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SOMMAIRE 

L'origine du chantier thblogique dont cette t h k  est le k i t  raisonnb 
peut Ctre definie ii partir de plusieurs perspectives qui convergent vers une m@me 
interrogation, objet propre de la recherche: existe-t-il un temps qui structure a 
prwri Ies ex@iences chrdtiennes? Selon le point de vue adope, on peut 
considQer que cette etude renouvelle le problihe & l'exphence chrttienne en 
choisissant de I'aborder il partir du temps, consid& selon une perspective n b  
kantie~e Mais on peut aussi concevoir cette &marche wmme une manike 
inak d'aborder la question thblogique du temps en stengageant ddikment 
dans une appche exwentide. 

Quelle que soit la perspective privilkgike, il s'agit de mettre au jour ce 
qu'on postule Cbe la iemporalitk ii ltoeuvre dam ltexpbence chrktienne. Ainsi, 
l'hypothi?se qui sert de fil conducteur la dharche est il la fois exploratoire et 
explicative. Trois parti-pris mdthodologiques ont Ctk dktenninants pour mener 
ltentreprise il son term 

Ie choix des expQiences (expQiences rnajeures du repas 
eucharistique, exphence du dmoignage dam le martyre et expQlence mystique), 

la decision d ' ade r  ces expQiences par des textes qui les 
manifestent (six textes Celt!bres, dew par exmeme), 

et, ent?n, le souci de choisir pour l'analyse des mkthodes ajustks il 
la singularitt de chaque texte (app~che structurelle et rhetorique, approche 
pragmatique utilisant la thMe des acks de langage, approche narrative inspmk 
par les travaux de P. RICOEUR). 

Au-deu des difficult6s inhkntes B I'entreprise elle-mkme (exthe  
vari& des textes et complexitk des structures temparalisantes), cette stratigie 
inductive qui cmsiste ii remonter des textes aw exmences, et des expiriences B 
la saisie wwiente oh elles s'originent, a pennis de mettre en hidence un temps 
spckifique sans lequel les textes sgaient inintelligibles et les exp&iences qu'ils 
manifestent irnpssibles. Realit6 requise par les actes de langage rnajeurs des 
textes, ce temps m A t  aussi cornme un principe d'ordo~ance trh particulier 
qui rend possible, sans pur  autant h &terminer, l'alliance inouie de Dieu et de 
I'homme. La mise au jour de ce temps oum de nouvelles perspectives en 
m e r  il propos d'un dassaire renouvellement & la rtiflexion concernant la 
subjectivitk &tieme et la place de l'exphence dam la ddmarche thblogique. 
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Avant-propos. Avis au lecteur. 

Lespnges qu'on va lire ne se prt!3entmpar comme m e  thke  au sens 
stricfernent auuidrnique drc rerme. Cares, on retrouve, en iruroducrion, une 
hypthde pi orienre et/irsn$e une recherche, et les difirents chapitres ont bien 
pour bw de dt!ployer cene hypothe jwqu'd ce qu'elle soit clairernent confinnke 
ou i@nnt!e. Mais l'hypch~se, les dudx rnithodoiogiques requis par la nuture 
m&m de cene hyporhke er I'imertion de cme recherche dam une d h t c h e  
beaucoup plus varre exigeaieru une prkrertution sp&flque qui feur soir ajurtie. 

Une alldgorie senim dcjil conducreur d certe pr&entanon et devrair 
en klairer les paniculantb. h r e c k h e  ressemble@n d un travail de fiuilles 
archhlogiques, rkparti sur six sites diftrents, rnais avec un but unique: faire 
afleurer des mces suflsmnment sign@wes pour qu'elles justifient l'mstence 
d'une architemre propre d wre culm parnparnculiPre. Notre hyporhise est que certe 
axhitemre mste er qu'elle est spBn'fique d certe culture. Le succPs de la 
rechetrhe dtpatd en grande pm'e du choix des sites, de la pmfindeur des 
fouilles et, enjin, du choix des ins tmnrs  defbrage, 

Canme sur la p l u m  des chann'en archkohgiques, les recherches 
sont marquies par des &apes promeueuses, par des temps de doute, par des 
impses  qui dcessitenr des reprises, par de fhrcsses pistes mais aursi par des 
dkcouvenes plur fhcfueures. On a wulu garder cette dynamique. Aussi, ces 
pages se pr&enrent-elles cornme le kcit raisontlP dun chantier thiologique qui, d 

ce niveau de la recherche, n'est par d6turti Cependant les prerni2res trouvailles 
sonr suflsamment promenem a signiJicananves pour faire l'objet d'une 
publication indkpenddanre sans qu'il wlpossible d'augurer, dam l'itat acruel des 
fouiaes, ni de l'mpleur de I'entrepnpnse ni de ses riprcursiomJicntres. 



CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

I .  I .  Note Iiminaire. 

Le texte dam lequel vous venez de phCtrer comme dans un champ 
jusque Ki privC et d h a i s  ouvert au public, ne peut pas Ctre un univers clos. 
Tout en lui histe la clciture et P la limitation, de Ifintention plurielle de l'auteurl 
A la richesse de I'objet abordk, de la quCte oC s'origine le projet aux questions 
auxquelles il conduit. En amont comme en aval, tout devra suggkrer l'ouverture. 

On sait seulement qu'il ne s1agit 18 que d'une partie d'un ouwage et 
que, du site B explorer, ce premier travail ne laisse percevoir ii ce jour qu'un 
aspect l i d  i I'oeuvre de l'interpr&ation. C'est lit, en amont, que dside la 
principle ouverture. Parce qu'il y est question du temps, ce chantier concernait 
l'auteur et, d'une certaine manihe, chaque lectew bien avant qu'il ne soit 
effectivement initik. Comment, en effet, peut-on entrer ou sortir d'un temps dont 
il est ai& d'entrevoir qu'il tisse la m e  de notre 2tre-au-mode? Chaque itre 
humain pate donc, d'une manike h la fois kminemment persomelle et 
paradoxalement commune, la possibilitk de I'ouverture de ce chantia. Il suffit 
pour s'en convaincre d'Ctre attentif B ce qui, en nous et spontangment, d'une 
spontanCitC native, structure en souplesse notre relation au &I en rant que cette 

relation est spkifiquement humaine, c'est-&-dire oeuwe de comprkhension, 
d'interprktation, d'action ou de contemplation. 

Cest un merite, et non des moindres, pour la philosophie depuis 
deux sikles que davoir privil&gi& la rblitk de notre &re-au-rnonde comme rhlitk 

temporelle et cYtait trop peu pour elle de reprendre m compte la fragilid, 
116vanescence de Itexistence humaine ch& au lyrisme de la pen* romantique 
(ce temps restait encore un dieu extQieur); il fallait aller plus loin et faire du temps 
la structure m&ne de notre Ctre relii. Telles furent, sous des fonnes trih diverses, 

I Le masculin utilid tout au long de la Wse pour all&gu le texte n'st m rirn 
discrimhatoire. Le mot "hornme", par exemple, est employ6 A titre dpidne. 



les spkulations hkgeliemes, la doctrine husserlienne ou encore les m&iitations 
heideggkiennes. Mais, dans cette recherche B props du temps, l'affirmation la 
plus spkulative et la plus extriime avait prMd6 ces conceptions: l'audacieux 
scht5rnatisme prhd par BKANT dans la premihe Critique selon lequel on ne 
peut comaitre que les phhomhnes qui son( eux-mPmes sournis au double scheme 
o pn'ori de la sensibili3 form6 par l'espace et le temps. 

"Le temps n'est tien a w e  chose que la fom du senr inreme, c'est- 
cidire de l'intuition de nuus-m@me et de m r e  e t a  interieur (i.) il 
d&emumune k rappn des repr4Serttatiom danr m r e  ezaf inrem (...) 
Le temps est la condition fomlle a pnon de tour les phimmthes en 
gi!n&al (..) condition imnrtkiiate des phe'nomPws intPrieun de norre 
dm) et, par Id-rn&ne, la condition mdiate des phPnom2nes 
ext4n'eursW 2. 

Assumant et transgressant B la fois le devenir h6gblien et le 
panlinguisticisme modeme, Ifoeuvre entibe de P. RICOEUR ose affmer que 
c'est par le temps et tout il la fois par les mots, et par les mots habit& par le temps 
que sont les &its, que non seulement nous pensons mais que nous construisons 
notre identit6 dans sa double dimension pasonnelle et cornmunautaire. Cette 
recherche usera largement de I'oeuvre et des intuitions de ce philosophe. 

En admettant donc comme postulat provisoire la stmcture temporeNe 
pare que tmrpordisanre de ~ t r e  &re-au-monde, il est nchssaire de reconnabe 
que chaque etre humain est lui-meme un site, habid par le temps qu'il convient de 
reflkhir, de labourer pour qu'affleure ce temps. En d'autres terrnes, en 
empruntan t l'expression pascalienne, "nous sommes embarquk " univenellement 
et perso~ellement dans toute n5flexion sur ce qui fdt la texture de notre &-a et 

(OU) de notre $me-pour. Suivant toujours ce postulat, il nous est donc impossible, 
P vous qui lisez et A moi-meme qui ai coastnit ce texte, dWe detaches du th2me 
qui y est aborde, fut-ce intellectuellement, puisque le temps est censk structurw 
notre conscience du monde. En effet, dune manibe B la fois spontank et t&s 
Clabork, un temps, comme temp de mon Wture ou de votre lecture, structure 

notre rapport au texte, B nous-m2me et il l'autre. Et si la nature des analyses ou la 
qualid des textes ktudiCs peuvent hisser croire qu'il s'agit II dfun travail qui nous 

2 E. KANT, Critiquede la rrtiron pure, 1781, ("Biblioch4ue de philosophie contemporainen), 
Paris, P.U.F., 1%7. Traduction Tremesaygus d Pacaud. (TI, i* partic, 22mr: section 
#6). 



est suffisarnment distant pour que nous puissions l'objectiver totalement, I'enjeu 
de l'malyse nous renvoie A nous-meme, non seulement par des rksultats qui 
peuvent nous rejoindre ou nous interpelk mais parce que nobe lecture ou notre 
tkiture, noire rapport h l'analyse conceme l'analyse el ledme puisque le temps 
est B Itoeuvre dam notre rapport au texte. Il est pdmaturt! de poursuivre ces 
quelques remarques. La suite Ies &lairera; mais il saait vain de croire pouvoir 
6txe un spectateur &sengage dam une lecture qui consiste toujours interpniter 
donc, i se raconter un texte selon un tempo narratif qui nous construit, dims le 

temps mtme oii il ilreconstruit le texte. De mtme qu'il eut & vain pour moi de 
croire, par je ne sais quelle candew, que je parvenais h maitriser totalement 
l'dlaboration d'un texte qui est en lui-mime un dialogue B plusieurs voix. Telle est 
l'ouverture du texk par le Wrne et ouverture du texte par la lirnite m&ne de ce 

travail, chantier qui n'est qu'une position possible sur le terrain. 

Ces remarques liminaires montrent qu'on est toujours dkji au coeur 

de ce qu'il conviendrait dappeler maintenant un essai @senti sous la forme d'un 
r&t raisonnC plus qu'une t h k ,  au sens academique du terme. Par I& ce travail 
ne saurait &re une fin en lui-m8me, Il est au sens musical du mot, une ouverture. 
I1 est nkessaire de prkiser maintenant de mike plus fmelle Ifinterrogation 
qui le justifie. 

La rtfle~ion se situe it la mi& de dew cheminements, deux 

ddmarches intellectuelles, qui peuvent &e aussi deux parwurs dint&& pour la 
lecture du texte. 

Ce travail peut &re intepdtk cornme une tentative pour m e  au jour 
une des condin'ons de pssibilire' de f'ap'ience h-ne Iorsque cette dernihe 
n'est plus consid&& cornme une t e ~ h ~ q ~ e ,  m&& privildgide du champ 



cognitif, ni seulement comme la ptise de conscience spntanke d'un v k u  brut 
mais comme une &lit6 globaie engageant le tout & 1'Ct.e humainy. 

En empruntant l'intuition centraie du schkmatisme kantien et en 
l'appliquant provisoirement ii ce projet, il s'agit alas & chercher & rnettre en 

evidence le temps de I'exphence, entendu comrne condition a priori et cumme 
structure nkssaire ii toute apprChension du del, A toute e x p d h d .  Si, d'autre 
part, les expdriences vi&s sont ceUes qui engagent I'ktre humain dam toute son 
hurnanitk, la &flexion doit nksairement rencontrer l'ex@nence religieuse, par 
exemple, I'exwence cwtieme. I1 s'agirait alors de chercher & identifier le 
temps qui tr6s qkcifiquement serait une des conditions de lqexp&ience cMtienne 
comme exphience globale. Une telle interrogation se h u p e  sur un horizon 
beaucoup plus vaste: celui meme du sujer au sens que la pens& moderne a donnC 
& ce mot. La conception kantienne du temps comme schhe a priori & la 
sensibilitk sfinscrit dam le cadre d'une &flexion sur le pouvoir de comaitre dont 
on sait la dette envers le monde scientifique du XVIIF. Le temps ne wncerne 
alms que la seule activite d'un cogito transcende~al, bref & la Raison pure 
indendamment de toute prkcupation pratique. Faut-il dire pour autant que 
cette conception du temps n'est plus eratoire diis qu'on sort du champ de la 
connaissance et de la connaissance ratiomelle? Si Ies caract&istiques du temps 
kantien semblent effectivement ordonnks A ce qui est et deviendra l'exphence 
scientifique moderne, on peut emettre I'hypoth6se que l'idk d'un temps comme 
condition a priori de toute exphence, sans augurer de ses caractkristiques, 
pourrait &re aussi omtoire et f&onde hors du champ de la seule connaissane. 

Cela engagerait & plus long terme une *flexion sur la name du cogiro 
A l'oewre dans une perspective qui int&erait toutes les formes & relation au &l 

et, par lii, mute exp5rience possible qu'elle soit d'ordre scientifique, esthetique, 
dthique ou spirituel. Cette ouverture p o r n  $&e dvoquk en conclusion. Non sans 
quelque audace, ce travail emprunte donc provisoirement la ~ ~ t i v e  

3 Le concept d'exphience sera analyd plus loin. 
4 On portrrait reprendre l'affirmation de H.G. GADAMER : "On &lie que c'esr lo maniPrv 

#&re du 'comprendre' hi-mcine qui se r k d e  comme rentpralir~", dam H.G. GADAMER. 
Vhh! a d h o d e ,  les grander l i g w  d ' m  lvntrp~rique philosophique. ("L'adre 
pbilosophique"), Paris, Seuil. 1976, [# 1!6]. Traduction & la 2&m Bditioo (1965) par E. 
Sam. dvide par P. Ricoeur. 



kantienne, en transgressant les timites impodes par le philosophe, llid& que le 
temps est A l'oeuvre dans tout rapport que l'&e humain conscient est capable 
d'avoir avec toute &lie, quelle qu'de soit. On comprend alors pourquoi il 

convient, pour mettre en &dace ce temps spkifiquement humain, de choisir 
cornme lieu d'analyse les expfkiences dans lequelles l'&e humain est engag6 

comme totalibi A ce titre, et plus encore peut4tre que I1exp&ience esthktique, 
ethique ou affective qu'elle peut rejoindre et parfois intbgra, l'exphience 
religieuse a p p d t  mmme lieu priviIW pour metere en evidence le temps qui en 
est une des conditions d'existence. 

L'bocation du parcours philosophique monk bien la place qu'y 
occupe la rkflexim sur le temps. Il slagit seulement dengager tou t  une Mexion 
sur la r u t 6  humaine'cornme globale. D'une certaine mi&, l'emprunt 
fait & E. KANl" manifesterait sa fkmdite dans la mesure oii il permettrait de 

depasser la vide kantie~e, peut-h  en l'int6grant dans une perspective plus 
vaste ou encore en la decoupant comrne moment particulier & l'activite d'un sujet 
qui ne serait pas seulement le sujet transcendental. Mais tel n'est pas i'objet & ce 
travail, simplement peut-h un de ses prolongements. 

1.2.2. Le parcours thdologique. 

Il est possible de lire ce bani1 mmme we approche ori@e de la 
realitk cMtienne consid& non seulement comme enon& de foi, comme 

orthoQxie, mais aussi comme relatim condte la rkalitk, mmme praxis. U 
s'agit alors de s'interroger sw l'exp5rience chdtienne cornme lieu de construction 
et de rthkakm de I'identitk cMtieme, de rechercher ia s@cit6 de cette 

eXpenence, Q la fois personnelle et communautaire, travers ce qui la structure et 
la rend possible comme expbence globale. On postule qu'un des ilkrnents de sa 
texture est sun temp. 11 s'agit ainsi de se demander quel est Ie temps qui rend 
possible l'exphience cMtienne comrne cMtienne, Ce qui est en jeu n'est donc 
pas ltex@mce cMtienne du temps mais le temps de I'expiirience 

chriitienne. 

Dam une telle perspective, le temps chrktien n'at plus A considem 
cornme la wnoeptim que le c M e n  ou le christianisrne se fdnt du temps mais, & 



manike beaucoup plus radicale, comme la condition sans laquelle le rapport au 
r&l ne peut pas ktre appelC chrktien. Un tel projet se dkmarque des dkbats 
postconciliaires qui ont longuement abor& le sens chdtien du temps pendant ces 
quarante dernikes annkes, tant en Europe quten Amkrique du Nord. En 
examinant ces recherches, on s'aperqoit qu'elle se &ploient dans quatre grandes 
directions: I'approche historique et biblique, I'approche socio-politique, 
I'approche dogmatique et enfin les appmhes spkulative et fondamentale; ces 
dernikes se sont klaborks en relation directe avec divers sysdmes 
philosophiques. Aucune de ces &marches ne retient I'exwence comme 
Clkrnents &terminant ck son etude du temps. D'autre part, aucun des thblogiens 
contemporains qui ont centd leurs analyses sur I'exphience cMtienne (on peut 
penser A J. MOUROUX ou A W. BEINERT) n'abordent I'exphience sous 
l'angle de la temporrllitk, A I'exception d'un ouvrage coIlectif paru en France en 
1987 sous la direction de H BOURGEOIS5. En fait, seules quelques lignes de la 
deuxieme partie theorique de l'ouvrage pounaient 6ventuellement ouvrir sur une 
etude du temps comme condition de Itexphence cbretienne. Pour l'ensemble des 
auteurs, comme le titre l'indique, I'interrogation porte sur I'exp6rience chritienne 
du temps et non sur le temps de I'exwence cMieme. Or, le temps de 
I'exphence chretienne est proprement I'objet de la pfesente recherche. 

IA encore, la mise en evidence de I'existence et de l'activi~ & ce 

temps n'est qu'une manihe autre d'approc her l'iden tid cMtienne comme 
processus dynamique. L'enjeu est la vie cMtienne6 wmme affirmation et 
rOalisation dune relation spkifique h Dieu, au monk, aux autres et h soi-mtrne, 
Des lors une telle recherche suppose un &passement des clivages disciplinaires 
entrr: thblogie fondamentale, Wologie dogmatique et thblogie pratique. 

5 H.BOURGEOIS (dir.), L'expPrience cltrdrienne du tertrp, ('Cogitatio Fidei", 142). Paris, 
C d ,  1987,182~. 

6 11 conviendrait de distinguer vie ChrBtieme et exp6riencz ctdtirme, I'zxpdriace supposant 
la claite collscience de ce qui est vku. Cf. les distinctions a p p x t h  par J. MOUROUX 
d m .  L'exptkienceci~drienne, ("Th6ologizm, 26), Paris, Aubier, 1952. 



1.2.3. Une question au carrefour de plusieurs wies. 

L'Cvocation rapide de ces deux parcours (philosophique et 
thblogique) montre B la fois les &ux lieux oh s'origine la recherche et les 
perspectives A partir desquelles cette recherche s'engage. EUe indique &dement 
des prolongements possibles puisque la rencontre de ces deux parcours n'est pas 
leur aboutissement mais ouvre provisoirement I'espace d'une problhatique 
commune B un moment particulier & chacune des &marches. La &mibe m e  
de I'essai reprendra chacun des cheminements qui, thbriquement, pourraient 
poursuivre leur processus propre de &veloppement audelA de la question 
commune qui les avait un moment dunis; A moins que ce travail commun rende 
manifeste une unid de fond sur laquelle il resterait ii s'intemger. 

Au carrefour oh les deux cheminements se sont rejoints, une 
recherche commune s'articule donc autour d'une question qu'il conviendra 
main tenant d'aborder de rnanike autonome, ind6pmdamrnent &s contextes 
originels et de leurs attentes particulihx existe-t-il un temps h I'oeuvre 
dans 11exp4rience chrCtienne, et, si oui, lequel'? Cette interrogation 
identifie clairement le but de la &marche. Reste A dktenniner les moyens 
spdcifiques d'y parvenir. 

L'option mCthodologique se pose ici B deux niveaux. Pour reprendre 
une image utilistk, il s'agit, dam un premier temps, de dkider d'un site de 
fouilles pertinent. En d'autres termes, il faut tout d'abord se demander oB 
chercher ce temps suppose Ctre condition a priori de I'exp&ience ctuktienne, en 
sachant que c'est d'un mCme mouvement que seront montr&s et Itexistence et les 
carac&istiques de ce temps. La m n s e  semble slimposer. I1 faut mettre ce temps 
en evidence ii partir de l'exwence ellemiime puisqu'elle est ce qu'il a rendu 
possible. En quelque sorte, il s'agit d'une demarche inductive qui consiste B 
remonter du conditio~d A la condition. Mais alms la question se daouble: 
quelles expt5rience.s choisir? Et comment avoir a& 1 l'exphence, comment la 
recueillir de telle sorte qu'elle puissse se prkmter cornme un lieu ii la fois objectif 



et propice P l'investigation? Ces &ux questions seront trait& distinctement car 
une chose est de dkider &s sites oti ks fouiIles commenceront, autre chose de 
dkterminer avec quels intruments elles s'effectueront. 

1.3.1. L'oprion du site ou k choix fundomental du lieu de recherche. 

1.3.1.1. Quelle(s) exphience(s)7 ? Iles exphences P l'exphence. 

Chaque experience est unique, originale parce qu'elle engage un 
sujet, it un moment *is de 1"nisto'm et & son histoire. Mais, en mCme temps, 
l'expirience a une dimension commune sinon universelle. Cela est manifeste pour 
l'exphience chrktienne puisqu'elle participe d'une foi commune. Il faut donc 
eviter un double piege, d'une part celui de se peadre dam la diversit6 indkfinie des 
exphiences lorsqu'on est attentif leur seul aspect subjectif et, d'autre part, celui 
de perdre de vue la kalitk c o n e  au profit des abstractions r6ductrices et 

artificielles; ceci consisterait A ne vouloir saisir des expbences que ce qu'elles ont 
d'universalisable. Ainsi, pour rejoindre des e-ences cMtiennes concr4tes et, 
en mCme temps, hiter l'abstraction sans se per& dam la multiplicite, il est 
nkessaire & limiter le nornbre d ' m e n c e s  Trois catdgories dexphences 
chrktiennes oat 63 choisies; elks mpent une place privilkgi6e et incontest& 
dam le christianisme et, de ce fait, oat paru la plus pertinentes pour ce travail. 
On pourrait les appeler des expkiences-sommets de la foi cMtienne, ce terme 
n'dtant nullement discriminatoire ou ditiste. Il &igne ou distingue simplement 
quelques exphences reconnues soit comme centrales pour la communau~ 
chdtieme &s les origines (telle est Fexpkience du repas eucharistique), soit 
cornme significatives d'une existence selon le Christ (telles sont les expdriences 
de l'engagement et du tkmoignage particulikment rnanifestes dans le martyre), 
soit enfin annme rkv6latrices & la mcontre & l ' he  avec Dieu (telles sont les 
expkriences orantes et tout particuIi-nt Ies exphences mystiques). 

LA encore, ces exphiences ne semt pas Ctudikes in abstructo. Pour 
en m a  la &die c o n e  sin@&, ces exp6xiences seront saisies A partir 



de situations rklles reconnues comme reprkntatives & chacune des trois 
ca3gories retenues. 

1.3.1.2. Pour atteindre ces exphiences dans leu qualite 
d'expkrience. 

"Cest par la langue que se manifeste l'expe'rience hwnaine du temps 
et le temps linguistique nous apprdt  tgalement irr&m'bIe au temps 
chronique er au temps physique(. ..) C'est u moi seuI que ce temps se 
rappnera et c'est a ma sew2 @ n e e  qu'il se ~esmindra" 8. 

En reconmissant que Itexp&ience n'est pas le v k u  brut, I'existence 
dans sa spontadite, mais qu'elle suppose une saisie & ce vku, c'est-A-dire une 
conscience claire dkj8 interpdtative des faits vkus, on p u t  amprendre que 
l'expkience refeve dkjl du langageg. Il suffit alors de recueillir ce langage. 
Certain- de as exp&iences sont exprimks, c'est-A-dire livriks, dam des textes 
m n n u s  et m&me cClebr6s. Ainsi, les sites du chantier se p&isent: les textes qui 
disent l'exp&ience, par exemple tel @me de Jean de la Croix pour l'expbence 
mystique. On pourrait objecter qu'une distance derneure entre I'expknence vkue 
et ce qui en at dit. Mais c'est le m e  meme d'ex@nence vkue qui @te ici 8 
confusion, L'expkrience est dkjA une interpdtation parce qu'elle est conscience du 
vku et, en ce sens, on pourmit mCme dire qu'elle r m e  le vku. En effet 
I'expkrience est me f a p n  A la fois de stapproprier le v k u  et de recomaitre que ce 
qui est vku ne d@endait pas mlement de soi mdis ausd &s &lit& exllrieures. 
On aura I'occasion de revenir sur la complexitk de I'expknence qui suppose de la 

part du sujet une activitd de prise de conscience, de distanciation, d'interpr&tion 
ou du moins de mise en f m e ,  & conceptualisation. Cette appropriation par le 
langage est une m a n h  de reconstruire le del de telle sorte qu'il devienne un 
tlbment &terminant & I'edification de soi-m&me. Cest dam cet acte &me que la 
Mti vkue devient un texte; c'est dam cet acte mgme que le temps oeuvre 
comme klkment structurant cette double construction, construction du rapport au 

rkl et &Mication du sujet. L1expt%ence at cornme Ca chmniqw d'un rapport 

8 E. BPNENISTE, "L langage de I'exfience humainen. RubIPmes du langage, Paris, 
Gallimard, 1966, pp. 8-1 1. 

9 H . 4 .  GADAMER a b  que " la langue esr en m h e  tmpt une condition pcrsitiw ct un 
guiakde l'apfriellce'; op. cit. [# 3321. 



spki fique au &I, et c'est ii ce niveau qu'il devient possible de saisir le temps qui 
fait l'objet de la recherche. 

A la suite de P. RlCOEUR, nous postulons donc que la structure de 
l1exp&ience est nmwiw et que le langage qui accueille l'exphence porn cette 
structure, ii la lettre, cette texnrrelo. Dans cette perspective, la recherche du temps 
consistera B rendre manifeste, dam cette texture, un &s fds qui en composent la 
trame. En d'autres termes, si !e temps est condition a prion' de l'exp&ience, le 
langage qui transmet cette expkience porte la trace objective & sa condition a 
priori. 11 suffit de trouver les moyens techniques propres le mettre en bidence. 

Ainsi, cette recherche n'est ni un travail exphmental, ni une 
approche empirique. En effet, il ne rekve pas de I'exphience au sens que les 
sciences exp&imentales donnent ce concept Il ne s'agit pas de construire des 
exwences pour v&ifier une hypothk pmt, par exemple, sur la nature du 

temps. L1exp6rience n'est pas ici une instance critique de vkrification ni le dsultat 
dune objecthation pddable. Mais cette recherche n'est pas pour autant 
seulement empirique au sens ob elle se contenterait d'ewegistrer des donnbs 
vkues qui se suflirairent ii elles-memes; par exemple, il n'est pas question 
d'effectuer des enquEtes ou de faire des statistiques. On peut dire que cette 
dkmarche est eXperieMelle dans la mesure orl I'expbence concr6te est l'horizon 
jamais &sertk d'une analyse qui ne se Limite pas ii elle, mais recherche ce qui la 
fonde et n'est pas elle, bien qu'elle en dbpendel I .  

1.3.2. LPS techniques d 'in vestiguion. 

Reste donc & trouver une mkthode qui permette & mettre en kvidence 
la struchaation des textes par le meme temps qui structure les exp&iences que les 
textes rendent manifestes, Existe-t-il, selon ce projet, me m&hode d'investigation 
iWe? 

Par exemple dam P. RICOEUR. "TA sujet convoqu6 A I'Bcole des &its de vocation 
proph&iquen, Revue & Z'lnnitm ccltholique & Paris, 1 8 (act.-nov. 1 W), p. 83. 
Exp&ientiel: 'ce qui se nppoae 1 I'cxphmce sns impliquer n b s a k e m t ~ l t  l'emploi de 
l'exp&ieucen, dans A. ULANDE,  V'abuloire terhnique s critique de la philosophie, 
Paris, P.U.F., 1968, p. 323. 



Parce qu'il s'agi t, dans c haque Gas, de dkler  la trace que le 
lais& dans la struture meme du texte, il est nhssaire, dans chaque 

1 1  
&& 

temps a 

cas, de 
trouver l'instrument ajustk B la nature, au genre, & la qualie du texte. Le souci de 
rigueur requiert hi-mtme la plus grande souplesse dam le choix de la technique 
d'investigation din qu'elle s'adapte au texte 6tudiC. Ainsi le sculpteut ne naitera 
pas le bois, l'ivoire ou le marbre avec le &me instrument et l'archblogue ne 
dtgagera pas une colome de marbre cornme il le ferait dun d&ris de poterie ou 
d'un morceau de parchemin. Cependant, certains critkes president au choix 
inmumental. Seront privil@i&s les techniques qui son& par elles-memes, 
sensibles aux dimensions temporelles des textes, tant sur le plan de la forme que 
du contenu. Ainsi, la &marche devra beaucoup aux travaux de I. LADRIZRE , B 
certains textes devenus &l&res de P. RICOEUR ou, plus simplement, A des 
analyses littkaires. De J. LADR&RE, sera utilid ce qu'il a pu retenir des 

techniques analytiques lorsqu'elles sont appliquks A des textes religieux ou 
relatifs il la foi 12. De P. RICOEUR, on retiendra surtout sa mise en evidence du 

processus d'identification par la refiguration du temps dam les rkits. D'autres 
textes, enfin, se prtteront A des analyses structurelles de type rhktorique. 

En fait, le parti-pris m&hodologique consiste ii considkr une 
rnCthode d'investigation comme un r4v4Iufeur, au sens chirnique du tame. La 
nature de ce dv6llateur d@end B la fois de ce qui est i &v&r et du mawau 
porteur de ce qui est B ddler. 

12 Tout au long du travail, de largeti emprunts seront faits t i  la thbrie des actes de langage. ns 
saont directement bsp* par les travaux de I. LADRI&E @ce auxquels la lhkrie des 
actes de langage dabor& d'abord par J.-L AUSTIN, J.-R. SEARLE et D.-D. EVANS, a pu 
itre appliquk au langage teligieux, plus particulihent au langage dei spirituels au 
langage Liturgique. Pour l'essenttiel, ces travaux se trouvrent xwembk dam les dcux tomes 
& f'llrriculation du sew, ("Cogitatio Fidei", 124- 1 Z), Paris, Cerf, 1984. Les princips t t  

les concepts xnajem de cettc theorie, necesslires A l'Ctud2, m a t  rappel& au fi1 des 
analyses. On s'inspircra aussi des dflexions de J.-F. MALHERBE, relatives au mbme sujct, 
et de ses commentaires des ouvtages de J. L A D ~ R E ,  dans k langage thhhgiquc a I'cige 
de la science, ("Cogitatio Fidei", 129), Paris, Cerf, 1985. 



1.4. Les texfes: des sites u explorer. 

Les critkes de &lection des textes sont pratiquement induits par la 
d6marche elle-mhe. Pour chaque type #exp&ience chr&ie~e retenue, et pour 
Ctre pertinents, les textes doivent joui. d'une reconnaissance de la communautk 
cMtienne, montrant par la ce qu'on appe11era pour l'instant la f&ndie de 
I'exphence toujours originale que ces textes manifestent. En m h e  temps, cette 

reconnaissance d'Eglise signifie leur capacie i porter I'identitk chdtienne, 
comme processus $identification, non seulement celle de I'auteur du texte, mais 
kgalement celle de la communautk et de tous ceux qui se reconnaissent ou se 

teconnaiint en h i .  

