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 l'epoque   de Grece devenait une <cEglise d' Etat», 
c'est-a-dire pendant la premiere moitie du XIXe siecle, un (lheretique»; 
pretre orthodoxe et grand intellectuel essaya de donner une autre "de-
finition de l' Eg1ise. 

 s'agit de Teophile  qui preconisait 1'e1argissement du 
concept  en 1e 1iberant des dogmes et en supprimant de son en-
seignement tout ce qui exprimait des divergences confessionnelles. Pour 
certains, i1 fut un enseignant exemp1aire, tandis que d'autres le consi-
derent comme un corruptenr du sentiment religieux. Son sens  

tique fut reconnu, mais peu apres  etait persecute par 1e Gouvernement. 
 fut admire comme. un heros,  ne reyut pas les honneurs de la se-

pu1ture.  essaya de penser en rationa1iste pur et pourtant 1e fond de sa 
croyance reposait sur des visions. 11 resta un homme tres religieux, priant 
beaucoup, tout en rejetant 1e cu1te ce1ebre par   fut accepte 
par 1e peup1e comme un «saint» vivant, mais condamne par  
comme un renegat. 

Le   est important pour comprendre 1es chan-
gements ecc1esio1ogiques en Grece aux XIXe et XXe siec1es, d'autant 
plus que les activites de ce personnage etaient interpretees comme allant 
contre 1e patriarcat de Constantinop1e et qu' elles influencerent 1es Te" 
1ations de ce dernier avec  de Grece. L'enseignement ecclesiolo-
gique de  tres. different de ce1ui de  Orthodoxe,  
des reactions qui al1erent jusqu'a 1a persecution. Quand  lui demanda 
de renouer avec son credo,  refusa, ce qui le mena a la.   
il trouva la mort. 

* Terme grec  )'adoration de D.ieu. 
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 THEOPHILE KA'I'RIS: LE PATRIOTE  L' EDUCATEUR 

1. FORMATION INTELLECTUELLE 

EDUCATlON  GRECE. 

Theophi1e  naquit a Andros 1e 9 octobre 1784 dans une fa-
 tres traditionnelle dont plusieurs membres accederent a de hautes 

fonctions religieuses  politiques. Ses parents, Nicolas  et Assimina 
Kambanakis, ont eu sept enfants1, parmi eux Theophile et Evanthie 
qui devinrent celebres. Theophile manifesta tres tot le desir de pour-
suivre ses etudes. Ainsi, tres jeune, apres la mort de  pere, il vint au-
pres de son oncle maternel Sophronios Kambanakis, qui prit soin de 

 C'etait  pretre de Kydonies, en Asie Mineure, OU i1  avait une 
ecole renommee pour son professeur, Benjamin de Lesbos. C'est la que 
Theophile continua ses etudes, oblige de travailler en meme temps dans 
la famille de Constantin Chadzis Diamandis, oncle de Gregoire Saraphis, 
pour gagner sa vie. Peu apres,  alla avec Gregoire Saraphis a Pat-
mos pour ecouter  maitre celebre: Daniel Kerameus (+1801)2. Par la 
suite,  1es trouve tous deux a l'ecole de Chio ou enseignaient Athanase 
de  et Dorothe   1800,  regagna Kydonies3 et con-
tinua, ses etudes, pendant que Gregoire Saraphis entrait dans 1e clerge 
et devenait professeur a l'eco1e de Kydonies. L'adminis,tration de cette 
ecole,  ne supp.orta pas bien Benjamin de Lesbos qui domi-
nait dans toute l'ecole; elle chercha des moyens pour l'evincer. Dans ce 
but l'Ephorat decida d'envoyer Theophile en Occident pour des etudes 

1. Leurs noms etaient: Thomas qui  le nom  apres son ordina-
 Eugene, Ioasaf, Demetrios, Marie, Lascarot et Evanthie.  S. S  e r a 

t  a s,   instituteur a   Helliniki   129, 
1953, 715  grec). 

2.  C h r  s:  a  a.d   u  s,  de  de Grece, Athenes, 
1920, 223. 

3.  partir de  Kydonies fut  centre d'enseignement tres important 
pour les Gloecs. Les deux ecoles primaires devinrent quatre et le niveau des etudes 
bien meilleur. Le manque d'enseignants  a fondel'  Academie pour la for-
mation des professeurs. Malheureusement,  Academie fonctionna seulement 
dant deux  trois ans (cf. S. S  e r. a  t  a s,  cit., 715). 
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superleures afin qu'  puisse revenir a Kydonies et  enseigner.  
demanda  avant son depart. Il fut ordonne diacre a l' age 
de 18 ans. Son oncle Sophronios, ainsi que l'ecole de Kydonies contri-
buerent au financement de ses etudes a l'etranger4• 

SEJOURS  OCCIDENT. 

Le premier contact de  avec la culture occidentale eut 
lieu a l'Universite de Pise en 1803. Il  suivit des cours en philosophie, 
en physique et en  pendant quatre ans5  meme temps, • 

 choisit des cours de physiologie a la Faculte de Medecine. Apres ses 
etudes a Pise,  fut attire par la culture franyaise. Il vint a Paris   

resta jusqu'en 1810, baignant dans une culture post-revolutionnaire. 
 Paris,  fit la connaissance   qui 

etait «assez age sans pourtant avoir perdu toute sa jeunesse»6.  

etablit des relations tres amicales avec  Celui-ci voyait en lui 
 tres bon professeur pret a aider la  ation Grecque a retrouver son 

identite a travers l' enseignement.  exprima plusieurs fois dans 
des lettres sa sympathie pour  et son espoir qu'il deviendrait 
quelqu'un d'important'. D'ailleurs,  exprima, lui aussi, la recon-
naissance et le respect qu'  eprouvait pour  Il croyait que  

avait beaucoup reuvre a l'etranger afin d'y susciter des amis pour la 
Grece en meme temps qu'il encourageait les Grecs de son pays par tous 
les moyens8•  n'a pas manque de frequenter les cours de l'apolo-
gete du christianisme Denis de Frayssinous (1765-1841), qu'  admirait. 
Il dit de  qu'il etait  orateur incomparable quand  discutait 
des principes religieux generaux mais  avait des  et etait em-

4. C.  k   m     Editees par Sophocle 
konomos, Athenes, 1826-1866,  399 (en grec). 

5. D.   e m  s, "Melanges en  de   a  
du deuxieme cenLenaire de sa naissance, 1784-1984»,   1984,204-205 (en 
grec).   trouve des attestations qui temoignent que  suivit deux annees 
d'eLudes de  et une annee d'asLronomie. Les deux attestations por-
ten  la date des 17 aou  e  18 aou  1807. 

6. J. Vog'iaLzis, "InediLs neogrecques (1821-1831)),inDeltionHistorikis 
 ethnologikis  tis Hellados, VH, 1910, 17 (en g-rec). 

7.   Oeu"res Compwtes, LettI'es (1774-1814). Presentation criti-
que par G. ValeLas, Athenes, Dor'ikos, 1965,   1, 626; 693; 709; 733; 754. 

8. cf. L'inLroduction de  livre: Elements de Philosophie, Athenes, 185'1 
(en grec). 
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barrasse chaque fois qu'il etait ob1ige de par1er de theo10gie dogmati-
que 9• 

Une annee apres son arrivee a Paris,  re9ut une invitation 
des notab1es de Kydonies a venir prendre 1a tete de  rem-
p1a9ant Benjamin qui devait etre opere des yeux.   proposait 
1a direction de  et 1e poste d'enseignant en phi10sophie10 • 

 prefera rester encore a Paris ponr terminer ses etudes.  1810, 
 etait tres avance dans ses etudes et  pensa bon de l' envo-

yer aupres de Johann Heinrich Pesta10zzi (1746-1827) ponr etudier 1es 
nouvelles methodes mises au point par 1e pedagogue suisse. Une deu-
xieme 1ettre-invitation, datee dn 11 jnillet 1810, changea ce projet; 1es no-
tab1es de Kydonies demandaient encore une fois a  de venir rem-
placer Benjamin a 1a direction de   partit 'de Paris avec 1a 

 bien determinee de deve10pper an maximnm 1es etudes en Grece. 

ENSEIGNANT  GRECE. 

 quitta Paris pour aller enseigner a Kydonies. Mais a cette 
epoque-1a, i1  avait de sel'ieux problemes dans les ecoles de Smyrne. 
Une querelle entl'e l'ancienne «Ecole Evangelique» et 1a nouvelle, fondee 
en 1803 , qui devait porter p1us tard 1e nom de «Gymnase Litteraire»l1, 
avait cree des difficu1tes. Adamantios  et ceux qui partageaient 
ses idees progressistes consideraient l' «Eco1e Evange1iqne» comme un 
etab1issement depasse qni ne pouvait p1us rien apporter aux e1eves. 

Pour agir contre cette situatioIl, 1a Direction de l' «Eco1e Evan-
ge1ique» proposa a  de devenir directenr et professenr. Elle esperait 
ainsi que l'eco1e ne serait p1u:s desormais consideree comme conserva-
trice, vu que  venait d' arriver de  «progressiste». 

