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ABS'TRACT
'l'hc subjects o1 this article arc the narnes of European divinities and Lhe linguistic changes thaL can he
observed in them. Theretbre, I discuss texts wrjtten bl Scaliger. Saumaise. Vossius. Leibniz. and Eck-
hart. The relation betu,een sounds and writing rs given an important part in dris discussion.

Dans une lettre de 1711 ou 1712 à Mathurin de Veyssière La Croze, Gottfried Wit-
helm Leibniz écrivait:

Je suis ravi de I'approbation que vous donnez à ma conjecture touchant Cernun-
nos. La recherche des Dieux particuliers, difTèrens de ceux des Grecs et des Ro-
mains, particulièrement en Europe. seroit curieuse. ( ) Un certait Mr Della
Torre, qlui a écrit des antrquités du F'rioul, a parlé amplement du Dieu Belenus. La
Dea Nehalennia me paroit avoir quelque rapport à la rivière Valnlis. Boxhornius a

tàit une dissertation en Flamand sur cette Déesse. que j'ai: rnais je le me souriens
pas de I'explication qu'il en dorne .... (Leibniz 1768.V: 199-502)

Leibniz mentionnait ici les noms de dirinités "barbares" ayant suscité des débats qui
exercèrent une influence pius ou moins grande sur la "préhistoire" de la linguistique
historique et comparative. Ces noms de divinités avaient été niis en évidence lors de
décour.'ertes archéologiques remontant respecri\ entent au milieu du XVIe et au milieu
du XVIIe sièc1e.

En 1548. 1e site de I'ancienne cité d'Aquilea, au Frioul, fut I'objet d'une campa-
gne systématique de tbuilles (Calderini 19'/2). Y furent exhumées de nombreuses in-
scriptions mentionnant un dieu connu par divers textes antiques: Belenus était cité
par le poète et grammairien bordelais Ausone (1,.310-v.395) et par deux historiens
ayant relaté le siège d'Aquilea par les Romains. Hérodien (v.165-v.255) et Julius
Capitolilr.l Cette découverte fut suivie, un siècle plus tard, par la révélation clu nom
dela Dea Nehaleruia. Le 5 jar.rvier 1647, une tempête ayant ravagé les côtes <le la

1) Le pren.rier dans l'Histoire de l'etnpire après Marc-Aurèle, le seconcl tians la ÿie des tleur
Ma.rimins.
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Zélande, en Hollande. provoqua un retrait des eaux, lequel fit apparaître sur 1a plage
de Domburg - extraordinaire spectactre! - piusieurs stèles ou autels votifs invoquant
cette déesse jusqu'a1ors inconnue. Le texte de Leibniz avait pour cadre une troisième
découverte arcliéologique, qui eut lieu 1e 16 mars 1711, à Paris, quand des travaux
effectués dans ie chæur de la cathédrale Notre-Dame mirent au jour un monument
gaulois aujourd'hui conservé au Musée de Cluny, le "pilier des nautes parisiens. .

Celui-ci comportait les noms d'autres divinités celtiques, Hesus el Cerntumos.2

On voudrait dans ce qui suit poirrter quelques aspects saillants de ces débats, et

particulièrement ceux traduisant une prise de conscience de la primauté de

l'expression orale sur la représentation écrite. Si l'objet premier de la linguistique
réside dans le langage parié. on peut dire qu'une telle relation entre l'obiet et 1'écrit
constitue aussi un des principaux næuds nréthodologiques ou épistémologiques de

1'histoire de l'archéo1ogie. dans son passage de 1'épigraphie ou de la numismatique à

1'étude de la préhistoire et de la «culture sans écriture" .3

1. Scaliger

L'un des premiers à spéculer sur le nom de Belenus fut le "prince des philologues'
des environs de 1600. à savoir Joseph Scaliger (1540-1609). En 157.1, Celui-ci four-
nit un commentaire sur le passage d'Ausone où il est question du rhéteur Attius Pate-

ra ou Pater. "issu d'une famille de druides de Bayeux" qui servirent dans le «temple

de Belenus" - "ainsi les initiés nomment-ils / les serviteurs d'Apclllon" (Ausone