Mais alors, la situation historique et ghgmphique des textes n'est pas 
ici un critkre pertinent bien que Iw ancienne et leur m i d  comme patrimoine 
vivant & la communaute Ieur assure une plus grande crkdibilid. Car, quel poids 
peuvent avoir ici I'antiquitb ou la modernit6 dun texte? Modernid et antiquitk 
sont des concepts issus dun temps strictement historique, celui de la succession. 
En usant & ces concepts, on repit les textes Zi partir de ce temps-Ih! En parlant de 
modemitt ou d'antiquitk d'un texte, on parIe des rditks auqueUes le texte est 
contemporain, ou plut6t qui sont contempmines de I'ecriture du texte, mais on 
ne parle pas des rhlitds auxquelles le texte introduit en les rendant 
contempmines dune autre contempomnt5it& On m o t e  @dement la (ou les) 
rM3 qui pamet au texte de rendre le lecteur contemporain d'une certaine rhlite. 

Or cette M d  escamotde n'est pas &rang& i la recherche ici entreprise13, Pludt 
que & modemitd ou d'antiquite, il vaudrait mieux parler d'acnralitt!, au sens 
philosophique du mot, qui qualifie ce qui est aujourd'hui en acte. Ou encore le 
terme & mtemporan6t& largement utilid par H . 4 .  GADAMER qui refuse de 
le confondre avec l'a-temporalitk car, alors, la continuitk (et, ici, la tradition) ne 
serait plus pensab~es~~. Le fait que la communaut& cMtienne, en Eglise, prenne 
en compte & tels textes, quitte A renvoyer chacun A une rencontre personnelle 
avec Ie texte, muntre suffisamment ce qu'on pourrait appela & puvoir 
dtexPpn'ence ou le pouvoir @riemel de as textes. S'agit-il du pouvoir 

13 Cf. H.4. GADAMER dansV&ir& a Mkhode, ap. cit, pp. SO sq. lhbiissant une d o g i e  
entre I'ex#nence estbdlique et I'exfience liturgique, I'auteur a f h ~  queWau reg& & 
l'esrence de la far, lies circul~~lonces historique~. sow secordaim: 

14 Id.. p. 48. 



eMentie1 du texte ou de ce qui, dam le texte, a permis Itex#nence qu'il 
manifeste, cette condition se trouvant dam le texte et domant ainsi l'illusion que 
le pouvoir vient du texte meme? On rencontre un probl6rne analogue A props des 
oeuvres dart; il est certain que le spectateur ou l'auditeur ne font pas les memes 
exphences que le peintre ou le compositeur. Mais on peut se demander si ce qui 
rend l'exphence esthetique possible n'est pas la m&me nWte (par exemple le 
temps ou le pouvoir de temporalisation ), 21 l'oeuvre dam k'apxption de l'artiste 
et dam ceUe du spectateurls. 

Ce pouvoir n'est pas figC. I1 ne consisk pas dans la transmission 
invariante d'un contenu mais dans la capacite de susciter chez le lecteur une 
exp&ience, entre autres, celle de ltkbranlement d'un processus de reconnaissance 
qui est proprement la construction du lectern comme cMtien et comme membre 
d'une communaud. C'est cette dynamique B ltaeuvre dans le texte, dynamique A 
la fois temporelle et intempocelle, qui int&esse indirectement la recherche car cette 

dynamique est ghhiquement li& au t e m p  qui structure I'exp6rience originelle 
et, put&, celle & chaque lecteur qui accueille le texte en rant que chrktien. En 
disant que cette dynamique est temporelle, il faut comprendre bien s h  qu'elle 
renvoie A un hbnement unique et non r@itabie qui est I'exphence de l'auteur 
rnais aussi qu'elle peut s'inscrire cornme capabk dc susciter un Nnement pour 
tout lecteur ih n'importe quel moment de son histoire et au coeur meme de sa 

culture. Ce caract2re-lh est d'une certaine manike intemprell6, d'une 
intempor&& incarnee et donc like A l'histoire mais sans que celleci, dans son 
caradre eminement hawcent, n'ait pria &tenninante sur lui. Ces remarques 
seront en filigrane dans l'analyse de chacun &s textes et c'est, sornme toute, 
aussi A titre de lecteur chtetien que cette anal yse est entreprise. 

Il ne faut donc s'etonner ni de la date historique des textes choisis, ni 
du fait que I'analyse doive peu & des etudes historicocritiques. Ce n'est pas en 
tant que document historiqurt (au sens oil les historiens l'entendent) que ces textes 
intkressent ce travail de recherche. De plus, B quelques exceptions prb, le corpus 
des textes sera adrnis dans la forme aujourd'hui reconnue mmme authentique. 

15 Id. pp. 53-54. oh H.G. GADAMER reptenant S. KIERKEGAARD dveloppc: la notion 
CfapM. 

16 Birm qur: k tamrr soit inad6quat, intemporel rear un concept appartmant au champ du 
successif, ou plut6t. Ie temporel auquel rmvoir: cet intemporel s t  ici le temps du successif. 



Mais un autre choix mkthodologique devait &e fait, compte tenu de 
I'orientation et de la nature de la &marche: fallait-il consid& la quanti3 de 
textes mmme un critik pertinent pour la qualib? scientifique de la recherche? 
Dam la perspective d'une recherche scientifique qui adopterait les critkres de 
scientificit6 devenus classiques, la v6rification d'une hypothese s'effectue @ce A 
des exphences dont le nombre et la pertinence sont en eux-msmes des garants de 
vQit15. Tout repose en fait sur la notion de *tition invariante, de reproduction 
d'un mime sch5me et & mhes rkultats et, cela, indendamment du temps et 

du lieu, B moins que ces &ux tlements ne soient ewc-mhes des pararnhs 
mesurables de I'hypothese. On sait que cette ordomance expenmentale, issue des 
sciences dites exactes, a etk largement adopt& par la plupart des sciences 
humaines auxquelles elle semblait c o n f k  &eu, exactitude et Mibilitk. 
Certes, la question toujours ouverte de h scientificie des sciences humaines 
outrepasse les enjeux de ce travail; mais on ne p u t  l'ignorer au moment 

d'effectuer des choix rn~thodologiques dttenninants. D'aillews cette question est 
rkgulikrement reprise par des philosophes, tels H.-G. GADAMER ou J.-F. 
MALHERBE~~, qui tentent de donna un smut spkifique B des disciplines dont 
Sobjet mime est altM par Ifapplication de mkthodes qui se son! dvC1Bes efficaces 
et fkondes dam les seuls domaines de l'observable, du mesurable et du 
rwtable. Une fois de plus, on se trouve m h n d  au sens du mot v&i& lorsque 
ce dernier concerne des discours qui ttansgressent Ie champ de ceux pour lesquels 
on pdtend en avoir dond une signification &finitivel*. Sans qu'il puisse itre 
question ici de &battre d'un sujet aussi grave, il est nbsaire & signaler, du 
moins, I'option prise pour cette recherche et de domer les raisons majeures qui 
ont gui& ce choix et qui devraient &re conf3mks ou khir& par l a  premiers 
rbultats, non que l'efficacig soit le critke de vQit6, mais la nature mime de ce 
qui est recherche n'est pas sans condqwnce sur ce sujet. 

Ce qui guide cette option m&hodologique tient A une des 
caract~stiques de l'objer recherchk. L%ypothhe qui pork la &marche est 

17 J-F. MALHERBE, Le lungage rMolagipe d I'@e de la science, ("Cogiultion Fidei". 129) 
Paris, C e d  1985. 

18 Cette pdtmtioo est ncttewnt remise m question dcpuis qurlquw ann& tant dr la part 
d'hommes de sciences, B. D'ESPAGNAT ou I. PRIGOGINE par exemplr, que de 
philosophes. 



double; elk pork d'abord sur l'existence d'une nklitk: un certain temps sous- 
jacent aux expQiences cMtiennes et qui en conditionne l'existence. Ce n'est 
qu'aptes avoir c o n h t  l'existence de ce temps cornme condition a priori et 
element sbucturant des expQiences cMtiemes analy&s, qu'il sera possible de 
s'interroger sur ses carac&istiques. L1hyporh2se est d m  prioritairernen. 
exploraoin : existe-t-il ou non un temps qui structure et conditionne l'exp&ence 
cMtienne? Elle est aussi explicufiw: quelles sont les cara~tkistiques et la nature 
de ce temps qui rendent compte, du moins en partie, de l'exptkience cMtienne en 
tant qu'exphence giobale et cMtienne?l9 En poursuivant I'analogie 
archbIogique, on pourrait dire que cetk recherche fonctiome A la mani&re de 
celle dun archblogue qui postule l'existence d'un sanctuaire enfoui sous le 
sable. D&i lors que les fouilles ont mis au jour certains vestiges, on peut affirmer 
qu'il a v&ifit5 me partie & son hypothb; rate B interpdter ce qui est dhuvert 
comme &ant effectivemat les restes de ce sanctuaire p&s. Mais on voit bien 
que la v&ification expirimentale, la multiplication, n'ont pas de sens ici. La 
dkouverte & l'archblogue s'inscrit dans un wntexte plus global qui est, par 
exemple, la connaissance de la civilisation ctisparue. Dans le travail entrepris ici, il 
s'agit bien dune dkmarche mhiologique test-Mire de la recherche d'un 
fondement P mettre au jour, non directement observable. Une fois rnis au jour, le 
temps dont hypothese postulait l'existence, devient une evidence; restera ii la 
reconmitre mmme klkment dune r h E t C  beaucoup plus vaste, plus globale, A la 
limite, on pourrai t dire que la v&t& & la recherche (ou de la dkouverte), tient A 
la cohknce non seulement du discours qu. la traduit mais aussi de ce qui est 
prdmdument decouvert avec le milieu dam lequel il a 6tk dkcouvert et plus 
globalentent avec le monde auquel il est censd appartenir20. On pourrait se 
demander si la vkrit4 du discours ne reEve pas ici d'une sorte de congruence. Par 
exemple, dam la mesure oii, ii partir de la DidachP, l'analyse parvient ii mettre en 
evidence le temps qui structure le texte de la liturgie eucharistique, on peut dire 
qu'il est mis au jour une fois pour mutes. I1 devient incontestable que ce texte est 
structur6 par tel temps, sous &serve, bien entendu de la fiabilitt de l'analyse. 
Toutefois, la tentation est grande & se demander, au nom d'une conception 
rwtitive de Ia mkthode scieneifique, si le temps dkouvert pour ce texte relatif B 

19 Les &ux serwt intimement lib. Il est impossible de &parer la mise en bidenu de 
l'existence de cette tenparalit4 & sa fonction. 

20 * M o d  du rare', %rijon du raze", aumt de concepts largrwnt utili& par P. 
RICOEUR. 



cerre exp6rience se retrouverait dam d'autres textes et pour bautres expdriences 
chrktiemes. Cette tentation est s u g g e  par le pnncipe de la reproduction du 

meme, base & l '6 laMon et & la vatu des lois scientifiques. 

Or, Ies expkriences cMtiennes ne sont pas dp6titives au sens 
scientifique de l'invariance. En elles, s'il existe un invariant, ce demia est aussi 
ce qui permet la diffirence et n'est pas &anger cette diffknce. Mais il faudrait 
aller plus loin et recondm qw, dans la rnesure oC les exphences chretie~es 
sont animks par une dynamique de vie, Ie m2me et I ' w e  n'y sont plus des 
concepts isolables, fig& ni meme dialectiquement pods; ce sont des Mites 
concdtes, dialogalement reliks. Si I'expdrience chr6tienne consiste A se saisir 
dam une relation A un Dieu &kI@, ce qui permet cette exphence ne peut Ctre 
que partie penante & la relation, relation toujours singulike dans sa nature meme 
et non, comme l'exphence scientifique, dans les seules circonstances 
extirieures. De plus, ce n'est pas, par exemyle, en tant qu1expMence liturgique 
que l'expbence eucharistique est structurtk par le temps qui est I'objet de la 
recherche, mais en tant qulexp&ience cMtienne; il est intkressant alms de voir si 
d'autres expriences cMtiennes permettent de manifester, A leu rnanibe, une 
structuration tempahsank semblable ou analogue mais jamais identique car 
toute exwence humaine (a fomori une expirience spirituelle qui engage la 
to tali^ & la personne), garde, sauvegarde une part & mysthe, celui de 
ltoriginalit6, de l'Muctibilit6 des &tres qui sont les sujets de llexp&ience. La 
maniac de temporaliser qui rend l'expbience possible, participe de la part de 
myst& propre i cette exphience. Ainsi, pour utiliser un langage marcellien, ni 
l'exphence cMtienne, ni ce qui la rend possible comme cMtienne ne peuvent 
itre prublt!marise's22. AU mieux, peut-on les recueillir et les i n t e t e r  en se 

donnant les techniques les plus rigoureuses possibles pour y parvenir. 

Mais alms une question surgit: comment est-il possible qu'un seul et 
"mhne" temps structure mutes les expdriences cMennes? N'y a-t-il pas 1 i  une 
fitention A l'universel sernblable A celle du projet scientifique? On p u t  r@ndre 
que l'univetsel dont il peut Ctre question ici ne relhe pas de la seule rationalit&. 11 
vaudrait mieux parler d'universalitk concrete qui relbe de l'existentiel, 

21 J .  MOUROUX, L'expPnence chdienne, op. cit p. 369. 
22 Cf. cbez G. MARCEL, LP d i f f h c e  entre prablkw et myst& dam Du refus d 

I'inwufiun, Paris, Gdlimerd, 1940, pp. 183-19 I. 



humblement &$endante en Mnitive de la l i M  des personnes qui sont sujets 
de I'exphence; universalitk rkUe rnais toujours A nkliser. 

Ainsi, il est possible de parla, non pas d'une sorte de vMcation A 
l'infini de la prknce de ce temps, mais d'une rnaniere d'actualisation A l'infini et 
de renouvellement quasi subversif, et c'est pour cela qu'il y a exphence. Ce 
temps n'en finit jamais d'ttre A l'oeuvre pourvu qu'une libertk s'ouvre ii son 
activi~ qui est toujours le surgissement d'un rapport renouvellant au riel. Pour 
prendre une analogie esthetique, est-iI possible de dire que notre rapport tel 
tableau de Van GOGH est toujours le mhe? Cette question a-telle m6me un 
sens dam l'ordre esthetique? Non, elle conduit A une aporie. Par conere, il est 

pertinent de dire qu'en rant qulexp&ience esthktique, elle introduit dans une 
dynamique de renouvellement: interpellation, emotion, &mlement. Cela est vku 
A la fois comme un acte libre et comme un acte dependant, mais d'une d-dance 
qui construit la libed et d'une Iiberte qui s'ouvre A une Mitk envahissante. 

Ainsi, I'exphence cMtienne est toute enti& dam chaque 
exphence de chaque cMtien parce que ce qui fonde l'expkience en tant que 
c M t i e ~ e  est pn5sent dans chacune; sans cela, on ne pourrait pas dire qu'elle est 
cMtienne. Ce qui s'en rapprocherait le pIus serait l'expknence de I'aveu de 
Itamour. Ce n'est pas la rwtition quantitative de l'aveu qui fait l'amour plus 
vrai. La qualit6 de l'arnour est pdsente dam chaque aveu, sinon il ne serait pas 
un aveu d'amour. La fepetition aura une d e w  qualitative. Ceux qui slaiment 
savent que c'est toujours semblable et toujours diffhent. Ce qui fonde et Ia 
fi&litt et la nouveaute, ce qui fait que la fidilik! est &trice, est p r b t  dam 
chaque e@rience. L'accumulation et i'invariance n'y ajoutent ou n'y retranchent 
rien: ces concepts sont inophmts pare qu'ttrangers ii cet ordre23. I1 en est de 
mCme pour l'expbence esthktique; la Wtition s'ouvre ii I'infini wmme 
nouveaute A l'infini. Et, s'il existe une fome d'universalit6 de l'expkrience 
esthetique en tant qulesthCtique, Saccumulation des exptkiences de contemplation 
esthttique ne cdaa ni ne confirmera cette universalit& Pourtant I'universalid y 
est bien conde ;  Sexphence esthetique ne relbe pas de la seuIe subjectiviti 
singuli&re. 

23 Sur l'aveu et la dpdtition en amour. cf, A. FOREST, Ersui sur Ies formes du lien spiriruel, 
("Archives de philosophie", 35). Paris, Beauchesne, 1981, p. 53 sq. 



Ces quelques r6flexicms avaient pout but de pdaser les raisons qui 
ont presidt au choix du nombre et & la qualite des textes. Elks ont egalernent 
anticipd sur Fanalyse du concept d'exp6rience qu'il convient de clarifier B la fin de 

cette introduction, 

"On se fait illusion si I'on croir dire 9ue4ue 
chose d'evidenr m inwquanr i l ~ e n c e w  24. 

Le concept d'exphence a 6tk t& largement utilig depuis le &but de 
cette introduction LA encore, il serait pdtentieux & vouloir en &termher 
clairernent et definitivement et l'essence et le sens. Tout au plus peut-on en 
d6limiter le contour en le distinguant de certaines significations traditiomellement 
admises. 

Dam les trente danihes a n n k  & la recherche philosophique (en 
parriculier par le dbeloppement sans case gxandissant de la demarche 
hermheutique), plusieurs dements nouveaux ont largement contribuk a rnettre en 
lurniik Iw diffkntes acceptions du mot expkience et A valorism ce que certains 
sont allCs jusqu'h appeler l'expkience herm6neutiqu@. Non sans quelques 
tatonnements et ex&, cette dharche s'est accompagnk, en thblogie, d'une 
redthuverte de la valeur & I'ex~ence cornme point Q d@art, principe 
regulateur voire dfetence critique de la recherche thblogiqueZ6. C'est dans cet 
esprit qu'il convient de &fink les points essentiels qui articulent l'exphence 
dans le sens oil le mot sera utili*, l'introduction se bornera il boquer sa fonction 
et ses cmctkristiques principles en la distinguant des autres acceptions du mot 

24 I.€. PETIT, "Ibblogie et exp&iencea, L'qdrience c o r n .  lieu thdologiquc, (Collection 
"Htkitagc t t  projet", 261, M o n M ,  Fides, 1983, p. 22. 

S Par exeqle, H.-G. GADAMER dam I'ouvrage d6jh ci3. 
26 R C f h c e :  J.C. PFITT; mais aussi les rermrques critiques de I. RATZINGER dam Lcs 

principes de h tMologie catholique, ('Croire et svoir', 6). Paris, T6qui. 1985, pp. 384- 
399. Traduction de Dom I. Maltier. 



La fonction que I ' e x ~ e n c e  devait remplir dans cette recherche 
particuli&e a &jh ktk kvoquk; I'expthence y est le lieu #investigation partir 
duquel pourra Ctre mise en hidence une des conditions & sa possibilid comme 
exphence cMtienne. Sa fonction est donc dt&e un dome, m e a t i d  par des 
textes qui la racontent, sournis h l'analyse et 4 l'interpdtation critiques, au sens 
oh E. KANT pale & cririqw comme recherche des fondements et des conditions 
de possibilit6. Ainsi, sa fonction se distingue & c e k  qu'elle occupe dans les 
sciences exp&imentales, c'est-Baire celle d'une instance & v&ification, de 
preuve: technique visant h prouver la vkracitt d'une hypthiise, @ice A une 
instrumentation rationnalisk ajustk, aux objectifs de la science. Dam les 
sciences exp&imentales, llexp&ience occupe une fonction d'autoritd dont on 
oublie souvent dailleurs qu'elle est en fait l'autoritk de la Raison qui a pd-mdite 
llex@rience et en reste le maitre d'oeuvre, en particulier par Ifusage d'une 
instrumentation sophistiquk, m e  de theorie rnatkridiske. Or, ici, l'expdrience 
nta pas une fonction d'autoritk. Elle n'est pas non plus cons id^ comme un 
savoir immkdiatement p e q u  comme vrai, comme ont pu le proclamer les 
doctrines empiristes. Elle est donc ni un savoir suffisant, ni une technique 
normative. 

Ni savoir, ni sagesse non plus. En effet, I'ex@nence ne sera pas 
considMe comme un rhultat acquis avec ie temps et les divers Mnements 
d@o& comme autant & couches sedimentaires au fond de notre personnalite, ni 
comme un humanisme diffis se manifestant  pa^ me cermine aptitude ii discerner 
ce qui est bon ou nefaste h 1'Ctre humain. 

Les expdnences chretiennes ana1yske.s dam ce travail ne seront pas 
davantage corlsi&r& comme &s modalitis d'apprentissage, sorte de parcours 
d'initiation qui, A leur tame, c o M e n t  une com@tence dam un domaine 
particulier, au sens 03 Iron dirait d'un adolescent qutil a voulu faire I'expirience 
de l'indendance. Bref, elles ne sont pas des moments provisoires B but 

*gogique* 



Conaairement aux techniques de preuve uilisks dans les sciences 
exp&imentales, I'expQience cMtienne est d'abord et kminement personnek. 
Elle suppose d'abord un sujet de l'exptkience, quelqu'un qui vit une fie 
singuli&e. Les sujets ne sont pas intmhangeables! Mais si I'exp&ience est un 
dvdnement qui advient dans un sujet, elIe n'est pas un senti- brut qui 
appartiendrait au seul monde de l'hotion et de l'affect27. Elle peut &e dite 
personnelle dans la mesure oi elle suppose, de la part du sujet, non seulement un 
v&u (dam toute sa complexitk spontante) mais aussi un processus 
#appropriation de ce vku & telle sorte que cette expdrience soit sienne. Dans le 
cas des exp&iences cMtiennes, on devrait aller plus loin et dire que cette 
appropriation n'est pas de l'ordre de la prise de possession mais de l'ordre de la 
reconnaissance, c'est-&dire vkitablement dune construction de soi par un 
rapport singulier avec une &lit6 autda. 

On peut donc affirmer que 11exp6rience ainsi consue engage la totalitd 
de la pasome. L'exp6rience y p&ente le caractere global et int6grateur d'un 

ensemble d'expdriences, mais toujoun dans une perspective dpamique aussi 
bien intkrieure qu'extkrieure car l'exphence est ici dialogue avec une &did autre 
qui modifie, transfcmne2? L'ouverture est une qualid mdtresse de cette 

experience; en ce am, il est dam sa nature de ne jamais etre close sur elk-mime 
ou plutht d'&e toujours en instance de realisation. 

Personnelle, I'expQience l'est d'abord dam la mesure oii ele assume 
un v&u; elle reconnail une nkW, elle s'approprie un Mnernent L'exp6rience 
suppose donc il priori l'activitk dune conscience qui recueille une Wte brute. 
Ce recuei1Iement peug & lui seul, caract&k l'exp&ience. Il en alors possible 
d'apprmher I'exphence B partir de la double question: comment est accwillie la 
rWt6 en tant que &lie et en tant que &dib vkue? En d'autres termes, 

l'expbence suppose I'activite consciente d'un sujet comme saisie inteqn5tative 
bun vku. Tel est le caractere de l'exwence qui intkesse ici la recherche. Dans 
cette aide interpetathe, le sujet de l'exphence traduit, raconte (et se raconte), 

27 Cf. J . 4 .  PETIT, p. 19. 
28 Cf. H . 4 .  GADAMER, citk par J.-C. P m ,  op, cit., p. 28. 
29 Idem, p. 25. 



un Mnement cu plutst, transforme un v k u  en hhement30, en dboile le sens; 
le vabe dkvoiler maintient ouverte la question de l'origine du sens. Le medium de 

I'e@ence est donc natureUement le langage. Ce langageexpkrience est le 
ma&iau de I W y s e  entrepxise ici31. Mais toute intqm3ation suppose une 
instance intep&&ve. Dans Itexp$ienoe chdtienne, l'interpdtation s'effectue A 
partir de la bi32; eUe m d e s t e  par li une dimension communautaire. Ainsi, 
l'exphence krninemment personnelle est pat& dam I'ordre de la relation A 
d'autres et & la reconnaissance d'une appartenance. 

De l'exphence qui servira de terreau A la recherche, il est maintenant 
possible de dire: 

qu'elle est B la fois persormelle et nbsairement communaufaire, 
quleUe suppose la saisie inteqdtative et la reconnaissance d'une 

v h ~  et donc une instance d'inlqrdtation, 
qu'elle est globale dam la mesure oil elle engage la totalitb de l'etre 

ou plutat toutes les facult& dam un processus d'identification ou de 
personnalisation, bref de connaissance de soi. 

Ces premik caractQistiques permettent de pkiser l'objectif de la 
recherche; il consiste A mettre en kvidence le temps qui rend des exmences 
cMtiennes possibles, c'est-Adire la fois singulihes et universeiles, propres B 
c h p e  cMtien et communes A tws ceux qui se rklarnent & la meme foi: 
reconnaissance d'une Wtk autre que mi et pourtant appropriation interpdtative 
de la relation ice W, aussi bien gidmie, parce qu'engageant la totalitt5 de It&, 
qu'ouverte comme simple moment dans un processus de construction de soi, A la 
fois mode & connaissance et source d'une pratique. Ces paradoxes sont lev& 
d6s iors qu'on recomait la dimensioa dialogale de toute expkrience chritienne 
dam laquelle, en tant qulexp&ience croyante, wnt pdsentes les deux rM&: 
cek & l'2m humain dans sa richesre, son mystete et son opacite et celle d'un 
D h  rk,& et cachi. En recherchant uue des conditions qui ren&nt possibles ces 

P. RICOEUR, "Evhment et m', L'espce et Ie temp,  (Actes du con@ des 
A.S.P.L.F., Dijon, 1988), Paris, Vrin, 1990, pp. 9-21. 
On verra plus loin ce que le h g q e  apporte B l'expt?rience (1. LAD&RE, J.-F. 
MALHERBE, op. cit., p. 250.) 
Cf. J.-P. JOSSUA, "Note sur l'usage L terme exphience" dam P. JACQUEMONT, dir., 
I.-P. JOSSUA, B. QUELQUUEU, Une foi expos&, Paris, Caf, 1972, p.175 sq.; voir 
lossi, par la a&m auteurs, LC temp & la pieme,  Paris, Cerf, 1976, chapitre W. 



exphiences, en remontant ii leur genk, on pat  espQer lever le voile sur la 

manih  dont ces paradoxes s'articulent pour coastruire une uni3 vivante, unit6 
intQieure du ddtien, et unitk de la comrnunaut& 

Cctte exp6rience sera approchk comme recueiilement, c'est-Mire ii 
partir du proccssus par lequel le sujet entre en rapport wnscient avec un donne 
vku brut et s saisit en relation avec cette MtR C'est par cette b&he que 
s'articulera l'aaalyse dont il reste maintenant 1 pnkiser le I3 conducteur et ii 
delimiter le matkriau. 

1.6. Le fil conducteur. 

IA dynamique de cette "th&seW se Mloie comme le f i t  raisonnk 
d'un recherche. La premibe partie a t  proprement un temps de forage; ii parhr de 

six sites regroq6s deux par den, il s'agit de mettre au jour ce qu'on postule Ctre 

un meme obja. Ceae premik &marche est w18m'ire d m  la mesure od elle vise 
8 digger un noyau central par des voies d'a- difftrentes dont elles sont en 
partie l ' C ~ o n :  trois types d'expkence cMtienne manifest& chacun par deux 
textes. Pour chacun des forages, une mkthode approprite au site sera choisie et 
justifik. Ckte atreprise dont on peut dire qu'elle est archblogique au sens 
propre (il skgit de fouilles) et fig& (il s'agit & remonter au principe de 
l'exp&ience), cst longue et delicate; elk reprknte la plus grande partie du r&it et 
fait l'objet des chapitre 11, III et N. Le lecteur porn suim les principales Ctapes 
de la decouverte avec ses premik trouvailles, ses premibes illusions, ses khecs 
et ses reprises jusqu'8 la mise au jour, sw chaque site, #indices prometteurs qui 
pennettent de repkr les lieu oil doivent &he effectuka les fouilles dkisives. On 
comprendra que cette partie est, B elle seule, le pivot de la recherche33. k 
chapitre V a ane double fonctioa. D'une part il a pour objet d'effechler un premier 
bilan decisifct de mener A bien les ultimes fouiIIes. D'autce part, il re termine par 
une conclusion, en extension, qui owre sur & nouveks pistes de recherche B 
partir d'une fiexion sur quelques conskquences possibks de la dkcouverte. A ce 

M a  nivew, on retrouvera les &ux parcours qui avaient conflu6 pour donner 

33 Au fil de m trois chapitres, des wcarts pamttront & suivre et & c o m e r  la recherche 
au fitt et i regure qu'elle deffechle. 



naissance a une mime interrogation. On pow voir aussi comment l'intersection 
de ces deux parcours n'ktait pas fortuite, comment la recherche Iaisse amtre 
de nouvelles voies Q explorer dans des lieux o t ~  connaissance et action se 

rejoignent pour klairer d'une autre rnani&e me facette & I'humaine condition. 

I .  7. Les expkn'etr ces-sommef s et ies textes m4diateurs. 

Comme il est kvident que le succ&s dun chantier archkologique 
dkpend &s sites choisis pour effectuer les fouilles, toute la charge et toute la 

tension & la recherche rqmsent sur les textes qui sont choisis comme expression 
des exwences. De leur f h n d i t e  et de la pertmence des anaiyses qui en seront 
faites dkpend le sucds de I'entreprise. Avant de d&buter les analyses il est 
nkessaire de pxtciser les critkes qui ont presidk au double choix, d'une part des 
exphences A retenir, d'autre part des textes manifestant ces expkriences. 

Ces expbences doivent appartenir A la tradition chritienne. En 
d'autres termes, elles doivent $me remnues par la communau~ comme 
exp&iences de vie cMtieme soit B titre exclusif, soit parce que I'identitk 
cMtienne ne pourrait pas se concevoir sans elles. Tous les genres n'ont pas Ctk 
retenus. Les critkres de &lection ont et~5 d'abord la primautt! et la variCtk. Ainsi, la 
recherche portera sur I'exphence du npzs errcharistique comme exphence de 
foi et de pratique cornmunautaire, dam une rdation ii un mime Dieu; I'exphence 
du r$noignage comme engagement dont I'expression reconnue la plus haute et la 
plus intense se rencontre dans le rnartyre; enfin, I'expdrience religieuse par 
excellence, experience & la relation personnelle ii Dieu dam l'oraison lorsque 
celle-ci culrnine dans les exphences mystiques cMemes. 

Chacun de ces modes & llexp&ience cMtienne manifeste au plus 
haut point les caractQistiques genkrales qui avaient permis de prkiser le concept 
d'exphience. Ce sont aussi des kdi3s  t d s  complexes et, apriis andyse, le crib 



de variCb5 apWt quelque peu artificiel. Ainsi, l'aspect comrnunautaire se 
retrouve jusque dans lfexp6nence mystique; la relation personnelle a Dieu tout 
wmme I'engagement sont presents dans chacun des trois types d'expkrience. 
Peut4tre est-ce D une des marques de l'expkrience chrktieme que d'&e port& 
dans sa totalid sous des aspects diff6rents par chacune d'elles. Ce qui, dune 
c d n e  manitre, presage de I'unicitk du temps qui en serait une des conditions & 
possibilite. 

L'acds A ces experiences est possible @ce aux textes qui les rendent 
manifest= et qui en sont comme un moment nkssaire. Cest en eux qu'est 
enfoui l'objet de la recherche. Leur choix est donc capital pour la qualite et le 
s u d s  de I'entreprise. 

1.7.2. Les textes. ks cwres .  

Pourtant, chaque expbence est absolument singulike. C'est ce que 
manifeste au plus haut point chacun des textes Menu pour l'analyse. Peut-on 
trouver origidit.6 plus hidente que ceile bun @me de Jean de la Croix ou ceIle 
d'une lettre dlgnace d'Antioche, ou encore celle bun point de defense de Justin? 
Chaque texte est une pibe unique par la pe~nna l i t e  de l'auteur comme par les 
circonstances qui ont p&i& A sa ac t ion .  A ce titre, il s'agit bien, pour tous les 
auteurs, dune exptbence totale cornme saisie pemmelle d'une relation avec 
Dieu, avec le rnonde, tes autres et mi-mime. Mais aussi, chacun de ces textes est 
cornme un haut-lieu reconnu, vkn& parfois et rnhe debre par la communautk 
cwtienne en tant que communautk. Cette recoll~~ssance, A tous les sens du 
rn0t3~, l ~ u c t i b l e  originalit6 et la force de l'kriture aumient sufi il justifier les 
choix. D'autres crieres, plus techniques, ont determine les ultimes &lections: 
bribed et forte stucnaation des textes propres ii faciliter I'approche analytique. 
En principe, ces textes une fois choisis et leur corpus &limi&, l'analyse les tient 

34 Reconnaissance ck historims et des exkg4ter; qui admettent ces textes mmme auttrentiques; 
reconnaissance aussi au sens de gratitude & la part de la oommunautlS kl&de qui les 
transmet & ghhtion en @&ration et en h i t  des lieux de tdditatim, de tkmoignage ou 
d'kducation; mais aussi, en empcuntant une &ymologie clauchilienne, wo-naissance, cbt- 
Adire un acte par iqwl la commuarutd des chdtiieas a.fhne qu'ellr @it. quteUr 
renouvelle par ces textes ss rapports aux auks, P el le-dm et i Dieu: f b c d 3  dr us 
oewres! 



comme des p i k s  isolb, Ctudiks pour elles-miimes comme oeuvres unes et 
uniques. 