9,  G  u d a s, Vies paralleles, Athenes, Imprimerie Nationale, 1872-1876, 
 466  grec) , 

10,   r a  s,  cit., 657-658: 670-671,   v a  g h e  d  s, "Contri-
bution a I'histoire de  enseignement en Asie Mineure»,  Xenophanis, Revue de 
I'association "Anato!i»,  1904,79-80 (en grec), La Iettre d'invitation etait sig'nee 
par les notables Athanase Chatzis Georgiou et ParasI{evas Saltelis, 

11, L'ecole "Gymnase Litteraire», fut fondee sous le nom du "NouveUe Ecole 
Publique» comme contre-I'eaction a I'enseignement traditionnel de  "Ecole Eval1-
g'elique»,  a eu de celebl'es  parmi eux: Tappas, Kopanos, Ierotheos, 
Constantin Koumas, Constantin Oikonomos, TseJembis et Pyrros, (cf, C h, S  0-
m   d  s, L'education  Smyrne, Athenes, 1961,44-75, en gl'ec, 011   a une riche 
bibJiographie) , 
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L'insistance des Smyrneens et 1a decision de Benjamin de rester encore 
trois ans   de Kydonies convainquirent  d' accepter, 
1e 11 fevrier 1811, d'etre Directeur de l' «Eco1e Evange1ique», professeur 

 phi1osophie et  et predicateur  Smyrne. Le contrat 
prevoyait  sa1aire et des facilites, pour  et 1es membres de sa fami1-
1e,  ce qui concernait 1a nourriture et 1e logementl2 • 

 commenga 1es cours avec  gl'and zeIe. Sa presence  
Smyrne devint perceptib1e et l' emulation ent1'e 1es denx eco1es anrait 

 donner de tres bons resu1tats si  n'avait pas decide de s'en aller. 
La Di1'ection ne 1'espectait pas 1e cont1'at et ne payait pas 1e Directeur 
comme p1'evu. C'est pouquoi  ar1'eta 1es cou1's ve1's 1a fin novembre 
1811 pou1' venir  Kydonies. Il  enseigna 1a physique et 1es 
ques, mais que1ques mois apres  etait deQu par 1es disputes ent1'e 1es 
professeurs Benjamin et Gregoire Sa1'aphis. Il se  donc dans son 
11e, And1'os, mais ce fut pour 1'end1'e visite  sa mere et  pour acce-
pter 1e poste d' enseignant qu'ont 1ui ayait p1'opose. Il fit pou1'tant 1a 
promesse qu'i1 reYiendrait des que 1es habitants bati1'aient  nouyelle 
eco1e. 

Le depart de Benjaminl3 de Kydonies pe1'mit   d'y 1'eyenir 
en septembre 1812 et d'y commence1'  excellente carriere. L'eco1e de 
Kydonles connnt a10rs  reputation unique dans son histoi1'e. Elle a eu, 
en que1ques annees, quatre cent cinquante e1eves, dont Evanthie, soeur 
de Theophi1e  nombre ext1'ao1'dinai1'e  egard  1a situation dif-
fici1e du pays. La direction de l' eco1e 1'esta  G1'egoire Saraphis, mais 

 donna  caractere p1us scientifique  l'enseignement. Il  en-
seigna 1a physique, 1a chimie, 1es mathematiques, et d'autres matieres 

12. Pour plus de details  C  s.  a  a d   u  s,  226-228. 
  a r a  k a s, HistoiI'e de  EIJangelique de SmYI'ne, Athenes, 1885, 25 

(en grec). 
13. Benjamin fut accuse aupres du Patriarclle de ConstantinopIe comme he-

terodoxe . (cf.   a c h a   u ]  s,   These de Doctorat, 
Salonique, 1969, 130-136, en gTec). Il dtJclara  restait fidele iJ.  Orthodoxe 
(10 mai 1805) sans jamais avoir rien  contre la foi chrEHienne. De nouvelles 
accusations  1812 fnrenL la raison dc sa  iJ. ConstantinopIe. LiJ. il se 
defendit tres bien et I'affaire n'eut de suite. Sur Benjamin  G. V a  e t a s, 
stoire de  Academie des Kydoniesn in Mi/o'assiatika  1948, 173  gTCC). 

 k.  g e  u, "Vers I'epanouissement des 'Lumieres Neo-greques'n, in Milcras-
siatika Chronika, 1957, 53 (en grec).  S  t  r a k i s, "Benjamin de Lesbosn, in 
Mi/o'assiatika ChI'onika, 1957, 117 (en gTec). cf. Actes du congres sur Benjamin de 
Lesbos.  28-30 mai 1982, AthellCJs, 1985. 
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tandis que Saraphis gardait pour 1ui-meme 1a theo1ogie, 1a phi1osophie 
et 1a 1itterature14 • 

 reussit a se faire de nombreux amis et sympathisants a 
l'eco1e, et tous vou1aient connaitre de pres 1e travai1 educatif et cu1ture1 
effectue a Kydonies. C'est pourquoi ceux qui prenaient 1a decision de 
venir sejourner a Kydonies pour une certaine periode arrivaient meme 
de l'etranger. Le phi1hellene A.F. Didot, pour citer  exemp1e, est venu 
de France pour  perfectionner son grec et etudier 1e systeme educatif 
applique par   Ce dernier fit appe1 a des visiteurs etrangers pour 
commander des 1ivres destines a 1a bib1iotheque. Il commanda aussi 
aupres de  a Paris des instruments de chimie qu'i1 obtint en 1815. 
Son grand desir etait d'avoir une imprimerie pour stimu1er 1a vie cu1-
turelle de 1a Grece par des pub1ications. Il envoya donc  e1eve chez 
Didot aParis pendant deux ans pour  apprendre l' art de l' imprimeur. 
Lorsque son eIeve, Constantin Tombras, rentra en Grece avec une im-
primerie et des caracteres de l'a1phabet grec  ec1ata de joie. Il com-
menga l' edition de differents livres16 et l'imprimerie contribua a rendre 
l'eco1e de Kydonies tres illustre. 

Les etrangers qui venaient ecouter  se mu1tip1ierent, parmi 
eux 1es missionnaires ang1ais William J owett et Williamson, qui nous 
donnent des renseignements precis sur 1e fonctionnement de l' eco1e17 •  

Grece,  comptait p1usieurs amis surtont parmi 1es professeurs, 
comme Neophytos Vamvas, Constantin Oikonomos de Smyrne, Con-
stantin Koumas, Stephan Oikonomos, et parmi 1es eveques, te1s que 
Mathieu de Ainos, Anthimos de He1iopolis et l' archimandrite 
c1ite Pharmakidis18• 

L' «Eco1e Evange1ique» de Smyrne apprecia tellement l'reuvre 
de  qu'elle 1ui adressa de nouveau, en septembre 1818, une invi-
tation a  enseigner.  refusa et  au Mont Athos.   rencon-

14. G r. S a r a  h  s, Discours EccZesiastiques,   (en grec).   !  a-
r a k  s,    Hestia, 1880, 369 (en grec). 

15.  W a !!   Notice sur  \!ie et les tra\!aux  Firmin Didot, 
Paris, 1886,11 sq.  D  d  t, Annuaire de  pour l'encouragement des 
etudes grecques en France, Paris, 1876, 238-245. 

16.  L a m b r  s, "Etude historique de !a typographie  Grece»,  Par-
nassos,  517 (en grec).A.Papadopou!os-Vrettos, Philologie Neo-
grecque de  Typographie grecque,   1476-1828, Athenes, 1976,195-199 (en grec). 

17. W. J  w e t t,  I'eseal'ches  the Mediteranea, London, 1842, 60-61. 
18. C h r  s,  a  a d   u!  s,  232. 
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tra 1e Patriarche Gregoire  qui  pretre10 • Ensuite,  reprit ses 
responsabilites a l'eco1e de Kydonies et  mit toutes ses forces a former 
des 8ducateurs tres instruits qui pourraient, a 1eur tour, enseigner en 
Grece. Sur 1es consei1s de   accentua l' enseignement du grec 
ancien. Ses e1eves remp1ayerent 1eurs prenoms par des prenoms de 
l'antiquite grecque. Meme 1e Franyais Didot changea  prenom  

Anacharsis. Les discussions dans l'eco1e se faisaient,  grande partie, 
en grec c1assique. Tous croyaient ainsi faire revivre 1a cu1ture de 1a 
Grece antique20 • 

 enseigna a Kydonies jusqu'en 1821, date du commence-
ment de 1a revo1ution grecque. Cette annee-1a 1es Turcs, apres une re-
sistance tres forte, detruisirent Kydonies. L'eco1e ferma  portes et 

 directeur, Gregoire Saraphis, vint continuer  enseignement dans 
l'He   tan.dis que l'imprimeur Constantin Tombras transporta 

 imrimerie au pe1oponnese.  prit fin une eco1e qui souhaitait 
rester l'un des p1us grands centres cu1ture1s22 de 1a Grece. 

2. PARTICIPATION  LA REVOLUTION 

COMBATTANT COURAGEUX. 

La catastrophe de Kydonies incita  a 1aisser paraitre  
 patriotique,   Deja quand  etait professeur «il 

n'enseignait pas seu1ement pour 1a propagation des connaissances uti1es, 
mais aussi pour 1a formation de citoyens courageux et vertueux»23.  

