 39 s., 285, 339, 356s., 365 s., 
n. 174, 369. Cf. Loi, Mission, Nations. 

Vulgarisation 23, 43, 49 n.45, 119, 208 s., 
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215,263 n.108, 310s., 323, 375, 405, 411 s., 
424. Cf. Edification, Hermeneutique, Nor
matif. 

Wellhausen (selection) 405 n. 1. 

Yod (pluriel, speculatif) 149. Cf. Abrevia
tions. 

Ziegler (selection) 5s., 9s., 31, 69s., 73s., 
154s., 195s., 215. Cf. Empiriste (theorie). 

Zillessen 4, 7, 11 s., 71 s. 



INDEX LEXICOGRAPHIQUE (selectif) 

l:JN 13 S., 19 S. 

j?:JN 21 S. 

TnN 298 s. 

inN 298. 
iN:J 181 S., 187s. 
O'D?:l;"l 67. 

i:ll 233 S. 

'l"n 93 n. 15. 

IVlVn 202s. 

IVOD 316s., n.52. 

"n' 360s. 

iD' 320 s. et nn. 64, 73. 

Oil 144s. 

im 139. 

II'l"n 95s. 
IVlVn 310. 

IVOD 316 n. 52. 

"IV:I Cr. cette rac. en hebreu. 
ON" 170 S. 

blpn 95 S., n.20. 
!'im 164s. 

btiru 182. 

inu 116 s. 

limu 165, 171 s. 
nabalkütu 391 n. 21. 

pänu 116. 

sakäpu 98 S., n. 27. 

'acjima 423 n.42. 

cjäma (11" et y) 421 s. 

HEBREU 

'''':1 et ''':1 150s., n.26. 
;"I?:l:l 245 S., n.79. 

"IV:I 76 n. 18, 107 s. 

ION" 161 S. 

II ON" 163 s. et nn. 18-19. 

N"?:l 222s. 

DD?:l 67, 251. 

pp?:l 257s., 262s., n.108. 

nlV?:l 370s. 

ilD 324 n. 75, 244 n. 94. 
;"liD 328. 
iNO 187 n.27. 

ARAMEEN ET SYRIAQUE 

im 295s. 

'llD 98 S., n.27. 

iDO 303 S. 

Oll 423. 

rni 124. 

"P~ 20. 

UGARITIQUE 

np.y 95 n. 20. 

ACCADIEN 

AN 398. 

/GI 116. 

MES 401. 

MES 401. 

Tl 395. 

ARABE 

hacjama 422 s. 
bassa 309 S., 311 n.43. 
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kasila 76 n. 18, 108 s. 

ra::ama 145. 

INDEX LEXICOGRAPHIQUE 

räll'in 31 n.2. 

lrayama 423 n.42. 

GREC (SELECTION TRES REDUITE) 

KawbEIKVUVUl 173 S., 177 n. 7. 

mwaiVf.IV 37 s. 
apxOVTf.~ 161 s. 
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ANCIEN TESTAMENT 

Genese 

I G: 177 n.7; 1,1: 63s.; 1,13: 295s., 415s.; 
2,1: 250 n.8; 2,7: 354; 2,10: 145 n.9, 147; 
2,21 s.: 395s.; 3,20: 395; 4,4 G: 148; 4,21 
G: 178 n.8; 6,2s.: 394 11.32; 6,1-4: 397; 
8,12: 361; 9,5: 225 n.22; 9,27 G: 53 n.52; 
10,10: 99; Il,l : 3,87 S.; 11,2: 99; 11,4: 87, 
102; 11,8: 98; 11,8-9 T Ok: 15411.37; 11,9: 
102; 14,22: 225 n.23; 17,5: 394 n.32; 19,27 
394 n.32; 23,14: 33211.97; 25,23 T Ok: 163 
n.1O; 26,2G: 53 n.52; 27,29 T Ok: 16311.10; 
id. G: 169; 29,32; 394 n.32; 42,19: 337 
11.107; 45,3: 332 n.97; 49,10: 186. 

Emde 

3,15: 233; 6,8: 225 n.23; 9,14 G: 126; 12,35: 
367 n.176; 14,26-27: 22511.23; 15,3 H, G: 
59,62; 15,7: 115 n.19; 15,8 T Ok: 143; 
17,6: 3, 5; id. G: 71 S., 187,245; 18,20 G: 
40; 19,18 G: 53 n.52; 20,7: 234 n.45; 20,25: 
90 n.11; 23,1 : 64; 24,9 s. : 39; 24,10 : 254; 
24,16 G: 53 n.52; 28,41: 22511.23; 33: 117 
n.23; 40,29 G: 53s.; 40,32 G: 54; 40,35: 
54. 