1934,I: 90-91).4 Scaliger y manifèste d'abord son attention aux correspondances en-

tre nomenclature et cultures. entre «Wôrter und Sachen". si 1'on veut. Il trouve chez

Dioscoride. dans les Livres sur La motière nÉdicale. mention d'une "herbe dont les

Gaulois enduisaient leurs flèches": le belenium, c'est-à-dire la jusquiame, que les

Ronrains nommaient opollinaris (Scaliger 1574: 9, 2'7-28). Ausone témoignait qu'on
appelait les prêtres de Belenus «serviteurs d'Apo1lon". La correspondance lexicale
confinnait donc 1e rapport entre 1a dir,inité barbare et celle des classiques.

Le cornmentaire de Scaliger sclulignait par ailleurs I'allure grecque du nom de

Beienus dans le récit du siège d'Aquiiée par Hérodien. Celui-ci écrivait que Belin
promit la victoire aux Aquiléens (Hérodien 1990: 8. 3,7-8, 19'7 sv). Scaliger suggé-

rairil par là une relation entre le dieu celtique et la Grèce, rapport qui pouvait être

compris comrne anoblissant pour la culture barbare ou comme un lien de filiation
privilégiant le nronde classique, l'origine hellénique'/ Dans tous les cas, les lecteurs
d'Ausone et de Scaliger semblent ne pas avoir apprécié la cornparaison ou

1'hypothèse. Peut-être le rapprochernent constituait-il à leurs yeux une atteinte à la
spécificité et à 1'originalité du monde celto-germanique qu'avaient révélées le De

2l Cf. Duval (1956. 1993): Deyts (1992); Laplanche (1992)t A la rencontre des dieur goulois
( 1 998).

3) Cf. Laming-Emperaire (196.t); Piggott (1976, 1989); Schnâpp (1993/1998). Sur le regain
d'intérêt pour les antiquités gauloises à la lin du XVIIe siècle. cf. Pomian (1992: 50); Crell
(1995:757).

'+) Scaliger avait été l'élèr,e. à Borcleaux, tl'Elie Vinet. qui préparait une édition d'Ausone sans
parvenir, apparemment, à l'achever. Aussi tlt-on appel à Scaliger (Desgraves 1986).
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Germania de Tacite (v.55-v.120), la Celtopaedia de Jean Picard (1556), la Germonia
antiqua de Philippe Cluvier (1616), etc.

Au reste, ce type de rapprochement constituait aussi un écart par rapport aux
conceptions générales de Scaliger lui-mêrne. On sait que sa Diatriba de Europaeo'
rtun linguis récuse la parenté, la cognatio unissant les "matrices" européennes. Pro-
vocation, évidemment! Comment refuser l'apparentement entre grec et latin, con-
sacré un demi-siècle aupalavant par Ange Canini (1521-1557)? Jules-César Scaliger
s'y était lui-même employé, en notant ls5 "permutations de lettres" qui unissaient tant

de mots des deux langues. ér,entuellement par l'intermédiaire des variantes dialec-
tales. Comment pouvait-on nier les rapports entre langues ciassiques et parlers sla-

ves, mis en évidence par Sigismond Gelenius (fin du XVe s. - 1554 ou 1555) dans sa

Concorde des cluatre long,tLes de 15371 Il fallait toute la force de répulsion des délires
flamands pour pousser Joseph Scaliger à considérer comme nugae eruditae la florai-
son de rapprochements et d'hypothèses suscités par 1'exaitation nationaliste.5

2. Saumaise

Claude Saumaise (1588-1653) faisait tigure. à 1'Université de Leyde. d'héritier de

Scaliger . I1 en adopte la retenue critique en n'émettant aucune hypothèse personnelle