L'intention premikre et prioritaire de cette introduction etait 
topologique: il s'agissait de rep5rer les sites oh se localise la recherche, en 
prkiser les limites, les points de forage, les angles d'approche, les attentes, et 
justifier la varikt6 des instruments ut i l ik  et I'horizon general sur lequel cette 

recherche se ddcoupe. On a voulu ensuite insister sur le caracthe audacieux et 
ouvert & la ckmarche. Audacieux par I'intuition qui l'inspire et l'hypothese qui 
lui sert de premier fil conducteur. Ouvert au sens ob l'on dit d'un chantier qu'il 
est ouvert, test-&-die qu'il ne saurait Ctre c I & d  par les quelques dflexions de 
cette thkessai; ouvert aussi au sens oB il engage en amont comme en aval plus 
que celui qui l'a entreprise: tout leckur chretien, dune certaine manibe, fait partie 
ii la fois du site explore et du chantier A des titres divers, mais egalement tout 
lecteur dam la mesure oii I'inmgation qui pork la &marche s'inscrit dam une 
plus vaste qui!te, celle & l'iitre humain aux prises avec sa condition dare-relit!, 
c'est-&dire capable d'entrer en alliance avec le monde, les autres, lui-mCme et 
celui qu'il nomme Dieu dam une relation qui I'engage dam la rialisation mkme de 
son humanitti. En ce sens, le chantier peut un lieu d'exNrience; =la dwnd 
en pame de la volont6 du lecteur i accueillir et ii @nCtrer le monde du r e ~ r e ~ ~ .  

- - - 

35 Concept largement utilid par P. RICOEUR dans Tmp et r k i r  Ill. Le remps rucotut;. 

Paris, Seuil, 1985. 



LE REPAS EUCHARISTIQUE 

Les deux premiers sites explofis concement tous les deux une 
expkrience maale pour la foi chdtienne: l'exphence du repas eucharistique. 
Chercher sur ces dewr sites les inscriptions dune temporalid qui schkrnatise cette 

exp&ience, c'est vouloir trouver les traces du m u r  et du sornrnet de I*exp&ience 
cMtienne comme exphence communautaire. 

On recherchera dabord cette tempordid dans les ClCments les plus 
apparents et les plus observables des textes qui manifestent ces exp6riences. Dam 
ces premihes analyses, les fouilles s'arrtteront provisoirernent lorsque, par 
CLimination des temporalit& non spkifiques, on dbuvrira des signes 
suffisarnment nouveaux pour qu'ils indiquent oii effectuer les ultimes recherches. 

2 . 1 .  Introduction. 

"Quelles que soient les carmPrisriques d'wte &nnrelle expirience 
religieuse, c'est d m  un hgage  qu'elle s'anicule. La maniPre h 
plus appmpn'e'e d'imerprkw ce hgage selon sa trantre inreme 
consisre d m  une analyse de ses modes d'expression" 36. 

Une telle affirmation peut signifier soit que l'expirience cfudtieme 
cornme exmence religieuse se tmduit par un langage, soit qu'eile se constmil 
par un langage. D'auire part, le langage p u t  &re soit ce qui est A la source de 
l'exphence religieuse (cette exphence se pdsate don au myant cornme la 
rkponse un appel ou l'hute d'une parole), soit la matitre mCme de 
llexp&ience religieuse @ar exemple la proclamation de sa foi); dans ce demier 
cas, c'est l'acte de Iangage tout entier qui importe. Ainsi, le langage peut etre 

condition, cause, mnauence ou mati& de I'e#rience cMtienne. Dans tous 

36 P. RICOEUR, 'ta philosophie et la sp5cifici3 du lanpge religiem*, Rewe d'histoire et 
de philosophie religie11se. (1975 no 1 ). p. 13. 



les as, les caracWtiques de la conscience qui structure l'exp6rience se 
retmuvent dam le langage qui articule cette e@ence. Le but est ici de 
rechercher une des carac&istiques, le temps, selon lequel se construit 
l'expknence cMtienne; il doit donc ntkssairement se retrouver comme Clement 
stnrchnant les hngages correspondant ;l cette exphence 

Le temps de ltexpt%ence ctdtieme sera dtabord recherche P travers 
deux textes rehtifs 1 l'exphence cWenne du r e p  eucharistique. I1 existe 
plusieurs modes selon lesquels il est possible d'exprimer lrexp&ience cMtienne 
du npas eucharistique. On postule que ces langages portent en eux les miimes 
prcassus de temporahsation. Il a patu intiresant de se reporter h des textes 
rehtifs 1 la vie des premikes commmautks chr6tiennes et 1 la manike dont 
s'exprimaient leur rapport au repas eucharistique qui, d6s les origines, a 
r@send le coeur de la vie communautaire des c W e n s  A cet effet, parmi les 
textes les plus &l&res de I'Antiquite chrktienne, on a retenu les extraits de la 

Didochi? (9-10) concernant la liturgie eucharistique et les passages & l'Apologie 
(65-68) de Justin qui dhivent le dhulement des repas eucharistiques. 

A parti. de ces deux textes, les analyses tenteront de mettre en 
evidence le temps ou processus de temporalisation qui structure les exmences 
chdtiennes. Les textes de la Did~d~he el de ItApobgie se rapportent tous deux A la 
lihpgie eucharistique, mais ils sty rapportent en des maniks radicalement 
diffkntes. Ck ce sont aussi ces maniks qui se manifestent par le langage, le 
langage comme acte, c'est-&dire aussi bien comme pro& de Itinonciation que 
comme pro& de l'knond. 

L'introduction a insid sur l'irnpossibilitk de dkterminer une methode 
unique, idkale pour analyser ces langages; il s'agit seulement de aouver celle qui, 
pour l'objectif particulier de la recherche (la mise en tivideme du temps), et 
compte tenu de la singulantt! & chiye texte, peut apparaitre scientifiquement la 
plus pertinee On plaide donc pour une t&s grande souplesse rn6thodologique, 
ce qui prbuppose un parti pris rbolument p l d s t e .  0b@ recherchk et genres 
litthins des textes &termineront les premiers choix rndthodologiques. 

Cependant, un element restera commun 1 toutes les approches; si 
l'objectif est la mise en kvidence du temps qui s m m  liexp&ience cMtienne 



relativement P l'eucharistie et si l'on admet que mute expkrience est une saisie 
consciente, ce qui importe au premier chef est le rappart de la conscience 
chrdienne ci Z'eucharistie tel que manif& ti travers le langage. Ce rapport 
apmt spontanCment selon deux regisbes: cehi que l'auteur du texte enaetient 
avec le ~epas eucharistique et celui de la cornrnunauti a ce meme repas, tel que 
mediatisd par la conscience des locuteurs (ici, le didachiste et Justin). Or cham 
de ces rapports est habie par une tempah& particuiik. I1 oonviendra donc de 
les considker W m e n t  avant de les cornparer. 

Ainsi, lorsque le projet pule du temps qui structure l'expkrience 
chrktienne du repas eucharistique, il cherche en fait A dkgager dew temporalit& 
approchb d'abord cornme distinctes au sein de chaque texte; l'une, plus directe, 
puisqu'il s'agit du rapport des chrktiens au repas eucharistique par le texte mCme 
de la liturgie du repas, I'autre, plus mkdiatid, puisqu'il s'agit du rapport d'un 
chdtien-locuteur (Justin, le didachiste), au repas eucharistique pris globdement 
et objectivement Q distance critique), et cela A travers un texte qui se s h e  soit en 
amont (le didachiste et son d k t ) ,  soit en aval (Justin dkivant et inte@tant la 
pratique eucfiaristique) de la rhh3 vkue. I1 s'agit la d'exptkiences chretie~es 
distinctes relativement i ce qui est suppod Ctre la m$me Wtk. Les analyses 
devront donc tenir compte & ces emboitements dans le texte. De plus, les 
analyses montreront que d'autres exp5riences cMtiennes se superposent celles 
privil6gbks ici; tant il a t  vrai que l'expirience cMtienne est A la fois une et 
complexe. On ne les evoquera que dans la mesure oli elles peuvent determiner 
des variantes dam la mise au jour de I'objet vid.  

Le texte retenu concern les extraits relatifs au repas eucharistitique. 
Cependant, ont 4d exclus les &mien textes (LWixhP 14) qui &vent d'une 
rkhction ulttrieure, Puisque cette analyse n'a pas un caractkre historicocritique, 
on acbpte ici les &ultats obtenus par les 6tudes de I.-P. AUDET et de S. GET 



concanant la datation et les couches r6dactionne~es3~; Pour les 616ments qui 
concement ces analyses, ces Ctudes ne sont pas conteshks. Les extraits 9 et 10 
&ant reconnus comrne l'oeuvre d'un laerne auteur appelk le didachiste, il a paru 
souhaitable de s'en tenir cetk hite textuelle. Les extraits cidessous 
reproduisent h traduction b p i s e  doaak par J.-P. AUDET et qui servira de 
base de r 6 f W  il quelques exceptioas prb, lorsque, par exemple le tame grec 
o h  pour cea: &ti& un in- particulier qui n'est pas rendu par la traduction; 
c'est le cas en 1&6. Le texte grec est 8mne en annexe 

9. Au sujit de I'eucha&e, bbnissez ainsi. Wabotd pour la coupe: 
Nouc te bhiiwm, m e  Pire, pour h scu'nte dgne & David, ton serviteur, que 
tu now m rMZt!e par Jhu, ton serv~leur;. d toi la &ire pour les siicles! Amen. 
JPuir, pour k pain r o w  Nous re bbrissons, none Pire, pour la vie et la 
c o ~ 4 ~ a n c e  que nr nous as r&kl&s pt JPsus, ton senitew; d toi la g k  pour 
les sitcles! Amen m h e  que ce p a n  rump, d'abord semi sur les coliines, 
une fob recudNi est dewnu un, qu'ahu' ton glise soii msemblie des mre'mitt% 
de la tern d a s  ton Royowne; card toi qpartienneni la gloire et la puissance pour 
les siPcles! Amen. *Que pmonne ne mange ni oe boiw de wtre errcharistie, si ce 
nfeg les bapQPIs& au m du Seigneur. Awsi bien est-ce ci ce props qw le 
Seigneur a du: "Ne donnez par am chiem les choses sacries: 

10. Apris vow fitre ~ C L S S P F I ' ~ ! ~ ,  be'nissez ainsi: ?Nous re binissons, 
PPre saint, p r  ton saint nom que m as faif habiter d m  nos coeurs, et pour la 
connaissance, la foi et I 1 i ~ ~ n d u ~  que nc nous crs rtW1Pes par Jisus, ton 
semieur; a foi la gloire pour les sit!&! Amen Cesf roi, mdtre rowpuissant, 
qui ar crie c o r n  choses d la gloim de ton nom, et qui m donne! en jouissance 
naurriture a boisson aux enfmus d a  hommes, a f n  qu'ils te binissent; mis d 
[our tu ar fair la fawur d'une rwum*m er d'w boisson spirituelle. et de la vie 
&emelkpl&us, ron sem*teur. Pm-dessus tout, nous re b&issom & ce que 

nr aprisrm; d toi Oi gloire pour Ics sikles! Amen. SSouvienr-roi, Seigneur de 

37 JrP. AUDET, LA LXhch2 Ihsbwction des apBms, ((Ihdes Bibliqurs'), Paris, Gabalda, 
1958. S. GET, L'hgme de lu Didachi, b, Ophrys, 1970. 



ton &like, pour la dklivrer de rout mal er la pafdre d m  ton amour. Rarsernble- 
la des qmre vents, certe &/is@ smriJike, d m  ton m y m e  que m h i  ar p r i p k ;  
car d wi appmiemm la puirsam et la gloire pour les siMes! Amen 6Que la 
gdce vienne et que le mnde passe! h e n :  Horn a la maison de David! Que 
celui qui esr SUM, vienne; qw celui qui ne l'est pas, se reperrre: Maramha! 
Amen, 7Laissez les pmphdtes pmnoncer la Mddicn'on a kur grg8. 

2.2.2. L4s genresdu rme. 

L'ensemble de ces dew chapibres se prknte comme une instruction 
A I'im@atif portant sur le comportement de la communaut6 lors des repas 
eucharistiques. Le texte inclut en particulier les tnonces liturgiques qui rebent 
du genre & la prik.  En empmtant les concepts propres aw analyses des actes 
de langage, on p u t  donc dire que ce texte pork dew actes langagiers: un d h e t  
et des cond~ites~~,  les seconds inclus dans le premier. En d'autres terms, la 
partie qu'on peut appeler celle du didachiste use d'un langage propre au chh-et; 

par contre, les textes des prihes A prononcer par I1assembl& ou son president, 
cew & la liturgie elk-mime, sorte d'inclusion A Pintkrieur du dhe t ,  relhent 
d'un langage propre aux conduites. Enae les deux, sittablit un rapport de cause A 
effet. Le langage du decret a donc nkssairement un usage causai. Les passages 
wont &hldi& s@arhent 

38 J.-P. AUDET, op. cit., p. 372. 
39 DBcret et conduite soni des coaapts appartenant P la &hie  ds acts de laneage et, plus 

pdcisdmnt, B I'dnde dcs pedofmatifs qui sera Iargcment utilide dam ces analyses. Cf. 
L'mticukuion duserrr I [chap. IVJ, oll J. LADRI&E dame l'esmtiel d a  thhies de J.-  
L. AUSTIN, D.-D, EVANS et J.-R. SEARLE loqut: c c U a 4  sont appliquh au laugage 
religitux. Ainsi, le luogage perfotmatif c o m e  drs propositions qui "ne dicn'wnr par un 
fair ou une action, mais qui accomplixsenr une acrion", par memple 'Je prometst. Un 
performatif est un 'nrrp linguisr@ue a w  s a f i m  i&xrrtionmire%u fm perfwmative. A 
la suite de D.-D. EVANS, I. LAD& distingue cinq classes de p e r f i t i f s :  Ies 
constats, les engagements, les d h t s ,  les conduites et les verdicts. Ls d k t s  sont tels 
qu'cn h w t  une proposition de ce g m ,  d u i  qui park ' ' ampt  me autorirt!, produir 
un &at de chases convenrionnel ou instirrrtionnel'. "Ler conduires sont des propositions 
dont k rypc at sugg&t?pr des m p h  rclr que Ye re low, Seigneur' ou Ye re mercie' ;  
"elles etablissent un rapport atre le locutela et une a u k  permme ciaas le contcxte d'un 
coqmtemcot h&. 'Les conduirexp&upsmr dcF mincdes." Op. cit., pp. 98-10 1. 



" Le langage lintrgique est mcto.implican~~~. 

Pour m e m  en evidence le temps qui, en termes phknomdnologiques, 
structure la comcience linrrgique, on dispose de plusieuts instruments d'ordres 
di f fh t s :  i'analyse smcturelle classique qui peut rM1er le tempo qui articule 
chronologiquernent le texte et lui donne forme; la thwe des actes de langage de 
J.-L. AUSTIN et 3.-R SEARLE etc., et dont J. LADRIERE a mond l'efficacitk 
dam l t h &  des &on& & la foi et des texm religieux en ghkral41; un certain 

nombre de concepts philosophiqua proposh en hermdneutique par des penseurs 
tels que P. RICOEUR ou H.-G. GADAMER et, en philosophie rdflexive, par A. 

FOREST; enfin, ie langage thblogique. Les deux derniers intruments seront 
particulihment ntbssaires pour I'intqmtWon des rhultats de l'analyse. Si 
l'on considhe le genre du texte, ils se &&leraient inefficaces pour l'analyse elle- 
mCrne. 

Ap&s un rapide examen de la structure g h h l e  du texte et une 
ptemikre interp&tion, on utilisera essentiellement la thbrie des actes de 
langage42. 

2.2.4. L'anulyse. 

2.2.4.1. Approche structurelle ou le temps apparent. 

L'instruction du didachiste Psente une structure chronologique 
kvidente. Le mouvement ginbra1 est ordonnk, d b u p k  par des adverbes ou des 
locutions & temps: d'abord, puis, une fois, up&. La liturgie du repas 
eucharistique appaciilAt comme un tout temporellement organid. Le temps ii partir 
dquel on apprehende spontanhent ce texte est donc d'abord le temps linkire, 

40 J.  LAD^ op. cit., p. 31.  
4 1 Idem et la totalit6 de l'owrage, en pactida le chapitre IV. 
42 On oe reti& de cette & h i e  que les cctucepts et les dldmwts techniques aptes A dbler  la 

pheme dbn temps spddique. conscimt que la & h i e  des acts & laugage appliqk dans 
toute sou ampleur ii & tels textes c o n s b m i t  en soi le travail d'une t h k  



temps &s successifs. Sans vouloir miser  les fonctions de ce temps, on 
peut y reconnaitre celui des conventions sociales, celui de I'apprkhension 
histarique &s situations. Le lien entre les d i f f h t e s  &apes du texte est purement 
chrcmlug~que. Chacun, assistant A cette c & l ~ t i o n ,  p o d t  la decrire 
o b m t  et en faire un &it en f d c m  des ktapes successives qui la 
composent: apparence sociale, gestion d'un spectacle, d'une drarnatique 
struc$de selon un commencement, un milieu et une fin, POW Une conscience qui 
le saisit spontandment, le repas eucharistique est d'abard pequ comme un 
dibulemeat. Il s'agit IA d'une stmcture aidment repetable; c'est le sens m6me 
d -43 et, en ce sens, il n'est pas propre au rituel chr&ien bien qu'il joue ici 
une r61e structurant indispensable. 

Cet aspect formel n'est ni arbitrake ni  nouveau. 3.-P. AUDET 
m o n k  que ce rituel est celui de la bWdiction jive traditionnellement rythmk 
par beddiction/ anamnW kedictim*. Cette structure se r@ktait plusieurs 
fois il I'intkieur d'un mCme repas juif. On peut penser que le didachiste s'adresse 
ici unc communaute de cMtiens dorigine juive et, qu'fi ce titre, ce tempo 
strumrant n'est pas un simple e m p t  mais que la dlkbration chrktieme vient 
se greffa sur un rituel vivant (ou du moins v&u), sans le dhturer rnais en le 
dP&m. Ce que seule Panalyse des contenus peut montrer. 

Cependant, ces quelques indicatims fmelles se @tent A une 
premien inkrpr&tation: 

Le d h t  qui impose ou recommande l'ordonnance de la c8kbration 
s'inscrit i l'intirieur dun prksupposti global de type contextuel et traditiomel, le 
contexte & la tradition juive. Dam h communaue vraisernblablement j u d b  
chr&eme, A Iaqwlle le didachiste stadre%, le duel est donc marquk selon un 
rythme, un t e m p  qui est celui de 1'Ancien Testament Le temps selon lequel on 
strwtwe la bhkdiction est le temps & la tradition totalement assumk. Toute la 
stnrcblre juive se retrouve dam la stnrturation chritienne. Cela veut dire que ce 

tempo mduit une conscience @ct&par, non un pas& mais pne aad i t i~n~~ ,  

43 A ce sujet, cf. Ham-Georg GADAMER, Wahheit u d  Merhode, Tiibingen, Mohr 
(Siebeck), 1960. Traduction f r anpke  Vbitia mhhodc, op, cit. 

44 LP. AUDET, op. cit., pp. 383-402. 
45 Terme empnmt6 aux analyses de P. RICOEUR concernant la tradition dam Temps er RPcit 

pp. 3 13-332 



temps du m h  travers l'autre. En reprenant la formulation du projet, on peut 
die que le taps qui permet de structurer cette exp&ience chrktienne du repas 
eucharistique est sinon un tempo juif du moins un temp qui devra intkgxw ce 
s c h m  en le transformant peut4tre. Cela signifie kgalement que les 
nouveaux b@ks saisissent d'abord l'bhement eucharistique B travers un 
remp qui lem est familier. Tout se passe comme si le cadre formel de la 
c41Cbration ar les invitait pas 1 se saisir cornme socialement diffbrents 
Impossible dkvancer &vantage dam llinte@tation pour I'instant mais on 
pressmt l'importaace psychologique, sociale et hblogique de cette structure. 

Ea ce sens, on peut aller jusqull dire que llexp&ience liturgique 
chritienne estconremprm'ne de l'exp6rience juive; elle l'assume. L'analyse du 

contenu pournit peut4tre dire si elle l'accomplit. ll y a donc Q la fois continuitd et 
rupture, non cumme opposition mais comme transposition. E€ cette rupture ne 
peut-k sai6e & l'extkrieur par un spectateur qui s'en tiendrait B la seule 
observation dr dhoulernent. Elle est par mtre  supposke et par le didachiste et 

par les rnembres & la cornmunautb qui, eux, slaffirment disciples du Christ. 
L'analyse du an tenu  propositionnel montrera plus loin que cette assomption 
s'effectue pardkplacernent de l'axe temporel il partir duquel le rituel prend sens; 
tout reste senblable et pourtant tout est aukmmt parce que ce qui relie les 
Mnements s t  diff&ent. BjjB ici, on entrevoit que le temps qui structure 
llexpbience Burgique est Maiment ce qui relie et prend la mesure des Mi&, 
des 6v6nemats, des traditions, des cornportements, des personnes. En effet, 
assurner une ature &jQ existante ce n'est pas la rwter, c'est d6jQ la porter i un 
niveau diff&mt de signification. Ce t e m p  relie deux types de consciences 
religieuses Curieusernent, c'est le rythme & la Mnkdiction (temps des 
successifs) qd introduit dam un temps qui n'est pas celui des successifs mais 
celui ck la cgtfempor&t~ &. West-ce pas le propre de toute comm~rnoration, 
de toute f&e rituelle? Il est vrai qu'en Itabsence d'analyse du contenu, on peut 
mire que dlktmtion derneure structurellement une Liturgie juive, mais nous 
savm qu'elk est chdtienne; de ce faih la lecture qui en est Fdite saisit le texte 
selm un @kement du tempo comme temps assumk par ce pour quoi il n'ktait 
pas fait B l'o6gine. 

46 On peut st demander si cette cmtempcman6ite est une c o n t ~ i t l !  historique ou une 
coatempopeit4 & sens. 



Dans Mat actuel de l'analyse on peut dement dire que le temps par 
lequel la litucgie juive etait ordomk n'est pas wtk mais assumk, in3grC clans un 
ordre nouveau ou, du moins, d i f f b t  Dans cet esprit, il serait inthasant 
danalyser un repas eucharistique v&u par une communaute paganocMtienne, 
ce que rnontrera en partie l'6tude du texte de Justin. 

Par I& la liturgie indui t  le noweau chdtien dam un temps qui est 
d'abord celui & la continuit& On devrait plutbt dire que la conscience cMtienne 
structure son exPQience eucharistique selon le temps des successifs, certes, mais 
swtout selon une stucture ternporelle globale qui est ceUe & la fidetit.6 dam la 
noweaud, nouveau3 que ces premih  observations ne permettent pas & 

re-. 

2.2.4.2. Les actes de langage ou les temporalit& cachks. 

Les remarques structwelles repr6sentent un premier indicateur, mais 
sont incapables & rendre compte de la structuration intkrieure de l'e-ence. A 
la suite de D.-D. EVANS, J. LADRlERE a pu montrer l'efficacitk et la fkondite 
d'une approche analytique des enon& de foi grtice il la thbrie des actes de 
langage. II s'est meme d t 6  tout particuli&ement sur les textes litucgiques. Cette 
methode est parfhitement adapt& A la nature des textes ktudib ici ainsi qu'l 
l'objectif vid. 

De fait, un des carat- du langage de ces extraits est qu'il "esr une 
cenaine f o m  d'action qui rtolse quelque chose, bref qu'il a une opPrativitP~; 
le didachiste &a&, I'assemblie Mnit ou prie ou loue. Ce Iangage est hi-meme 
une action. On peut redire avec J. LADRIERE que "le cadre thiorique appmprik 
pour l'bwle du lnngage linrrgique celui de la pmgrrmnrrmnque re1 qdil o U 

47 1. LAD&RE, op. cit., p. 56. 
48 L'ensemble du texte ne relbe pas du genre liturgique; seule Sinclusion h i  appartient. 

Cepeodant l'eaveloppe institutimelle q&eat& par le d k e t  du didachiste, par sa fwme 
m b e  de decret, can& au langage IRI usage perfofmatif. Un mike cadre theorique peut 
dom: s'appliquer 1 I'ensemble du tente P condition toutefois d:analyser l'enveloppe et 
l'inclusion dpadment. 



d&bpp? a la srite des travaux de J.-L AUSTIN" 49. Pour mettre en evidence 
le temps qui structure ce langage , quelques concepts issus de cette thMe 
suffiront ii noat wdyse; en effet, il ne s'agit pas de soumettre les textes A une 
analyse &taillet des acts de langage, mais de limiter I'utilisation de cette thMe 
aux printips et aux &men& propres A mettre au jour l'objet recherche et A 
&hirer par h k sens & l'expkience cMtiennc Avant toute Ctude, il est 
necessaire de les rappeler brievement 

SeIm J.-L. A U S m ,  tout enon&, en tant qu'acte, comporte trois 
aspects. En hoqant m e  expression, j'accomplis A la fois un acte lmurionnaire 
(rnon expression a un sens et une d f h c e ) ,  un acte iClocun'oMre (mon 
expression a une force wacttkistique, celle dlun ordre, d'une promesse ...), et un 
acte perlocun'odre (mon expression e n m e  un certain effet sur mon 
auditoire). D.-D. EVANS applique cetk t h M e  au langage religieux, en 
rnodifunt certaas termes; il montre que tout acte linguistique est pe@nnanY 
c'est-A-dire qu'il possi?de une jbxe i1iOCUtio~ire ou pegbrmariw. En d'autres 
tames, le langrige ne M t  pas seulement un fait, il accomplit une action ; "dire 
c'esr fm'rew. Ainsi, les cbets qui produisent un &at de chose conventio~el ou 
institutionnel et les conduites qui etablissent un rapport entre un locuteur et un 
autre dam le contexte d'un comportement humain, sont des actes performatifs; il 
en est de m&ne pour les engagements, les verdicts, les promesses, etc. Dans le 
cas des conduites ou des engagements, un acte performatif est aussi wo- 
implied)! J. LADRIERE &it: 

"D.-D. EVANS a Mist! la thhrie du langage perfomatif de J.-L 
A USTIN pour I'appliquer au langage religieu, plus prkcishenr au 
lmme bibliq ue(...) sa mkthde d'anaiyse put facilemen s'brendre 
d Gautres expressions du langage biblique et mime du langage 
re@ieu en ginbral (...) Le langage que l'humrne uiilise quand il 
s'adresse d Dieu est un Iongage awo-irnpliem$ l'homme s'engage 
vis d vis de Dieu er exprime son maMtude envers Dieu" 50. 

Cat la raison pour laqueue J. LADRIERE peut affirmer, par 
exemple, que k langage liturgique est autwimplicatif et, qu'ii ce titre, il peut Ctre 

par une a d y s e  des actes de langage, A condition de reco~ake dune part 
que, dam la cllllpfihension & I'expression de la foi dans la lihngie, l'analyse du 

langage ne ped qulapporter une contribution limik P Satticulation du sens dans 

49 Op. cit., p. 56. 
50 J. LAD- op. cit., p. 98 sq. 



les tnoncks et non ii la vhi t i  de ces Cnonb, d'autre part, que Vanalyse s'effectue 
sur "un langage ordinairen Gfini comme "le langage considirk d m  son habitar 
rranrd" et que "k confwe Iirurgiqw prvpre d m  lequel il fw M i e r  les 
expressionr ufilis4es dans [a tradition chrPrienne esr le hgage biblique" 5'. 

Les p r e m i h  remarques avaient mon& que le texte & la Z X k h P  
releve pour une part de dkrets (l'enveloppe institutionnelle), pour une autre part 
de conduits (les textes de la Liturgie elle-meme). I1 s'agit donc d'actes aute 
implicatifs. L'usage qui est fait du langage est ici un usage performatif (chacun de 
ces actes Fait ce qu'il dit en le disant) et causal (le k t  pork en lui-meme une 
force perlocutiomaire). Pour mettre en dvidence la pmgmaiqw de ces honds, il 
faut donc &re attentif B la fois aux locuteurs et illocuteurs r6v61& par les noms et 
pronoms et Cgalement au type & didfaire engage dam le texte et dvC1C par les 
verbes. Ainsi, la structure de I'expbence chretienne qui stexprime dans ce texte 
pourra ttre mise au jour et interp~ttk ii partir dun relev6 systdrnatique des 
verbes, noms et pronoms du texte. Decrets et conduites sont analySs et 
inbep&s skprtrnent; ainsi, le locuteur NOUS du texte liturgique pprement 
dit h i t  consid& comme allocutaire VOUS dam le &ret. Ces passages, bien 
que structurellernent &parks, sl&laireront rkiproquement et nkessitaont une 
mise en dialogue. Lk meme le texte de la liturgie elle-mtme apparait comme usage 
causal du d h t .  

En analysant les actes mCmes par lesquels le sujet construit le texte, 
on e@re mettre au jour le processus de temporalisation propre A ces actes 
d'knonciation et, par I& tenter de remonter jusqu'h la saisie consciente du sujet 
croyant: le locuteur. En fait, on verra que le mkrite & ces analyses n'est pas 18 oil 

on l'attendait d'abord. Les temporalitis decouvertes par les prernibes analyses 
pragrnatiques sont nhssaires A la production de ces actes mais non B la 
spkiticit6 & l'expf%ence chrktienne. 

5 1 Idem, pp. 98-99 et pp. 3 10-3 12. 



Avec l'analyse du &et, on ktudie la force illocutio~aire qui produit 
une institution. Le &et honce une norme qui dicte un We. Le tableau ci-apr& 
rdsume les 6lkments nhssaires pour cette analyse. 

Emt 

norn 

.----..--- 
pronom -- - 
prbdicat 

.-.- . 

verbe 

prC- 
supposc 

Locuteurs 

*(Je vous):demande 
:ordome 

:dis aue vous deve; 

*reconnait I'existence d'u! 
groupe constituk et d'un 
sous-groupe. 
*reconxiit Itautorid du 

Seigneur. 

Allocutaires ! Rkfdrentiels 
j *Le Seigneur 
i *Les pph2tes -......-.-..-- "-.. -..- -... +-..---....,.. 

'(VOUS) --.---- 
* vote (wcharistie) 
*ba tiWnon-baptist% i ....-. PP ---..-.-.. .............. " .....-.:.. " ...a*.......... " ...... .. ............................... 
*ils Mnissent ou bCniront f *Il a dit 

*ds mangent f *Je vous demande de 
j *Ils prononcent 

TabIeau I. Analyse du dkcret. 

I1 s'agit ici d'ktudier le mode de fonctionnement du langage qui le 
rend apte B produire l'effet "dkret". En priorig, noms et pronoms permettent 
cette analyse. 

"Les pronm personnels indiquenr les places que peuvent occuper, 
par ruppn a ce qui est dit, l a  wagers (...) 115 SORI des espices 
d'indicatem indktemrinPs qui pemnenf de mnacher les o@r& 
linguimsnques aux acieurs et rendent a.irnRSI possibk le fonctionnemenr 
eflcrif du langage comme comporremenr. " 52 

52 J. LAD&RE, op. cit., pp. 57-58. 



Le dicret ou enveloppe institutionnelle par rapport au texte liturgique 
s'articule selon le rapport JENOUS. Ce rapport at wncentd dans des impkatifs 
qui, dans le tableau, ont tte mis sous la f m e :  Je wur demande ...je vous 
ordonne de ... erc. Ce VOUS deviendra le NOUS de la conduite liturgique. J. 
LADRERE montre que par les pronoms de la premik personne, le discours 
devient "discours de quelqu'un; il est pur ainsi dire enracine' dam un me 
concret en kquel un hureur s'engage (selon h @me iUocun'onnaire 
caractPristique de ce qu'il knunce)". De mkme, g.15~ au pronom B la &uxi&rne 
personne, le discows &vient " paroh! adres4e d qwfqu'un, 4 f h n t  d'un rappn 
didogul " 53. 

BCnism et non pas U n i s ~ .  II s'agit donc d'un locuteur singulier 
qui ktablit une distance par rapport A une comrnunaut6 locale &sign& par le 
VOUS. Ce JE qui renvoie B celui qu'on appelle le didachiste est donc, par cette 
distance mCme, dam un rapport didogal avec un groupe; les verbes montreront 
que ce rapport est un rapport d'autorid. Que r ep rh te  le VOUS auquel il 
s'adresse? Que suppose-t-il? Si le locuteur s'adresse un collectif, cela suppose- 
t-il que ce VOUS existe d6jB comme uniti, avant m h e  la rhption du d h t ?  Ce 
dialogue interpr&te donc la rMtd selon un temps qui est celui de la constitution de 
ce VOUS et de la distance entre JE et VOUS, Mais, si I'on s'interroge sur ce qui 
constitue Itexistence & cette unitk plurielle comme unit6 on peut se demander si 
cette unik n'est pas le dsultat immtdht de I 'hute commune, de la disponibilid 
commune 21 la parole du locuteur. A la limite, c'est l'acte du locuteur qui, dans 
cette hypothese, sinon c r M t  du rnoins d6velopperait I'unitk de I'allocutaire. On 
peut dire aussi, sans que ce soit umtradictoire, que ce qui unit le groupe et 
constitue le VOUS est la volonte &s membres de se retrouver en tant que 
baptist3 ou cat&hum&nes (95). 