Levitigue 

8,33: 225 11.23; 16,3: 273 n.127; 17,11: 224; 
20,9 T Ok: 22511.24, n.25; 25,5 G: 158; 
26,21-33: 220; 26,32: 219s.; 26,39: 259 
n.104; id. G: 262 n.108. 

Nombres 

9,18s.G:53n.52; 10,34G:53n.52; 13,33: 
39711.38; 14,14: 270n.119; 15,20:64; 16,30 
G: 177 n.7, 184s.; 20,8s.: 24; 20,24: 115 
n.20; 21,17s.: 74; 21,18: 150 n.25; id. G: 
156 n.41; 21,18: 186, 242; 23,3 G: 129 
11.38; 23,9 G: 53 n.52; 35,16 S.: 225 n.22; 
35,34 G: 53 n.52. 

Deuteronome 

1,5: 181; id. G: 182 n.14; 1,13: 18711.27; 
1,29: 119 n.3; 2,9: 342; 4,19: 265; 4,36: 

32211.67; 6,6s.: 21511.37; 6,1: 277 11.135; 
8,5: 215 n.37, 322 n.67; 8,10: 277 n.135; 
8,15: 238s., 289; 11,15: 277 n.135; 11,19: 
21511.37; 13,1: 215 11.3; 18,4: 64; 19,10 T 
Ok: 225 n.25; 19,11s.: 225 n.22; 20,2s.: 
2411.60; 21,8 G: 225 n.25; id. T Ok: 223; 
22,8: 225; id. G: 225 n.25; 27,8 G: 182; 
27,15: 345; 28,52 T Ok: 124 n.21; 31,6: 
119 n.3; 32,8: 16711.19; id.414; 33,12 G: 
53 n.52. 

Josue 

1,9: 119 n.3; 5,14: 186; 8,18: 225 n.23; 
24,25: 204 11.9. 

Juges 

5,21: 342. 

I Samuel 

405 n.1; 13,8: 360; 14,41: 405 n.1; 15,22 S.: 
416 n.25. 

II Samuel 

17,10 G: 262 n.l08; 11,1: 340. 

I Rois 

5,31: 90 n.11; 6,36: 90 n.11; 13,21: 115 
n.20. 

II Rois 

6,33: 337 11.107; 24,2: 252 n.90. 

Isafe 

1,7 Qa: 218s.; 1,8 Qa: 295s.; 1,13: 197, 
414; 1,15: 221 S.; 1,16 G: 109; 1,22 G: 83; 
1,25 G: 83; 2,ls.: 229; 2,3: 228; 2,9s.: 
146 n.14; 2,11 G: 98 n.26; 3,8 G: 107; 3,10 
G: 110; 3,18s.G: 49 n.42; 3,24; 259; 4,3 
Qa: 295; 4,5: 308 n.38; 4,5 H,G: 54s.; 
4,6 G: 144 n.8; 5,3: 285 n.150; 5,11 Qa; 
297s.; 5,11 T: 303, 304 n.27; 5,12: 345; 
5,24: 259, 306 n.3; 5,24 Qa: 305 s.; id. Ag, 
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Theod, Sym: 312; 5,27 G: 108 n.4; 6,9-10: 
346 n.132; 6,10: 77; id. G: 148,317 n.56; 
id. Qa: 316; 7,2: 330 n.92; 7,14: 346 n.132; 
7,22: 295; 8,11 G: 134, 329; id. Qa: 320; 
id. Syr: 32511.76; 8, II s. G: 236; 8, 11.l6 G: 
122; 8,11-16 G: 120; 8,12: 11811.1, 119, 
323; id. G: 130s.; 8,12-13: 132 n.41; 8,12-
16 G: 121s.; 8,14: 284; id. G: 46, 118s., 
125s.; id. T: 287; 8,15: 284; id. G: /08 
11.4; 8,16: 132; 8,21 G: 16111.4; 8,22: 241 
11.65; 9,1: 275s.; 9,8-9: 4; 9,9-10 G: 45, 
87; 9,10 G: 3, 46, 68, 87; 9,10-11: 98s.; 
9,11: 14s.; id. Syr: 20 n.47; 9,18 G: 13s.; 
10,9 G: 99; 10,20 G: 149; 10,24 G: 231 
11.36; 11,2 T: 15411.37; 11,4: 143; 11,11: 
99; 13,10: 258s.; 13.11-12: 84s.; 14,ls.: 
45 n.35; 14,2: 228 S.; 14,9: 337; 14,29: 333; 
14,32 Qa: 332 s.: 17,12: 229; 19,6 Qa: 
348; 20,2 H, G: 28311.147; 20,6 Qa: 230 S.; 
21,12: 15011.26; 22,11: 346; 23,1.10: 44; 
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