1819  fut initie a l' organisation secrete de 1a  de 1a Grece 

19.  G  u d a s,  cit., 11; 168. D.  s t  s, DesCJ'iption de l'ile Andl'os, 
Ermoupolis, 1881, 42 (en grec). Constantin Oikonomos ecrit que TMophile avait 
ete ol'donne plus tal'd a Syros par Sophr-onios, eveque de Myrimna et plus tard 
d'Andros (C,    n  m  s,  400), 

20.  F. D  d   jVotes d'un "oyage fait dans le Le"ant en 1816 et 181?, Paris, 
1826, 385-388. 

21. Il avait deja  invite par le PaLriarche,  1820, pour enseignel' a Con-
stantinop]e dans  "Eco]e Patriarca]e». Les Kydonieens ont I'eagi immediatement par 

 envoi de ]ettres au PaLriarche pour qu'i] renonce a sa decision, Ainsi Gregoire etait 
rapatrie a Kydonies  G e d e   Chl'oniques de l'Acadcimie  Constan-
ninople, 1883, 190 (en grec).  Hydra,  resta jusqu'en 1823, date de sa mOl't. 

22. ApI'es]a revolution g-recque,  1839, les Kydonieens I'econstl'uisirent leur 
ville  leur ecole, mais ce]]e-ci n'atteignit plus jamais sa renommee anterieure (S. 
Sperantzas,  cit., ?18). 

23. D.  a s c  a  s, "Caracterisation de Tlleophile   Hellini',i Di-
  129, 1953, ?34 (en gTec). 
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«Phi1iki Hetairia». Un membre de cette organisation, Aristide Papas, 
yint a Kydonies24 pour cette affaire et  accepta tres vite de de-
venir membre actif en vue de 1a 1iberation de sa patrie. 

Lorsque  comprit que 1es Turcs etaient prets a detruire 
Kydonies,  ferma l'eco1e et, avec ses proches, prit 1e bateau pour son 
ile d 'Andros. Une esca1e a l'ile de Psara 1ui donna 1'occasion d'adresser 
1a paro1e au peup1e inquiet et de l'encourager, en 1ui exp1iquant l'impor-
tance de ce combat pour 1a survie du peup1e grec. Il dec1ara ainsi 1e com-
mencement de 1a revo1ution26 dans c€tte Jle si importante dans .1a suite 
des evenements pour 1a 1iberte. Le 10 mai 1821,  etait present dans 
son ile nata1e et  presida une ceremonie re1igieuse, dite «doxo1ogie», 
pour dec1encher 1a revo1ution avec 1a benediction de l'Eg1ise2B. 11 savait 
pourtant que 1e peup1e grec avait un defaut, ma1gre toutes ses qua1ites: 
l'esprit de dissencion. P1usieurs d'entre 1es chefs etaient ambitieux, 
aspirant au commandement supreme.  voyagea d'une ville a 
l'autre comme conci1iateur. Il resta pendant p1usieurs mois dans 1e 
Pe1oponnese, noyau dc 1a revo1ution, et  arriva a supprimer les 
sitions. 

Son interet pour 1a 1iberation de 1a Grece ne se 1imita pas a des 
paro1es. Sans hesiter,  participa au mois de mars 1822 a une expedi-
tion dans 1e mont Olympe27 L'expedition echoua, mais  ma1gre• 

ses b1essures et une hemorragie, conduisit pendant 1a nuit 1es soldats 
dans 1es montagnes en s'orientant d'apres 1es etoiles. Il sauva ainsi une 
partie de l' armee et prit ensuite deux mois de repos dans l'ile  

pour soigner ses b1essures. Il n'a pas attendu 1a guerison comp1ete pour 
venir organiser 1a resistance de ses compatl'iotes cydonieens, Il1eur adres-
sa une invitation a «venir prendre 1es armes contre 1e tyran et defendre 
1es droits sacres de 1a nation»2B. 

24. D.  r  a k  s,    philosophe no"ateuI', Athenes, 1971, 
19 (en grec). 

25.   a  a k  s,    Dia"azo, 106, 21 novembre 1984, 20 
(en grec). 

26. L.  a m b a  s, "Lettre",   IV, 303, 22 ocLobre 1821 (en grec). 
D.  a s c h a  s, L'ile AndI'os pendant   de 1821, Atnenes, 1930, 40-41 
(en grec). 

27. Georges Sallas etait en tete de cette expedition qui est decriLe en  
par  (J. V  g  a   s,  ciL., 26;  G  u d a s,    168-172). 

28. J. V  g'  a   s,   40-41. Nous ne savons pas la date exacte de cet-
te proclamation. CerLains Ja pJacent avant J'expedition dans le mont 01ympe (cf. 
J.  g r a  h  s,  pendant le combaL de la nation"  Helliniki Dimiour-
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 le grand intellectuel, devint pour la periode de la revo-
lution, le grandcombattant, celui qui etait capable de reunir le peuple 
disperse, de faire des paysans de vrais soldats et de donner l'exemple 
a tout moment. «Il se battait, il enseignait, il encourageait, il comblait 
de bienfaits»29, car son but restait toujours le service de la nation et de 
chacun de ses compatriotes. 

REPRESENTANT PARLEMENTAI RE. 

Quand  grec commen<;a a se former,  fut le premier a 
avoir le souci de son organisation politique.  la Seconde Assemblee 
Nationale constituante (debut 1823), qui eut 1ieu a Astros, le represen-
tant de l' 11e Andros ne fut autro que  lui-meme. 11 ':/ signa 
l'accord pour la contribution des Hes des Cyclades aux depenses neces-
saires a l' equipement de la marine de guerre. 

 partir de cette annee,  etait toujours present aux 
decisions des Assemblees Nationales. Son premier souci fut, comme en 
temoigne son biographe Anastase Goudas, de reconcilier les opposants 
et d' inspirer aux autres un enthousiasme suffisant pour surmonter les 
obstacles.  faisant cela, il n'essaya jamais de se mettre en avant, mais 
il choisit toujours sa place parmi les pauvres30•  trouvesa signature 
aU bas de plusieurs documents et decrets de 1'Assemblee  ationale de 
1823,  autres le decret du 16 mars1823  Nauplie capitale 
du nouvel Etat et la «loi  une sorte de Constitution telnpo-
raire, votee en avril de la meme annee31 • Aussitot apres, il  pour 
Tripo1is afin d'y participer aux reunions de la Chambre des Deputes. 
Sa nomination au Comite des sept membres charg'es de proposer la le-
gislation criminel1e et  des tribunaux32 fut la preuve de 
la confiance et du respect qu'il inspirait. 

Nous voyons que  n'avait aucune  a se transformer 

  129,1953,737 (en grec); d'autres croient que  adI'essa cette proclama-
 juste apres la guerjson de ses blessures en revenant d' Olympe (cf. C h r  s. 

 a  a d   u  s, Histoire, 239). 
29. D.  a  a n  s,  de TMophile  a Andros»,  Ecclis-

 Kiryx, 7 juin 1919, 457 (en grec). 
30.  Goudas,  cit.,  173. 
31. J. Theophanidi s, Archi"es  Serie 1,5,115 (en groc). 

J.   k  r  n  s, Memoires sur  G,'ece, 1856, 99 (en grec). 
32. Archi"es de  ,'egeneI'ation gI'ecque jusq'd (itablissement de  Royaute, Athe-

nes, 1857,  34 (en grec). 
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d'inteIlectue1, homme de sciences et philosophe, en combattant de grande 
qualite, puis en reconciliateur habi1e, tout en etant un tres bon repre-
sentant du peup1e, un vrai homme po1itique. «Nous sommes devant une 
vie tout entiere mise en rapport avec de grands evenements d'histoire; 
une vie p1eine d'activites diverses qui a connu de grands bouleversements; 
une vie qui, si elle n'avait pas  creee par l'histoire, serait fagonnee 
par l' imagination d'un romancier»33. 

 s'occupait de la direction po1itique alors qu'i1 suivait en 
meme temps a tout moment les operations mi1itaires. Le 20 juiIlet 1823, 

 signa une proc1amation adressee aux chefs de l'armee qui assiegeaient 
1a viIle de Patras pour les encourager et 1es assurer que «Dieu va les benir 
et que 1es vceux de la Patrie vont 1es accompagner»34. La meme annee 
il protesta fortement contre 1a vio1ation des droits de la Chambre des 
Deputes par le pouvoir executif.36 

Ma1gre sa resistance impressionnante, Kairis fut ob1ige de de-
mander un conge pour soigner sa b1essure qui s'aggravait. La periode 

 1823 a mars 1824 n'a pas suffi au retablissement de sa sante 
et  decida de demissionner de son poste a l' Assemblee Nationale36. 
Un mois apres,  etait reelu comme   et il reprit 1e che-
min du Pe1oponnese ou  n'arriva qu'en septembre 1824 car  avait de 
nouveau des prob1emes de  

La foi en 1a Providence s'est manifestee pendant toute la vie de 
 Quand  s'arreta aSyros lors de son voyage vers le Peloponnese, il 

apprit que les habitants  etaient saisis de panique acause de la 
presence des bateaux grecs qu'i1s avaient pris pour des bateaux turcs; 
il1eur ecrivit a10rs pour les reprimander: «Dieu m'a donne cette petite 
maladie pour m'empecher de partir et ne pas entendre ailleurs la honte 
de ma patrie».37 Il etait teIlement sensible a tout ce qui concernait son 
ile qu'i1 ne pouvait pas to1erer de reactions qui la deshonoraient. 