Le rapport JENOUS renvoie donc 1 un processus de construction 
d'une identitk communautaire, genk  quasi Wectique; le didachiste parlerait 
donc A un allocutaire qu'il saisit selon un temps gbksique, femp aui mesure la 

asance. l'e-ement et h croissance d'une communautk Ce temps rend 
possible une tension entre un &jA-lh et un pas-encore qui se traduit d'abord par la 

53 Idem, p. 58. 



dialectique du JE-VOUS. On p u t  deji dire que ce temps at celui d'w histoire 
dont il faudra &terminer s'il s'agit d'une histoire locale (celle par exemple d'une 
cornmunaud pmche d'htioche), ou une histoh beaucoup plus rnyshkieuse et 
universelle (celle de 1'Eglise). Ce point peut &re en partie &lair6 si on parvient B 
dsoudre la question de l'origine de l'autorite du locuteur. De quel droit le 
didachiste instruit-il? Pour rwndre, il est ntkssaire de recourir au contenu 
propositionnel. En 95 ,  le locuteur authentifie son instruction en se rapportant A 
une autre parole: "aursi bien esr-ce a ce props que Ie Seigneur a dir: rw donnez 
pas arur chiem les choses sacrkes". Ce processus est eminemment complexe au 
regard de l'objet recherchd. On peut cependant tenter une premik interpdmtion. 

L'autoritd du locuteur ne vient pas de lui. I1 @lace lui-mime son 
autorite vers ce qui est affirm6 comme &ant la source de cette autoritk qu'il 
dbigne comme &ant la parole du Seigneur . En ce sens, le didachiste serait lui- 
meme au service d'un dkret plus originel. Dune cereaine rnanibe, on aurait 
affaire ici i3 un performatif codlatif. Selon la theorie &s actes de langage, une 
@me est d l a t i v e  A un knond perfomatif (ici la parole du Seigneur) lorsque 
celui qui m d  affirme qu'il prend l'action de son interlocuteur comme ayant 
une force performative qui fait de sa propre rwnse une rwnse appropri8e54. 
Dans ce cas, aussi bien l'acte du didachiste que la dponse de la comrnunaud 
(Wnses appropriks), s d e n t  en fait &s performatifs corrklatifs dun meme 
acte fondateur (la parole du Seigneur) avec cependant des fmctions diffhntes. 

On voit la complexite d'un tel processus langagier. En effet, a f h e r  
"le Seigneur a dir" +uppose toute une drie d'attitudes de foi, de 
reconnaissance, de temoignages, sans lesquelles l'honciation serait inintelligible. 
Ces prkuppositions devront &re prises en compte dans une h d e  plus 
approfondie. 

54 J.  LADR&RE, L'anicularion du sem I, op. cit.. pp. 107-108. 



Si, dam ltCtat actuel de l'analyse, on s'en tient aux premih  
remarques, la distance d'autoriti instaurk par le W O U S  serait sinon gommk 
du moins nettement reconsid&&. Le rapport entre le JE et le VOUS devrait &e 
r~~ selon deux registres. Si on considhe la seule situation spatio- 
temporelle locale, le didachiste et la communaut6 sont dam un rapport 

d'extkrioritk le didachiste n'apparlient pas A la communaug locale. Mais pour 
wmprendre l'efficacitk du lien d'autoritk & ce mime rapport, il est ndcessaire de 
se placer elon un autre ordre: celui de I'upparteme 55 A la communautk des 

disciples du Seigneur, fid&les & la parole du Seigneur qui leur a dd transmise, 
quas mnaissent  cornme teUe et qu'ils ont (le Je wmme le Vous) la volontk de 
realism. Certes, on pourrait dire alors que le problhne de I'autoritk est seulement 
dkpld, la question devenant: selon quelle autorib5 le JE peut-il invoquer ainsi la 
parole du Seigneur et l'interprkter? Dans cet ordre, on n'est plus dam un rapport 
extkieur d'autorid mais de service commun dune mCme paroles6. Selon le 
registre ii partir duquel on interpr&te le rapport JE/VOUS, il prend des 

significations tr&s diffkrentes relativement h I'ex@ence chrktienne qui y est 
vkcue. Toutefois, D.-D. EVANS comme J. LADRERE prkisent bien que I'acte 
de parole prend sens dans le cadre du langage ordinaim et que le langage 
ordinaire est ici le langage religieux. En tenant compte ck ces dew registres, on 
doit reconnaitre den remporalirks qui smcturent la saisie consciente du rkl  et, 
par 18 pennettertt d'entrer dam l'exphence chrdtienne en tant qu'exphence 
identitaire dun  groupe religieux. Avant de les pnkiser et para que la forme fds 
conden* des impdratifs a conduit l'analyse A outrepasser l'examen des seuls 
pronoms, il convient d'etudier les verbes avec plus d'attention. 

Les: 
Dam le d h t ,  les verbes sont pour la plupart des imphtifs presents 

pluriels. On a largement cornmenti! la forme imphive et relativb& la distance 
entre le JE et le VOUS gdce au transfert d'autorite par l'kvocation (memoire 
croyante) du "dire du Seigneur". C'est une manihe de fonder l'autaritk sur une 
autoritk sqkieure et anthieure qui dicte un faire. On assiste ii une bansposition 
de la force illocutionnaire dun enon&, celui du Seigneur, sur un autre, celui du 
locufeur-didachiste. Or, m&ne pour le croyant, le dire du Seigneur est un dire 

55 I1 st inthsant  & constater que dans les lanyes pumiqurs, Irs verbs &outer (haen) 
et apparteair ( g e h h )  out mime dtymologie. 

56 Cf. 1 Cur. 



pasd ou, du moins, qui appartient 1 un pas& au regard bun temps calendaire. 
celui par lequel spontanCment la conscience miale qpdhende les M t &  et les 
ordonne en evenemen ts ou en fai ts historiques chrotlologiquemen t rep&ables. Ce 
"pa&" affecte directernent le pdsen t de I'imphtif; c'est un pas& rendu present 
comme caus nonnative. Tout se passe comrne si le d h t  s'inmivait dans un 
a u k  d h t ,  la loi dans une autre loi. En fait, le locuteur originaire, authentique, 
semit le Seigneur. Ce qui pdsuppose & la part et du didachiste et de la 
communaud la reconnaissance commune de Ifautorig du Seigneurs? On assume 
un pas& cornme p r k n t  gdce I la force iUocutionnaire de la parole de celui qui 

l'a prononck au moment (qu'on ignore), o l  il l'a prononck. 

d proore aui est celle d'une foi commune aui semble swcturer ii un 
niveau trb mfond les autres forms de temporalitk ~resentes dam le texte. A ce 
niveau de Itanalyse, il sufit de rernarquer l'exeme richesse de cette temporalite 
qui assume les trois extases traditionnelles du temps, pas&, prknt et futur, dans 
un temps manifestk d'abord par un imphitif prPsetu. Dam ce contexte, ce 

pdsent est le signe manifeste dune force d'universalit4, de Mennid; en effet il 
est clair qu'ici, le temps prknt  ne se rkiuit pas B Itinstant oii la parole est 
prononde. Il s'agit dtun texte h i t  ef par 18, destin6 A &re lu et relu A des 
moments diffQents et peutetre rnhe par dw communaut&i diffhentes. C'est un 
present Qfiuuriser: Reprises, rk@titions, rites, sont suppods par le dkret. "Pour 
1'euchan'stien (9: 1) signifie "toiues ks fois quen. On retrowe cette caracttkistique 
du pdsent dans les 6nonds des lois rientifiques ou juridiques; il y indique une 
indiffknce au moment @cis ob rack est accompli. On p u t  donc dire que cet 
impbatif B la fois intiigre, assume les trois extases du temps des successifs 
(dt'ailleurs le didachiste ofdome successivement les impbtifs du dhet), et 
neutralise l'effet destructeur de ce meme temps. En apparence, rien &original 
dans ces ouactkistiques; ells qualifient tout article de loi. 

Ces verbes sont non seulement des impQatlfs presents mais ils sont 
Cgalernent au pluriel. Le sens de ce VOUS a &jjP 6t6 6 ~ 0 ~ ~ 6 ;  il est nkssaire d'en 
reprendre l'interpr6tation. Dans Itexpression "je vous demanden, le VOUS a pour 
fonction de 

57 C f. ce que P. RICOEUR di t de 1a tradition dnns Tonps n RPcit I N  (c f. note 9). 



"signaler que la demonde va wrs kI pnom a laquelle & W e u r  
s'adresse. h mlme formule peur htidernmenr itre employe'e pour 
n'irnpone quel alkutm're; ckst seulement le contexre a la fois 
linguistique et non-linguisrque, qqw' ditermine quelle est [o personne 
reprtbenske p r  ce pmwm Par I'irue17nQiiaire de ce teme, le 
discours devienr de fwon effecncnve un mediwn de conunwicarion, un 
lieu d'interlocution 68. 

Le pluriel indique un groupe &jj8 reconnu cumme tel, du moins par le 
locuteur, au moment oii il &it kut4tre est-il reconnu cornme groupe par une 
demande qu'il aumit faite ou bien l'est-il par la W n s e  suppostk qu'il donnera 
au dkret; vous sere2 une communautk chr6tienne si, lors des eucharisties, vous 
procaez ainsi ... Ce VOUS sernblerait exclure celui qui parle si les analyses 
prh5dentes n'avaient pas montn5 le r61e que jouait le d f h n t  comrnun. A la 
question "qui est ce VOUS?", on peut maintenant fournir certains &ments de 
rQonse en se fondant sur la aule forme linguistique du dhet  qui enveloppe le 
tex te titurgique. 

VOUS dtsigne des penonnes qui partagent egulibement un repas. 
Ces personnes sont rWies au nom d'un meme Seigneur. La communautk 
qufelles foment est diversifik: les fonctions y sont nettement distinctes (par 
exemple en 10:7, les proph5tes). Ces persunnes sont baptisks et non-baptihs, 
mais la rkference pas& qui les qualifie est le baptiime (95) ;  il s'agit donc d'un 
groupe caractkid par un evenement peut4tre fondatem, ;i la fois personnel et 
communautaire: le bapeme au nom du Seigneur. LA, on remarque une saisie de la 
r@tk comme ordonn6e par un temps qui appartient au monk & la foi et dont 
Itaxe est la pksence proclam& du Seigneur puisque, clans les textes bibliques, 
Itexpression "au nom du Seigneur" signifiait sa @sence. &ins un autre passage 
de la Didachp, de raction postkrieure (M), l'autew dksigne ce temps comme "le 
temps de wtre foin. 

l&x- 
L'analyse du texte est gui& par une question: selon quel temps le 

didachiste sch6rnatise-t-il st propre expQience c M t i e ~ e  e6 par 4 celle que rend 
possible l'application du &t? L'&& vient de montrer que plusieun temps 
interviavlent comme conditions de cette exp&ience. En dautres termes, le 

58 J.  LAD- op. cit., p. 58. 



didar:hisk remprrzlise la &lit6 dont il park et son rapport avec ceux A qui il 
s'adresse sdon plusieurs registres: 

> Un premier temps appar;bt immidiatement. Faute de mieux, on l'a 
appel6 lc temps des successifs, temps tin& qui permet d'ktablir des liens de 
successim entre &s faits, & W o i r  des &tapes, de fournir des mphges socie 
historiquts, & fixer des rendez-vous; temps est A la fois wsrnologique et 
social, temps dendaire utilid par l'homme rnonduin pour fournir une base 
cornmum & communication59. ll est encore le temps qui peamet le rkphge 
caul, h cause prWdant chronologiquement l'effet (chronologie successive). 
Ici, ce temps @sente une forme mle, une ordonnance visible fixant les 
repQages extdrieurs d'un rite. Grke A lui, on peut r e c ~ ~ t r e  l'ordonnance & la 
kkdiction juive de la W o n  du pain sous la chnmoIogie de la liturgie d & k k  

> Cette derniibe compPraison introduit &jA un autre ordre, 
implicitanent &nnQ par le amtk d@tif. Le fait que le texte une nome 
et donc me r@&ition introduit une aubt temporalite A l'oeuvre dam la conscience 
par laquclle le didachiste apprihende la rhlite. Cette tempah& qui, dam le 
monk pif, est une tempralite socimligiwulturelle, soulhe une question: 
dans qude mesure le t e m p  juif est-il assume par la jeune comrnunaud des 
disciples du Seigneur? Reprendre le ranpo de la coutume jive suppose que les 
fondmats de cette pratique suient reconnus et, parmi eux, le temps qui la 
structun: et qu'on peut qualifier k temps d'une mkmoire et d'une attente: le 
temps dun p r k n t  affectepar-le-pas* et torn6 vers un futur comme horizon 
d'menfe, selon la formule que P. RICOEUR emprunte & KOSELLECK. L'ordre 
qui initie un rite, quel que soit ce rite, suppose une m e  d'&t dans le temps, 
une rupture. En intoduisant l'ordre du m&me, il introduit une identite voire une 
univedtk Cependant cet ardt ne renvoie pas & un non-temps, espke de 
temporalid bors du temps. En eff& il assume le pas&, pamet et suscite &s 
bhements te1 que le bapeme, ne nie pas le temps social, mais lui dome sens en 
le saisisant A partir d'un autre or& d'un aum site. De ce temps, on p u t  dire 

59 C-, comme le &montre et l 'dyr  P. RICOEUR dans Tempr a RPcir, ce temps 
cahhbe podde &jP me sbuctPrc h h  complexe oil s'enkaoisent plusieurs 
tcnporPlitk Msis, para la r e c k c k  ici entrqxise, ces distinctions ne sont pas 
perlpentes. On s'inthsc en priorit6 P a  qui distingue ce(s) temps & celui qui est suppod 
cmwkisu l'lPPebcQsl00 &tieme b vku eucharistique, congm, plus loin, du vku 
myBque oa du h i p a g e .  



qu'il ne se dilue pas dam le temps social, il n'est pas entrain6 dam la fuite des 
successifs. Ni temps de fuite, ni temps de retention nostalgique, la pnkuiti y est 
convertie en @ennite. 

> Comment cette conversion, ce retournement, sont-ils possibles? Le 
texte laisse entrevoir le r6le que joue l'expression au rwrn du Seigneur. On 
pourrait dire qu'il agit A la madre d'un ddiafeur causal. hr deux fois en 95 
("k Seigneur a dit " et "hptisb au nom du Seigneur" ), le nom du Seigneur 
d@lace l'axe A partir duquel et la Mti5 communautaire eucharistique et la parole 
du didachiste sont ap@hen&s. Dam les deux cas, il ne s'agit pas vraiment 
dlCvoquer un souvenir mais d'invoquer une pdsence. Par exemple, la force 
illocutionnaire du dire attribd au Seigneur n'est pas c o n s i d e  comme pas* 
mais comme pdsente puisqu'elle a force d'autorid hic et nunc er semper. On est 
ainsi introduit dam un autre ordre, une autre temporali3 qu'on peut d'abord 
qualifier par les attitudes qu'elle induit: disponibilitd, h u t e  de la parole, 
sentiment d'appartenance. Cette temporahd tend ?i initier une nouvelle alliance 
didogale par laquelle l'ordre domC par le didachiste n'est intelligible que s'il 
apparait en fait comme une W n s e  A un appel adred par le Seigneur, appel 
pour lequel aucun @rage calendaire n'est nkessaire, comme c'est le cas pour 
les Mnements fondateurs60. 

Cependant, ce "temps du Seigneurn supposk par la foi, n'est pas un 
temps "tomb6 du ciel"; il a comme face incam& le temps & la foi commune et 
personnelle. Tout se passe comme si ce temps etait celui B partir duquel la 
conscience cMtienne schtmatisait son expihence liturgique, exmence 
cornmunautaire, exptkience d'Eglise. Ce serait donc ?i partir de ce temps que les 
autres temporalit& prendraient sens awr regard et du didachiste et, les prochaines 
analyses vont le montrer, de la communautk 

60 On prwent l'importance de cette wuvelle ordoonance dans un pr- de conversion de 
I'aque en mqur sponsale et dialogale. 



Ainsi, cette prernik analyse p e t  de devoiler dam les textes des 

I kmpdt6S  pfopres certains processus soci~cul turds bien connus: rites, 1 
traditions, construction de l'identitk d'un groupe par emacinement d m  une 
tradition, etc. Il est normal que & telles tempomlie se retrouvent dans les textes 

relam am eXpenences d'une wmmuuwt6 cldtienne mais ils ne permettent pas, 
A eux seuls, de &termher la temporahd sptkifique. Par conhe, on a vu que 
I'analyse pointe vers des acks ds complexes qui peuvent &re des sites majeurs 

2.2.4.4. L'inclusion Lihlrgique; M: 9:2-9:4 et 10:2- 10-6. 

Cette inclusion ea propremat le texte d'une liturgie; il intkresse 
directement la recherche puisqu'il est la manifestation privil6gike de l'exphence 
liturgique. Les textes des chapim 9 et 10 pourraient donc se mettre sous la 
fonne: 

"Je demande que vouc vow compomez ainsi: 
- d m  la bMicn'ion eucharistique, 
-dam le repar, 
-vis-a-vis des prophPtes : 

L'Bnonci paformatif du didachiste ouvre sur un contenu 
pmpositionnel trb complexe; la demande met donc en jeu un ensemble d'actes 
Car;llctQids par des pronoms, des verbes, des prkdicats et des rkfknts. Le 
mtenu propositionneI pourrait &re schdmatisk par une phrase semblable: "une 
arsembke se cornpone vis-a-vis de feucharistie de ielle mmiPren. Ce dernier 
tame q r k n t e  une action sur laquek porte la demande et ele est proprement 
un ensemble d'actes liturgiques dont le premier est particulgement ddvelopp5. 



Llacte global est ici la bhediction. Ce terme g6nkral inclut aussi bien 
la lounge que Faction de grilce mais ne se lirnite pas A I'un d'eux61. La refhence 
est la kkdiction juive telle que vehicuk par la tradition et les lois juives et 
certainement praeiquk par les premih communautes cMtiennes composb de 
juifs convertis. La force illocutionnaire & cet acte est Qnc exb6mement riche. Il 
slagit d'un knoncd performatif dans lequel le proces de I'6nonciation et celui de 
l'enond se confondent. il s'agit d'un 6noncd au@irnplicatif par lequel le sujet 
assume l'acte & Iangage et son contenu cornme un acte I'engageant pleinement. 
Cet engagement est pluriel, comme Ie montm l'ktude des pronoms. 

L'analyse de l'inclusion liturgique Ctudie donc une conduite c'est-P 
dire, selon D.-D. EVANS, "Z'&ablissernenr d'un rappn enfre un locureur ef un 
a m  d m  ie conrexte d'un comportemem hwnain, Les conduites prisupposenr 
des am'tiufes n cenains faits"62. Les premiers dkments de I'analyse peuvent 
trouver place dam les deux tableaux ci-dessous. 

61 Cf. J.-P. AUDET. op. cit.. p. 377 sq. 
62 CfJ. LAD&RE, L'mticulationdusetu I, op. cit., p. 101. 



9:2-9:4 

nom 

...--.............. . 

pronom 
pdicats 

verbes 

,........- 
attitude 

pd- 
supposke 

r 

Loculeur 

*(ton Eglise) 

*EKnissons 
*(demandons) 
*(quiil en soit ainsi) Amen 
les verbes au P R ~ E N T  _-- ..............-.- -7 
*mire 
*louer 
*admirer 
*reconnillie: 
-liexistence 
-la prknce 
-1es bienfaits 
-la paternit6 
*se recomaitre comme 
-enfants 
-communautk 
*se mettre en pr6sence 
*repOndre ii &s actes 
*dialoguer 

4llocutaire Mddiateur causal 

kRre(assirnilateur parabo- *David 

ique . - de Dieu) *JCsus ......................................................................... .- ............................................... 
TE, TU, TOI. - 
Bnolre(P2re), puissant, *serviteur (assimilateur 
glorifid,kternel de k u s )  
'ton (Royaurne) --- 
pas dvklk (PASS~) *a &lC 

*relie (par) 

preSence 

*(Die@ capable dentendre 
'(Dieu) capable d'exaucer 
*(Dieu) accessible 
*(Dieu)=un &re relit5 i 
*(Dleu) a un serviteur 
*(Dieu) r&gne 
*@leu) a une Eglise. 

Tableau II. Analyse de l'inclusion 92-9:4. 



10:2- lO:6 

nom 

,.,..*......*.......... r. 
Eonom 
prMicats 

verbes 

attitude 

P+ 
supposee 

Locuteur 

L(enfants des hommes) 
*(ton Eghse) .-......,......... .............*.................1..........~ 

*NOUS 

Wenfimts des hommes 

*moire 
*reconnaitre(cf.tab. 11) 
*avoir r q u  une faveur: 
-boisson spirituelle 
-vie eternelle 
*&re une kglise 

Allocutaire 

*P&e (mitre, d t e u r ,  
aiman t) .................................................*..*..*..... 
*TE, TU 
*(Me) saint 
*ton saint nom 
*tout -puissan t 
*glorifi& 
*&ernel 
--. 

*a fhit habiter 
*a dv6lC 
*a 
*a don& 
*a fait la faveur 
*a -6 un Royaume - 
*peut se souvenir 
*put d d i ~ e r  du ma1 
* peu t parfaire 
*aime 
*put rassembler 

Mtfdiateur causal 

CJ&us (ton amour) 

.*....**.................................,...,*..+. 

Tableau 11. Anal yse de l'inclusion liturgique: 10:2- 10-6. 



Comme pour le d b t ,  pronoms et verbes sont Ies points d'ancrage 
de I'analyse et de I1interprCtation des deux extraits de l'inclusion liturgique. 

Les Dronoms: 
Le texte liturgique s'articule selon une nouvelle diaiectique manifestk 

par le rapport NOUSKU. Qui est ce NOUS? Comme dam la quasi totalitk des 
textes liturgiques, "lafonne du pluriel indique qu'il y a une piwalirPde locurem, 
mais que ceux-ci agissenr d e h o n  collem'w cornme s'ilr ne faisaient qu'un seul 
I O C W ~ U ~ ' ~ ~ .  

Ce NOUS correspond l'allocutaire VOWS du d&et, I'interlocuteur 
du didachiste. En assumant I'acte de la parole, il devient le locuteur d la fois 
obeissant et rklisant un dkret. Pour ce NOUS, dire c'est faire, c'est-P-dire agir, 
transformer une raitk. L'analy se montrera qu'ici, c'est le NOUS tout entier qui 
agit d'une certaine rnanik sur lui-mihe, en s'afhant comme NOUS, c'est-3- 
dire comme communautk s'instituant; il se fait Eglise. J. LADRERE h i t  quew ce 
laqage spPcialement par cene intemnnon du "nous" instime une 
communawk~. Comment cela est-il possible? Seule une ktude des vi&s 
intentionnelles pourrait vraiment donner une rkponse mais dejP tout I'appareil 
Iangagier la sugghe; ce NOUS se &finit par le geste du rassembiement. II est 
d'abord celui qui repit une instruction collective. II s'agit d'un groupe qui se 

dunit dgulihrement autour d'une eucharistie suffisamment approprike pour que 
le didachiste parle ck wrre eucharistie. Ccst encore un groupe qui kvolue, qui 
croit, qui a besoin dtune instruction. Le texte monk egalment que le fait que 
seul le pr&i&nt parle importe peu; c'est ltassembl& toute entiere qui en assume 
l'acte de parole, par le NOUS et par le Amen wnclusif. 

Le NOUS s'explicite tout au long de la Mnkdiction. D'abord dam sa 
relation dallocutaire: les membres de la communautk s 'afhent comme les 
enfants dun mCme Pibe. Ce point est important car il rM1e une conscience W e  
qui renvoie fi une mCme g~nkntion, une mime naissance. Par I& h i t 6  du 
NOUS vient d'une reconnaissance commune, d'un bien p s M  en wmmun: le 
Pk. 11 est &fini comme &re et, ainsi, caracthise la communautk. Ce dtre  

- - ~- 

63 J. JADR&RE, L'articubion du sew II, op. cit., p. 59. 
64 Idem, pp. 60-6 I .  



signifie non seulement le P&e & cham mais le Rke de la comunaut6. Il rend 
donc l'existenm & la communautk contempmahe de l'acte de ghhtion A 
condition que celuici soit reconnu comme td, librement, par les membres. 
D'a* le tack, cette reconnaissance ne sera dailleurs vraiment possible que par 
la m M i a h  dt Jkus et l'accueil & "sa pmle" qui induit comme une sorte & 

cdation contin& de la communauk - 

L'dd du groupe se constwit d m  par rapport A un Mnement 
originaire qui stmctm le groupe des Im que cet hhement est reconnu comme 
fondateur. On muve ici ce qu'on a pu dire A p r o p  des baptist% au nom du 
Seigneur. Ce NOUS se d&emine encore par une m6rnoire commune manifestk 
dans une exphience commune #admiration, d'accueil de la r6velation, de 
reconnaissana de Jkus. se definit aussi par l'attente, l'esphnce d'une unit6 A 
venir dam le Royaume: l'unitd est dejA IA en espQance dans la demande mtme de 
cette unitti Enfin on peut dire que le NOUS se &finit come communaut6 par le 
choix qu'on a hit d'eux, par l'accueil & cette @ce elective: en 9:3, "mu& par 
nous nc as fait la faveur. .. ". Dune certaine manik, la communaut& avait etd 

et se r& par cette affirmation "NOUS" qui est comme une dponse 21 la 
crbtion divirrc. Tout se passe donc cornme si le NOUS se dkfinissait par sa 
reconnaissm, en insistant sur la triple n%onnance de ce mot: c'est en naissant B 
la rMlation &I P&e par Jbsus qu'ils naissent Q eux-m2mes; doit l'affumation du 
bapeme come bvknement majeur pour le grorrpe. 

Le seul fait dt6tre ensemble ne suffit pas pour d&rmher I'unitk du 

groupe. H.-G GADAMER montre qu'on peut ttre spectateur d'une Rte sans 
aucun sentiment d'appartenance. On assiste ici B une expirience d'kdification 
d'une communaut6 par la participation mais c'est l'acte illocutionnaire, c'est-8 
dire adred quelqu'un, qui fondera effectivement cette unitk Le NOUS n'est 
pas replie su lui-mhe, car alm il s'anbtitait cornme NOUS; il est d'emblke 
orient& vers M interlocutela cornme en rt$mw libre Q un appel. Ainsi, dam ce 
texte, l'expkience communautaire est expkienw dialogale, exphence de 
h i r e m e a t ,  de sortie de soi et de recentreorent par changement du centre de 
rarence. 

k TU est porteur & ce dialogue. Qui est ce TU? n est d'abord 
l~interlocum de l'assembltk et, au second de& du dihhiste. ENdiant le 



langage Liturgique, J. LADRIERE &it: "Le TU n'esf pas une persom 

physiquemenf prhenre dam I'asdstance. Le Iangage liturgique s'adrese d 
Dieu"6s. Les tableaux II et m le rendent manifate; les w l m e s  relatives ii 
l'allocutaire rmmtrent qu'il at clairement identifit! par la mmmunaut6. Le TW est 

ici qualifie par ses actes dam leur q p r t  aw hommes et it la communautk elk- 

mCme. S'il est physiquement absent,- il a t  reconnu comme pdsent d'une 
prkace telle qu'elle est apprtkik cornme attentive, disponible, sensible aux 
lounges et am prikes de l'assemblde. Si, comme le reconnaissent H.-G. 
GADAMER et J. LADRIFRE, l'exphnce "nous met face au r8eIn, on p u t  dire 
que l'expkcience liturgique permet A la communaute non dement  & saisir sa 

& communautti, mais de se saisir clans sa retation B Dieu reconnu comme 
p r b t .  Cette relation est A la fois pas& (on hoque les actes de Dieu envers son 
peuple), prkate (on ie prie comme celui qui aime et koute) et future (on lui 
adresse des demandes fmentes). 

Toutefois, cette relation caractkristique de I'exphence liturgique, 
d6jA existante dam la Mnddiction juive, n'est ici rendue possible que par 
1'6vocation mediatrice de Jesus. Et c'& par 18 que toute la liturgie basct.de dam 
un autre registre qui est celui qu'intmduit la foi dam llncarnation. Ce mmteur 
causal est celui par qui l'acte Iiturgique est possible et hllement &disable, au 
sens de devenir &I. Ce file avait deji & remarque dam le texte du k e t .  Il est 
c o n h e  ici Dam ce contexte qui est un contexte de foi, tout est axe' sur Jesus, 
celui par qui il est dit en 10:2 queUla@ a &k rMl& ". 

Avant de compltter l'analyse de la force illocutionnaire grice ik 

1'Ctude des v&s les plus signifiants du texte, une premih hterprktation semble 
nkessaire. 

Ia parole du NOUS pennet deji de pressentir certains traits des 
temps qui sehkmatisent cette expdrience liwque. Pour que la relation 
NOUS/TU soit effective, pour que l'acte de parole du NOUS soit effectivement 
communiquk et wu par le TU, et pour qu'un dialogue wit pensable, il hut 
necessairement que la communication des interlocutem se b u p e  sur un mtme 
fond En particulier le NOUS et le TU doivent se rejoindre selon une d m e  



tempralit6. Le temps selm Iequel I'assembk prend conscience de la &lie est 

pour une part un temps qui doit pwbciper de ce que, faute de mieux et 

paradoxalernent, on appellera le "temps de Diw". On l'a dejA design6 par 
l'expression de la LWmM en 16:2, "le temps de votre foin; mais on peut le 
qualifier davantage en reconnaissant qu'il se rnanifeste dam ce dialogue d'abord 
comme temps de prknce au &e, acte par lequel la communaute s'affirme et se 

c o m e  communautk. Mais son rapport au Ere transcende l'aspect 
strictement local du NOUS pour Ifin@rer dam une nhlitk proclam& comme d& 
prknte et P venir: le Royaume; ainsi, le temps qui intraduit dam cette m i t i  
spirituelle (histoire sainte), n'exclut pas mais integre l'histoire locale. L'acte de 
parole & la communautk est acte & Nsence et codlativement cet acte mdt 

dam la foi lkte & @sence du Me. Or dam la foi, c'est un meme temps qui 
permet de croire ii la prknce du P&e, d'accueilir les dons de Dieu ("temp de la 
gnfcen en 10:6), & recomaitre la Rdvklation (9:3 et 10:2), ou encore de 
p l a m e r  1e Royaume (9:4 et 105); en dlaums tennes, il semit A la fois "temps 
de Dieu" et temps des hommes, ll&entite' rendue proche, I't?ternitk rhe'le'e. 
Reste l'ambiguitk de la pkposition "de". Que repdsente ce temps de Dieu? Est-il 
de Dieu parce que Dieu l'a fait? Est-il de Dieu, pare que, au regard des hommes, 
il est celui par quoi la rhdation est pensable? Est-il le temps necessairement lit A 
Sa parole d b  lors que I'homme libre existe? En effet, la parole de Dieu peut ne 
pas C&e rque .  Analogiquement, on pourrait dire que Dieu, en parlant, "risquen; 
alors le temps apparait car il hut un temps pour penser la distance de l'accueil, de 
1Ycoute ... 

Toute la liturgie suppose donc unc expkrience sch6rnatisk selon ce 
temps m66iuteur ext&mement compIexe par lequel les hommes & foi participent 
au temps ck Dieu et qui est aussi cehi par lequel Dieu rejoint ]!histoire humaine. 
Du moins peut-on l'appeler temps de l'alliance au sens od il permet cette alliance 
ou plut6t la reconnaisance de I'alliance & Dieu cornme appel une *rise Iibre 
de I'homme. Dam us textes, rappel de Dieu comme acte de langage & Dieu est 
ontologiquement premier et rend intelligible Itacte de la parole liturgique du 

NOUS mmme mnse libre P lhppe1& Dieu. On comprend bgalement portrquoi 
le temps qui rend possible la rencuntre NOUSRU est essentiellement le temps de 



Jesus serviteur, temps interne ii la RMlation. Le temps du Christ y est le temps 
mediateur par excellenoe64 

On a pu voir aussi que Itaffmation du NOUS supposait un temps de 
naissance et de croissance d'une comrnunaut6, bref le temps d'une histoire. 
Comme mute histoire, les kvenements qui la font &re sont r-les selon un 
temps calendaire, pmfane; il s'agit de la communauM dAntioche au deuxi&me 
sible; on powait data l1entr& de chaque membre dans la communaute; ces 
616rnents sont ceOlinement pdsents dam la conscience par laquelle l'assemblke 
se saisit comme assembk. Mais dam la mesure OQ elle se saisit d'abord comme 
assemblk en relation avec un TU, tous les ~ l h e n u  qu'on purrait appeler 
locaux sont ~ l u s  A la lumi&e bun  autre schkmatisme. 11s sont integrh dans une 
autre ordonnance, cetle par laquelle Irassemb16e se reconnait comme Eglise se 
faisan t (9:4), comme Royaume advenant (9:4), et comme communaut6 
prSexistant A sa propre conscience de comrnunaute (10:2 et 105). Mais alors les 
rep&= temporels qui relient entre eux des Cvknements selon I'ordre des 
successifs ne sont plus ophtoires, non qu'ils soient inutiles, andantis ou nies (il 
est toujours question de faits pas&, d'esphnce, de presence), mais les nois 
"tempsns'intapen&trent de telle sorte que le pas& a f k t e  le pdsent et que I'a- 
venir est dkjil P Tout se passe comme si le rapport au TU relativisait tous les 
rep&res temporels pour leu donner sens dans un autre registre; cornme si les 
histoires locales de plusieurs communaut6.s en plusieurs temps et Lieux 
s1int6gxaient et n'avaient de sens que dans et par une histoire universelle, celle du 
Royaume dont la comrnunau~ ne peut pas seulement dire qu'il est Cvenir 
puisqu'il est d6j& lA (en 10:5 "msemble-la des quone vents") Pas&, pdsent, 
futur n'ont plus de sens sinon amlogiquement. Gfice B la mbmoire, il l'esphnce 
ou la reconnaissance, les baptistis font participer le temps cosmologique et 
social au temps de Dieuen-alliance avec son peuple, c'est-&-dire le temps qui 
permet de faire I'expbence du Royaume B llint&ieur Q chaque communaut6. 