à propos du nom de Belenus, qu'il considère comme un avatar de Mithra. c'est-à-
dire d'une figure du soleil. Son commentaire philologique se concentre, dans

l'Histoire Auguste, sur les graphies Belertus et Belinlts. Il note que l'alternance e/i est

très cor.nmune dans 1es inscriptions antiques.6 Et de citer: "Micttrius mis pour Merctr-
rius. Camùurs pour Camena. Melponine pour fuIelpontène», etc.

ll taudrait ici évoquer l'apport extraordinaire qu'a constitué, pour l'histoire de la
phonétique historique et la formation de f idée de latiu vulgaire, ia collecte des in-
scriptions 1atines.7 qui culmine en 1603 et 1682 avec 1a publication des recueils de

L'épisode. en un sens, illustre de manière fiappante ce qu'est la "vertu malheureuse", en his-
toire des sciences. Celle ci oflie de nombreux eremples de "fàute heureuse, (felir culpa),
d'erreur alant produit des développements historiç1uemenl «positifs". Ici, I'esprit critique, la
retenue. la prudence produisent un etÏèt .négatiÏ", puisque la position de Scaliger sera invoquée
par divers ememis du compararisnre uaissant pour rejcter aux oubliettes i'idée d'un prototype

"irano-européen. er la possibiliré même d'une méthode comparative. Figure cardinale de la lin-
guistique de l'âge classique. Sca)iger joua aussi un rôle marquant dans l'exploration archéokr-
gique du culte de Beler.rus. Il répandit la découverte. à Clermont-Ferrand, d'une sépulture an-
tique mentionnant Belenus et il mentioma, dans son commentaire sur Ausone. Ie culte rendu
dans les Pyrénées au dreu Abellio. Sa proverbiale prudence l'empêcha de mettre erplioitement
celui-ci en rapport avec Beienus. N'Iais il devait bien se douter que d'autres. moins prudents,
s'en chargeraient. La malignité de Scaliger pouvait elle aller jusqu'à susciter l'égarenlent chez
les autres'l Le laconisme de son interventron à propos de Belenus produisit en tout cas Ia spécu-
lation malencontreuse. A plusieurs égards. le "prince des critiques" n'exerça pas une action des

plus positives sur le cours de la linguistique.
Saumaise (1620.39: 253). Les Romains contbndaient ces r,oyelles par suite d'une "vicieuse
habitude dont on trouve pas mai d'exemples dans les vieux monuûrents".

Entreprise au milieu du XVIe siècle par le Flamand Etienne Wynants, aussi appelé Pighi ou
Pighius.
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Janus Gruter (1560-1627) et Thomas Reinesius (.1587-1667). Renvoyons au chapitre
traitant de ces sujets dans notre livre L'én*mon des diear, à paraître chezDroz.

3. Vossius

Plusieurs autres érudits majeurs de l'âge classique prirent part au débat sur Belenus.
William Camden (1551-1623), dans son Britannia, met profit sa comaissance de

1'histoire rnonétaire du pays - ce que les historiens de l'archéologie considèrent
coûlme une des originalités de son æuvre. Ces monnaies oflrent le nom d'un roi
Cunobelinus, anthroponyme comportant évidemment l'élément Belenus. Le rap-
prochenrent avec Apollon et l'herbe apollinaire est contirmé par le fait que ces rnon-
naies montrent 1e roi jouant de la lyre (Camden 1607: 70).s

L'intervention linguistiquement la plus significative, dans le débat sur Belenus,
est due à Gérard-Jean Vossius (1577-1649). I1 est I'auteur de deux livres décisif-s: les