Kairis presida les sessions preliminaires  1824 et a la fin 

33. C. D  m a r a s, «TMophile   Journal   Athenes, 16 jan-
vier 1953 (en grec). 

34. ArchiiJes de   grecque,  531. 
35. Ibidem 534.  protesta par ecrit, le 25 juillet 1823, et il mena9a de 

la reaction des parlementaires si le corps executif ne tenait pas compte de ses re-
marques. 

36. L. et G.  u n t  u r  t  s, ArchiiJes,  128-133 (en grec). 
37.   t h a n a s s  a d  s, «Un incident de la revolution grecque 11. AndrosJJ, 

  11, 1881, 317-318 (en grec).  h.  a  r i s, «Lettre inedite au sous-prefet 
d' Andros Constantin RadosJJ,  Helliniki  129, 1953, 741-742 (en grec). 
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du mois i1 etait charge de formu1er ses observations sur 1e projet de 10'i 
concernant 1es eco1es38. Il donna  avis sur p1usieurs autres decrets et 
en juin 1825  signa «l'acte... qui mettait 1a  de 1a Grec:e et son 
independance nationa1e  1a protection de 1a Grande-.Bretagne».39 1l 
etudia aussi 1a question d'un pret d'argent des grecs economiquement 
aises. 

 1826,  fut e1u  a 1a troisieme  Natio-
nale a Epidaure. II etait p1us que jamais l'homine de confiance de ses 
compatriotes, doue pour toute affaire.  pourtant rester a Nau-
p1ie comme  a 1a Chambre des   ce titre, vu aussi son 
e10quence remarquab1e et 1e respect dont iJ. jouissait, i1 fut charge de 
prononcer, 1e 11. janvier 1828, a Egine, 1e sermon devant servir de 
discours de reception, 10rs de l'arrivee  Grece du Gouverneur' Capo-
distrias. Son franc-par1er impressionna Capodistrias car  etait 
10in de 1ui faire des compliments: «' J e ne dominerai point sur  et mes 
fi1s ne domineront point sur vous; c'est  qui dominera sur vous' 
(Juges 8,23). Ecoutez, peup1e de Grece, sachez que 1e Seigneur dominera 
sur vous, que 1e Seigneur vOUS gouvernera.  partir de ce moment ne 
domineront p1us 1es passions desastreuses, ni 1es interets personne1s, ni 
1es intrigues, ni 1e proche s'il n'est pas capab1e, ni 1e parent   ina-
pte, ni l'ami du Gouverneur s'i1 n'a pas d'  mais c'est 1a jus-
tice et 1es 10is eternelles de Dieu, faites pour l'homme libre, qui vont 
gouverner».40 Par 1a suite,  decrivit 1es mauvais resultats des 
querelles civi1es dont 1a Grece a tant souffert et i1 appe1a Capodistrias: 
a gouverner dans l'interet du pays et  de certaines personnes. 
P1usieurs auditeurs ont cru que Capodistrias allait prendre ces paro1es 
pour l1ne attaque personnelle et vou1urent arreter  mais, grace a 

 intervention du Gouverneur,  a pu terminer son discours. 41 
 partir de cette annee-1a   a travailler'3, ce 

38. Philos tou Nomou, 74, 28 novembre 1824; 85,5 janvier et 96, 13 fevrier 
1825 (en grec). 

39. Journal Ojjiciel de Grece, 41, 27 fevrier 1826 (en grec). 
40. Journal General de Grece, 1828,  7, 8. AtMna,  259, 20 jui\let 1835_ 

 S   i a d  s, Memoires, Athenes, 1857,  546-548 (en grec).   r a  s, 
"Dia!ogue»,  Atakta,  1829 (en grec). C,  a r g a  t  s, Brejs memoires de 
['histoire de  GI'ece regeneree de 1821  1833, Athenes, 1853, 142-151 (en g,rec).  

 v a n g h e  d  s, istoire de Jean CapodistI'ias, Gou"erneur de Grece, Athenes,. 
1894, 124-132 (en grec). 

41.' Jean VJachogiannis ecrit que  discours "etait certes ma! venu, mais ne 
traduisait pas d'arriere-pensee politique» (cf. D.  r  a k  s,   23-24). 

    3 38 
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dont il avait revedepuis longtemps: la fondationd'un orpheIinat dans 
 qui deviendrait un centre cuItureI   pourrait instrui-

re Ies futurs instituteurs et meme des professeurs. Dans ce but,  aban-
donna definitivement  mandat de depute et essaya de trouver I'ar-
gent necessaire pour construire son orphelinat. Il refusa, sans hesitation, 
la decoration de la «Croix  offerte par le roi Othon ler, en juin 1835, 
et un peu plus tard, enavri11837, le poste d'enseignant en Philosophie  
l'Universite   Il avait fait son choix sans peut-etre pouvoir 
imaginer la suite des evenements avec toutes les difficultes qu'il ren-
contrerait. 

Kairis a fait preuve, pendant la periode de la Revolution,  

seuIement depatriotisme, mais aussi d'un sens aigu de  et de 
 d'une capacite a concilier les divergences  d'un 

souci permanent des besoins de ses compatriotes. Il fut en deux mots un 
homme d'action dans tous les domaines, un homme qui n'a jamais ete 
coupe de la reaIite qui I'entourait. C' est pourquoi  a su donner la juste 
reponse aux problemes qui se posaient et etre realiste. 

3. FONDATION D'UNE ECOLE  ANDROS 

CONQUETE DE LA LIBERTE. 

La RevoIution en Grece crea de graves problemes. Un des pIus 
importants fut, pour Kairis, Ie probIeme de l'enseignement des or-
pheIins qui, apres une guerre de pIusieurs annees, etaient extremement 
nombreux. Il faIlait  seuIement savoir continuer une lutte Iibera-
trice, mais aussi essayer de guerir les bIessures qui restaient ouvertes. 

La decision etait prise et Kairis se rendit a Smyrne, a Cbnstanti-
nopIe, dans les pays balkaniques, en Russie, en Autriche, en France, en 
Angleterre, en Suisse, en  talie, dans les iles de la mer Jonienne, dans Ies 
grandes viIles de Grece pour exposer son programme d'education et 
demander des dons d'argent, livres ou instruments d'enseignement. 43 

 1834,  avait trouve tout ce dont  avait besoin et il commenga Ies 

42. Journal du Gou(Jernement, 16, 24  1837 (en grec). 
43. C.  a  a  a  a g  t  u,  Kairis»,  Helliniki Dimiourgia, 

1.29, 1953, 732 (en grec).  h.  a  r  s, CataZogue de donateurs pour   
Andros, du 1831  1833,  1835 (en grec). L' Ambassadeur de la Grande-
Bretagne aAthenes recommanda  aupres de ses amis aLondres (Sir  L  s, 

 Orphan Asylum  Andros in Greece Instituted  Conducted by  Re(J. 
philus  London, 1839, 14). 
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travaux pour construire son orphelinat a Andros.  une annee, il  
mina l'ecole la plus celebre de Grece a cette epoque et qui· d'ailleurs 
deviendra,trois ans apres, cause de la catastrophe de Kairis. 

L'inauguration de   eut lieu  septembre 1835.. 
Il s'agissai1( «d'une ecole moderne, avec de grandes salles,  riche bi-
bliotheque et des laboratoires de physique et de chimie bien equipes. 
D'ailleurs, c'est la que se trouvait le premier Mlescope astronomique 
venu  Grece»H. Le nombre des eleves, trente pour la premiere annee, a 
connu  croissance incroyable  atteignant le chiffre de six cent la 
deuxl.eme annee. Kairls garda  certain nombre d'eleves comme in-
te.rne$ «auxqnels  procurait la nourriture, les vetements, l'enseigne-
ment, et auxquels il servait de pere; il les soignait lui-meme quandils 
etaient malades»;45 il prla meme les habitants de l' ile de louer des cham-
b.res aux eleves externes. 

Ainsi,   changea tres vite son caractere et 
devlnt  college destine a admettre tous ceux qul deslralent  etre 

   trouvait «des enfants de neuf ans mals aussl des hbmmes 
de trente  quarante ans».46 La caracteristique commune  tous fnt 
l'admiration et le respect pour leur professeur. Car Kalrls etait l'unique 
enseignant dans cette ecole, chose qui n'empechait pas d'y maintenir 

 haut nlveau et d'avolr  grande renommee  Grece comme a 
l'etranger. «Meme de Constantinople   avaitdes etudiants qui venalent 
a   et ainsi  voyalt supprimer la discorde creee 
par la declaration de  de  de Grece (1833) sans 
l'approbation du patriarcat».47 Nous reparlerons plus loin de ce sujetj ce 
qui est important c'est que  de Kairis annongalt de bons fruits. 

KA'!'RIS    FAIRE. 