I1 est impossible d'avancer &vantage l'analyse sans outrepasser 
l'ktude des xuls pnmoms. Il est vrai qu'il est hllement difficile de s@arer dam 
un enon& perfofmatif l'analyse du processus d1Cnonciation de I16non& lui- 

66 Par temp du Christ, on n'entend pas me pdriodl: qui serait celle de la vie de J b ,  ni 
I'histoire de I'Incamation; le temps du Christ signifie une d 4 r e  d'h-au-mode & J h s  
le Christ ... 



meme. Dam un knond performatif (ce texte est un ensemble d'honciis 
performatifs), force ~wutionnaire et &ion& sont inSeparables A ce sujet, J. 
LADRIERE~t: 

'R y a coincidence e m  le pm& de I'tfnonciorion et le pm& de 
l'knunce'. Ltkve'nement comtittuuu le proc& & It4nonct s 'idempe a 
h rtklhmion par le l m e u r  d'un me c o m t i ~  le p m &  de 
l'knoncian'on " 67. 

On comprend pourquoi il est A la fois nkssaire pour l'analyse et 
dificile pour I'inmpdtation de dpam les pronoms des verbw. LtinterprCtation 
des pronoms conduit irnrnanquablement A l'analyse & l'honcb. Reste que la 
seule etude des pronoms a manif& la densite existentielle et spirituelle du 

NOUS dam son rapport au TU. On serait tent6 d'effectuer un rapprochement 
purement analogique avec la dialectique d6ployk par B. PASCAL dam ses 
mtditations sur la disproportion de l'hornme, impensable par les seuls schhes 
ratio~els. 

Les verbes: analvse et intemhtion. 

Le langage liturgique se prknte comme un ensemble d'actes de 
paroles qui sont autant de conduites. Selon le cas, ces conduites explicites 
supposent des attitudes implicites; ces demietes sont suggkrks par les verbes, 
leur mock, lew temps et leur signifcation. Les tableaux les ont d i v i h  en 
conduites explicites et attitudes prksuppos6es. 

L'acte de langage central, le pivot de la pragmatique liturgique est un 
indicatif pksent, i la premige personne du pluriel: "nous re binissomu en 92 et 

10:2. Ce @sent a la force illocutionnaire et perfclrmative & la b6nMiction et, par 
14 engage le NOUS dans un rapport de reconnaissance envers l'interlocuteur. On 
a pu voir que la pafotmativite ck I'acte de la benkdiction supposait pour &e 
intelligible que cet afte de la comunaute soit SpiritueUement pens5 comme le 
rksultat, com5Iatif causal, d'un "ade performatif ananteur, du moins dune 
antgiorid ontolopique, celui du TU. Il a t  donc nksaire 8examiner les 
conduizes de ltinterlocuteur telles qutelles sont ici proclamkes dans la foi. Elles 
sont rendues manifestes par des verbes d'action conjuguks au pas&. Ces verbes 

67 1. LAD- L'amcuhion du s m ,  CI, op. cit., p. 26. 



rappellent des actions divines qui, bien qu'exprimks au pas&, sont investies 
dam le p M t  de la communautk; on dimit que la performativitk de ces actes se 

continue et que I'usage causal est manifis& par !'existence mCme de I'acte 
liturgique qui, de ce fait, apparaitrait cornme un performatif &latif. Ainsi, c'est 
parce que Dieu-PQP ancrt?e', a r M ,  a donnt!, a prkpre' le Royamen, que la 
communautk " le bhir et lui demunden, B la lirnite, que la communaut.6 existe, 

Pour le NOUS, la force de l'acte de parole litugique vient donc de 
son rapport i la force qui est B I'origine, la cause de l'existence de la 
communaute, la force de I'acte divin. Comment estce possible? La conscience 
que la comunautk a de ce rapport, et qui se dQloie dans l'acte de 
reconnaissance, n'est possible que par la reconnaissanw croyante de l'acte divin 
central, celui de la Rkvklation Il s'agit A la fois de la Rkvklation ~ 6 t h -  
testamentaire ( l a  Mnkdictions juives comportent toutes llanamn&e des hauts 
faits divins et & ltalliance du Dieu chteur avec le peuple choisi), et surtout ici de 
la Rkvelation en et par Jesus-senriteur. Ainsi, Itidentiti proprement cMtienne est 
saisie en flagrant dklit de construction. On assiste donc B une &e de 
ddplacements qui @uppose un ddplacernent de l'axe temporel du texte, c'est-8- 
dire de I'kvbement-avhement ii partis duquel prennent sens et la communaud et 
le lien de cette wmmunautk avec celui qu'elle reconnait comme son Dieu. De la 
part de la wmmunautk, on assiste donc 8 une relecture & son histoire B partir 
d'une tempomlie renouvelke; renouveltk par rappon la lecture qui en h i t  faite 
par leur appartenance religieuse avant leur conversion. En fait, c'est bien un 
renouvellement et non une nt5gation & la lecture prbddente; la rr5fhce B la 
figure de Jesus, B ses paroles comme V e r k  fair chair sont l'axe de 
compdhension non seulement de leur rdite religieuse mais de leur realitk enti& 
et meme de toute realitk appelk B faire partie du Royaume (9:3 et 10:5), puisqu'il 
y est question de la r6v6lation de "la vie" (en 9:3 f l ~  I;oqq et, plus tard, en 16: 1 

"Veillet sur wtre vie"). On p u t  donc dire que I'expkence cldtieme at ici une 
expQlence globale qui a t  rendue possible comme conscience chrdtieme de 
l'existence par une temporalie B I'oeuvre au cmw de chacune &s consciences 
cornme conscience denbaptids au nom du Seigneurn. W e  temporalitk se @se 
peu B peu; elle schematise le del B partir & la proclamation myante de trois 
kvhements quasiment superposables: la cmktbn par Dieu-Pdre, la Rivklanbn par 
Jhw et le baptbne au m du seigneur . A la limite, il s'agit, am yeux du 
baphsk, d'un meme acte d t e u r  continue Son histoire, comme celle de la 



communauti, celle de 1'Eglise et m&me celle de tous "les enfanrs des hommes" 
(9:3) car, Q n s  le texte, le NOUS a en e@ance une extension aux dimensions 
de I'humanitk, ne peuvent avoir & sens quP partir de ltaffmation de ce hiple 
avknernent, hi-meme lu par le temps de la foi qui rend Italliance possible. 
L8exp&ience liturgique a p w 2  alors dam toute sa dimension d'universalitk 

@ce au temps h la fois humain et "divin" il partir duquel elle est rendue possible 
et A partir duquel l'histoire est lue comme histoire saim468. 

On comprend que ce temps ne peut pas &re analyst? &e aux 
caractQistiques que l'on pdte gknhlement au temps, ou, plutbt, qui permettent 
de constmire une ternporaliti cosmo1ogi~0-socio-calendaire. Ce temps n'est pas 
le pad; bien que la memoire des hauts faits de Dieu soit in@&, cette memoire 
est aussi antkipatrice comme si, par avance, on kvoquait des oeuvres A venir. Ce 
temps n'est pas seulement l'instant dune liturgie de la MnMiction, de la 
demande, de la louange, bien qutil soit celui A partir duquel se a& la libre 
rkponse de I'homme croyant A l'amour de Dieu. Ce temps n'est pas non plus le 
futur; bien que l'espexance eschatologique du Royaume soit explicitement 
affirm&, elle est &ji &disk. Ce temps suppose tout cela, mais il partir dun 
autre wdre dans lequel ces ek-stases du temps ne suffisent pas a la 

compn5hension de la Mitk pdsente. L'avenir est dkj8 present dam l'kvocation 
des merveilles (anamnkse), bien avant la demande explicite de 9:4 et 105. La 
reconnaissance et la fi&W c k n t  l'ouverture qui, eile-meme, &laire et donne 
sens au pasd. Tout se passe comme si l ' h e  du fi&le qui prononce le AMEN, 
present d'une &nsitk exceponneIle, etait distendue aux bornes de Ithistoire; et ce 
sont ces lirnites transgresdes dam la foi qui mntkent toute leur intensitk et leur 
g r a v i ~  au prksent. Ce temps n'est pas non plus le seul temps des successifs bien 
qu'il ne gomme pas la l i n b r i ~  ni la succession inhhnte aux rapports de 
Causalig. 

En fait, tous les temps sont en chacun &s lors que chaque temps est 
ce temps qui assume h&itage et apktnce dans l'initiative libre de Yenonciation 

68 On touche IP m e  des clefs de l'exp&iencr lihlrgique, ex@wnce d'une communautd dont 
I1ideutit4 &me est ouvate, en appl.  L'exp&imce liturgique est, par 18 13xhatologiqur car 
le rassernblemeot parfait est A venk elle est missionnaire c'est-Adire ouverte B la 
conversion des mfants des hommes en enfants de Dieu. I.-P. AUDET fait remarqua cet 
rppel au bapteme en Jtsus en 106. 



de la foi. Le pivot en est ltaccueil par le croyant du pdsent cornme don de Dieu 
en ICus; pour hi, ce don est parole, et son accueil se manifeste par la 
mnnaissance de ce don comme appel aquel I'acte liturgique dpondM4EN. 
On voit donc que le temps qui fome la texture de ltexpeiience liturgique de 
l'eucharistie ea we m e  d'allunce dialogale, sponsale, don nkiproque de la 
pr6sence. 

synthese: 
I1 est plus a i f  de dire ce que n'est pas ce temps qw ce qu'il est 

effectivement. Avant bentreprendre l'analyse d'un autre text  relatif au repas 
eucharistique, il est nbssaire de rkumer les premiers dsultats de la recherche 
dont on fappelle le double objectif: mettre en &idem I'existena d'un temps 
speclfique qui structure et rend possible Itexmence du repas eucharistique en 
tant que cMtienne, et en d6tenniner les principales caracteristiques. 

Cette br&e synthese se pr&ente cornme une manik Q raconter le 
texte ii partir de l'analyse temporelle. EUe ne peut khapper il une construction 
temporelle. Le rythme temaire (tempo qui se consnit selon present (acte de 

btnir), pas3 (anamnbse) prknt, p i s  il nouveau pasf, prknt ,  futur 
(demande) qui structure l'eucharistie fait de ce texte un dialogue vivant entre dew 
interlocuteurs: la mrnrnunautk d'enhts et Dieu-We. En adrnettant le contexte de 
foi, si on se demande qui a pris Itinitiative de park, la rwnse stimpose des le 
debut de la liturgie. Ltacte de l'eucharistie est une r@nse de louange, de 
reconnaissance l'oewre du Phe. Dam la foi, le P&e a parlt le premier par les 
actes qui sont eVoques: la ahtion, Itamour pour son peuple, la rM1ation en 
Jesus. Sur quoi porte la parole du Pere? Essentiellemen t sur le fai t qu'ils son t ses 
enfants ("lo sainre M'gw de M"), et donc qu'il est Pbe. Ainsi, le texte se situe 
entihment par rapport A un &&emens de pnrole, B une kpiphanie. Cet 
tvhement prend sens davhement dam la reconnaissance de la mediation de 
Jtsus, serviteu. Donc, lt&6nement qui structure la Mnediction et la justifie est 
M&ement-Jdsus. Pour ceux qui le faxmaissent, lA est la vtbitable mweille 
qui appelle la louange de la part des disciples du Seigneur. LtEglise sYtonne 
dt&e Eglise, remercie de ll&re, se consmit et staffme comme Eglise par cet 

acte meme. Il s'agit bun processus vital de fbndatim et de naissance, mais 
qui, dam son aspect formel, n'est pas le propre des communaut~ cMtiemes: 
c'est dans la W s e  libre I'appel A &re que Dieu-P&re leu adresse, qutils se 
constituent et se font n a t i  comme E ~ P s ~ .  Ce processus est t e x M  selon un 



double temps de &tion et d'acmmplissernent ou de rexmhtion (en 10:3 oil la 
distinction est Faite ate le premier don de la vie et le deuxi5me don de la vie 
krnelle par Jkus). Mais cette Wnse libre des hornmes se recomaissant 
enfants n'est existentiellement possible que pm la dpnse libre de Jesus; il y a 18 
comme un gssSement du rkfknt-sujet. L'axe temporalisant fondateur, il partir 
duquel s'organise la conscience iden titaire de la communautk, est l'avhement- 
RMlation-Jesus En ce sens, on peut parla ici de temp & I'Ihccunanbon, temps 
qui participe du temps divin et du temps humain. LA rhi& la distinction radicale 
d'avec la W c t i o n  juive. Ce n'est plus le peuple mais llEglise. L'Eglise, c'est, 
dam le texte, le peuple aux dimensions de l'humanit6 dam la mesure oil elle sait 
qui est le saweur. D'oa la @&re de &man& en 9:4 qui ne porte pas sur un salut 
temporel mais sur le Royaume et qui, par 14 suggke un temps de r6demption. 

Si I'on se demande quel est le temps qui sert de texture A I'expkrience 
de l'eucharistie, on peut dire que la M d  m n t e  semble y &re entikment 
saisie et in&@& selon un temps cenM N UII Mnement axial il partir duquel 
se justifient des promesses, des attentes et les attitudes de l'assemblb. Gdce 8 
un temps qui est & la fois ceiui de I'anamn6se des o e m s  et de la reprise de la 
parole & Dw et qui est aussi celui de la foi des membres de I'assemblC, les 
d i f f b t s  temps sont assumes. Ainsi, pas&, @sent et futur trouvent sens dans 
un acte qui est en fait un acte de dialogue, f m e  renowelk de l'alliance. Ce 
renouvellement est rendu possible par la reconnaissance de la rn6dhtion parfaite 
de Jbsus. 

Le texte de la Didwht? rend Hce pour cette abnce renowelk en 
Ksus (le OUI du sendew), et en meme temps le fait de rendre g&e assume cene 
alliance et la rend possible par le OUI-AMEN, de l'assemblk. Car cette alliance 
n'est jamais qu'ktcmellement prop* aux enfms des hommes . Donc, le temps 
de la con&ce cMenne serait ici le temps dune crhtion d'arnour pemanente 
rendue effactive par le dialogue d'un Dieu-We et de disciples-fils Et, aux yew 

des croyane, c'est un hait de cette m5ation amoureuse que &&re il la fois 
W t i v e  et toujours n~uvel le~~.  Dam me tde perspective, Dieu a toujours i 
aimer les enf.ants &s hommes qui ont le r e a m a h  selon une sorte de dette de 

reconnaissance qui p d t  bien Ctre un &s fondements de I'ethique cMtieme. 

69 Cf S. KlERKEGAMD a A. FOREST sur l'umu rCpetitif., &j& cit6 (chap. 1, note 20). 



Le dkret lui-m2me y at p e q u  autrement; en effet, par Jhus qui en est le 
vtkitable locuteur, il pad son sens strictement juridique; les problhatiques 
Il5galiste et autoritaire y sont impriinentes. 

Mais, en dwsan t  une structure chronotogique pour entrer dam une 
logique de h o u r ,  on pense selon un autre temps qui est celui & l'bute, de la 

disponibilid, de la reconnaissance et de l'attente, bref un temps de 

l'appartenance, temps toujours favorable! La cunscience intentionnelle devient 
mennbnnelle. 

L'analyse de I'inclusion confirme la diffirents niveaux d'incription 
de Ia temporalitd dans les textes. Mais les multiples temporalit6s mises au jour, si 
elles se sont manifestkes comme nkessaires A I'organisation du sens du texte, 
n'ont pas pu ttre confirm~s comme swifiquement cMemes. Par contre, ces 
fouilles ont lais& affleurer des signes suffisamment intriguants (&placements 
multiples, dfhnces des actes de langage) pour indiquer 18 des lieux de recherche 
plus spkifiques. Le temps de I'expkrience chretienne serait ainsi sugg& par 
Itexistence de ddplacements majeurs et inedits ou par des actes de rkfdrence sans 
lesquels les textes seraient propremat inmm@hensibles. Le double metite de 

ces analyses est d'avoir deblaye le terrain de tout ce qui n'htait pas une 
temporalit6 sptkifiquement chdtiane et d'avoir indique les lieu oO ce temps 
pouvait &e recherchk. La dkision de poursuivre les recherches dans ce sens 
dkpend des risultats des fouilles sur I'autre site relatif A l'expirience du repas 
eucharistique. 



2.3. JUSTIN, Apologie 1 65-68. 

Avec le texte de Justin, on aborde un genre Iitthire &s diffkrent de 
celui de I'instruction du didachiste. Les paragraphes (#) 65 a 68 de I'Apologie I 
traduisent une exphence tout a fait particulibe des rapports au repas 
eucharistique. Comme pdddernment, le genre du texte et l'objectif de la 
recherche ckterminent le choix des mtthodes d'anal y se. 

2.3. I .  Le corpus. 

Dans le texte de l'Apologie I, les exIraits choisis sont les chapitres ou 
paragraphes 65 B 68 qui traitent spkifiquernent de l'eucharistie et de la 
cMbration du dirnanche. Les citations seront faites A partir de la traduction 
franqaise des textes integraux pI.esent6s par A. HAMMAN aux Editions de Paris, 
1958. 

LE TEXTE 

65. Quanr d now, aprk awir iuve' celui qw' emir er s'esr adjoin! u 

nous, mus le conduisonr duns le lieu oil sonr assemblis cew que nous appelonr 
nos frires. Nous faisonr avec ferveur des pn'2res communes pour now, pour 
l'illumini, pour rous les autres, en quelque lieu qu'ils soieru, aJn d'obrenir, avec 
la comssance de la vtriti, la grcice de prananquer la vem et de ganler k s  
commandemenrs, et de me'riter ainsi le saiw iternel. Quand les priires sont 
reminkes, nour nous donnow le baiser de p ix  

Ensuite, on apporte a celui qui prhide l'assernblie des fires du pain 
er une coupe d'eau er de vin rrempk I1 ks prerul er loue et glonpe le Pire de 
l'univen par & ruwn du Fils er du Saint-Erprir, puis il fair wte longue eucharistic 
pour rous les biens que nour avons requs de lui. Quand il u term.int les priPres et 

l'euchorisne, tour le puple prhent pusse I'exclamarion: Amen Amen est un 
mot hibreu qui sign@e: ainsi soit-il 

Lonque celui qui prkskie a fair l'eucharhrie, er que tow le puple a 
rtpndu, k s  ministres que nous appelons diacres, disnibuenr a tow les assistanfs 
le pain, le vin er I'eau consacre's, er ils en porteru aw: absems. 



66. Nom appelons cet aliment Eucharistic, et personne ne pew y 

prendre pan, s'il ne croit d la vtrire de Mtre doanhe, s'il n 'a requ le &in pour la 
rthission des @ch& a lo rtgLne'mbn, er s'il ne vit selon les prkeptes du 
Christ. Car mu ne prenonr pas cet aliment comme un pain cornrun et une 
boisson commune. De m k  que par la wmr du Verbe de Deu, Jh-Christ 
none s m u r  a pris chair er sang pour m e  salw, ainri l'alime~ consacre' p r  la 

pri2te fbnee par les p m k s  du Christ, cet aliment qui doit nournor par 
arsimilanion mtre sang et NIS chain, est la chair er le sang de J&w incad: telle 
est none doctrine. 

Les apbrres, dam leurs Mhoires qu'on appelle Evangiles, now 
rapponeni que J&us leurfir ces reconvnandations: il prit du pin,  et aymr rendu 
grrices, il leur dit: "fhits ceci en m h i r e  de moi: ceci est mon cop.  ." I1 prir de 
r n h  le calice, et aym rendu grbces, if  kur dir: Qci est m n  sangN. Et il les 
leur donna a em seuls. 

Les mouvais d4mm on? imire' cette imtimtion dam Ies mys?t?res de 
Mithra: on prbente du pain et we coupe d'eau d m  les c&rhnies tie 1'initimanon 
et on prononce cenaines formules que vous savez ou que vow puvez savoir. 

67. Apr& cela, d m  la suite, nous conrinuoru u now rappeler le 
souvenir de ces choses. Ceux qui onr du bien viennenr en aide a tow ceux qui om 
besoin, et M~LF MU prOIIS muwllemeru asisrance. Ckurr routes nos 
o$randesl nour bbissons le Crkateur de l'univers par son fils J&u-Christ et p 
I'Esprif-Sainr. k jour qu'on applle le jour du soleil, tow, qu'ils hatrifenr les 
d e s  et les cmpugnes, se reunissent d m  un m h e  lieu. On fir les m&moires des 
a w e s  et les &its des pmpMes u r n  que le temps le pernet. La & a r e  finie, 
celui qui prbkie prend h parole pour awrtir et exhoner a imiier ces beau 
enreigmenrs. Emuite nous nour levonr tow er priom eruernbIe d hrnoe 
vok Puis, c o m e  nous l'avom dit, lonque la pritke est reminke, on appone du 
pcrin avec du vin et de Peou Celui qui preside @it mower au ciel l a  priPres et les 
mom de g&es mani qu'il a de force, et tout k peuple r4pond p r  1 'accWon  
Amen. 

Puis n lieu h distibwion er le p a g e  des aliments commt!~ a 
chocun et ['on enwie leur pan am d s e m  plr le minist2re des diacres. Gu qui 

sons d m  I'abondancel et qui veulenr donner, d o ~ e n r  librement chacun ce qu'il 
wut. Ce p i  est recueilli esr remir entre les mains du prhidenr, er il assiste les 



orphelins, la wuves, les malades, les indigms, les prisonniers, les hdtes 
&angers, en un mot, il secoun tour cew qui sow d m  le besoin 

Nous nous assembtons tous le jout du sokil, parce que c'est le 
premierjow, od Dicu, tim la ma~'2re des t&bres, crka h monde, er que, ce 
m h  jour, Jhw-Chrisr none Souwur ~ssmiita des mom. LA veille du jw de 
Saiume, iilfio ~ l l l ~ i f i k #  et k lendemain de ce jour, c'esr-ddire le jour du soleil, il 
uppano d ser diripller et leut enscigm cette damhe, que now avom somise d 
votre examen. 

68. Sit wus smble qutelle soit wnfbnne d la raison et a la vtntk, 
prenez-la en comiddmtion. Si cela wm send& une &gutel&, traitez-la awc 
dQlah, come we bagatelle. Mak ne condmnez par d mon, comme des 
ennemis, ah homnies innocents. Gat, rww vous le prkdisonr, vous 
n 'bchappercc pm au jugemem fictur de Dim, si vour pentWrez d m  l'injustice. 
Q m  d MUS, now nous Meronr: "Que la volonri de Dieu soit fife!" 70. 

2.3.2 . Les genres du tme. 

Dans l'acte de l1Mture, l'auteur s'engage comme une personne qui 
ne dissocie pas en eUe ce qui &ve de plusieun regimes diffhents dans son 
existence. Meme si l'engagement d'un apologiste porte sur un point p&is quril 
s'agit de &f;endre, c'est l'h tout entier de l'auteur qui participe 1'Mture. A 
plus fa raison lorsque le point defendre est la raison de vivre, et bientdt la 
raison de mourir, de l'auteur. Il ne hut pas s'ktomer alors de la complexit6 
existentielk bun tel texte qui se rMle rick de la vie meme de l'auteur; ceae 
complexie se retrouvera dans la texture des pages Ces extraits parlent du repas 
eucharistique, mais ils parlent aussi de k &did cldtieme des baptids; ils 
traduisent hqkience que fkit Justin d'un engagement intellectwl et religieux; ils 
rnanifestent, en contmpoint, la name de I'kterlocuteur et les rapports que Justin 
initie en lui adrssant un owrage apoIog6tique. Tout cela manifeste la mani&e par 
laquelle Justin saisit une r w d  multiple, qui n'est simple qu'en apparence. Or 

70 A. HMQUN. L philasophie passe au Christ. Ltoeuwe & Justin: Apologie I et II 
Dialogue mac T m .  Paris, tditions de his ,  1958. Textes- intepsux prtknlts et 
tduits pr A Hnmman; le texte px est d u d  en aanexe 2. 



l'objectif de l'analyse conduit ii ne rechercher dans le texte que ce qui manifeste 
I'expkrience que Justin fait du repas eucharistique, en rant que cWtien, et une 
des conditions qui ont rendu cette exphence possible. On voit ce que cette 
intention peut avoir d'artificiel. Dans la conscience de Justin hivant, tout est 
implicitement ou expliciternent prknt et cela mCme est imprtant pour 
comprendre ce qu'a de global une teUe exp6rience. Parlant ii un interlocteur de ce 
qu'est le repas eucharistique cMtien, Justin investit toute sa rWt15 de cMtien et 
la construit en mCme temps, par exemple dans l'exphence Cminemment 
cWenne qu'il fhit en defendant les bases et les pratiques de sa foi. 

Si tout cela transparait dans le texte, c'est pourtant A partir du texte et 
sdement & lui que l'analyse sera amen& ii dkouwir la richesse existentielle 
qu'il traduit. LA encore, avant toute sptkulation phhomknologique qui se 

hasarderait ii d k r k  les &ts de la conscience religieuse de Justin, on s'efforcera 
de trouver dam le langage mCme du texte les dCments qui seront ensuite soumis ii 
intqrhtion. Un premier regard sur la structure du texte permet d'en dkgager les 
embitements et facilite le choix m&hodologique. Justin nsoumer a examen" la 

description des comportements des communautds chdtiennes lors des repas 
eucharistiques, Il s'agit donc de deux actes d'intentions diff6rentes et de genres 
l i t ihks  difftxtnts. Une adresse son intrelocuteur ouvre un dialogue (ii la fin 
des chapitres 67 et 68); les chapitres 65,66 et 67 son t descriptifs. Par dew fois, 
Justin les consacre il un &it des pratiques chrdtiennes relatives 1 I'eucharistie; 
ces passages apparemment narratifs s'integrent donc ii 1'inttbieu.r d'un acte plus 
ample qui mum l'ensernble & l'ouvrage: acte apologktique certes, comme 
Ifimpose le titre, mais aussi dialogue W o g i q u e  avec un interlocuteur toujours 
prknt, dgulibment interpel6 par ltauteur. Une autre difficultti textuelle s'ajoute 
il d e  de ce premier emboitement; Justin ne decri t pas la communautk chrdtieme 
m e  le ferait un observateur exlkieur, Il est hi-mime engage comme 
chroniqueur participant; l'usage du NOUS est parfaitement explicite. 

Le choix m&hodologique doit donc tenir compte de ces trois 
puticularites rnajeures du texte. En cffet, il s'agit 18 & trois saisies diff&entes 
d'une mi2me W3; me chose est ck dkrire objectivement un ensemble de faits 
par rapport auquel l'observateur se consickre comme existentiellement neutre, 
autre chose est de les dtbire en tant que membre d'une mmmunautC qui produit 
ces faits; autre chose encore de devoir les prknter A un interlocuteur &anger ii la 



cornmunautk a h  qu'il puisse s'en faire une opinion la plus ajustk et la plus 
favorable possible. Selon Ihypoth8se qui guide la recherche, ces multiples 
saisies devraient s'effectuer selon des repikes temporels distincts qu'il faudra 
mew au jm il partir des diffhnts genres pdsents dam la texture de ces 
extraits. On pourrait dkider de limiter l'analyse au &it que Justin fait de son 
rapport au repas eucharistique, es-t ainsi dhuvrir le temps qui structure 
llexp&ience communautaire du repas eucharistique. Ce serait n6gl.iger un &merit 
capital & cette expgience en tant qu'expgience qui est I'ouverture A d'autres 
expQlences par exemple, ici, celle du tkmoignage. Les trois actes & Justin 
fannent en fait un tout directement ou indkkrnent rthdlateur & l'exphence 
eucharistiquc; le NOUS en est la preuve; c'est en qualib5 & membre de la 
communaut6 que Justin engage cet acte d'&riture B la fois apologktique et 
pUagogique. 

La complexite de la pragrnatique il l'oeuvre dam le texte &tennine au 
moins dew pistes mkthodologiques propres B manifester les tempomhtes 
rec herchks. 

> >. da situation drarnatique et dialogale 

se pr&e tout particulii9ement P une analyse des actes de langage et, plus 
prkis&nent, des engagements et conduites et du triple usage performatif, 
expressif et causal qui en est fait. 

Avec le texte de la Drizizchi?, on a pu voir certaines caractkristiques de 
l'usage performatif du langage liturgique. Ici Wernent, Justin ne se contente pas 
de d k k  Q hits; il accomplit hlement un acte clans lequel il s'engage non 
seulement il regard de l'empereur rnais aussi envers la cornmunautk et envers sa 
foi. Pare que Justin dome P son acte une visk  intentiomelle propre, 
apolog6tique et pkhgogique, on peut p l e r  aussi d'un usage causal du langage 
qui suppore que Justin parvieme A trouva un moyen de communication possible 
avec son interlocuteur. Il b d r a  tenir compte de la manike dont peut ecre compris 
un tel expo&; la thwe Qs actes de langage parle B ce sujet dt6nocC afln ou 
noa Mais on peut dire encore que Qns ces cbapitres, ~unin fait du langage un 



usage expressif. En effet, le *uactge autohplicatif permet au texte de rMla un 
afla  particuli&rement sensible dam le # 68. Relativement il l ' ex~ence  de 
Justin, on peut donc mnnatAtre dam la Wrie des actes de langage une 
ref-= m6thdologique particulihment pertinente. 

t chez P. RICOEUR Cependant, dans ce texte, 
la place qutoccupe la f m e  appmnte d'un &it est centrale. L'aspect &it 

praprement dit correspcmd P rintentim de Justin & pr&mter objectivement le 
comportement de la communaute P laquelle il appartient. On cdt l'importance 
que P. RICOEUR acoorde au &it appro& P partir de sa configuration 
temporelle et temporalisante. Il saa inthssant de se ~tfQer ces etudes, au 
moins dans la p r e m i h  partie de l'interpr6tatioa 

La theorie des actes de langage recomait dans le rkit un enon& 
exposirif. Mais ce qui dam Fintention & Justin est un expod objectif peut 
appar;uk aussi indirectement comme un b o n d  performatif de la comrnunautk 
effwtuant le repas eucharistique, On retrouverait alors les analyses faites pour les 
textes 9- 10 de la Dici(och2 puisque le tempo g h h l  de la structure est semblable, 
sinon identique. On evitera les @&itions pour s'attarder aux seuls aspects 
nouveaux que le texte manifeste, en particulier l'expence dnguliere de Justin et 
les trois niveaux par les~uels il entre en rappat avec le repas eucharistiqw. J. 
LADRERE n'hksite pas P h i r e :  

'Ikns sa prole, le sujet purlmv mtv en jeu son h-mt%ne(...) il fdt 
passer d m  ce p'il dir ce qui aonstinre la trmne mime tie son 
existence; sa par~le est vraiment I'expression de lui-mime, (...) et 
inwtsemeru [e langage donr la merure ou il /'assume rerentit sur le 
mouvement-mtme de son existence et donne d celle-ci sa jbm" 71. 

2.3.4. L 'UM lyse. 

Quelle terqmahe structure le texte? Si la question est simple, la 
rkponse sera aussi cornplexe que le texte lui-&e. Les diffculds sont dues pour 
l'essentiel aux diff&ents niveaux de langage qui renvoient eux-rnihes ii 

71 J. IADRIERE, op. cit, pp. 31-32. 



diff6rents modes de prtisence de Justin ainsi qutaux differentes rhlids awcquelles 
il est p&ent. Mais P quelles r S t &  est-il prioritairemat p h t ?  

Justin est @sent rl son interlocuteur. Cet interlocuteur est paien et 
certainement averti conm ces nouvelles communau9; il a le pouvoir de 
condamner: c'est l'empereur. Le texte est donc indirectement didogal et suppose 
que Justin s'adapte A ce qu'on pourrait appeler la maniire dl&e-au-monde & son 
interlocutem. Une meme temporalit4 est donc requise. Il faudra analyser 
comment ele se manifeste; c'est I'aspect illocutoire & l'acte de Justin. 