Vices du longage et façons de parler latino-barbares de 1645et l'Ety'mologique de la
Langue latine de 1662. Ce dernier ou\:rage comporte, corlme dit le titre, un traité de

kt penntttation des leîres, c'est-à-dire un des prerniers essais de phonétique histo-
rique des domaines latin et néo-latin. Vossius met en æuvre ce savoir phonétique

dans sa Théologie des Gentils de 1641 (Vossius 16422: 390). On y lit que la "per-
mutation» fréquente des sons /b/ et/h/ autorise à poser l'hypothèse d'une correspon-
dance entre Belenus et le grec /rellos "soleil". à partir de laqueile se laisse eutrevoir
une racine helê. Les dialectes grecs fondent et éclairent la correspondance. Le lacé-

démonien a bela pour "soleil". Plus largement, l'éolien transfbrme une aspirée en /D/
ndans des mots tels qu.e rhôpes 'buisson épineux', changé en brôpes, termes qui ont
d'abord eu un esprit rude, comme aussi dans hespera'soir' devenu bespera er. ves-

pera». ..tC.9

Deux aspects de la dérnonstration de Vossius retiennent i'attention: [e recours
aux dialectes et la reconstruction d'une forme prototypique non attestée par les tex-
tes. On a sou\,ent eu l'occasion d'insister sur la répugnance qu'éprouvent la Renais-
sance et l'Âge classique à supposer I'existence de te11es formes échappant à 1'ordre
de l'archive et de l'écrit. Pour la plupart des humanistes. 1a mise en æuvre textuelle
est nécessaire pour légitimer la parole et 1a faire accéder au plan de la langue. Ce1le-

ci est d'abord inscription. La philologie a pour objet premier ou prioritaire la resti-
tr.rtion d'une tbrme écrite originelle, non son principe oral. L'émission vocale se situe

au delà de la tâche de l'éditeur et du commentateur de texte. C'est pourquoi tant de
grammairiens et d'historiens ayallt établi, développé, systématisé 1es «correspon-

dances" lexicales ou même grammaticales entre les différentes langues européennes.

8) Les é<titions précédentes mentionnaient Cunobelinus depuis celle tle 1590.
9) 1n "prosthèse» affectant d'un b tles mots comnençant par un esprit rude avait été décrite en

1561. pour Ie dorien, par Michel Neander (1525 1595) dans son Graecae Linguae erotenata
(Questions de langue grecque). (1561: 36.t, 387). Il laudra pratiquement. dans le domaine fian-
çais. attendre Diderot et l'article Enc.t,cLopédie de l'Enq-clopédie pour que le principe philoso
phique, leibnizien, de continuité produise une égale conscience de la tropohgie complexe à la-
quelle obéit l'ordre des sons du langage.
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de Kaspar Cruciger (1525-159"1) à Christophe Crinesius (15S4-1629), d'Adrien van
Schrieck (1560-1621) à Abraham van der Myl (1558-1637), n'entreprerulenrpas - ou
rarement - de reconstruire des formes-sources perdues. Seuls Saumaise et Boxhorn
s'y risquèrent. C'est qu'il y avait risque, en effet, à laisser aller son imagination, à
goropiser, puisque celle-ci échappe à la raison.

Un autre aspect de f intervention de Vossius dans le débat sur Belenus est diffi-
cile à résumer ici. Dans l'Apologétique, Tertullien (v.155-v.225) écrit que certains
barbares honorent un dieu TibiLenus. En 1565, Pierre Pithou montra qu'il était ici
question de Belenus, la dernière syllabe du mor précédent ayant été indûment accolée
à son nom dans le inanuscrit de Tertullien. Mais i,oici qu'un historien de la Saxe, en
1606, prétend que les habitants du pays invoquent encore un esprit dont le nom res-
semble à Tibilenus chez les slaves.l0 lllusion auditivei objecte vossius: le témoin a
dû entendre une variante de l'allemand Teufel ou du tlamand dtq,vel "diable., qui ne
sont janrais que des formes prises par le gréco-latin diabolos, -us. La critique de
l'existence illusoire de Tibilenus avait polté sur sa mention textuelle, son imper-
tinence graphique. L'argument relevait typiquer.nent de la méthode philologique éla-
borée à la Renaissance. Chez Vossius, la critique complémentaire se portait au
niveau de la communication orale.