Il limlta ses heures de repos a quatre pour arriver a enseigner, 
preparer les cours, ecril'e des livres, remercier et garder le contact avec 
ceux qui aidaient l'ecole. Car son ecole etait a la fois Ecole primaIre, 
Lycee et Universite. Il  enseigna «Gnostiki», cours qul comprenaient 

44. J.  a r a s, Theophile   Deux pionniers de 
l'enseignement,  Gutenberg, 1977, 46 (en grec). 

45. C.  k  m  s,    401. 
46.   a m b a  i s, «TMophile  in Helliniki  129, 1953, 

722 (en grec). 
47. Chrys. Papadopoulos, HistoiI'e, 243. 
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des connaissances genera1es, une sorte d'encyc1opedie, 1es mathemati-
ques,la physique, 1a chimie, 1a cosmographie, 1'hydrostatique, 1'astro-
nomie, la mineralogie, 1a physio1ogie, 1'histoire de 1a phi1osophie, la psy-
chologie, la logique, 1es autres c1assiques, 1a rhetorique, 1a poetique et 
1'histoire des relig·ions. 48 11 essaya,  faisant les cours mais aussi par sa 
fagon de vivre, d'iilspirer aux e1eves (<confiance en 1a raison humaine et 
1e desir d'une recherche continuelle de 1a verit.e scientifique; confiance 
en la possibi1it.e d'ame1ioration de 1'homme par l'education et de l'ame-
1ioration de 1a societ.e par l'utilisation de 1a raison humaine et 1es 
nilissances acquises par l'experience et 1a science; acceptation tota1e 
de 1a 1iberte de conscience; aspiration a la 1iberte politique et a 1a ju-
stice par des 1eg'is1ations constitutionnelles 1ibera1es»).49 

Un de ses e1eves, Andre Syngros, nous donne une image de ce 
qui se passait dans cette eco1e. L'enseignement commengait par ce qu'on 
appeJait«Ecol1) Grecquen et continuait jusqu'a 1a fin du Lycee. Apres 
1e Lycee,  donnait des cours specialises en phi1osophie, 10gique et 
histoire des religions.  general, i1 enseignait quatre heures le matin 
et cinq l'apres-p}idi et ce qui etait impressionnant, d'apres Syngros, 
c'etaitla sobriet.e de sa vie, sobriet.e qui se manifestait au niveau de 1a 
nourriture, du 10gement et du peu d'heures qu'i1 consacrait au repos. 

 s'occupait aussi d' aprendre des jeux a ses e1eves, des pieces de 
theatreque lui-meme ecrivait et dont il dessinait les costumes. Il cele-
brait aussi, chaque diinanche et jour de fete, a l'eg1ise   prechait 

. 
.La presse de l'epoque t.emoigne du travai1 serieux que  

fai'Sait aAndros: «Tout ce que notre Secretaire pour l' Enseignement 
blic avait neglige, 1e vertueux Theophi1e  1e reussit grace a des 
dons.  moment  les ministres gaspillaient l'argent pub1ic, 1e parti-
san fidele de Socrate devait faire 1e tour de 1a Grece, de 1a Turquie, de 
l'Europe po'ur pouvoir avec que1ques dons, se procurer 1ivres et instru-
ments de travai1 pour1'eco1e   Tous reconnaissaient que «en-
seigner ce que  avait enseigne etait 1a meilleure chose pour  

48. S.M e-I a 8,    Helliniki Dimioul'gia, 129, 1953, 712 
(en grec). 

49.  h. V  r  s, «L'essai  de   et sa persecution», 
 Diapazo, 106, 21 novembre 1984, 28  grec). 

50.  Syngros, Memoires, Athenes, 1908, 1,31-32 (en grec). 
51. Athena, 6 juillet 1835  grec). 
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pays qul sortait de  turque».52 Il reste pourtant un prob1eme: 
1e refus du maitre d'accepter un autre professeur dans son eco1e. Il est 
certain qu'une seconde personne eut ete utile aumolns pour enselgner 1es 
p1us jeunes. Il est possib1e que Kairls ait vou1u garder un systeme 
d'enselgnement homogene ou qu'i1 ait eu peur que 1es e1eves, apres avoir 
parcouru 1es premieres annees avec l'aide d'nn antre, soient moins pre-
pares a continner avec 1ni. La senle chose qn' i1 put se  etait 
d' etre aide par des e1eves avances «qni se chargeaient de degrossir 1es 
antres». J-,e Gonvernement 1ui fit confiance et n'insista pas  en-
voyer d'autre& professeurs. 

Apres trols ans de fonctionnement exemp1aire de l'ecole  
1e nom de Kairis etait prononcee avec respect et reyonnaissance.  

cette epoque, une rumeur apropos du credo re1igieux du maitre commen-
ga a se propager dans l'eco1e  P1usieurs parmi 1es e1eves qui 
terminaient et partaient de l' eco1e, par1aient d'nn nouve1 enseignement 
re1igieux, que Kairis vou1ait diffuser, n'acceptant pas 1esdogmes de 

 et proposant de nouvelles doctrine.s re1igieuses 53 . Que1ques notes 
de cours que 1es eIeves avaient prises etaient pub1iees dans les journaux 
de l'epoque/H et ainsi se posa 1e propb1eme de l'existencede l'eco1e, n'lais 
aussi comme nous allons 1e voir, 1e prob1eme de l'existence de Theo-
phi1e Kairis. 

L'accusation etait 1iee a l'enseignement de Kairis et a son credo 
re1igieux. Il etait accuse de rejeter  qui par ailleurs etait prote-
gee par 1a Constitution. Il nous faut donc etudier 1a genese de ses idees 
et nous allons 1e faire  commengant par chercher quelles furent 1es 
inf1uences possib1es sur 1a formation de ses idees re1igieuses. 

52.   a  a  t   "Combat imag'inaire»,  .Journal Embros, 14 mg:i 
1912 (en grec). Quand l'histoI'ien Ernst Curtius visita Andros, impI'essione par le tI:a-
vail de  il declaI'a:   et agit comme  ancien philosophe, ce qui veut 
dire qu'ilI'econcilie la  et la pratique»   a m b a  s,  cit., 722). 

53.  Syng'ros,  cit.,   

54. Voir  Hieros SyndesInos,  1913,  196 et la reponse de ceI·tains ele-
ves de  qui ont soutenu qu'i1  s'agissait pas de .vrais documents  AtMna, 
1839,  676, 679. 
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 REJET DE  INSTITUTIONNELLE 

1. INFLUENCES SUR LA PENSEE.DE KA'I'RIS 

CRISE INTERIEURE. 

«Quand j'etais encore enfant, j'avais beaucoup de doutes quant 
aux dogmes et aux sacrements de 1a re1igion chretienne. Pour trouver 
une reponse aces questions, j'interrogeai mes professeurs mais 1eurs re-
pOrises, t6ta1ement obscures, ne m'ont pas sorti de l'abime de 1a per-

 Ces paro1es de  illustrent bien son interet pour 1a foi 
chretienne et manifestent 1'ouverture d'esprit qu'il avait acquise, tres 
jeune, en interrogeant et en ecoutant 1es autres. Il frequenta, jusqu'a 
l'age dedix-huit ans, 1es meilleurs professeurs de Grece, Gregoire Sara-
phis, Benjamin de Lesbos, Danie1 Kerameus, Athanassios Parios et Do-
rothee  mais i1 resta toujours sans reponses convaincantes. Meme 
son professeur prefere n'a·pas  tranquil1iserson inquietude.Dans cette 
situation, «je risquais de rester irre1igieux. Parce que je ne pouvais pas 
accepter cette situation sauvage, je decidai de patienter jusqu'a ce que 
j' arrive a repondre a mes  6, ecrit  dans son «apo1ogie». 

Il resta p1usieurs annees dans cette incertitude. Il constata qu'i1 
cherchait que1que chose de different sans pouvoir 1e preciser. Il semb1e 
que l'enseignement de  te1 qu'il l'avait reyu de son onc1e l'archi-
mandrite Sophronios et de ses professeurs ne correspondait pas a ses 
attentes. C'est a10rs qu'i1 reyut, d'apres 1ui, une  venue du 
cie1: «Enfin une nuit sereine et ca1me, en fixant mon regard au cie1 gran-
diose et ec1atant, je crus 1ire en 1ettres d 'or, 1es mots 'adore Dieu, aime 
Dieu'.  partir de ce moment-1a, je sentis se ca1mer 1e troub1e de mon 
coour qui avait dechire mon esprit jusqu' a ce  

Juste. apres cet evenement bou1eversant pour sa vie re1igieuse, 
 quitta 1a Grece. «Par 1a suite je suis alle en Europe ou je ne 1ais-

55.  h.  a  r  s, «Apologie», in Helliniki Dimiourgia, 129, 1953, 714 (en 
grec). 

56. Ibidem. 
57. Ibidem. KaYris ne donne pas d'autres dctails sur cette vision si decisive 

pour sa  
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sai aucun professeur de  Romaine sans 1ui poser des questions 
sur 1a re1igiollJ). Il partit donc en Europe avec 1e desir d'apprendre da-
vantage; est-ce que ce1a signifie qu'i}  subit des influences? 

REALITES RENCONTREES  EUROPE. 