Justin est pdsent B une autre! &lit& celle qu'il &it cummuniquer et 
qui le touche A pludeun niveaux; ctest une Me h laquelle il appartient ou 
participe; c'est une mite qu'il &it objectiver afin de la communiquer, c'est une 
Mte laquelle il se &it &&re fidele. Ces tmis niveaux supposent trois 
modalit& d'exphence. A chacune correspond une prise de conscience et donc, 
selon notre hypothk, une temporalisation diffkrente des deux autres et distincte 
aussi de elle par laqueHe spontanement l'interlocuteur entre en rapport avec la 
situation decrite. 

On voit l'enjeu du texte. Justin est confront& A la double nkessitk 
communiquer cette &lid de telle sorte qu'elle ne wit pas &form& et qu'elle soit 
comprise dans sa nature m2me. Ce qui suppose une question cruciale W l e :  
ce~e rWd estdle communicable A me conscience incroyante? Cette question 
outrepasse le cadre strict du texte de Justin et s'inscrit &ns le vaste probkme des 
rapports de 1'Eglise et du monde, probleme qui reprend, continue la Mite de 
l'lncarnation. Pour s'en tenir au texte, on peut dire que Justin doit traduire cette 
rMitt5 il la fois sebn l'empereur et s e h  le NOUS. Toute la richesse et 
I'originalitk du texte repent sur ce &fi qui instre ltexp$ience quton croyait 
limit& P celle f ine cornmunaut6 vivant le repas eucharistique, dans une 
expknence plus globale qui s'etend aux dimensions de 1 ' h  tout entier. 

On choisit d'appfocher ie texte de la WphQie vers le centre, de 
I'exttkieur vers ltint&ieur en pmcdant par radiographies successives gdce aux 
616rnents empfuntes la thbrie des actes & langage. Ainsi, on slint&essera 
d'abord au dialogue explicite entre Justin et l'empereuf (fin # 67 et # 68). On 
analysaa ensuite la description nanative ellemerne relativement A l'exp6rience 



que Justin fait de l'eucharistie en sachant que cette expkience at frlfrie par son 
souci de la rendre communicable; A cet hard, son dialogue avec I'empereur est 
indirectement pnknt dam tout le texte; si l'hypothese de la recherche est 
pertinenre, cela devrait conduire B constater me superposition ou des 
dkplacements constants de temporalit&. Ce meme souci & communication est 
aiskment r h l u  lorsqu'il s'agit de d m e  des gestes, des comporternents, des 
lieu et des dates; par contre, il se heurte A des difficult& autrement graves 
lorqu'il s'agit d'introduire I'empereur B la signification de ces comporternents. A 

quelle instance Justin soumetha-t-il son &it? comment bitera-t-il la forme d'une 
narration gnosblogique, c'est-&dire qui, en derni&re instance, se soumet dam la 
forme comme dam le contenu aux structures cognitives de l'interlocuteur? En 
fait, comment ce texte est-il une enonciation narrative myante? Tows ces 
questions habitent une analyse qui pourrait rtvkler que la dialectique pr&entafion 
du visible/ reprhetuarion de tinvisible propre B ce texte est un lieu privilegie non 
seulement de l'expdrience singulihe de Justin mais aussi de toute annonce du 

w g m e .  

2.3.4.1. Analyse du dialogue explicite: fin # 67 & # 68. 

LE 'EXl-E (rappel) 
(Fin du # 67). Nous nous assemblons rous le jour du soleil, prce 

que c'esr la premier jour, oh Dieu, tirant la mafixre des tkdbres, cr4u le d e ,  er 
que ce mkme jour, J&us-Christ norre Sauveur ressrcscita des mom. La wille du 
jour de Santm, il@ cmcifit, et le lendemin de ce jour, c'est-adire le jour du 
soleil, i f  appnu a ses apdtres er h ses disciples et leur enreigna cene docrrine, que 

nous mns soumise h votre examen. 

(# 68). S'il vous semble qu'elle soir confom a la raim er d la 
vt!riti, prenez-la en considiratiofi Si cela wus semble wz4 bagatelle, trairez-la 
awc dpjdain, cornme une bagatelle. Ma& ne condmnet par h mn, cumme des 
ennemis, des hommes inmeius. Car, nous wus k pr&isom, wus 

nlPchapperezp au jugemerufumr de Dieu, si vous penhkrez d m  l'injustice. 
Qwnr d nous, nous nous kcriemm: " Que la volont6 & Dieu soit fkite!" 



Trois actes de langage articulent ce court passage qui cl6ture le texte 
et justifie son existence. En chacun de ces actes, l'auteur, solidaire de la 
comunaut6 (le pronom utilisk est le NOUS), s'engage avec des forces 
illocutionnaires distinctes, pr&i&s par les indicateurs verbaux: someme a 
examen, praire, s'icrier. 

Le premier verbe, au pas& cornpsi, rappelle l'objectif du texte qui 
avait dejA &k prkisk au # 61, ll s'agit d'exposer une doctrine, c'est-A-dire de 
donna A voir; mais ce verbe peut signifier aussi, dam un sens transitif indirect, 
wurir le risque d'&e jug& En exposant la doctrine, Justin s'expose au jugement 
de son interlocuteur. Par ce performatif, le locuteur entre dans le jeu des rapports 
de pouvoir. L'interlocukur est donc rmnnu comme apte B examiner, B porter un 
jugement. Mais su quoi et gdce B quoi? 

Le locuteur parle d'examiner urn docnine; or, les textes qui p W e n t  
dtkrivent un rituel liturgique plus qu'une doctrine; les ellements doctrinaux y sont 
6voquCs de biais, pour donner sens au rituel. I1 est inkessant de voir que, pour 
Justin, doctrine et pratique colllvt~ulclwaim sont ici solidaim au point d'etre 
assimilkes l'une B I'autre. Tout se passe comme si le rime1 Ctait la face visible de 
la doctrine. Or, en demandant A I'ernpereur de juger la doctrine, Justin s'avance 
non plus en terrain social et comportemental (terrain des moeurs), mais sur le 
terrain de la connaissance, de la v&t& Cela peut montrer A quel point la solidariti 
de la doctrine et des comportements frappe ces comportements d'une v&d et 
donc d'une pknnite, p rops  A la doctrine. Le rifuel a w A t  bien comme la 
manifestation visible de la v&tk ou de la faussed de la doctrine. Et c'est sur ce 
point que I'empereur a A se prononcer. 

Les instruments que Justin propose pour r&liser cet examen sont 
d'ordre rationnel. LA encore, tout se passe cumme si Justin demandait 4 son 
interlocuteur d'examiner cette doctrine comme il examinerait un traie 
philosophique La raison at-elle capable de juger une doctrine qui, par nature, 
rekve bun acte de foi? Justin a-t-il voulu dhnrrer Ia v t M  de la foi cmenne  
et, par 1& son universalitk rationnelle, philosophique? Ou bien a-t-il simplement 
voulu montrer la cohkence interne des comportements et de la doctrine, 
cohhce  historique aussi; on sait l'iiportance que Justin accorde B la Msation 
des propheties de l'hcien Testament Dans ce cas, en expliquant chaque 



cornportement par sa signification docmnale, l'auteur montre au moins leur 
cohirence interne. 

Le discours se situe ici dam l'ordre de la raison et de son pouvoir, le 
seul pouvoir que semble recodtre Justin. L'ordre intellectud et rationnel est le 
terrain oii s'enracine le dialogue entre les deux interlocuteurs; on a quitti le champ 
d'un conflit possible et circonstanci6 entre un empereur tout puissant et une 
communautd socidement contest&. En portant I'examen et donc la discussion 
ce niveau, Justin confkrerait a la doctrine et la pratique chdtienne qui en est le 
volet visible un statut universe1 et spirituel (spirituel au sens de "ce qui c o n m e  
Ia vie & l'esprit"). La q&es par lesquels on prend conscience des r&Ws & la 
foi ne sont plus ceux du temps social, catendaire. On est comme hors du temps 
dans le domaine de la recherche du vrai. Le dialogue s'effectue donc hors d'une 
tempah5 saictement historique, dam le no man's land & la philosophie ou, du 
moins, de la vie spirituelle. On sait l'importance du stoicisme & cette h u e  et 
Ifinfluence qu'il pouvait avoir jusque dans la cour imphale. 

En mCme temps, Justin 6tablit un lien nhssaire entre doctrine et 
activite eucharistique, entre des gestes et leu signification. Or la si@ication 
doctrinalc! depend, comme on pourra le voir dam le texte, d'kvhements pas&. 
Justin est donc amen6 A pr&nter des liens de causalitk entre dew classes 
d'hhements: les dlkbrations eucharistiques et les kv6nements qui en sont B la 
fois la source et l'explication doctrinale. Justin &place donc l'objet de l'examen 
d'une situation locale i u m i ~  , d@endante du pouvoir tempel de I 'empur,  A 
la doctrine spirituelle qui en est la vhitk. On peut donc dire que le rapport au 
repas eucharistique qui est instad est un rapport B la doctrine et aux 6vhements- 
origines de la pratique liturgique. Par lil amtrait un &uxieme niveau de 
ternpaah& qui prtkidexait it la saisie de la nSi3: le rapport A &s hhements qui 
se sont passes. Comment sont-ils apprachCs en tant que pas&? L'analyse devra 
le montrer plus loin. 

Justin imagine deux verdicts possibles & la part de son interlocuteur, 
verdicts qu'il Cnonce en tennes d'actes de langage. Au pesfmatif qui consistait A 
exposer une doctrine B l'examen de la raison, caespmd, en thMe, deux 
perfofmatifs ccdlatifs possibfes Ou bien la doctrine est jug& par la raison digne 
dtint& ou bien elle est une bagaelk. Les deux verdicts sont d'ordre intellectuel 



et ne portent pas sur le r61e social Q la communautt5 qui kpouse cette doctrine. A 

ce niveau, on est hors du domaine wio-politique; le verdict est purernent 
intellectuel. Et si l'empereur qui le prononce en philosophe en tire les 
consQuences politiques au titre dempereur, il devient injuste, c'est-&dire non 
ajustt5 A la rt&d qui est purement spirituelle et ne conceme pas l'histoire dont 
l'empereur est le millatre. Dans la logique du texte, au cas ob l'empereur 
succombaait A la tentation de porter une condarnnation mort contre une 
comrnunaut6 dont les pratiques ne rebent pas du champ politique mais de la vie 
spirituelle, il considerwait les pratiques de la comrnunau~ non comme des 

ptiques spiritwlles mais comme des pratiques politiques. LA serai t l'injustice: 
confondre les deux ordres, ltordre de Gsar et l'ordre de Dieu. Evoquant cette 
hypothbe injuste, la conduite du locuteur se transforme radicalement 

Le deuxi8me performatif est chug6 de la force illocutionnaire de 
I'avertissement voire de la pfophktie: "car, nou wus le pridisons ... ", 1 parle A 
partir de l'ordre de la foi. Les r6les sont inveds; au lieu qu'une doctrine soit 
expo* P l'examen de l'empereur, c'est le verdict de l'empereur qui est expod 
au "jugement de Dieu," le Juste, qui ne peut que condamner I'injustice. Mais 
alors, on assiste il un renversement des perspectives qui relativise le pouvoir du 

monarque en le sournettant au pouvoir de Dieu sans pour autant lui dter sa Iiberte 
de jugement Ce texte est d'une densite extraordinaire et Maire tout ce qui 
p r&k:  "... vous n 'ichapperez pas au jlcgement fictur de Dieu, si vous persivirez 
d m  l'injustice: Cette intensie dramatique est accrue par ia place stratepique 
qu'il occupe, P la toute fin de l'ouvrage. Si Ifon adopte I'analyse langagihe, on 
dbuvre que, selon I'ordre de la foi, le "performatif" centraI autour duquel 
sfordome le texte est ltacte v e ~  du jugement Q Dieu, performatif absolu car 
c'est bien d props des actes de parole de Dieu (par exemple ceux que rapportent 
les &its & la G e n k )  qu'il &vient pertinent d'affirmer que dire c'est faire. Mais 
alon cela revient reconnaiae que Justin souhaite que le jugement de l'empereur 
s'effectue partir du jugement possible et f u ~ u  de Dieu, son jugement devenant 
quasi exemplaire (on p u t  toutefois se demander quel accueil I'empereur 
incroyant peut r&wa il une tele menace!). Ainsi, la saisie de la Wtk 

c M m e  est radicalement convertie par l'infraction d'une tempomhe 
eschatologique qui relativise touts les autres fusrent-elles celes d'une histoire 
dont l'empereur aftirme &re le maitre. En meme temps, par cette conversion, 
Justin affirme B la fois la relativi3 Q tout powoir tarestre e? la conscience de la 



communauti cMenne d'&e servante de la volontk & Dieu: le dernier 
performatif claque cornme un AMEN hal: "@MI ci mu, nous mus Pcrieronr: 
'Que la volontk & Dieu wit faite!'". On comprend alms ce que reprtisenterait, 
dans un contexte de foi, une condamnation A mort: soit le refus de la volond de 
Dim, nouvelle mise A mort du servitwr de Dieu, soit le fait & prononcer un 
verdict concernant des doctrines et &s actes qui appartiement en propre au 
Royaume dam lequel I'ernpereur n'a aucun pouvoir, ce qui serait proprernent 
in@mnt. Justin veut dkentrer l'emperew, libre de la Kbert6 des enfants des 
hommes, I'empereur ne se trouve plus face A une communautk ni A une doctrine 
mais face Dieu, selon, bien entendu, la perspective justinienne. En dkfinitive, 
pour Justin, le seul temps qui permet ck saisir la fie chdtienne pas*, 
pdsente et future est un temps hors du temps, un axe qui n'appartient pas A 
Ithistoire mais par rapport auquel elle prend sens et qu'on appellera, faute de 
mieux, le "temps de Dieu". Ce temps apparait d'abord comme temps 
eschatologique. L'analyse du text qui pr&de permettra d'en dkouvrir d'autres 
manifestations. Ii convient de noter que, si Justin affirme la dalit6 du jugement A 
venir, il ne m u m e  pas de sa nature. Justin comait et ne comait pas Dieu. On 
touche !i au rapport temporel qui etablit un lien entre un "dej8 18" et un "pas 
encore", et a& une double approche, antkipatrice et esphante. 

Cependant on peut se demander si, sur le plan stricternent 
ptdagogique, Justin ne se h e m  pas ainsi a une impasse. Quel poids p u t  avoir 
cet avertissement prophktique au regard & quelqu'un qui ne reconnaitrait pas la 
v k i t k  de la doctrine prknt&? Et si le texte a ravi I'adhksion de l'empereur, en 
quoi l'avertissement se justifie-t-il? Le rnkrite de ce passage est d'avoir r&ele le 
vhitable interlocuteur que Justin veut d o ~ e r  8 l'empereur. Justin amt 
comme instrument d'une relation 8 & entre Cesar et son Dieu. Et la efkence 
langagike au jugement B venir de Dieu mrresponttrait A un renversement & 
temporalit6 absolument manifeste. Deux mondes et, avec eux, deux rnondes du 
tare se succedent et sont rendus contemprains. Au monde de l'empereur 
appmiennent le pouvoir socio-politique et la cqacitd & juger librement selon la 

raison: monk de l'histoire Mnementielle. Au mon& du Dieu & la foi appartient 
le pouvoir sur l%istoire qu'il cl6ture; on entre dans un temps eschatologique qui 
relativise tous les autres temps et auquel pwticipe le temps du rituel liturgique. 



L'empereur passe pour le absolu de Ithistoire et pourtarit, en 
m$me temps, Justin relativise son pouvoir et avec lui tout puvoir, en le 
soumettant B Celui qui, pour Justin, pas* Ie seul pouvoir el sur Fhistoire, 
celui qui s'exercera au jugement dernier. Deux temporalit& se disputent iti la 
structuration du dialogue; l'une qui interpdte la kditk d o n  un temps qui est 

celui de I'acte cdateur (temps de Dieu) et l'autre qui la pens d o n  le dendrier 
julien (temps de Ckar). En m h e  temps ce dialogue est come hors du temps; il 

est symboliquement celui de 1'Eglise et du pouvoir temporel. En effet, le Nous 
final outrepasse la communautk locale ii laqueIle appartient Justin, et l'emperew 
est le symbole mCme de tout pouvoir temporel. Mais ce caractkre pmdigmatique 
n'occultc pas la rhlitk bien condte v&ue par Justin; il klaire seulement 
verticalement la situation & la communaub5 mais aussi, par anticipation, le 
martyre & Justin et de ses amis. Ll Maire ainsi l'ensemble du text qu'il est 
main tenant possible d'exarniner. 

2.3.4.2. Andyse des # 65: 1 - 67% 

Cetk etude revient A mettre en kvidence la mibe dont Justin traduit 
son exwence eucharistique come exp5ence singulike et toute la fois 
communautaire. 

Le rythme du texte alteme recit et explication. Ce rythme est d6jP 
significatif; ce qui dome sens aux comportements de la dIebration est d'ordre 
doctrinal. Cette doctrine est explicite et reconnue par toutes les communautks 
chdtiennes existantes On peut dire que Justin raconte (# 65), et que Justin 
enseigne (# 66). Dam le # 67, le &it et son explication sont beaucoup plus 
imbriquk Que raconte-t-il? Il d&t les diffhntes &apes de la liturgie 
eucharistique qui suit le baptkme (# 65) et les grandes lignes de l'eucharistie 
dominicale (# 67:3 167:B). On y retrowe &ment la shucture de la MnMiction 
telle que d&tk dam la ZMxhP, A l'exception des paroles de oonskration, 
absentes de la M dont la liturgie @sent& n'est vraisemblablement pas celle 
d'une eucharistic majeure72. Le &it est descriptif; il tnumire successivement les 

72 Cf. J.-P. AUDET, op. cit., pp. 403-420. A note &dement que les paroles de coasecradon 
mco& par Justin n'ont pas ici h f m  de performativite sacramentetle qu'elles out 
lorsqu'ellrs smt prononcies dens IG contextr approprii. cc que montre J. LADRIERE. 



points importants du dhulement chronologique des c61&rations. Les &tapes de 
cette hurnkration sont soivies d'explications doctrinales (# 66 &67: 8). Mais ces 
r b f h c e s  doctrinales iniguent les phrases elles-m0mes brsque Justin explique, 
il rend compte & l'obsavable par un non-obsavable spirituel qui dome sens et 

justifie le visible, c'est-a-dire l'ajuste la doctrine. Cest par P que le geste est 

compris comme un geste non seulernent -. signtfiant mais vrai. On choisit donc de 
prknter successivemeat les passages qui relklent des attitudes obmables et 

ceux qui en @sentent la justifcation spirituelle. La temporah3 B I'oeum dans 
ces passages sera rnise en MQnce ii partir des vabes, adverbes, noms, pronoms 
et 6vVenements. D'oil les tableaux ci-dessous qu'il s'agira ensuite de comparer. 

*croit 
Vest adjoint (A nous) 
*avoir hi6 
*conduisons 
*son t assem blCs 
*faisms des prikres 
I U P . . . . .  "*W...*..L.. .... " .... ......- 
*donnoas le baiser de mix  

=e .-....... exclamation .... 
UUI....................... 

*Celui qui (le baptid) 

*Celui qui (le bapW) 
Woudle hipti& 
*Node baptisk 
*Nos f'riires 
*Nous (tous+absents) 
--...mtC..... ".+...**...+...*." ...... 
*NOUS 

PAR 

*Pke, Fils et 
Esprit 

* Le p p l e  @sent ...... u r n .  r...*..wcr....*...rr.. 

*&hi qui 
*Celui qui 
*Celui qui 
*k u le _..pe_P-."".- 
*La diacres 
*k diacres 

Tableau IV. Analyse de Apologie I # 65. Le ~sible.  



Advabes et 
Locutions de temps 

*AprPs cela #67: 1 

*Le jour du soleil67:3 

*avoir du bien 

*ai&nt 
*sont dam le besoin 
*peter assistance 
*Mnissons 

*se rkunissent 
*lit 
*prkide 
*prend la parole 
*avertit 
*exhow 

*se lever 
*pier ii haute voix ... . .......,....,.... .. ..... ... ...... **..... ........... ..., 
*apporter 
*prkside 
*fait rnonter les prieres 
et les actions de g&es 

*rfpnd ..." 
*distribue 
*envoie aux absents 
*donne 
*assiste les pauvres 
*secourt 

Pronomdnoms 

*ceux qui (ont du bien) 
*ceux qui( ont du bien) 
*ceux qui (ont besoin) 

*NOUS, NOUS 

*NOUS 

*TOUS 
*On (le lecteur) 
*Chi  qui (prhide) 
*Celui qui 
*Celui qui 
*Celui qui 

*NOUS 
*NOUS 

*On 
*Celui qui (prhide) 
*Celui qui 

*Le ~euok  

*Dimes 
*Diacres 
*La riches 
*Le president 
*Le wbident 

Autres noms 

PAR 
*Jesus-Christ 
-!It 

Tableau V. Analyse de Apologie I # 67. Le visible (suite). 



Verbe 

Ca donne des m p t e s  
Ca pris chair et sang 

ka prik (paroles de ) 

@fait des recommandations 
'prend du pain 
'rend @ce 
Wit de faire 
*prend le dice 
*rend * 
*distribue aux seufs disciples ".."......-...-...........-...-......-..."..... .... .".."..... 

*tire la matihe des tWbres 
*& le monde ........................................................................... 

*fut mcifik 
*appmdZ aux ap6tres 
*enseigne cette doctrine 

Locution de temps 

N.B. I1 s'agit de la 

c hronologie reprise 
dam la &l&fation 

*le 1" jour ..................................................... 

*le mime jour 
*la veille du jour cle 
Saturne 

*le lendemain de ce 
jour 

( futur eschatologique 
fin des temes) 

Tableau VI. Analyse de Apologie I # 66-68. L.'invisi6/e73. 

73 Afin de faciliter la lecture, l a  tennes reproduits dam lc tableaux sont extraits dc la 
traduction b @ s e  Idopt& pour certe itude. 



Dans le cha~itre 65, ce qui surgit d'abord c'est une drie d'actes 
performatifs sugg&& par des attitudes tout au long de la dlkbration. Cmire, faire 
awc femur, comAtre la vkitt!, pwraRquer la wm, garder les commandernenrs, 
mkrirer k sahu &emel, c m i ~  a la W i t !  de la doctrine, @mire) a la rhission des 
ppCht?s eta la rigtWration , se mppeler, ces verbes sont autant d'indicateurs de la 
force illocutionnaire de conduites de myance. Tous ces verbes dheloppent en 
fait l'attitude centrale de foi qui est exprim& par Vindicateur verbal: "emire d la 
ve'rite' de 14 doctrinen. La doctrine joue ici le file de rtifknt explicatif. Or le texte 

montre que cette f i n e  est essentiellement am& sur des hhements que 
Justin raconte. Ce rkit 2t PintQieur du &it ou en surimpression est peut4tre le 
vhitable monde du tme,  lieu & toute comprkhension future. Le tableau VI en 
revele les ClCments prkgnants. 

Comment inteqx6ter ces emboitements evhementiels exemement 
complexes? Et, tout d'abord, quels sont les liens logiques qui associent ces 
difftrents emboitements? Trois expressions guident I'interpdtation de ces 
liaisons. Des diffkrents gestes de lfeucharistie, Justin dit qutils sont faits au nom 
du Pbe du Fils et de 1'Esprit. Cette expression au sens biblique signifie en 
prbsence de, SOUS l'autoritb de. En termes linguistiques, on dirait: les actes 
produits par la communaut6 ntont de Mitk, de sens qu'en refhence un 
kvhement antkrieur et spirituellement premier, celui de la vie du Christ sauveur. 
La performativite globale de la pn&e et de Ia geste eucharistiques n'a de sens 
qu'en codlation directe (un lien de causalitk) avec un Mnement 
thblogiquement originel: 1'Incarnation du Verbe & Dieu; et plus @&ment en 
lien avec la parole de Jbus-Christ sauveur. Mais entre les paroles de Jesus et Ies 
actes de la communaut6, s'intercde un mediateur empore1 indispensable: les 
M h i r e s  ou Evangiles des Apdtres. Ainsi, lorsque Justin parle de I'assernblke 
des baptids cornme & ceux qui vivent selon les pr*eptes du Chtist, ces 
p h p t e s  sont requs travers la trace Mte, l'acte mkdiateur des EvangiIes ou 
Memoires. Oe &rnier tenne est peut4tre la pointe performative du texte. Fdre 
m h i w  est Ifacte par excellence de Feucharistie a condition d'entendre ce terme 
dam mute sa force et sa densit& En par&iculier, f '  &moire ne saurait signifier 
irniter; ce que laisserait supposer cependant la Feprise exacte de la structure 
eucharistique telle qu'on rapporte que Jtsus I'a i n s t a d  (cf. les tableaux 
prMents). Justin dhonce les faux-sernblants deucharistie pratiquCs par les 
sectes qui imitent. Faire m6moire ne signifie pas non plus dement  souvenir; 



Justin insiste sur le rapport d'identitk entre I'acte originel et fondateur de 

I'eucharistie et les eucharisties pratiquks par la communautk. Faire m h i r e !  
avec cecte expression, il semble qu'm parvienne au coeur de la temporalitk i 
I'oeuvre dam I1ex@ence eucharistique. 

Dans cet ate, se manifesk ce que J. LADRIE.RE appelle "la force de 
prt!senn~canbn" et, avec elle, toute la densid dune temporalid qui assume pas& 
originel et avenir eschatologique darts un @sent qui se dvde au sens biblique du 
mot "fe di l igdde IOPrtenrelen nous", selon le mot de J. GUITTON. Ce present 
est kl qu'il wnstruit la communaut6 comme 1'EgIise universelle incluant dam le 
NOUS les absents mtendus non seulement comme ceux qui n'ont pas pu se 
rendre 8 telIe eucharistic locale mais tous les disciples, les baptids pasds et 
futurs. Un observateur conmissant la doctrine cMtienne mais n'y adherant pas, 
c'est-Adire pour iequel la notion de memoire serait purement cognitive, 
intellectuelle, produirait des gates absurdes. Une des conditions de 

compr6hension ou &me de pdcomprkhension est ce que la thMe du langage 
appelle la forme a@ne qui qualifie la propre situation du lecteur ou de 
I'observateur par rapport au langage lu ou koute. "Lorsqu'un inonce' se 
rapponaru a l'mCICnon d'un agent ne pew &re compris que si on a une aflnitk awc 
cer agenr"4, on dit que cet Cnond est afln, Ce qui fait le caractbe d'une 
expression c'est la mani&e dont elle est comprise. Par la force de l'acte de 
rntmoire s'affient a la fois une conscience chretienne fidele, I'identitk d'une 
communautk dont tous les membres se reconmissent @ce d un acte singulier et 
commun de reconnaissance, et l'universalitk d'une Eglise en eqdrance et &j8 IA. 
On devrait retrouver w terme capital de mkmoire, memoire fidele, &trice et 
anticipatrice75. Pour I'instant, il suffit de remarquer la force c& cet acte de liaison 
entre un evhement fondateur et son actualisation dam une communauti 
historiquernent sit*, Cette liaison r M e  en mCme temps l'axe tempel 8 partir 
duquel la dlhbration eucharistique prend sens et peut devenir l'experience 
chrktieme du repas eucharistique, avec tous ses prolongements. fl est tds 
important de noter que I'axe t e m p 1  n'est pas seulement ce 8 par& de quoi la 

74 1. LADRIERE, L'mticulurion du sem I, op. cit., p. 112. 
75 Les analyses que P. RICOEUR Eait du concept de tradition dam Temps et &it 111 

pourraient blairer ici ce concept. LP conscience cMtienne est une conscience affmke pn le 
pars4 mais dens un sens k6-s particulier au point que le terme p s P  pourrait tout aussi bien 
etre rempld parjhr. Tout cela drvra etre r e p i s  dam la demi&e partie du travail de thk. 



comjr6hension est possible rnais aussi ce il pam de quoi une pratique, un mode 
de vie devient nkssaire. Cette tempomlit6 prknte des retentissements aussi 
bien cognitifs que pratiques, spirituels qu'krhiques. 

L'intm6tation directe des tableaux se fen partir des temps des 
verbes, des adverbes et du concept g e n w  de monde du teze et la notion 
d 'kv4nement tels que d&elopp6s par P. RICOEUR. 

-Le pr4sent. Contrairement aux &its traditionnels qui 
reconstruisent (refigurent, dirait P. RICOEUR), des faits pads  en les 
maintenant cornme passt3 (par exemple, dam Le a d  de P. CORNEILLE, le &it 
que Rodrigue fait au roi de son combat conk les Maures), Justin chit la 

c616bration eucharistique au prknt. I1 ne s'agit donc pas de faire la chnique 
d'un fait parfaitement localisk dans I'espace-temps, mais de mute eucharistie. Le 
fait dont parle Justin n'appartient pas seulement au pas& mais il prknte, il tous 
les sens du verbe, une pratique cultuelle dont on peut dire qu'ele rkgule la vie du 

groupe. D'uw certaine maniac, ce prtsen t designe plus un faire qui Chap il 
l'oeuvre d'un temps conp comme destructeur ou novateur, comme lie au 
changement, cornme le definissait deja ARISTOTE en Physique IV. Il y a de 
l'immuable dans la pratique de la communautk On devrait ajouter aussit6t: aux 
yeux de Justin. En cfautres termes, Justin reqoit, accueille la pratique 
comrnunautaire comrne immuable. Le fait de savoir si effativement elle est 
immuable ou si Justin l'affecte d'un caracthe d'immutabilite est un hux- 
probkme. Il ne p u t  &re pod qu'en dehors de la conscience chrktimne, ce qui ne 
peut &re ici le cas puisque Justin fhit l'exphence du repas eucharistique en tant 

que chrktien et que c'est l'objet mtme de cette recherche. On peut dire cependant 
que le nouveau baptid perpoit la situation dans laquelle il se trouve (et meme il la 
construit cornme situation), A partir dune temporalit6 qui est comme un lien 
dunion interne de la communaute, un des elements qui font communaute (on voit 
en quoi le concept de tradition serait ici utile ou &lairant). 

Mais cdte immulubilitt? n'est pas statique, quelque paradoxal que oela 
puisse paraxhe; elle i n w e  et hvorise mute une dynamique interne: ce ne sont pas 
ndcessainrnent les memes p r i b  ni les mtimes MnMictions. EUes oh6ssent A la 
dialectique inovationlsedimentation. La communautk (comme oommunautk locale 
et comme &he) vit dans un dialogue B la fois pratique et spirituel entre ses 



membres, y compris les absents. Toute une dialectique du meme et & l'autre, de 
I'identique et du diffknt, cafactQise ce que la communautk a justement 
d'unique76. Elle est unique parce qu'elle unit; elle est donc chaque fois la rnhe  
et toujours diffdrente, chaque fois unique. I1 faut voir IB un signe de 
reconnaissance pour les membres entre eux et pour ceux qui ne sont que 
gbgraphiquement ext&ieurs. e e  I1 ' aux rites par 
laaueIle se fait une comrnunaut6 et se c r k  son identit& Autrement dit, cette 

temporalit6 est f h d e  Pour comprendre cette fhndi3,  il faut s'interroger sur 
ce qui fonde ce @sent, ce toujom semblable. 

Les remarques prkddentes conduisent dire que ce p r b t  est un 
temps d'accomplissernent, d'actualisation d'une parole; qu'il est par 18 temps 
d'une fidklitk &trice. La qualit6 de non-corrositk ou anhistoricit6 de ce prknt 
bent certainement B la nature de ce B quoi on est fi&le (la liaison PAR souvent 
Wtte qui &igne la vthitable source & sens de ce rite est significative A ce 
sujet: par Jh-Christ  er I'Esprir-Saint ). 

Poutant la Witk diaite est aussi temporelle; on la reconhait; et un 
membre de la communautk & Justin s'y recomaitnit. Mais cette vie & la 
communautk, cadre visible, est dMte  i partir d'un credo infernpore1 ou plutbt A 
partir dun site qui manifeste de l'intemporel. Queue est la nature de cet 
intempralitk? Sur quoi se fonde-telle? 