4. Leibniz. Eckhart

On a maintes fois raconté comment la révélation de ia déesse Nehalennia a fourni à
Marc-Zuer Boxhorn, "the first historical linguist',. 1'occasion d'exposer en 1647 une
théorie préfigurant le modèle indo-européen. La mise en évidence de Boxhorn dans
l'Enoc:lopédie du kmgage et de la linguistique, parue à Orfbrci et Arbercleen en
1993. ou dans l'Ilrsroire des sciences du langage publiée par de Gruyter en 2000
dispense d'y revenir.ll À nouveau, progrès phonétiques. antLroponymie, toponyrnie,
ethnolin_euistique. archn,istique furent so11lcités pour expliquer. par les langues
orientales mais aussi par les dialectes t'larnands voire par l'argot des pays-Bas, le
nom de la divinité. A nouveau. comnte on 1'avait obserr,é sur un plan large à propos
de l'histoire générale du comparatisme européen entre 1600 et 1800. un blocage des
progrès intervient à partir des enr.irons de 1675. sous la conjonctlon néfaste clu natio-
nalisme et d'un certain ratronalisme, tel que pratiqué par la "grammaire générale, ou

"philosophique". Le blocage. dans 1e cas qui nous occupe, prit la lbrme cl'un regain
de I'hypothèse privilégiant l'origine orientale, notamment hébraïque. chez Thomas
Reinesius (1682), Servais Galle ([1627-1709]; 1688) er Johannes Braun ([?i615,
16651; 1704;.tz

Il appuie ce témoignage d'une référence à un chroniqueur médiér,at, Helmold de Bosau, rap-
portant que les Slaves de la "vicille Germanie" oni un "dieu mauvais. qu'iis appellent dans leur
Iangte Diabol otZcernebor:h" (Bosau 1973: i96-198, De ritn Slotoruml.
Droixhe (1993: 2000: 1059 1060). Les noms er apporrs de Boxhorn, Saumaise ou d'aurres
philologues bataves sont bien maltraités par NI. Crépon clzrns Leibniz (2000).
Malgré le continuel "abaissemenr du paradigme biblique" dont parle Barret-Kriegel (1988.II:
47 sr,.: 1988,III: 255).
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Si les conjectures concernant l'étymologie de Nehalennia s'accumulèrent au
point de se neutraliser et de produire chez un auteur tel que François Halma ([1653-
17221; 1720) un sentiment de vertige, le norn d'une autre divinité celtique, Cernun-
rtos, fut interprété par Gottfiied Wilhelm Leibniz (1646-1716) de façon lumincuse et
quasi définitive. Le visage faunesque de Cernunnos, avec ses cornes de cerf et ses

anneaux attachés aux oreilles, évoquait un Pan ou un Bacchus gaulois. Leibniz
trouva qu'«en Aremorique ou vieux Celtique", le terme kenz signifie «çarfle», âuQuel
il est phonétiquement apparenté, de même qu'à l'allemand Hontung "février".13
Mais quel rapport entre 1a corne et le mois? "On pourroir conjecturer, que les an-
ciens Gaulois et Gerrnains, se reposant durant ce mois, où il n'est pas encor permis
de travailler à la culture de la terre, se divertissoient à boire" - dans des cornes, se-

lon l'imagerie du temps. Imagerie celtique ou germaniclue'l On sait que Leibniz plaça
au centre historique des langues européennes un conglomérat celto-germanique aux
contours suffisamntent vagues pour permettre d'intégrer dans sa descendance la plu-
part des parlers occidentaux: ce que fit le P. Pezron en 1703 dans un livre bien
connu.i4 La dispute ayant opposé le philosophe allemand à un érudit français concer-
nant le mot bartle illustre parfaitement son nationalisilre linguistique. t5