 Europe, et surtout en France, 1es idees 1ibera1es du XVIIle 
siec1e regnaient encore. Les intellectue1s de l' epoque donnaient 1a prio-
rite a 1a raison, a 1a recherche scientifique et a l'idee de 1iberte.  

p1an re1igieux, l' Alliance Re1igieuse Universelle preconisait 1a «Re1i-
gion Rationnelle» qui devrait finir par dominer toutes 1es autres re-
ligions. L' Alliance Religieuse Universelle enonQait 1es signes distinctifs 
de 1a «veritab1e» Eg1ise: «1. L' universa1ite et l'unite - Point de sectes; 
2. La qua1ite  1a purete, c'est-a-dire 1'emp1oi exc1usif des mobi1es 
moraux; 3. La reJation sous 1e principe de 1iberte, c'est-a-dire point de 
hierarchie, ni d'illuminisme  d'inspiration individuelles, une sorte de 
democratie; 4. L' immutabi1ite dans 1a constitution, hormis 1es dispo-
sitions contingentes qui doivent changer se10n 1e temps et 1es circonstan-
ces».68  proposee  ressem])}ait nullement a des Eg1ises qui 
s'administraient avec en tete  pape   patriarche  des eveques 

 des pre1ats  soumises a  systeme democratique. Cette «Eg1ise» 
pourrait se comparer a  «reunion fami]ia1e sous 1a direction d'un pere 
spiritue1 commnn mais invisib1e, dont 1es membres seraient unis de COeUr». 
pes noms comme  Carle, V. Hugo, Leroux, Sainte-Beuve, J. Simon, 
Delaunay, Garibaldi et Mazzini sont cites comme des collaborateurs de 
l'AllianceY 9 . 

Il est certain que  vecut,   talie et surtout  France, 
dans  mi1ieu qui mettait tout  question  se basant sur 1a raison 
scientifique. Il accorda donc une grande importance aux cours d.e sci-
ences dans son enseignement. 6  Que1ques-uns de ses biographes 610nt 

58. C.  e c q u e  «Conception de 1a societe religieuse idea1e et universelle 
chez 1es modernes»,   Religieuse  Paris, 2, 15 mars 1866, 4. 

59.   a t a k  s,   et 1a pensee europeenne»,   1, 
15 octobre 1946, 23 (en grec). 

60. Ce1a est confirme, entre autres, par 1e grand nombre de  

ques trouves dans sa  Parmi 1es 1332    en avait 393 en phiIo-
sophie, 306   190 ·en  128 en  et sciences natu-
relles, 126 en histolre, geogl'aphie et toul'islne, 79 en phiIologie, 61 en droit, scien-
ces economiques et politiques, 49  et livres technologiques et educatifs 
(cf.  Ta t akis,  cit., 2, 1 novelnbre 1946, 86). 

61. Voir C h r  s.  a  a d   u 1  s, Histoire, 246. J.   a  a g  t 0-
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soutenu que  avait  inf1uence par 1e phi1osophe Auguste Comte 
(1798-1857) et  Re1igieuse Universel1e en ce qui concerne ses 
idees re1igieuses et 1a formation de son «Eg1ise», ce qui est faux. 

INFLUENCES DES IDEES OCCIDENTALES. 

Comte avait supprime Dieu et mis  sa p1ace 1a «Re1igion de 
 Se10n 1ui, 18 but de .1a vie humaine est «1a conservation et 1e 

perf€Jctionnement du Grand-Etre de l'  qu'i1 faut a1a fois aimer, 
connaitreet servir».62  n'a pas eu 1a tentation de refuser Dieu; 
bien au c'ontraire, comme nous 1e verrons dans l' ana1yse de ses idees 
€JCc1esio1ogiques, i1 accentua l'idee de Dieu comme Createur, Prevoyant, 
Preservateur et Gouverneur de l'Univers. 11 al1a p1us 10in en invitant 1es 
fide1es de l' «Eg1ise Theosebique» a adorer Dieu dans des eg1ises construi-
tes d'apres des normes precises. Il soutenait ainsi en ce qui concernait 

 et l' Eg1ise, def1 theses bien e10ignees de cel1es que Comte a.vait 
soutenues dans son ,systeme philosophique. 

,Ceux qui pretendirent que  avait puise ses idees re1igieuses 
aupres de  Re1igieuse Universelle  fait  cause de 1a sym-
pathie pour Kai:ris que 1e fondateur de l'Al1iance,  Ca.r1e, avait ex-
primee dans un artic1e. 11 faisait une breve presentationde 1a perse-

 et de certains points de 1a' doctrine de  qu 'i1 appe1ait «un 
nouveau Socrate chez 1es Grecs modernes». Car1e trouvait des points 
communs  de l' Alliance et 1a doctrine exprimee par  
grace a qui  d'Orieht a regu, elle aussi, 111 bonne semence de 1a 

 de conscience, dont 1es germes f1euriront dans l'avenir».63 Mais, 
comme 1€J professeur  Tatakis 1e remarque, i1 n'y a pas eu de points 

 u  s, "L'homme complet»,    1 aoo.t 1953, 111lt-1117  gl'ec). Nous 
avons pourtant quelques exceptions comme celle du professeur   a t a k  s,  
cit., 1, 15 octobre 1946, 18-24; 2, 1 novembre 1946, 83-89, ou de C.  u m a r  a· 
n  u, «Le  de Theophi!e  Tire a part de  46 fevrier 1967, 
19   grec). 

62. J. L e f   "Auguste Comte»,    IV, 817. 
63.  C a r    nouveau Socrate chez les Grecs modernes. Apergu sur 

la  et les doctrines de     Religieuse  

Paris, 2, 15 mai 1865, 3  

64.   a t a k  s,  cito, 1,15 octobre 1946, 24. Dans son article sur  
 Carle parle precisement des influences sur  qu'i! presentecomme "ami de 

la verite qui est venu s'asseoir au foyer de la France, et s'inspirer de nos lumieres 
et des influences les plus pures et les plus elevees de    C a r   

 cito, 2). 
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communs entre Kairis et   d'influence de  sur 1es 
idees re1igieuses de Kairis. «La sympathie que 1e cerc1e de  a 
manifeste a Kairis et ses e1eves partait du fait qu'i1 voyait en eux des 
freres, constructeurs d'une oeuvre commune. L'ignorance de 1a 1angue 
grecque 1es empechait de constater 1es  qui 1es separaient».64 
Le credo re1igieux de  etait fonde sur une serie de raisonne-
ments; ce qui n'etait pas logique etait rejete. Il n'en etait pas de meme 
pour Kairis; pour  c'est 1a reve1ation de Dieu qui prime. Tout se passa 
durant cette nuit sereine et ca1me quand   reve1a  Yisage par 

 commandement. Kairis voit, ecoute et accepte; ses idees  decou-
1entpas d'une argumentation theorique. Peut etre simp1ifions-nOUS trop; 

 1e faisons consciemment pour dire que l' emotion de 1a decouverte 
re1igieuse joua  rQ1e tres important dans 1a Yie de Kairis, ce qui n'a 
pas  1e cas pour 1es membres de  De ce point de yue, Kai-

 resta  a Byzance  l'epiphanie de Dieu a une grande importance 
pour 1es orientations de 1a  courante et spirituelle. Dans  apo1ogie, 

 dec1ara qu'i1 n'etait pas 1e fondateur d'une re1igion, car l'homme peut 
seu1ement decouvrir 1a  qui existe. Il rejoignit sur ce point 1a 
see de P1aton et restait  de 1a surete et de 1a confiance que 
dent accordait a l' esprit humain. 

Recemment D. Po1emis a essaye de montrer que Kairis avait eu 
des contacts ayec 1a philosophie allemande et p1us precisement ayec 1e 
phi1osophe Friedrich Wi1he1m J oseph  ScheJling (1775-1854).  
1ettre de Kairis, en 1838, temoigne de  interet pour 1es courants 
phi1osophiques allemands, mais il n'est pas sur qu'i1 ait eu  de 
1es bien connaitre. 65 Nous n'avons pas suffisamment d'e1ements pour 
etre surque Kairis a  de  ami Phi1ippe J oannou, qui reyenait  

Grece apres avoir  des cours aupres de Schelling a Munich,des rap-
ports precis sur 1a phi1osophie allemande. 66 Meme  Kairis a eu 1es 
renseignements demandes,  etait deja tres tard pour qu'i1 en ait  

influence.  an apres,  1839, les inquisitions commencerent et sa 
condamnation comme heretique n'allait pas tarder. 

Le fait que  n'a pas  ses idees re1igieuses  Occident 
ne signifie pas qu'il resta etranger a ce qui s'y passait qnant a la 
gion. Dans sa bib1iotheque,  trouve des liyres d'auteurs comme Bec-
caria, Condillac, Condorcet, Locke, Pascal, Saint-Simon et Spinoza, 

65. Cf. D.   e m  s,  et la philosophie allemande»,    
1984, 120-121 (en grec). 

66.   a t r  a r c h e a, Philippe  Athenes 1936, 15 (en grec). 
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signe qu'i1 avait de l'interet pour 1es grands penseurs modernes. Il 
s'inspira beaucoup de 1'Occident surtout pour ce qui est des methodes 
de pensee, mais i1 n'en accepta pas 1es idees re1igieuses; i1 ayait deja 1es 
siennes, bien precises en grande partie, avant son depart pour  

 il garda son identite spirituelle. 

2. LES POSITIONS PHILOSOPHIQUES DE KA'l'RlS 

UNIVERS PHILOSOPHIQUE. 

Les positions phi1osophiques et 1e credo re1igieux de  sont 
deve10ppes dans peu d'ouvrages. Son 1ivre de philosophie 6 ", 1e p1us 
important, n'est qu'une introduction; i1 n'a pas pu accomp1ir son projet 
d'ecrire deux vo1umes de phi1osophie  i1 pourrait exprimer systemati-
quement ses idees. Dans son 1ivre: «Bref expose sur 1es connaissances 
de l'homme» i1 essaye d'exprimer ce qu'on connaissait a l'epoque a pro-
pos de l'homme; i1 expose ses positions religieuses dans trois ouvrages: 
«Abrege de l' enseignement theosebique et de 1a mora1e», «Prieres et 
chants sacres de ceux qui adorent Dieu» et «Theosebie»68. 