De cet intemprel, on p u t  dire qu'il ne s'oppose pas au temporel; il 
l'babite et peut4tre meme ltinti?gre de plusieurs manihes. D'abord, ce cadre 
temporel se @sen& wmme une succession chronologique (les adverbes), 
ensuite la communaute est mowante, elle croft, se modifie; ce peut &re une autre 
communautk. De cet intemporel on peut dire encore qu'il dome sens au temporel. 
Le temps calendaire (jour de Satme, jour du soleil), le temps social (on est en ce 
moment dans le besoin, on est perskcute), sont assumds, pris en cornpte et 
vivifib par la Liturgie. En vivifiant ce temps, elle devient n m e  pour la vie 
quotidienne, norme morale; cela est partlculikement net en 67:l. Des trois 
dimensions que sont I'attente du fbm, la nkqtion du passt! et le vku du 

76 P, RICOEUR, "Evdnemmt et seas", dam L'espuce et le temps. (Actes du con- des 
A.S.P.LF., 1988), Paris, Vrin, 1990, p. 14: "Ics d6ictiques- de, ici, maintenant, ere- 
signifem chaquefoir queique c h e  de d i m m  selon la prsonne qui pmle: 



prksent, P. RICOEUR dit que "c'est dam la dimemion de ltagir que la penrie de 
Ithistoire va croiser ces perspectives" 77. Ainsi, s'il y avait quelque universalitt? 
de la dgle morale chrktieme, peut9tre faudrait-il en trouver la source dam cette 
intemporalitd trb particulik. Dans ce texte, c'est ce qui ne passe pas qui donne 
sens et force Ace qui passe, qui permet de v i m  ce qui passe et c o n k  A ce qui 
passe une force d'ktemite, comme lieu possible de salut: "nous faisons des 
pri8res communes (...) ajn d'obtenir Ia g&e de garder les cornmandements, et 
de &titer air& le salw &emelm (65:2). En m2me temps, la conscience fait que ce 

qui ne passe pas s t inme  dam ce qui passe, k traverse: mysttre d'une 
transmission vivante! En 65:1, on pie pow ptiquer la vertu. On partage, on 
s'entr'aide, P partu de la commune union ce qui ne passe pas et a ktk rendu 
prknt, donc rendu temporel, dans la liturgie; dans et non par la liturgie. De cet 
intemporel, on peut dire enfin, d'apr&s le texte, que, paradoxdement, 8 son 
origine, se muve un hhement historique, absolument inscrit dans le temps; et 
c'est cet kvknement qui fonde la @mite dynamique qu'on a appelke 

Itintemporahte de la liturgie eucharistique. Ainsi, pour expliquer le choix du 
dimanche, Justin fournit des prkisions calendaires relatives 8 la mort- 
&surrection de Jksus-Christ. Mais 18 encore, sans souci d'historicitk au sens que 
les historiens peuvent donner aujourd'hui ii ce mot; Justin ne dome aucune date 
m i s e ,  n'indique aucune annk. Les jours seuls importent. Ce qui pourrait 
padm vague et incertain aux yeux dtune conscience historieme est pdsente 
comme parfrutement m i s  et decisif A la conscience c M t i e ~ e .  L'analyse aura ii 
revenir sur I'tvhement J~sus-Christ mort er r&s11sCitk et sur If6vknernent 
analogue qui fonde cham c o m e  discip1e: le bapkme de chaque membre 
comme kvbement pascal. Le texte montre que le bap9rne de chaque membre est 
pour chacun l'kvknement qui l'inwuit dam le NOUS communautaire qui est la 
vie du Christ continu&. Pour chaque membre, il s'agit 18 d'un kvenement 
fondateur et cefondateur & la mmrnunautk; la Passion et la Rburrection du 
Christ &ant l'kvknement fondateur central. 

11 suffit & retenir que ce pr4sent n o m x  signe de fidklite, assume 8 
la fois du temporel et du non-temporel. Cest un pdsent qui dure, signe dune 
identitk dynamique, a&rice. Cette temporalitk cohabite, dans la conscience 
descriptive de Justin, avec la ternparalit6 mondaine, sociale, historique 

77 Temps er rPcit Ul,p. 33 1. 



repdsentk entre autres par la succession calendaire; et ce calendrier est trb situk 
historiquement puisqu'il s'agit du calendrier de Cesar. 

-Les adverbes de temps. Us sont le signe d'un temps des 
successifs. Le chretien ordonne donc la Alitk communautaire selon ce temp, ce 
rythme, souffle de la liturgie. 

La temporalit6 wsmique, calendaire, paienne, est parfaitement 
in-; elle at mhe nthssaire au chrktien mais elle prend une signification 
nouvelle; elle est comme spiritualis& en Ctant intkgde dam un autre temps; le 
cMtien ne rentre pas en relation avec le dimanche comme peut le faire le paien. 
Sa rkception, son accueil, des jours du calendrier officiel se fait sur la base d'une 
temporalit6 qui, sans nier le premier temps, hi donne un sens intkrieur et 
universe1 Q la fois. Il importe au chrktien qu'il existe une temporalid sociale 
historique; mais le rapport au temps calendaire, fut-il celui des dieux pareens, est 
un rapport interprttatif chdtien. Pourquoi? Rkpondre Q cette question sera pour 
Justin rhtler l'invisible qui donne sens au visible. On pressent 18 qu'il y a, pour 
le croyant, tout un recentrage du temps c'est-&dire de son lien au monde, aux 

autres, a lui-mhe et d Dku. Pour le baptig, il s'agit vraiment d'une nouvelle 
nuissance Q la nWitt5; pour lui, tout est dksomais repend, y compris sa pratique, 
selon I'&hement-origine B la fois & son bapteme et de la vie de la comrnunautk: 
l'dvCnement-~tsus~8. 

-Les 6vCnements rCf4rences. Plusieurs approches sont 
possibles. Selon I'approche dmantique, "k wtb4 esr l'organe linguisrique de 
l'kvhmenr"79 et "l'injinidf dit laforce d'hergence de I'Pvknement avant de le 
daterflsO. Selon une approche pragmatique, l'acte de parole est l'klement essentiel 
de la saisie de I'kvhement. Enfin, on peut penser B une approche narrative et 
hermtneutique, beaucoup plus sensible au sens suscitt par I'acte de la narration. 

78 te mot 6vhemmt est utilid dam touts les acceptions que P. RICOEUR a 
magistdement dkeloppi d m  'Evhettmt el xns". c o n f h e  p o n &  Ion du coagrks 
des socibtb de philosophie de langue h @ s e  B Dijon, France, en 1988. 

79 Idem p. 10. 
80 Idem, p. 1 I .  



Ainsi, on peut d'abord voir l'kvenement cornme quelque chose qui 
arrive, l'important est alors le fait d'arriver. Dam une telle appmhe, appfoche 
s6rnantique, les verbes permettent de saisir le sens de l'kvenement et l'dv6nement 
comme source de sens. Ici, dans l'explication proprement doctrinale que foumit 
Justin au # 66, les verbes qu'il emploie sont &klateurs d'une &ie d'actes que 
les tableaux montrent bien. I1 suffit de comparer ces actes avec ceux que decrivent 
les # 65 et 67 pour constater le rapport causal, d'une causalit& thblogiqw, qui 
unit une &ie d'bhements et leur reprise effectuante. Dans cette perspective, on 
pourrait dire que quelqw chose de nouveau est arrive et a engencM un nouvel 
ordre il partir duquel ce quelque chose joue le rble de donneur de sens ou de 
r6fhnc.e de sens. Ainsi, l'institution de l'eucharistie n'est evknement que dam la 
mesure oh le repas traditio~el a repnkmte une nouveautk radicale par la 
demande expresse de le faire en nr4nroire de ... Un nouvel ordre a tte a& par l& 
portant ce faire au rang d'kvknement non seulernent signifiant en tant 
qu'benement mais &somais donneur & sens pour tout aum faire institud. Bien 
entendu, cet ordre hi-mtme est pend, dans le texte, d o n  un nouvel ordre plus 
fondamental qui est le fait global de 11ncarnation, le s'kne rPv414 de Dieu. 

Cette prerniiire analyse suffit h montrer que Justin se situe lfint&ieur 
d'un ordre ontologiquement et existentiellement fon& su. un faire initial. Une 
nouvelle chronologie est instituk. Cette nouvelle ordonnance ou chronologie est 

proprement l'histoire du salut; le champ dmantique du salut est d'ailleurs kvoque 
plusieurs fois dam le textesl. Mais, cornme le montre tres bien P. IUCOEUR, 
les verbes et l'analyse drnantique sont incapablrs de rendre compte, B eux seuls, 
de mute la richesse de lt6venement. L'Mnement n'est pas seulement 
I'occurence. L'kvenement est l'acte de quelqu'un et pas seulement le fait que 
quelque chose arrive. C1est dans Faction elle-meme qu'il faut cbercher le sens & 

Ith6nement et l'kvhernent comme sens. C'est le m&ite de l'anaiyse pragmatique 
des actes de langage que d'avoir montre I'importance de l'acte mtme; 
l'kvknement compris comme I'acte de quelqu1un8*. Ceci appadl nettement dam 
les diffhents tableaux lorsqu'on met en rapport les nomdpronoms et les verbes. 
On saisit alors les actes en flagrant &lit. Par I&, IIMnement advient comme ce 

8 1 Cf. ce que J. LADRIERE dit de la place de l'eucharistie dam I'ordre et donc dans 
I'ordtmnauce du sdut dans L'articuhion du senr IL La langages de la foi, chapitre XIV. 

82 Cf. J.  LADRIERE, op. cit., p. 318. I'auteur intQre dam l ' d y s e  rlt: I'kvhanwnt la v i k  
intenticmnelle de i'acteur-locuteur. 



que quelqu'un a pmduit83, bref comme prise & parole de quelqu'un. Ainsi, pour 
Justin et pour sa communaut6, Jtsus non seulement "a pris chair ef sang" mais "a 
donm? des prt?ceptesn, " a dit de faire", etc. Que devient cet acte de parole? La fin 
du # 66 montre que cet acte a 63  en apparence fig6 en h i t  et, A partir de b, a 
aquis un statut particulier, une importance; mais en mCme temps I'Mture lui fait 
courir le risque & ne plus Ctre compris cornme Mnement ou plut6t comme 
avhement, c'est-&-dire comme kvknement natif, pris "d vif et dam son f o ~ t ~ ~ ,  

selon la belle expression du @te, comme s'il perdait cette force native. Une fois 
pas& l'ecriture, 19kv6nement est soumis A la recherche du sens, 
in-damment de l'acte vif qui en etait la source. Mais P. RICOEUR, comme 
J. LADRIERE, A partir d'analyses diffhntes, mmtrent que toute la vigueur 
Mnementielle peut resurgir dam la mesure oO l'acte de parole est acte 

d1interlocution8s. Le premier tableau le met en ividence. La comrnunaud fait 
h m e r  cet acte de parole dam toute sa force Mnementielle en "faism 
rnhoire" la maniere & ce qulelIe recondt comrnc une rkponse t I'acte 
originel. Cette Wnse est +rise d'effeWon que J. LADMERE distingue de 
comm6moration et de rt@titions6. "L'PVPnemenr de pmk esr sauvi au coeur 
m h e  du sens cornrnuniq~t?"8~. On peut vkritablement dire que la parole 
liturgique est une parole kureuse. En ce sens chaque eucharistic est un 
kvknement88. Le AMEN final en est le signe tangible. 

On peut dire alors non seulement que Justin s'inscrit dam I'ordre 
institud par l'kvhementeucharistie de Msus-Christ, mais qu'il saisit l'eucharistie 
A partir d'un temps qui est celui du dialogue entre la communaut& et Ie Christ par 
la maation des rkits, qui est propremat celui de la ms-mission, de la 
tradition, & l'alliance nouvelle. On pounait penser avoir ainsi manifesg 
I'essentiel de la tempmhd kvenementielle P l'oeuvre dam ce texte. Ce serait 

- 

83 "A pmhut": il faudrait revenir sur la pertinence ou I'inpertinmcr de ce pas&. Cet acte 
n'est-il pas effectivemat celui de chaque euchacistie, du hit &me de la pafonnativitc! de 
l'acte originel et de La performativit6 conjointe de l'acte de foi de chaqur @ti& 

84 I1 seagit de SAINT-JOHN PERSE. 
85 Cf. P. RICOEUR dam "Evhemeat et sens", pp. 18-19. et J. LADRIERE, dam 

L'mtlmtlculation du sem U, op. cit. pp. 5363. 
86 J. LADRIERE, op. cit., p. 315. A ce sujet, il fmdrait Qdemmt dvcqua La notion de 

reprise dam le laneage liturgique camme remise au p d m t ,  p. 64. 
87 P. RICOEUR, op. cit., p. 15 
88 J. LADRIERE, op. cit., p. 3 16. 



oublier un troisieme niveau & lecture & l'bhement, celui de I'hknement 
comme lecture. Ce serait, B la lirnite, oublier que le texte est une narration, est une 
rnanih & monter une histoire, et aussi & hire histoire. L'henement ne trouve 
toute sa force qu'en tant qu'kvenement n a d  ou pludf dirait P. RICOEUR, en 
tant qu'iniriarive raconttk89. Un kvknement et, parmi tous, un hknement 
fondateur, est toujours une initiative racontke; on pourrait dire aussi commCmor& 
ou &I&& "L4 &it est rkvilateur d't!vPnements*. Reste B se demander 
pourquoi Justin rt%le I'institution de l'eucharistie comme &dement fondateur? 
Pour P. RICOEUR, la W n s e  est asw simple; cet kvhernent est celui dam 
lequel et par lequel la communautk et le narrateur trouvent leu identie. Le Nous 
narratif est ici t&s kclairant 

Ainsi, le temps selon lequel Justin relit l'Cvknement-eucharistie est un 
temps de naissance h double titre: naissance originelle d'une institution et 
naissance d'une communautk-Eglise. Cependant, I'analyse de P. RICOEUR, 
lorsqu'on l'applique h I'eucharistie, pose problhe. On comprend aidment 
Itimportance & la nanation comme force de surgissement de lt6vknement en tant 
que fondateur. On mmprend aussi avec P. FUCOEUR que Ia narration ne suffit 
pas B expliquer que l'kvknement soit reconnu comme fondak~r. Pour P. 
RICOEUR, IWnement devient kvknement fondateur par sa parhcipation directe 
& la construction d'une idoltite collective ou communautaire. Or il sernble que ces 

deux aspects, pourtant dminemment @sents, ne suffiant pas pour justifier 
totalement cornme fondateur l'kvknement dont il est question ici. Cela tient, 
semble-t-il, B la nature meme de I'kvthement eucharistic et peut4tre B l'acte de 
parole du Christ tel que retenu dam ce que Justin appelIe Mimires des Apdtres: 
"Fuiies ceci en mkrnoire de min. On ne peut pas dire, B cause & la force 
illowtiormaire & la recommandation, que l'kvknement est devenu fondateur. I1 
I'est & lors que cette phrase est prono& et que. Demander qu'on fasse le 
gate du Christ et en mCmoire & lui, c'est proprement affirmer le sens fondateur 
de I'acte et, en meme temps, c'est en conf~er la rhlisation, c'est-Mire le fait qu'il 
soit reumnu comme fondatem, h la liberte des tt?moins qui, avant d ' k  libertk & 
rehire i'ac~e, est libend de mire, 

89 P. RICOEUR. op. cit., p. 16. 
90 Idem, p. 17. 



En fait, s'il existe un &it qui sauve I'kvhement comme fondateur, 
c'est d'abord ceIui des dmoins directs ou pludt c'est leur rmnse a la demande 
de Jesus qui participe A la fondation de l'htnernent. Dam une perspective de foi, 
on parlera de Kinose de Dieu, vkue jusque dam cette parole. Le vkritable 
evtnement est alms dam cette communion extra-ordinaire entre I'acte de Jtsus et 
I'acte du dmoin, communion parfaitement vkue dam chaque eucharistie lorsque 
l'assemblk assume la place de dmoins au moment oh la parole meme est 
actualisk. LtCvenement m e  fondateur, ce verk &ant trop faible pour rendre 
compte d'une &lie absolument unique (qui, sur le plan du langage n'a peut4tre 
dtkgal, que le double wnsentement du mariage)9'. 

On aurait pu imaginer, A partir de ces bdves remarques, que c'est le 
lecteur ou le narrateur qui donne sens a l'bhement; en fait, une fois l'kvtnement 
rdvC1k et dans la foi, c'est I'Cvhement qui donne sens, y compris A l'acte 
narratif et mCme A l'acte & lecture. Tout se passe comme si chaque eucharistie 
pm&ut en elle-&me cette faroe &knementielle, cette force de surgissement par 
laquelle se cr& et staccomplit I'alliance nouvelle, ce demier adjectif prenant alors 
tout son sens. Et il s'agit bien d'un acte qui transcende Itopposition entre 
connaissance et action. Cet acte est bien acte de foi mais aussi un acte parce qu'il 
msforme la kditii e n t e ,  toute Mid prtknte. Dam le texte, cette 
transformation se rnanifeste aussi par des consQuences auxquelles appartiennent 
I'acte &me de Justin et son &it. Peut* hudrait-il envisager une quatrihe 

manib de donner sens A l'acte comme Mnement fondateur; Itkvhement est 
source de vie au point de porter les dmoins A tout risquer pour hi. Peut-on avoir 
l'audace d'aller jusqu'a dire que donner aux pauvres c'est aussi donner A 
c o n m i  A ceux qui rignorent ce g&e ii quoi tout prend sens: une certaine parole 
et son accueil dans le coeur de I'homme. J. LADRIERE nth&ite pas A h ire:  

"Nourrie par I'euchan'stie, I'mon se charge de son eflcaciri 
chn'sn'que, devieni e l 1 e - m  pnmpnmcipanpanon eflcn'w d ltkiiific~ion du 
Corps du Christ (...I L4 service du R o y a w  puse par ks Iciches ks 
plus concrtVes (...I Donner d manger ci ceulr qui ow faim, a hire d 
ceux qui ow so if(...) c'est bien rencontrer fle Christ), Et encore: 
"I'ewharistie est libkrmke er inrpimnice@2. 

91 Sur la perfofmativit6 sacramentelle, cf. J. LADRIERE, op. cit., p. 3 19. 
9 2  1. LADRIERE, op. cit., pp. 332-333. 



L'exphence cMtienne du repas eucharistique ouvre directement sur 
une pratique dont la force gesfuelle pbcipe de la force de l'acte eucharistique. 
Cette pratique se caractQise dam le texte par deux attitudes: suivre les m t e s  
(le premier des pr6xpte.s ktant de faire mkmoire), et d o ~ e r ,  partager. On voit 
comment s'articulent la foi et Ies oeuvres, selon une meme temporalitk refigurk 
par le texte de Justin et par mute exphence eucharistique. Ainsi, ce temps 
refigure la relation aux autres par la relation ddhti& B JCsus-Christ dam 
Iteucharistie. 

Comrne on a dkji pu Ie faire B p r o p  du texte de la Diduchp, on 
constate, sur cet exernple, la cornplexite des actes de langage engagks dans le 
1 texte &Justin. Ici, rim ne serait intelligible si on fairait Itkonomie du contexte 
I de foi. La raison qui cherche h dktenniner la force des paroles de la conht ionl  
leucharistique se heurte h une aporie dont il wmble qu'elle ne puisse sortir que prl 
un coup de force (toujours suspect) qui est celui d'un acte de foi. Sur cet exemple 
on peut constater les difficult& & la recherche. 

On ne saurait trop souligner l'importance de cette impasse qui ne doit 
pas Ctre considkrk cornme un &hec de Itentreprise mais comme une indication 
prkieuse pour un changement nhsaire  de I'approche et du lieu oC exercer cette 

approche: les actes de langage majeurs. Ainsi sont confirmks les remarques 
faites A props des analyses du texte de la DidachP. fl devient alors pertinent de 
consacrer une partie de la synthk de ce chapitre ti la reprise des actes de langage 
majeurs qui animent ces &ux textes et, en dtplaqmt ainsi le lieu des fouilles, 
tenter une ultime exploration des sites. 

2.4. En guise de synth4se. 

Les analyses de la Dkkche' et des chapitres 65-68 de I'Aplogie I de 
Justin, quelques Limit& qu'e1Ies soient, ont permis de mettre en &idence 
Itexistence d'un ou plusieurs temps struchlrant ItexpQience chrktieme du repas 
eucharistique, ainsi que les caractkrhtiques de ces ternpalit& (plus prkidment 



dans le texte de Justin). S'agit-il d'un seul temps ou de plusieurs temps? Ce 
problhne, abordC plus tard, ne poum etre qutCbauche ici. Pour l'instant on peut 
simplement s'en tenir ii une synthtse provisoire en Cvitant de bop s'engager dam 
un processsus interpnbtif qui anticiperait sur les analyses de la dernibe partie de 
la these et sur les 6ultats de 1'Ctude des textes suivants. 

Cette synthese s'effectuera en trois temps; a@s avoir fait le point sur 
les caractdristiques de la temporalit6 qui Wt recherchk, on reprendra, il cette 
lurmikre, le concept d'expkrience chr&ienw du reps eucharistique avant de 
tenter, partir des actes de langage rnajeurs, un ultime regard sur les deux sites 
explorks. 

2.4.1. Le temps de l'expirience du repas eucharisfique. 

Le temps rechercht est celui par lequel non seulement Justin ou le 
didachisk mais toute la communauti saisit la r M &  eucharistique: ce NOUS n'est 
pas le lieu de la neutralitk mais d'une commune-union. Le temps recherchb est 
donc celui de t d e  ou telle communaue locale vivant la rWtk eucharistique. I1 est 
vrai qu'on peut penser que les premieres communautis judbchr&iennes ne 
saisissaient pas la r u t i  eucharistique de la mkme manitre que les communauds 
pagano-cMtiemes et qu'ainsi, on obtiendrait autant de temps qu'il existe de 

communaut&. Or, lil encore, soit les paroles de la liturgie eucharistique, soit les 
comportements decrits par Justin ont rbCIt5 la nature mSme de cette communautd. 
Certes il s'agit bien de communauds locales, mais elles se recomaissent chacune 
comme partie de la communaut6 de tous les baptids pas&, pdsents et futurs, 
qu'on appelle Eglise. On retrouverait aikment ces baits dam les pribes 
eucharistiques contemporclines. 

Le chantier s'est ouvert dans le but de trouver l e  temps qui, dtapri3s 
I'hypothtse, smcturerait l'exphence cWenne du reps eucharistique. A 

l'issue &s premiks fouilles, on a mis au jour me muitiplicid & temps dont 
chacun semble camtkriser la saisie amsciente du vku eucharistique. At31 de 
tenter un bilan et de sty retrouver dam cette pluralite d'objets qui outrepasse et 
contrarie notre attente, on peut essayer de rassembler les trouvailles gdce & 

quelques questions simples qui persistent dans l'hypothtse tun  temps unique, 



au-dell de la diversid des temps qui n'en sont peut+tre que des epiphanies ou 
des cons@uences. 

> De ow cene temooralie estelle le orom? Puisque la recherche se 
construisait partir & textes et que ces textes supposent la claire conscience & 

leu objet, l'expbence eucharistique apparaissait d'abord comme la saisie par 
une conscience dune Mitt5 vkue. Cette saisie supposait un rhkrnatisme 
temporel pmpre A cette saisie singull&e. Que ce soit le didachiste ou Justin, le 
temps que l'on recherchait est dlabord le temps selon lequel chacun d'eux a saki 
la d i g  du repas eucharistique. On pourait donc dire que cette temporalid est Ie 
propre Q ces auteurs cMtiens et qu'elle dvde leur manik singulii9e & peenendre 
conscience de la Mtk eucharistique. 

Or, que ce soit I'un ou l'autre des textes, on a mis en evidence la 
solidarirk de ces auteurs avec la communaue cMtienne soit ceUe ii laquelle il 
s'adressait, soit celle dont il faisait panie, le nous utilisk par Justin &ant A cet 

kgard directement rbelateur. Ainsi, sans neliger le caracthe singulier de chaque 
texte et donc de son auteur, ni ltoriginali3 de chaque communaute locale, il faut 
reconnaitre que le temps recherche est bien le temps par lequel chaque auteur 
comme membre d'une communaud, elle-meme membre de 1'Eglise et donc de 
1'Eglise toute entii!re, saisit la &die toujoun semblable et toujoun nouvelle bun 

repas eucharistique. 

On peut donc dire que le temps de llexphence chrktienne du repas 
eucharistique est le temps & 1Eglise et de chaque baptist5 en tant que baptid. Ce 
temps est par H temps gl'aoprtenance, temps par lquel et dans lequel une 
cornmunaute se recomait, temps de communion dans la foi et les gestes. Par le 
fait meme, ce temps permet une saisie qui tranrende les repkres tempels 
historiqws l0cau.x sans les exclure. Pour tel repas, le rendez-vous a lieu le jour 
de Satume & telle calende. De mkme, ce temps n'exclut pas une c&e 
conscience pe~somelle & type psychologique propre & chacun: Justin approche 
ici l'eucharistie avez une conscience de temoin apologiste alors que le didachiste 
la saisissait comme un I&idateur instruisnt par c k h t  Wtude a montd que 
chafun devait alors user d'me tempomlitti adapt& il ceae circonstance mais cene 

eucharistique cornme baptisk; au contraire, test la temporalle par laquelle, en 



tant que baptids, ils vivaient le repas eucharistique qui &laire les circonstances 
dam Iesquelles ils ont Cte amenis A en parler. 

> Comment se manifeste ce temps ~ a r  lequel le baptid saisit kj 
Dans I'un et I'autre texte, ce temps est temps de la pdsence. Ce terrne doit 

&re cornpris non dement  au sens oil dam cette exp&ence chacun et la 
communaut6 se saisiraient comme Ctant pdsents h Dieu, aux autres, mais aussi 
dam le sens oil cette exp&ience est ceUe par laquelle &s rklitis daiennent 
prisentes: essentiellement la parole de Dieu et le Seigneur par sa parole, que cette 
parole relbe d'actes pass& ou d'actes ii venir. Par I& le temps qui pamet B la 
communautk & se saisir ainsi serait le @sent comrne capacid & 

prisentification, temps Cminemment favorable ii la q x k n c e ,  h la mix en 
prksence. Cela se traduit par le dialogue, I'koute, la demande, la louange et, de 
m a n i h  privilkgik dans le texte de Justin, par la cqxm3tk du Christ dam Ie pain 
et le vin. Cette dernih prknce Ctait prkpade dans le texte de la DCrlachP par 
I'autorid de la parole du Seigneur, autre mode de Msence. Les actes par lesquels 
se traduit cette prknce sont pour l'essentiel dam les trois verbes majeurs: "faire 
mkmoire", "esptfwr" et "suivre les prtfcepres" qui sont autant de manikes de dire 
que ce temps de prknce assume (dam un prCsent), les trois ek-stases du temps 
en les portant dans l'ordre d'une temporalit6 spkifique, celle du Royaume. 

De ce temps, on peut dire tout aussi bien qu'il est celui qui permet de 
saisir le repas eucharistique selon un Mnement fondateur pass5 ("jbi~es ceci en 
mimoin de moi ") un avenemen t eschatologique (Le Royaume est B venir et &jii 
IA), ou un Wnement p r h t  (la pn5sence du Christ et de sa parole de ressusciti). 
Mais il est impossible de die que l'expkrience chrktieme du repas eucharistique 
est saucWe par trois temps. U s'agit en fait du temps qui ordonne une seule et 
mime histoire, celle de l'alliance avec Dieu par son Verbe: IMstoire du salut. 
Mais toutes ces remarques ne sont vtkitablement intelligibles que si on postule le 
contexte & foi dans lequel se ddploient les trois acres majeurs: faire m6moire, 
espQer et suivre ies pnhptes. Admettre cela semble hpper, du rnoins dam un 
premier temps, notre &marche rationnelle d'un soupCon B l'infini; ii moins que 
cette condition d'intdigibilitd n'indique une auue voie: rechercher la ternpaahti 
dam l'analyse de l'acte de foi lui-meme, acte fequis par tous les actes de langage 
engagb dam les textes. Analyser selon l'horizon d'un JE CROIS amduirait 
peut4tre A afhner avec le second didachiste en 16:l, que ee temps est "te temps 



de la@i" et que l'aube acte par lequel se manifeste i'exphience chd t i e~e  est 
"cmire h la viritd de la docm'ne". Mais alors, si on recomait ce wntexte de foi et 
la manib dont tous les actes de langage sont habites par un acte de foi, on peut 
"se raconter" le temps du texte et m h e  son origine. 

> Q-7 I'orioine qu'il est temps de l'alliance, 

ce temps par lequel le baptid prend conscience du vku eucharistique est A la fois 
temps & Dieu et temps des hommes; ce temps participe & l'humanitk et de la 
divini* et c'est pourquoi ce temps permet le dialogue liturgique avec Dieu et la 
rencontre de Dieu avec les hommes; et c'est powquoi ce temps est temps de 
Jbus-Christ, homme-Dieu, temps de I'Incarnatim. Le temps par lequel le 
cMtien prend conscience de I'eucharistie est Ie temps christique dont l'institution 
de I'eucharistie reprknte le coeur. Ce temps a donc un axe Cvenementiel 
fondateur, vie, mort et dsmection de Jesus-Christ, rhsume par chaque baptid 
du fait mCme & son bapkme. Ce n'est pas un hasard si le didachiste, tout comme 
Justin, insiste sur le Fait que les participants au repas sont des "bapisis au nom 
du Seigneur" et ne peuvent Ctre que des baptids, c'est-kdire des hommes et des 
femmes entds dam la perspective du Royaume. 

On peut donc affmer que c'est par l'acte mCme du bapttme qu'est 
possible cette saisie & la r&W selon un temps nouveau. Ce temps &tennine 
l'trre-au-monde du chrdtien c'est-A-dire la conscience qu'il prend dksormais de la 
rWtk et sa rnanibt de vivre: Justin insiste sur le partage et sur la pratique de la 
vertu (# 65:l). C'est pourquoi, Ie temps peut Cm aussi dhuvert ii partir des 
conskquences qu'enaaine la conscience qu'il permet; ii la limite, et par 1 1  la 
boucle est boucl&, pour Justin le fait d'krire cette Apologie et de mourir en 
tkmoignant de sa foi sont des consdqwnces & l'oeuvre d'un mCme temps dam 
sa conscience et dam sa volonik. 

Ainsi, si la multiplicitk des temps recueillis ii l'issue de ces premikes 
analyses s'articulent entre ax, cette articulation ne pourrait se comprendre qu'ii 
partir d'un principe d'ordonnance autre, car aucune & ces temporalit& ne peut, 8 
elle seule, assurer le schernatisme tempmi du texk; aucune, non plus, ne peut 
inegrer les autres pour contribuer 4 un seufe texture temporelle. Au mieux, on a 
pu constater des dkplacements de tempodtk Par exemple, on a pu voir 
comment le didachiste et Justin usent du temps social comme dun instrument 



neutre qui prend son sens h I'intkrieur d'une autre intentionalit& al le  dont on 
vient de tenter une approche. On peut supposer alors qu8 une teUe intentionali3 
compndrait une temporalit6 rnajeure qui &erait une manik d'ttre-au-monde 
propre B la conscience chrktienne. On serait ainsi port6 a s'interroger sur cette 
e m g e  temporalitk qui mdonnerait le texte en commenqnt par a& des 
dkplacements et des dikdres daos les temporalids farnilibis facilement 
localisables. On toucherait alors A un des traits constitutifs de Pexphence 
cMtienne. Cette mani&e d'Ctre-au-monde tissemit la texture des textes CtudiCs 
cornme mutuie propre du rme. 

2.4.2. L'expirience chririenne (suite). 

Mourow dit de fexpQlence cMtienne qu'elle est une manibe de se 
saisir en relarim avec Dieu93. En modifiant quelque peu cette &finition, on dira 
que si toute ex@ence est une rnani2re de se saisir en relation, I'exwence 
reiigieuse est une rnanibe de se saisir cornme relii (religare) au divin et 
llexpQlence cNtienne est la rnanike que le chritien a de se saisir en relation avec 
Dieu par le rnkdiateur Jesus-Christ. Cette dernike phrase initie un changement 
d'ordre, sorte de trangression par la foi. Pourtant, de l'interieur de la foi", les 
textes disent quelque chose de I'expbence et de son schernatisme temporel. 

Le temps selon lequel le chdtien accueille Ia M i d ,  la sienne comme 
cde  du rnonde, des autres et de Dieu, est d'abord le temps d'un CvCnement P 
partir duquel tout prend sens, un sens temporel mais d'une temporalitk 
particuke pare qu'elle est issue & cet kvhement. Cet Mnement est 
l'hcarnation, la parole de Dieu faite homme; dam les textes, le champ 
dmantique de la R6v61ation revient souvent. La persome Jksus-Christ est donc 
la Mediation, c'est-&-dire la possibilid absolue dune alliance ~ i s k ,  forme 
cMenne de la relation acwmplie. D'oi le sens particulier que prend 
l'expression en relation h. Cette relation est alliance P la fois &ti& clans le 
Christ et props& par Dieu i travers le Christ B tous ceux qui le veulent. La 
prernih exphence cMtienne fondamentale et fondatrice de toutes les autres 
serait donc le fait de se saisir comme dpondant i cette proposition dalliance. 



Cette -me est une rmni&e de naissance par reconnaissance. Ceae naissance 
comme en& dans I'alliance est un processus d'identid qui kclaire I'expression 
"se saisir en relation'. Mais les textes ont mwtrk que c e ~ e  saisie est la fois 
persomelle et commautaire. Se saisir c'est aussi nous saisir comme 
accuejllant k parole et n$ondant ensemble. L'exptirience cwtienne engendre 
donc un processus identitaire, celui dune communautti, d'une Eglise. 