Elèr,e de Leibniz. Jean-Georges Eckhart (166:1-1730) allait làire culminer 1a con-
science des relations dynamiques entre langage et mythe. Il conserve l'hypothèse de
l'équivalence avec Bacchus mais la fbnde clifteremment. Un autre terme celtique.
cwnr,, signifie la "bière": Cernunnos sera le "dieu de la cervoise". Le nom de Bac-
chus s'est aussi répandu chez les Celtes et Germains, où i1 a pu être rapproché de
àock "bouc". N'est-ce pas, demande Eckhart. cette .consonance.. qui a conduit les

"hommes primitiïi" à sacriller un bouc en l'honneur du dieu latin'/ L'étymologie
restitue ainsi un réseau d'associations se présentitnt à nous sous f image de la fa-
meuse «tapisserie linguistique»: une tàce montre 1es conjonctions formelles établies
par l'étyrnologle. I'autre la transcription dans l'ordre de l'imaginaire collectif et du
m-vthe. La parole tbnctionne donc comme système co-producteur de représentations
mentales et de culture. On voit ici s'ébaucher certains aspects de Ia pensée de Vico.
qui se dér.'eloppe sur un terreau étymologique encore mal connu. Y participent des
recherches aussi diverses que celles portant sur 1e déchiffremenl des sagas du Nord
ou la désignation des mois de l'année dans les langues européerutes (Boxhorn se ré-

13) Lettre à La Croze iiu 18 déc. 171 l.
1'1) I-'h),pothèse füt hientôt conilrmée par le rnlthologue Jean Georges Kelsler, qui trouva clans Ia

Saga de Henturtr. publiée par Olaus Verelius en 1672. un.hiérogl-vphe» scandant les rnois du
calendrier scandinave par des dessins de corne (Ke1'sler i720: 366-368).

l5) César Bauclelot de Darrval (16.+8-1722) prit aussi part. tlès 1711. au débat sur les inscriptiuns
du pilier des nautes. Il recourut au dicmnnaire gallois de Bo.\l1orn pour e-xpliquer le terme Elrri
res, surnontant une troupe de Gaulois en arrtes. par le celtique "Errrdd doré". Le mot
s'appliquait plus particulierenent au personnage qui rient une sorte de cercle ou de couronne.
Un autre essai. dû à Philibert Bernard Moreau de N{autour (16-51 1737), illustre de manière
tiappante la manière dont un mot appartenant à telle langue peut inlluer - à travers leur ét-v
mologie corrrmune sur tel mot d'une autre langue avec lequel il est "scientifiquement,, ]ié (à

propos de f inscription Tarvos lrigaranus et du .taureau aux trois grues»): type de contamiua
tion rétroactive 1àisant fi de la réalité de Ia parole. écrasée sous une inflation de "l'ét),mologie
populaire".

-474-



3 Les dieux gaulois dans l'étymologie et l'archéologie de l'âge classique

fère au Menelogium, ou traité sur les mois, de Jean-Albert Fabricius, de l7l2). Le
saut intellectuel faisant passer de la philologie traditionnelle à une mise en æuvre de
la parole vivante apparaît comme le résultat d'un long travail accumulatif - défiant
quelque peu les synthèses scolaires qui favorisent les grands noms associés à de
grandes ruptures.

Bibliographie

A la rencontre des dietu gaulois

1998 A la rencontre des dieu gaulois. Un dqf à César. Catalogue de I'erposition. Lattes: Mu-
sée H. Prades; Saint-Germail-en-Laye: Musée des Ant. nat.

Ausone

1934 Opera in meliorem ordinem digesta. RecogniTa sunt a [osepho Scaligero htlij Coes. F.
et iryTnitis loca emendata. Eiusdem losephi Scaligeri Ausoniarum lectionLrn libri duo,
ad Eliam Vinetum Santonem in quibus castigationum rationes reddeutltur, et dilrtcihores
loci ALtsoniani etplicontur [1575]. Leyde: apud A. Gryphium. [Galres. Paris: Garnier
19341.

Barret-Kriegel. Blantline
1988 Les hisroriens el la monarchie. II. Ltt dél'oite de l'érudition. III. Les académies de I'his

tuire. Paris: PUF.