Quand  ecrivait sur 1a phi1osophie, il ne 1e faisait pas en 
phi1osophe qui ecrit par interet purement intellectue1; i1 n'oubliait 
jamais son oeuvre d'educateur et i1 envisageait 1a phi1osophie dans 1a 
meme perspective que son maitre spiritue1 Adamantios  c'-est-
a-dire comme <<conduite de l' homme», mise au service de ses besoins cu1-
ture1s et sociaux.  «vou1ut faire de 1a phi1osophie un mode de vie 
sans pourtant 1a depouiller de son caractere metaphysique, de 1a re-
cherche de 1a verite et de l'etude des etres».66 Il suit 1e chemin phi1oso-
phique de P1aton sans abandonner 1es idees  et meme celles 

 Kant. D'apres sa  de 1a philosophie, l'homme doit 
s'orienter vers Dieu et vivre se10n ses commandements; l'homme va 
vers Dieu par sa propre   aborde aussi 1es possibi1ites de 1a 

67.  h.  a  r  s, ElfJments de philosophie ou resume sur les etI'es "us genera-
lement, Introduction de S. GIafkopidis, Athenes, 1851 (en grec). 

68.  h.  a  r  s, Bref expose sur les connaissances de  homme, Athenes, 
1849 (en grec).  h.  a  r  s AbrfJge de   et de  morale, 
Londres, 1852 (en grec).  h.  a i r  s, Prieres et chants sacrfJs de ceux qui adorent 
Dieu, Londres, 1852 (en grec).  11.  a  r  s,  Athenes, Manuscrit de la 

 NationaIe (en grec). 
69.   r k  s, «Signification et contenu de la philosophie d'apres TMophi-

le   Dia"azo 106, 21 novembre 1984, 23 (en gre.c). 
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connaissance: «Connaissance scientifique de l'ha1'monie abso1ue ent1'e 
1es fo1'ces de l'homme et des et1'es, ou connaissance en gene1'a1 du v1'ai, 
et p1'atique du bien». Enfin l' object de 1a phi1osophie est Dieu, 1e monde 
et l'homme; 1e but fina1, 1e bonheu1' de l'homme. 70 

Ce qu'on constate dans 1a pensee philosophique de  c'est 
l'effo1't fait en pa1'tant des fondements philosophiqnes de l'antiquite 
g1'ecque pou1' a1'1'iver  des notions ch1'etiennes. Il accepte que 1a tendance 
de l'homme ve1's 1a phi1osophie est infuse, mais acco1'dee  l'homme pa1' 
1e C1'eateu1' de tout l'unive1's comme un don. Ainsi l'homme che1'che 
depuis sa naissance  t1'ouve1' et  comp1'end1'e 1a ve1'ite pa1' «l'obse1'-
vation 1ib1'e des et1'es». Ce besoin de comp1'end1'e, de decouv1'i1' 1a connais-
sance, occupe pa1' excellence not1'e philosophe. L'homme doit connait1'e 
1a ve1'ite qui se devoi1e p1'ogressivement: «Autant l'homme a1'1'ive  com-
p1'end1'e 1es et1'es, autant 1e desi1' de 1a connaissance grandit en 1ui; tant 
i1 1'egoit, tant il desi1'e».71 Les sens sont 1es moyens par 1esque1s l'homme 
a connaissance des et1'es et 1es idees se 1'e1ient  ce1'tains objets. 72 P1u-
sieu1's idees nous amenent  fai1'e des jugements pou1' abouti1' aux con-
naissances scientifiques. 

Pour ne pas tombe1' dans 1e dua1isme co1'ps-ame,  fait men-
tion d'un fluide t1'es subti1  qui entou1'e 1es nerfs et qui se1't  

t1'ansmett1'e aux ne1'fs 1es diffe1'ents effets qui se p1'oduisent  l'exte-
1'ieu1' du co1'ps. Ce fluide subti1 existe aussi dans l'unive1's: «Autou1' des 
eIements, pat'ticules de tout objet et pa1' consequence autoU!' de chaque 
eIement et de chaque moIecu1e de l'unive1's i1  a un fluide appeIe 

 Ce fluide p1'ese1've l'att1'action unive1'selle ca1' i1 pe1'met aux diffe-
1'entes moIecu1es d'etre contigues sans se touche1'. Il fo1'me un  
ce1'c1e autou1' de chaque objet et il existe en p1'opo1'tion de 1a g1'andeu1' 
des objets et de 1eu1' natu1'e. Ainsi nous pouvons exp1ique1' p1us faci1e-
ment, d'ap1'es  1es mouvements des astres et des p1anetes. 

70.  h.  a  r j s, Elements de philosophie ou I'esuIne sur les  rus 
lement, Athenes, '1851, 3, § 3 et sur l'edition de 1910,  4. 

71.  h.  a  r i s,  expose sUI' les  de l'h01nIne, Athenes, 
1849, § 166 (en grec). 

72. Ibidem § 49. Voir pour  expose plns  son livre cite ci-desslls et 
aussi: J.  a r a s,   -   Deux educateurs pion-

  Gutenberg" 1977, 50-56 (en gTec). 
73.  h.  a  r i s, Physique, Athenes, Manuscrit de la  de la 

Chambre des Deputes, § 163 (en gTec). Voir sur ce point: J.  a r a s, "La pensee 
physiqne de TMophile  et la pensee physique europeenne de son temps. La 
question d' 'enylon'»,   106, 21 novembre 1984, 31-34 (en grec). 
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  de ceux-ci,  enseigne qu'ils sont habites mais 
qu'on ne sait pas de quelle sorte d'habitants ils sont peupIes. Ce qui est 
«vrai», c'est qu'il s'agit  differents de l'homme, mais qni sont tout 
de meme des etres 10giques. 74 Il precise aussi que notre systeme 
planetaire est un susteme heliocentrique. Il introduit encore dans son 
enseignement les notions de  infini de l'unite du «cosmos» et de sa 
cohesion. 

 ous ne voulons pas insister davantage sur les idees philosophi. 
ques et scientifiques de   ne pas nous eloigner de notre sujet 
qui veut etudier plutot ses idees religieuses et particulierement eccle-
siologiques. Cependant, il est vrai que si nous ne prenons pas en compte 
la vie de notre auteur, son milieu familial, son education, ses amities, 
son metier, ses idees philosophiques et ses connaissances dans les autres 
domaines, nous ne pourrons pas le situer et comprendre comment il 
arriva a des positions ecclesiologiques tres differentes de celles de 

 a laquelle il appartenait et de laquelle il ne manifesta jamais le 
desir de sortir. Pour connaitre ses positions religieuses, commenIions par 
examiner sa vision de l'homme. 

 

L'existence de l'ame resulte de certaines observations qu'on peut 
faire sur l' homme. Le fait, dit notre auteur, que l'homme peut decider 
contre son propre corps prouve l'existence d'un autre moi que le corps. 
C'est  moi tout a fait different du moi du corps,  s'agit du moi de 
l'ame. 75 Ainsi l'existence de l'ame semble a  la chose la plus natu-
relle. Il n'insiste pas davantage  demontrer son existence; il donne 
tout naturellement l' «analyse» de l'homme: «Quand nous observons 
l'homme, nous  decouvrons deux eIements qui sont proches  de 
l'autre;  qui a rapport aux sens et l'autre qui est lie  une origine simple 
et independante. Par consequent nous distinguons deux substances en 
l'homme».76 

74. D.  a s c h a!  s, ThCophile  Atl1enes, 1928, 117 (en grec). Quand 
 ecrivit sur ce sujet a sa soeur Evanthie  precisa qu'i! est «abso!ument vrai 

que !a Lune et !es autres corps ce!estes sont habites; ce!a fut !a certitude de p!u-
sieurs parmi !es philosophes de !'antiquite et de nos contemporains» (Ibidem 142). 

75.  h.  a  r  s, BI'ef expose sUI' les connaissances de l'homme, Athenes 
1849, 5 (en grec). 

76. Ibidem, 7. 
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La substance corporeBe de l'homme n'est pas libre, car «eBe ne 
peut  penser,  juger,  raisonner,  desirer»; eBe ne peut rien faire 
sans l'assistance de l'ame car eBe peut agir seulement sur ce qui est 
present. Le passe et le futur penvent etre conyus par l'ame qui peut se 
rapporter aussi au present et a l'absent. Les innombrables mouvements 
du corps sont commandes par les nerfs et le cerveau, mais ils restent de 
simples monvements «sans qu'il n'apparaisse de pensee, de jngement  
de raisonnement, si ]'ame ne prete pas attention a ces mouvements, ce 
qui serait impossible s'ils exprimaient,  eux seuls, les concepts, les ju-
gements et les raisonnements».77 Toutes les fonctions qu'on appeBe ha-
bituellement snperieures ne dependent pas de la substance corporelle. 
L'existence de l'ame est necessaire, d'apres  pour justifier 1eur 
manifestation. 