Baudelot de Dairr,al. Charles-César

1711 Desoiptiort des bas-reliefs artt'ien.s tromea tlepui.s peu dans l'Eglise Cathédrale de Pa-
rrr. Paris: Pierre Cot

Bosau. Helmold r,on

1913 Slc.r-endronik. Darmstadt: Vy'issenschaltliche Buchgesellschati.

Braun, Johannes

1700 Selecra sacra. Amsterdam: apud H. Wetstenium.

Calderini. Aristide
1912 Aquileia romana. Roma: L'Erma.

Camden. William
1586 Britorutia. London: R. Newbery.

| 1587. Ibid. 1590. Francibrt: ap. I. Wechelum. imp. P. Fischeri et haer. H. Taokii.
1594. Londres: imp. G. Bishop. - 1600. Ibid. 1607. Londres: imp. G. Bishop et L

Nortonl.

Desgraves. Louis
1986 "Joseph Scaliger, Elie Vinet et l'éditlon des æuvres d'Ausone". Acta Scaligerana.

Ll9E6:l 51-60.

Deyts. Simone

1992 Images des dieur de la Gaule. Paris: Errance.

Droixhe. Daniel
1993 ''Boxhorn". The Encyclopedia of Language oncl Linguistits. Oxford: Clarendon; Aber-

deen: Aberdeen U. P.

2000 "Les conceptions du changement et de la parenté des langues européennes aux XVIIe et
XVIIIe siècles". Histon' of the LangLtage Sciences. An Intemtttional Handbook. Yol.2.
Ed. by S. Aurour. E. F. K. Koerner, Hans-Josef Niederehe, Kees Versteegh. Berlin.

-475-



Daniel Droixhe

New York: de Gruyter, 1057-1012. (Hanclbücher zur Sprach- und Kommunikationswis-
senschait. I 8,2.).

Dubois. Claude-Gilbert
1912 Celtes et Gatilois tut XVle .çiàcle. Paris: Vrin

Duval. Pierre-Marie
1956 "Le groupe de bas reliels des Nalû(rc Pari.çiaci". Monurnents Pir». 18.2: 63-90.
1993 Les tlieux de la Gaule. Paris: Payot.

Galle. Sen,aes

1688 "De deo Hercule lV{agusano et de dea Nel.ralennia in littore Maris Zelandici eflbssis".
Dissertationes de sibl'llis eorumque oroculis. Amsterdarn: H. et Vid. T. Boom. 6,19sv.

Grell. Chantal

1995 Le dir huitiènrc siède et I'antiquité en France. 1680-1789. Oxford: Voltaire Founda-
t10n.

Gruter. Janus

1603 Inscriptiones ûntiquae totius orbis Romoni. Paris: ex otllcina Ccrmmeliniana.

1707 lnsoiptiones antiquae roûLts orbis Rornani. Et cuur notis J. G. Graevii. Amsterdarn:
Halma.

Halma, FranÇois

l'725 Toorrcel der t,ereenigde Nederlonden. l-eeuu,aarden: H. Hallra.

Hérodien
1533 "Historiae de imperio post N{arcum". C. SUETONIUS et al. Omnia quam onrehac

enrcndaîioro. Annolationes Des. Erosmi et Egnatii togn.in d.ignae. Bâle: in otï. Frobe
niana.

[- 1990. Histoire des enpereurs romains de Marc-Aurèle à Gordien III (180 ap. J.-C. -
238 ap. J.-C.). Coll. Budé.1

Keysler. Johann Georg

1120 Antiquitates selecîoe septentt'ionales et celticoe. Hamover: sumtibus N. Foersren.

Laming-Emperaire. Anlette
1961 Origines de L'arc:ltéoktgie préhistorique ett France. des superstiliotls nÉdiét'oles à la dé-

cou\erîe de I'lutntme lbssl/e. Paris: Picard.

Laplanche. François
1992 "Les religions du paganisme antique dans 1'Europe chrétienne. Tendances actuelles de

la recherche. Présentation générale des XVIe et XVIIe siècles". La RépLrblique des
Lettres et t'histoire du.judaisme ûttiqlre, XVII- XVltle siètle. Ed. par Ch. Grell. Paris:
Presses Liniversilaires Paris,Sorbonne, 11-28. (Mythe, cririque et hisroire. 5.).

Leibniz. Gonfried Wilhelnr
1768 Opera onnticL, ,\unc: primLtm collecta, in Classes distributa, praelationibus & indicibus

exornata. sudlo Ludovicc) Dutens. Tomus I-VI [in X]. Genèr,e: aputi Fratres de
Tournes.

2000 L'harmonie des lurtgttes. Ed. par M. Crépon. Paris: Seuil.

Moreau de Mautour. Philtbert Bernard
1711 Observations sur des ntonuments d'onriquiré rrouye: dans l'Eglise Cothédrale de Paris.

Paris: P. Cot.

Neander. Michael
1561 Graecae litlguoe erotemara. Bâle: per J. Oporinum.

-476-



3 Les dieux gaulois dans l'étymologie et l'archéologie de I'âge classique

Picard. Jean

1556 De prisca celtopaedia. Paris: ex. typ. M. Davidis.

Piggott. Sruart

1976 Ruins in o Landscape. Essals in Antiquarionism. Edinburgh: EdinburghUniversity
Press.

1989 Artcient Britons and rlte tntiquurian imaginatiott. ldeas;fron tlte Renaissance tu rhe Re-

geno'. London: Thames & Hudson.

Pomian, Krzysztof
1.992 "Francs et Gaulois". Les lieux de mémoire. Les France. l. Conflits et partages. Dir.

par P. Nora. Paris: Gallimard. 4l-105.

Reinesius. Thomas

1682 S.rnt,tytttrr irr:triTtiontun dntiquût!tm tum frimi\ Rontcte veteris. tlutrrunt ontisso esl rc
censio itt tosto J. Gnteri opere. Opus posrhumllm. Leipzig: sumt. J. Fritschii & J. Fr.
Gleditsch.

Saumaise. Claude

1620 [Ed.). Hisroriae Augusrae striptores ÿ1. Paris. 1661. Historiae ALtgustae scriprltv45

VI. Cunt notis selectis lsaaci Casauboni, Cl. Salnnsii et Jani Gruteri. Leyde: ex ofî.
Fr. Hackii.

[- 1996. Histoire Augustc. Tonre V I " partic. Vies d'Aurélien. Tacite. Coll. Budé.]

Scaliger. Joseph Jusrus

l5l4 An.sonianarum l.ectionum Libri duo. Ley'de: ap. A. Gryphium.

Schnapp, Alain
1993 La conquête du passé. Aur origirtes de I'ardtéologie. Paris: Carré. [ 1998. Ibid.].

Tavoni. Mirko
1986 "On the Renaissance Idea that Latin Derives frorl Greek". Annali della Scuola Normale

Sryteriore di Piso. 16:205 238.

Vossius. Gerardus Joannes

16.11 De theol.ogia gentiLi et pb-siologiu christiana. Amsterdam: J. et C. Blaeu.

l- 1642. Ibid. - 1668. Ibid. - 1668. Francfbrt: sumpt. C. Waechtleri. typ. J.N.
Hummii. - 1700. Amsterdam: Blaeul.

1645 De ûtiis sennonis eî glossemutis latino-borbans. Amsterdam: ap. L. Elzevirium.

[ 1666. Francttrrt: sumpt. C. Waechtleril.

1662 E^,mologicon linguae latinae; praefigitur ejusden de literantnt petmutatione tractatus.
Amsterdam: ap. L. et D. Elzevirios.

[- 166;1. Leyde. 1695. Amsterdam: P. et J. B]aeu. 1762. Naplesl.

-177-