L'ame porte en el1e p1usieurs particu1arites; c'est le moi qui reste 
 ma1gre 1a multip1icite des etats successifs differents que nous connais-

sons. 11  a des facultes  corporelles et caracteristiques de l'ame 
comme: le pouvoir de comparer entre deux facteurs  de 
juger et choisir  de tirer  troisieme jugement de deux au-
tres  de passer du singulier au genera1  et la capa-
cite de se connaitre par  retour snr soi-meme  Ces 
facu1tes montrent c1airement, d'apres  que l'ame est incorporeBe. 
Si  les observe et qu'  les rapporte a la connaissance,   verra 
que des manieres differentes de sentir. 

Bien sur,  peut s'interroger sur la certitude avec laqnelle 
 arrive a ses assertions. L'existence et l' immatel'ia1ite de l'ame 

sont pour lui 1es reaJites les plus naturel1es. Le corpsprend nne place 
considerab1e dans la theorie de  surtout en ce qui concerne 1a 
connaissance, mais il reste pourtant  instrument a 1a disposition de 
l'ame.  cette derniere,  fant reconnaitre «(la tendance a repeter 1a 
meme activite )).79 11 est  peu curieux que  soit 
rapportee a l'ame et  au corps, etant donne qu'eBe ponrrait etre 
envisagee comme une perfectibilite possib1e de l'instrument apres  
premier usage. 

Mais ce qui differencie l'homme des autres animaux c'est que 
son i1me tend vers l'infini  Cela vent dire que:  

77.  h.  a  r  s, Oeu()res   123  grec). 
78. Ibidem, 52-53. 
79.  h.  a  r  s,  de  ou l'esume sur les e.tres ()us genera-

lement,  1851, 223. 
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sommes po1'tes irresistib1ement ve1's qne1que chose d'ete1'ne1, d'abso1u, 
d'infiniment pa1'fait, etant a 1a 1'eche1'che de 1a 1'aison suffisante 1a p1us 
10intaine des et1'es,  enco1'e, de 1a  p1'emie1'e».80 Cette tendance 
ve1's l'infini ne s'a1'1'ete que quand nous a1'1'ivons a  sup1'eme. Nous 
sommes seu1s pa1'mi 1es et1'es a avoi1' «le besoin d'ado1'e1' 1e divin 

 Il n'est pas du tout diffici1e d'a1'1'ive1' de 1a tendance ve1's 
l'infini, a Dieu, si  accepte l'existence d'un Dieu infini». Ces deux facu1-
tes ont 1e meme objet mais  accepte simp1ement une g1'adation. 
D'ailleu1's, toutes 1es facu1tes de l'ame sont o1'ientees ve1's  mais 

  a une echelle au sommet de 1aquelle est p1acee l' ado1'ation de  
infini. Ici  manifeste tout son ca1'acte1'e mystique. La tendance a 
l'infini p1'oc1ame 1a Raison suffisante de tous 1es et1'es et nous pe1'met 
de communique1' avec «Dieu» 1a Cause sup1'eme, 1e seu1 ve1'itab1e «Et1'e». 

Enfin une aut1'e ve1'ite, conce1'nant l'ame, se 1'appo1'te a son im-
mo1'talite. «Il  a pas de ve1'ite aussi conso1ante et aussi che1'e au coou1' 
de l'homme»,81 disait  dans ses cou1's.  di1'ait qu'i1 ne peut pas 
en et1'e aut1'ement ap1'es nne teJle affi1'mation de l'auteul' qui c1'oit a 
une fina1ite p1'ovidentielle 1'envoyant l'homme a l'infini OU  t1'ouve son 
bonhen1'. Pou1'tant  bon enseignement doit p1'esente1' des a1'guments 
qui 1'esistent a  1'aisonnement 10gique.  ce tit1'e,  enume1'e «la 
natu1'e de l' ame meme», 1a natu1'e «de Dieu tout-sage, tout-puissant et 
tout-bon» et 1e temoignage «de tous 1es peup1es et des p1us  pa1'mi 
1es sages».82 Ainsi  de 1'ame conce1'ne sa natu1'e, ce qu'elle 
est, et son dynamisme manifeste aussi bien de son immo1'ta1ite pa1' ce 
ve1's quoi elle «tend». C'est  mOllvement de l' homme ve1's Dieu; mais 

  en aaussi  ant1'e, de Dieu ve1's l'homme. Nous examinons 1es at-
t1'ibuts de Dieu et nous a1'1'ivons de nouveau a l' immo1'ta1ite de 1'ame: 
«La sagesse, 1a pnissance, 1a bonte et 1a justice infinies de Dieu et sa 
p1'ovindence ne se manifestent que si l'ame humaine, susceptib1e de 
bonheu1' sans fin, peut atteind1'e ce bonhenr, donc, que si ce qui consti-
tue essentiellement l'homme, est immo1'te1»83. 

L'impo1'tance que  accorda a demont1'e1' l'immo1'talite de 
l'ame n'a pas pou1' but d'en faire  systeme phi1osophiqne. C'est p1us 
qne ce1a: il s'agit de sauve1' 1a pe1'sonne elle-meme de 1a mo1't. Il dit a 

80.   r t a  Essai CI'itique sur   Lyon, 1934, 130-131. 
81.  h.  a  r  s, "Court expose sur les arguments en faveur de l'immortalite 

de l'ame»,  Hestia, 1878,  530. 
82. Ibidem. 
83.  h.  a  r i s, OeurI'es Philosophiques, Athenes2 , 1910, 124, 
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propos de I'immortaIite personelle et c'est primordiaI, pour Iui, qu' apres 
Ia mort du corps existe Ia conscience de tout  que I'ame connaissai-t, 
et de tout ce qu'elle a fait durant cette vie car «iI n'y a aucune differen-
ce pour I'ame entre Ie fait d'etre mortelle, et ceIui  immortelle sans 
avoir conscience de ce qu'elle a fait durant cette vie».84 Il croit   Dieu 
personneI qui donne Ia vie eternelle a I'homme pour  rendre heureux, 
finalite qui correspond a Ia natUl'e de  supreme qui  maI-
heureux de  queIque chose  vain: «Rien n'est vain: toutes choses 
ont  amenees du neant a I'etre  vue de queIque fill» dit-il pour 
fonder I'immortaIite de I'ame. Une ame mortelle serait une creation 
vaine vis-a-vis de Ia perfection infinie de Diell. 

Cependant, Kairis voit Ia reaIite ecrasante de cette vie terres-
tre, iI voit que pIus I'homme jouit, pIus s'accroit sa soif de jouissance, 
iI constate que I'etre humain devient tres souvent «Ie pIus miserabIe de 
tous Ies etres dans cette presente valMe de Iarmes)). Et pourtant I'homme 
est une creation de Dieu avec des facuItes de I'ame qui sont destinees 
a Ie rendre heureux,  qui n'est pas Ie cas pour tous. Il  a a ceIa deux 
expIications possibIes: «Ou bien Ies facuItes de I'ame Iui ont ete donnees 
en vain, et I'homme en realite a ete cree pour  maIheur,  bien apres 
cette vie, iI en existe  autre, qui  finira pas et dans Iaquelle Ies 
facuItes de cette creature raisonnable seront comblees, et   jouira 
du bonheur qui Iui revient. La premiere de ces hypotheses, etant con-
traire aux attributs divins, est tout ce qu'iI  a de pIus faux, de sorte que 
Ia seconde, qui est d'accord ayec Ia sagesse et Ia bonte de Dieu, doit etre 
vraie)).85 La foi de Kairis  Dieu I'empeche d'etre torture pal' Ies inju-
stices de cette vie. Bien au contraire, elles Ie renforcent pour accepter 
ayec certitude I'immortaIite de I'homme et ainsi Ia survivance inde-
finie de notre «moi veritabIe». 

La difference entre Ie corps et  ame est bien marquee au niveau 
de Ia finaIite mais aussi en ce qui concerne Ieur nature. L'ame creee par 
Dieu n'entre dans  corps que «Iorsque  en atteignant  deve-
Ioppement suffisant, est apte a rempIir Ies fonctions vitaIes)).86 Kairis 
travailla beaucoup pour presenter une ame bien immaterielle et voiIa 

840. Ibidem, 126. 
85. Ibidem, 27-28.  dirait que le moment 011  est pret a rentrer dans 

!'espace de l'infini et de la supreme beaute et bonte, c'est la realite «miserable» qui 
intervient pour le priver de cette possibilite si desiree. 

86. Ibidem, 125. Avant d'arriver a ce resultat,  cite d'autres opinions 
qu'il trouve peu probables.   lui arrive -;res souyent de presenter d'autres 
points de vue avant de presenter le sien. 
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qu'en derniere instance i1 se demande  est son siege dans 1e corps.  
ne peut pas soupgonner qu'il se contredit en cherchant dans 1e corps 
materie1  siege pour une substance immaterienlle. 

 n'est pas surprenant de  .dans sa theorie que1que flot-
tement, et parfois que1ques inconsequences. Ce qu'i1  a d'interessant, 
c'est de  ici l' antagonisme de sa pensee metaphysique, et des 
exigences de son bonheur»87. Ainsi i1 fait une separation tres nette en-
tre l'ame, i1 accepte que l'homme soit de deux substances, corps-ame; 
et enmeme temps i1 essaye de depasser ce dua1isme en faisant inter-

 ce fluide tres subti1 qui entoure 1es nerfs. Mais ce qui demeure 
dans son  c'est son caractere metaphysique; ce1a sert de point de 
depart a son attitude   de 1a religion. 

 sui"re) 

87.   r t a   cit., 147. Parfois nous suivons la traduction des textes de 
 faite par  Portaz. 