Mais on doit aller plus loin et r e ~ ~ ~ l ~ ~ i i l ^ t r e  que ces textes owrent cem 
saisie communautaire et perwmefle sur d'autres relations: relation aux absents, 
aux non-croyants et relation P un nous-rnhe P venir. En ce sens, l'exphence est 
multifme et recouvre la totdig de l'expgience humaine; il ne faut pas s1&omer 
alors s i  plusiem forms d'exphence se superposent dam chaque texte h d i &  
Loin d'iitre close coinme sur une sorte d'acquis, l'exphence chrCtienne est 
invitation ii l'ouvahae par h fidblitk il ce que les croyants reconnaissent comme 
la source & toute exphence: I'&Cnernent-~~us9~, 

Dans la mesure ob le chdtien est celui qui reconn;uAt 18 le lieu de sa 
naissance, il s'incoqxm cet kvbnement comw source de sens pour toute son 

existence. On compread alors ce qu'a de centml l'exphence eucharistique 
puisqu'elle at, pour le baptist?, ce par quoi il s'incorpore rkllement le Christ et 
s'incorpore 1 Lui, caps du Christg5- Ainsi, on p a t  sfattendre ce que toute 
exphence chdtienne mvoie d'une certaine m a n i b  A rexp&ience eucharistique. 
Ce sera net pour l'exp6ience des martyrs, mais ce I b t  aussi, seloa son 
mode prom pour l'exphence mystique Qnt Panalyse va suivre. Dans tous les 
cas, il s'agit d 1 ~ e n o e s  de prdsence comme appartenance et cu-appartenance, 

rendue possible par un temps dont il ne faut pas s'eto~er qu'il structure les actes 
de parole au p&nt 

A ce niveau de I'analyse, il est nkessaire d'voquer rapidement une 
des carac~ques  & la conscience qui est P l'oeuvre dam les exp6riences . 
ana lysh  Ce point oera repris dam la d e r n i h  partie. La ph6nomQlologie 
husdenne a habitu6 P cmcevoir k co~lscience cornme comcience de quelque 
chose mcn que soi don une intentionalid objectivante qui fait du projet le 

94 On retmwm, en ccdusim, le mchke d'ouvcrtpre de I'exptkience telle que le pdcise H.- 
G. GADAMER. 

95 Cf. J. LADRIERE, t'AnicuImion du smr 21, p. 319 sq. 



pmpre meme de la cOIlScjence. Or en utilisant ce langage, on dewait patier ici 
d'une intentionalitk telle qu'elle est fondamentalemat nkptivid, disponibilitk, 
reconnaissance, accueil, &mute, etc. Ce point est &s important car 
I'intentionalite objecti~nte qui s'actualise c o m e  vide de aboutit nkessairernat 

me qrkntat ion & la dali3 Visee, tandis que l'acte de conscience se 
manifesterait plutst ici cmme un pocessus de prkntification au point qu'on 
pourrait ~~ le terme d'attentioaalitk On pwt oompreadre alms le rdle du 
@sent cornme temps & l'&-e. Dans une teUe paspective, c'est le 

accueilli qui d&mh ou dqme la conscience de telle sorte que l'accueil 
soit possible et non la conscience qui s'impose au rM afin de le rendre 
com@ensible, repQabk, communicable. A la lirnite, sans cette conversion 
premik de l'intention, les textes 6tuciitis ci-dessus d e n t  impossibles; il 
n'existerait que des dibm sur le christianisme ou bien des exphences au sens 
expQlmental du terme: des expgiences rationnellement pr&m&t6es Mais 
comment steffectue cdte conversion? Estelle elle-mime une exphience 
fondatrice, celle d'une rermontre? Ici, on pense A la femme de Samarie? 

Dans la perspective dune conscience attentiomelk, parler ne serait 
plus vraiment dire quelque chose P propos de quelque chose mais laisser une 
rkalite se dire ou plutdt a& l'espace et Ie temps pfopres au dtvoilement d'une 
parole, A l'actualisation d'une rMtk  L'acte de parole serait alm une activit6 de 
service. Toute la liturgie n'estek pas cet acte qui a t e  l'espacatemps ob 

l'alliance entre Dieu et ks homes peut se manifester? Et la parole de Justin 
n'est-elle pas A sa manih un a t e  p a  lequel il essaie & disposer la conscience de 
I'empereur ii la rencontre avec la source mCme de la foi97? 

D'autre part, que disent les textes de l'exwence chdtienne? Ne se 

contentent-ils pas de la renumire OriginelIe avec &us-Christ, ressuscitk, 
sauveur, c'est-Pdire I'Mnement ctroristique et cMtien originel? Toutefois, cet 

6vbement ne se laisse dire que par une conscience structunk selon un temps 
compatible avec la pnknwion croyante de l'hknement. Le temps requis devrait 

% Un mmmentaire idkessPnt de atto pCticupe par J. RATZINGER, monhe comment 
s'effatue, tout au long L texte, un mversemnt &s sc&ms d'apprChenstcm du &I; op. 
cit., p. 3% sq. 

97 'Lo rmpralit& qui ejt mienne qumd elk ordonne mon disctnus est d'emblPe arcepie 
comrm siennrpar nun i r r ~ c u t '  F BENVENISTE, op. cit., p. I I. 



donc 2tre A la fois compile avec ce qui est a f t h e  de Jkus-Christ et ce qui est 
familier au monk des hommes. Ce temps serait ce que H.-U. von 
BALTHASAR appelle "none lien m c  celui qui est lien e m  temps er &ernite'*8. 

2.4.3. Une derniire piste: les actes de langage mjeun. 

On a pu voir comment l a  diffhntes analyses ont findement conduit 
& e r e r  les lieux B partir desquels il serait possible & mettre au jour le temps 
recherchk Les fouilles effectu&s sur les &ux premiers sites se terminent ici par 
une derrtiike tentative: l'exploratim d'un de ces lie% les actes de langage 
majeurs99. 

98 H . 4 .  von BALTHASAR, 771dobgie de I'kisroire, ("Credo'), Paris, Plon, 1955. Tout le 
chapitre I. 

99 Cette deanihe approche pragumtique utilise les thhries de D.-D. EVANS et de J.-R. 
SEARLE concrmant la mise en forme des actes & langage, telles qu'elles ont dl6 &um& 
par J.-F. MALHERBE dans I'ouvrage ddji citd, Le h g u g e  rhhlogique d I'dge de la 
science, p. 67 sq. 
Tout acte de langage peut se mettre sous la forme suivante: 

E = C ( k F (RP) : A) 

'- / 
P 

E d b i p n t  la totalit6 de l'acte de langage, 
C ' le contexte dam lequel est faite l'dnonciation, 
L " lelacuteur, 
A " l'interlwuteur, 
e l'hmd, 
P " le coatenu propositiannel qu'ou peut extraire de e, 

wl$endamment & F, 
F " la folce performative qui donne 4 l ' b n d  sa sp4cificild pragmatique, 
R " l'aac&dfthce, 
P " l'actedepr6dicetim. 

h actes de langage majarrs semnt donc analysis une dwih fois A partir de cette mise en 
forme. 



2.4.3.1, Le temps de la foi: la Didacht?. 

L'analyse de I'expinence du repas eucharistique A park des chapitres 
9 & 10 de la &hi a mis en 6vidence une structure d'inclusion: un d k e t  
englobant les textes de la ~nidiction pqrement dite. EUe a kgalement p n n i s  de 
distinguer les lieu (dfknces, d@lacernents, etc,) i partir desquels les &mikes 
recherches auraient le plus de chances de dtbusquer la tmpmahd recherchk. La 
synthbe ne retient ici que les actes rnajeurs de cetk eucharistic qui &vent 
successivernent de la MnMiction, de la proclamation et de la prik.  Ces actes 
sont tous des acta aut*implicafifs. lls sont aussi des perfonnatifs (ils font ce 
qu'ils disent qu'ils font, au moment meme oii ils le disent). 

L'acte de la bhkdiction peut se formalism ainsi: 

C dksigne ici le contexte b u n  repas qui rassemble une comrnunautd. 
L, le locuteur, est clairement &sign& par le NOUS, c'est-A-dire 

l'assemblk et le prksident. 

A, I'interlocuteur, est identifie comme Dieu, Notreseigneur. 

F repksente ce qui fait de la Mn8diction une bini5iiction ou, plus 
loin, de la @ere une prike et de la plantation une pmclamafion. 

R est ici une variable capitale. tl s'agit des actes de dfhnce  requis 
par l'acte de langage E. 11 s'agit d'abord d'une auto-ref6rence: le locuteur parle de 
hi-meme; mais aussi & dew auks  d f k n m ,  appelk he&wCfhces: le 
locuteur pale de Dieu-Pke, de Dieu-miateur et de 16~~s-Christ. Cette dernihe 
nifhmce joue un die &terminant dam la qxkificite de cet acte de Mnediction. 

Si on s'interroge sur la raison b6tre de cette Midiction, une 
rwnse  s'impose d'abord Par cet acte, le locuteur aax?de P la dernande du 
didachisfe qui, par un dkret, a decrit la forrne et le contenu de la Mddiction. Ce 

&ret h i t  hi-meme un acte & langage aut&mpIicatif et perfmatif. Le 



didachiste, par un usage causal du langage, attend de la communaut6 une rkponse 
cohhnte, On peut donc dire que Itacte de MMiction (comme ceux Q la 
proclamation et de la pr ike)  manifeste une inversion causale dans la d l a t i o n .  
Cette inversion n'est intelligible que bun pint de vue thblogique. En 
distinguant une chmnologie langagik et une "chronologie th6010giquen, on peut 
aller jusqu'ii dire que, thblogiquement, le perfmatif premier ne saait pas le 
d h t  du didachiste rnais des actes plus originels reconnus dam la foi (actes de 
Dieu et paroles du Seigneur) par Tapport auxquels le dhe t  du didachiste 
apparaiit comme un performatif com&J 

Ctest ainsi, que, dans son acte de MnMction, le NOUS 
communautaire rappelle les actes divins (il a dome, il a n5vtl6, il a me, il a fait 

une faveur ...) qui sont autant d'appels il la reconnaissance de la communau~ it 
qui I1 a &nd, dv6lC, fait une faveur. "Cest toi, mahe rout-puissm qui as cr&t! 
towes choses d la gloire de ton nm, et qui as don& en jouissance noumhre et 
boisson aux fils des bmmes, afin qutils re bknissent! ". On pourrait donc dire, 
d'un point de vue thblogique, que les performatifs d'origine sont les actes de 
Dieu, ce qui rendrait raison la pragmatique de toute kediction juive. Mais la 
parole de la communaud chretienne va plus loin. La bnne nouvelle des actions 
bienfaitrices & Dieu est "r&dt!e par Jhusn. JCsus, comme dvClation , comrne 
Verbe de Dieu, est la cheville ouvrike de la rkvelation, de l'alliance. Sa dv6Iation 
serait don cornme un performatif intermedaire sans lequel la Mn&liction 
cbrktienne n'aurait pas de sens, ni de raison dtttrew Mais il nous faut aller plus 
loin encorew Comment m e  communaue connal-ele la kvklation par J&us? 
Peut-etre la connarLt-elle par le didachiste ou tout autre "intermMairen, porteur de 

la tradition; et elle peut remonter par P jusqu'aux temoins directs des paroles de 
Jesus. L'iden ti fiation de I'interm6diaire semble avoir peu d'importance dans le 
texte par rapport au fait que la cummunautk locutrice est une communautk de 
baptiisPs au nom du Seigneur, ce qui suppose la connaissance, l'accueil et la 
@sence du Seigneur. 

L'acte de benediction est donc un acte trPs complexe qui manifeste 
une struture langagih pmpre zt une transmission, B une traditionloo; cela 
suppose de la pan du locuteur un acre de langage implicite, celui & la 

100 Cf. J.-F. MALHERBE, op. cit., p. 202. 



proclamaim de foi A l'dgard de la &&tion: le fait que l'assemblk dise "Nous 
b&nissonsW suppose d&, ua "nous croyons la dvelation des oeuwes pour 
lesquelles nous Mnissons". Le didachiste joue un rdle & dvdlateur, non & 
rkvdlation. En fait, le didachiste appartient A l'assemblte des myants (Eglise) 
que l'assanblk locale ici u m d  rqrksente. 

- . -  

Par lA, - neaernent la diffkence avec la MnUction juive. 
L'acte & foi change de ~fQence. L'alliance avec l'interlccutew de la W c t i o n  
n'est pas du meme ordre. "Milis h nous, tu as fait la faveur d'une wurnmncre et 
d ' m  boisson spirituelle et de la vie t!temelle par J&w, son semMteur.". 
L'alliance est justifik ici par la mediation de la Parole-Jesus. La benediction 
ddpend directement de la reconnaissance du Qn de "la vie itemelle par J k w :  
c'est-A-dire de la reco~aissance de la adation nouveUe en chaque croyantlol. 

Une analyse semblabk pat &re faite pour le double performatif de la 

prike dans le meme text& 

Nous te dernandons ... "de russembkr son ~glise des extrPmitb de 
la tern &LIT ton myaume "(9: 4 & 10: 5). 

Nous i e  dernanduns ... "de re swwnir de ton kgtise p w r  irr 
dkliwer de tout mal et la parfain? dam ton amow "(10: 5). 

Pourquoi l'assemblk dernande-t-elle? En dponse 8 la demande du 
didachisk Mais d'une certaine manike, elle demande ce qui lui a &jB & donnC: 
le Royme. En effet, le texte proclam le Royaume come dijA &list5 puisqu'il 
est dit qne "neu a p r i p t  un Royaume". Elle dernande ck faire Eglise. Mais la 
commuaauti est Eglise au moment m@me oh elle le &man&; et elle demande au 

Seigneu de s'en souvenir. En fait, la prike des p r i h  est le Amen conclusif, 
@sent implicitement dam toute &man&, 

Nous te demandons qu'il en soit ainsi. 

101 RrJ&as, Dieu se donne & temps pour aimer les hommes. Mais il faut dgalement que, 
dms I'homme, place soit faite p~ UQ temps de idception. de proclamahon, & k id ic t i cm 
et baphnce. PeutQtre cette r6ceptivi J &-elk donndc en m h e  temps que Ie don & la vie 
6mLIe. On pimait dire que dnns I'Ancien Tatmeat la possibilit& de b h i r  h i t  doan& 
pnr h condition &me de datm A l'image de Diem La cdature nowelle n'est pas 
seulanent it l ' h g e  de Dieu; elfe vit de la vie &me de Dieu, donc de la vie BtemeUe 
camc le kissrit cntcndre Saint I&&. Dieu tie bcnit et se glorifie dam l'homme. 



Ainsi, la demande pour un temps futur, demande qui presuppose un 
acte d'esphnce, est dkji r~~ par le fait mCme de la demander. Elle est 
realis& parce que la communautt5 qui demande croit que Dieu a &jA totalement 
tenu ses promesses en Ibus. Les baptids demandent ce qu'ils sont certains 
d'avoir obtenu, c'est-i-dire l'alliance avec Dieu (union, unite, salut) puisqu'ils 
proclament avoir rep la vie &emlie. L'acte d'esp6rance, requis par l'acte 
perfmatif & la prike, manifeste que 1'-ce at le &jA-IA du don. D'une 
certaine rnanik leu &man& est &jA une action de gt$ce et une proclamation de 
foi. En elle, pas&, pdsent et futur sont tress& dans une mCme perspective, celle 
de leu alliance avec Dieu qui est A la fois, pour e u ,  1Eternel et le Dieu qui a 
visit& leur histoire. 

En mCme temps, c'est comme si la cornmunautt demandait d'Ctre ce 
qu'elle est &venue en se reconnaissant comme assemblk des enfants de Dieu; 
c'est comme si, par leur demande (&tach& sur I'horizon d'un NOUS 
CROYONS), elle demandait la we d'avoir la foi de demander. Cela revient i 
dire: rien n'est possible, y compris nos prikes, y compris notre foi, sans le don 
que Dieu f ' t  & Jbus, comme acte fondateur originel et renouvellC dam tout 
signe de sa presence. 

Dam cette perspective de foi, on peut alors voir comme un 
enchainement causal entre plusieurs perfmtifs cmdatifs arrimCs un 
performa ti f originel: 

Nous bdnissons suppose Nous croyons qui suppose Dieu a 
par16 (s'est r4vkN); en effet, dam le texte, la proclamation de foi 
s'accompagne d'un acte de foi en celui par qui Dieu s'est rkv6le. C'est pourquoi, 
pour le locuteur, et dam la foi cwtienne, "Dieu a parld" signfie 1e Verbe de Dieu 
dam I'Hisroire. On obtient le schema suivant: 

Dieu se rWle 
Ordre 

des T Jksus pade ordre de causalitk 
prksupposks des NOUS croyons thhlogique 
actes de dfkmce Nous Enissons 



De &me: 
Nous dernandons suppose Nous espirons qui suppose Dieu rMise ses 
promesses. 
Dans la foi chetienne, la promesse de Dieu rhlide, c'esf J4su.s-Chrisr. 

Chacun de ces actes, l ib entre eux par un des liens de causalite, n'est 
signifiant que par l'acte de rkfkence "Ea r M M o n  par Jtkus" qui, dans I'ordre 
thblogique, est I'acte mOme de la dv&ition. Il ne faut pas s'ktonner que ce soit 
par lui que les actes liturgiques sont prhnds  au Me. 

Ces actes de langage suppent donc que I'anamntse, I'attente 
comme la lounge soient des moments non chronologiques mais Wrpfiques, 
c'est-A-dire sakis, mesures, rendus possibles par une sorte de temporalitk 
paradoxale et transgressive, prksente en chaque croyant, qui est le present de la 

foi. Le pdsent, c'est aussi la pdsence du mediateur causal, Jesus. On a pu dire, 
et ce texte I'affirme, que Jbus est le prknt  de Dieu. Par lui, Dieu prend du 
temps pour l'homme. Reconnaitre en JCsus ce don de Dieu, c'est kiliser en 
chacun le temps comme temps de l'alliance avec Dieu. 

Le texte de la L W K ~ P  ne par!e pas de I'eucharistie majeure; rnais on a 
ddjA 18 une schtme temporel sans Iequel les actes du langage liturgique seraient 
insignifiants. Ce schkmatisme est propre 2i tout acte de langage qui reli?ve de la 
transmission en Eglise, ou plus pnkidment de k Tradition. Le didachiste ou Ies 
ap6tres (cf. texte de Justin), du fait de leur ant6riorid historique, ne sont pas 
"supdrieurs" dans la foi awt membres de la communaute. L'accueil &s paroles 
qu'ils transmettent, comme gestes ou paroles authentiques, comme gestes ou 
paroles rqus, ren&nt ceux qui les accueillent contemporains de la presence de 
Dieu, les rendent mnts A Dieu, et oela rend la prbence de Dieu recevable. En 
d'autres tames, par l'accueil croyant de la parole (acte de proclamation), les 
croyants entrent dam I'espace-temps du Royaume, ou encore, ils recomaissent 
l'histoire des hommes comme histoire des rapports de I'homme A Dieu. 

Mais cela veut dire que, pour la communautk des croyants, les actes 
liturgiques, et l'existence de leur communaute elle-meme, sont des dpnses A des 
actes premiers & Dieu (qui peuvent Ctre dons pas& ou promesses de dons A 



venir) sans lesquels ils n'auraient pas de sens puisque leur sens est celui d'une 
reponse (Quivalen t bun pwformatif corr6lati t). 

On saait tenti de reconnatAtre 19 un processus classique de tout 

comportement rituel, de vou dans ce temps, un temps mythique ou "primordial", 
selon I'expression de M. ELIADE. Les actes originels, fondatem, auxquels les 
actes liturgiques rkpondent, ne se d&oulent pas dam un Temps Rimordial 
mythique. Pour les myants, ils appartiennent l'histoire, tout en &ant 
transhistoriques. LA est un des signes de la fracture &terminante & la foi 
cmtienne. Ces actes fondateurs sont la vie-meme de Jesus-Christ. Le texte est 
trh clair dam la proclamation de foi implicite que suppose le PAR JESUS de 
9:2,9:3, 10:2, 10:3. Dam la vie de &%us, reconnu comme le Christ, la ahtion 
nouvelle est un Cvhement historique, la parole de Dieu est un acte historique. 
Mais comme ce don de Dieu est 'don de h vie henrelk: il est &dement 
hanshistorique au sens ob il traverse l'histoire et au sens oil il relbe d'une 
transcendam. 

Ainsi, les croyants rblisent que leur existence est dam le pr6sent de 
Dieu. En d'aums termes, que le temps don lequel ils vivent est donne par Dieu 
pour qu'ils entrent en relation vitale avec Lui (relation de reconnaissance, de 

pri h...). Plus que cela; pour eux, tout se passe comme si Dieu leu domait la 
possibilie de reconnaftre leu histoire comme histoire d'une alliance dont le terrne 
est I'uniM et I'union pleinement accomplies, c'est-&dire la fin de Ibistoire. Le 
temps par lequel, ils se saisissent de leur relation A Dieu est comme un m&teur 
provisohe mais nhSSaire de l'alliance. Ce temps est requis par les deux bornes 
de l'histoire: la g e n k  et la fin des temps. Ce temps ktait nkessaire pour que soit 
possible la m n s e  libre de l'hornme. Le temps &it requis par la l i b d  de 
]%omme, liben6 voulue par Dieu. D'une cenaine manibe, dans cette pespective, 
Fexistence de ce temps prowe la Libertt de hornme. Du point de vue de la foi 

qui est l'horizon incontoumable de ces textes, en voulant lbomme il son image, 
Dieu a voulu le temps de la libertk pow que lbomme l'aime. La logique de cette 
interprhtion conduitait il recom t̂re que l'homme a souvent interpret6 cette 
libate cornrne libere de due non..au don de la vie 4temelle. Le temps serait 
alors devenu lieu de mort, et I'homme un4tre-pour-la-mort En assurnant dam 
son humanig les cons6quences negatives de l'usage & la lib&! par Dieu, 



Jbus, par sa mort, a rendu i nouveau possible une libertk d'amour, consciente 
de rejoindre ainsi sa source, par la grice m&me de cette source. 

On peut donc dire que I'exphence cMtienne du repas 
communautaire saisie dans les actes de langage qui la distinguent (Mnkdiction, 
p r i h ,  proclamation) suppose l'existence gun temps @ifique par lequel 
cham et la communautk, en tant que telle, se saisissent en alliance avec Dieu et 
comme appartenant au Royaume. Cette saisie est comme une mesure & cette 
alliance A travers ses mouvements, ses changements: mouvement de naissance, 
de croissance et d'accomplissement. Le "Lieu" dlapp&iation de ces changements 
est ce temps swifique que nous avons commend A voir et que les croyants 
identifient comme don de Dieu, contemporain du don de sa vie. Ainsi, la 
naissance qui est rep%& et dl&& par la ~ ~ c t i o n  est le don de la vie 
ktemelle ou le bapthe; la cmissance, qui est mesurtk par I'acte de prik,  est 
celie de Itunite de I'Eglise ou de la d i l i m c e  du rnal et de la croissance de 
I'amour; I'accomplissement, qui est attendu et demande, est I'unite et l'union 
rMi& dam le Royaume qui est proprernent la fin des temps. Tous ces actes sont 
comme suspendus i la condition radicale Q toute alliance: I'acte de foi, la 
proclamation de Jksus comme mddiateur parfait. Ainsi, en definitive, ce qui est 
requis apriori et sans quoi aucun acte liturgique n'aurait de sens, c'est le temps 
du Christ. Par hi, le temps peut &re A nouveau celui de la vie d'amour avec Dieu, 
parce que, par hi, Dieu s'est donnC du temps pour I'homme et parce que, par 
JCsus, I'homme a redonne ce temps ii Dieu en en usant pour la vie, c'est-Mire 
pour aimer. 

2.4.3.2. Le temps de ta rkptivite chdtienne: Justin. 

Dam ces texts fameux, Justin s'adresse A l'empereur. L'acte de 
langage englobant le texte peut s! mettre sous la forme dun acte autc+implicatif 
(fin du # 67) qui relhe ii la fois h e  wnduite, d'un engagement et d'une 
demande: 

Je soumets A votre examen = 

Je vous demande d'examiner = 

le  ti5moigne que telle est ma foi. 



Chacune de ces formulations p u t  se mettre sous la forme que D.-D. 
EVANS donne aux actes de langage: E= C (L : F ( R, P ) : A). Dam le cadre de 
cette recherche, ce qui importe pour a d d e r  I'expikience du repas eucharistique 
est ce qui est sournis & examen, r e p r b k  ici par (R,P), c'est-&-dire les actes de 
la communautk cMtienne lors du repas eucharistique. On retrouve aidment les 
actes majeurs analyds dam les chapftres 9 & 10 de la Didache: MMction, 
p r i k  de demande et pmlamation. L'originalitk du texte est de rendre compte ici 
de I'eucharistie majeure, dam laquelle figment les paroles de la c o n ~ t i o n  (# 

66). Aussi la proclamation de foi est ici explicite: "Penom ne pew y prendre 
pan s'il ne emir a la vPritP: de none docm'ne" qu'on peut schdmatiser ainsi: 

Nous crogons que cette doctrine est vraie. 

Plus loin, Justin &veloppe le contenu de cette doctrine qui, pour 
l'essentiel, reprend les paroles et les "recommandations" de Jesus telles que 
racontkes dam les &its de la dernib Gne. Ainsi, la communauti chritienne 
recomait cornme waies et recevables les paroles et recomrnan&tions de JCsus. 
Cet acte de foi est donc, pour eux, une rkponse a I'acte premier de Jbus. Mais 
entre la communaut6 et Jbus, le lien de transmission ndcessaire est assure par 
"les MhoiresW des ap6tres et par I'accueiI, sans condition par la communautk, de 
ces Mkmoires: 

"Les apdrres, dans leurs Mthoires qu'nn applle ~vangiles. nous 
rapponent que Je'sus leurjr ces recommantlatiow: I1 ptir du pain er 
aym redu gdces, il leur dir: "Faites ceci en rnhoire de moi: ceci 
est mon corps." I1 prir de m h e  le calice, er ayant rendu grbces, il 
leur dic "Ceci esr mon sang." Er il les leur donna li ewr seuls. " 

Dans ce texte exemement wmplexe A cause des embdtements de 
langages, on retiendra trois actes de langage majeurs. 

- NOUS CROYONS, acte performatif de la proclamation, 
- NOUS TEMOIGNONS, acte perfomatif des a@tres, 
- FAITES CE. EN ~ 0 J R . E  DE MOI; CECI EST MON 
CORPS; CECI EST MON SANG, il la fois paroles de Jesus 
rapport& par les ap8ues et paroles du president de I'assembi6e, 
a m  & langage centraI; sornmet du repas eucharistique. 

Entre les paroles & Jesus et la foi dans ces m h e s  paroles reprises 
par le pdsident de I'assemblk, plusieurs attitudes et conduites ont k d  



nkssaires: I'Ocoute croyante des a@tres, leur tbmoignage par I'ecriture et 
I'accueil de ces tkmoignages comme vkridiques par chaque membre de la 

communautk. Tel est le sch&me & la tradition & f i e  comme "r&flecncation 
mestarice des khements salvijiques origindres" que J.-F. MALHERBE 
formalise ainsi: 102 

C ( Jtsus: F (R, P) : Disciples) evhe ments ori ginaires - 
C' (L'kvang6liste : F ( ) : Croyants) & i t  

C" (Le cClebrant: F" ( ) : Croyants) &l&ration 

L'acte de langage n'est intelligible qu'en supposant chez le locuteur 
une "afinid" avec le contenu propositionnel qutil enchasse dans son acte. 

Les baptids croient la puissance & la parole de Dieu. Cette parole, 
ils la connaissent par les a@tm (acte de transmission, ti mCrnoire, de foi) qui, 

eux-rnCmes la connaissaient de Jesus (acte de foi, vertu des paroles de Jesus). 

Mais il importe de remarquer que, pour Justin, la reprise des paroles 
nta d'effectivid que dam un contexte d'Eglise; le pdsident est lui-mkme 
consacr4. Les croyants sont baptids: ils partagent la meme foi. La perfmativitk 
des paroles eucharistiques est relike un acte de foi primordial et la gr$ce repe 
dam un sacrement (le bapeme) qui est deja celui de la flsence de Dieu. Dam le 
prksident, mmme dam la foi &s croyants, c'est Dieu qui est rqu et qui s'est 
dome avec toute la vem crkatrice de ses paroles comme le rappelle Justin. 
L'origine & la performativitk est le meme acte dteur ,  puissance de vie du JE 
VEUX divin. 

On est tentt de dire que, dam la chine des actes de langage, la 
reconnaissance du Seigneur est requise comme premik.  hurtant, 



thblogiquement, cet acte de foi atest que la r@onse croyante ii la 

recommandation faite par le Seigneur. Et cette recommandation s'inscrit elle- 
mPme &IS un acte originaire: le dcm que Dieu-Me a fait de m Fils ("de M h  
que par lo vem du Verbe de h'eu, J ~ u ~ ~ n ' s t  a pris chair et sung ") Ainsi, pour 
le myant, Dieu a toujours un ac?e d'avance dans ie don, dam l'acte d'aimer. 
Mais cela montre aussi que les actes litugiques sont insignifiants sans le rapport 
A la vobnt6 de Jkur Ce rapport P Jkus suppose une chafne de fi&Iit& de 

transmission et donc un temps: ~ l u i  qui rend possible la tradition. 

Dans ce texte, nous avons donc une pragmatique Iangagihe propre 
au processus Q tradition. D'ailleurs, ce m&me modde est props6 par Justin A 
l'empaaa. En fait, I'empereur est mis en prbnce de la borne nouvelle, du 
kkrygm Justin le laisse libre, non devant hi, mais devant Dieu (# 68). Les 
discipla Ctaient dans un rapport smbhble. 11s Ctaient mis devant une annonce, 
une pr(sence. Encore leur fallat-i. hire le pas & la reconnaissance, de la 
conversion. Pour le croyant, ce pas etait l'oewre conjointe & Dieu qui a mis en 

l%ohomm cette nhptivite, et de l'homm dans la quaW de sa -tion. LA est 
peut4tre le temps de l'expkrience chn%etme, dam I'occasion de recevoir, de dire 
OUL A tra~ws le texte & Justin, l'exphence du reps eucharistique prend fame 
dam uae suite dtactes de langage encbsds les uns dam les autres selon des 
rapports de cdlation performative* En fait, il s'agit dtune suite de OUT, non 
pas ii k t e  qui pnktde i m m m e a t  rnais il ce qui est reconnu comme Pacte 
originel: le OUI & &us P la volonte & P&e* 

Si maintenant on c o n s i b  le rapport de Justin P son interlocuteur, 
on peut retrouver, dtune autre manibe, le texte et les actes de langage qui 
llarticulent Dans la prhtatim de la doctrine chr6tienne les analyses avaient 
manifesle deux niveaw Justin d6crit les repas eucharistiques et Justin explique 
les comportements: le visible et 15nvisl'ble. 

La description objective des componements des croyants peut 
pafsu"trt wmme un pur constat, insignifkt et meme Cso&ique, si on en reste A 
cette pule description. Mais Justin explique A Itempereur la raison d'etre de ce 
ritueL On entre alors dans un a m  reginre. En effet, cette explication suppose un 
acte & foi dam la doctrine qui est la source de seas des comportments 
l i w  Cette explication suppose m acte qui relbe de la' proclamation de foi. 



Il appartient au NOUS croyant. C'est en tant que croyant, que membre de la 
communautk de baptids, que Justin explique. On @n&tre ainsi dans le coeur de 
l'exphence cMtienne. VoilP ce que nous fiisons (expo& objectif mais 
insuffisant) et voilP ce en quoi nous croyons qui explique pourquoi nous faisons 
ainsi. Nous avons vu qu'on pourrait rhumer le texte: nous faisons cela de telle 
manitre parce que le Christ Jesus I'a hi-meme fait et qu'il nous a demand& de le 
faire ainsi. En fait: 

Nous agissons & cette rnani2re parce que 
les Memoires des @tres nous wpportent 

les paroles et recommandations de JCsus 
et que nous croyons A Jtsus Christ, mort et 

ressuscitk pour nous. 

Pourtan4 il serait errom6 de r&uire cet bond en disant: nous 
agissons de telle manikre parce que les apdtres ont cru au Fils de Dieu, en laissant 
entendre qu'on croit au Fils de Dieu parce que les apdtres ont cru. Cependant 
tous ces actes langagiers, enchassks dam le temps, sont tous des proclamations 
de foi. Justin et les membres de sa communaut6, comme tout cMtien, ne croient 
pas en vmu de ia foi des a@tres. Devant la parole msmise, ils ont le meme acte 

de foi personnel 1 faire. I1 y a un temps nkessaire a la transmission. Mais ce 
temps est comme aboli par une relation toujours singuliere, celle de chaque 
croyant avec le m2me Jbus ressuscitt. Chaque homme p l d  devant la parole du 
Christ est dam la mCme situation que les ap6tres. il &vient un contemporain, 
non en se dRplagnt hors du temps, mais parce que le Christ ressuscitk est present 
dans son histoire qui peut devenir ainsi l'histoire du rapport de l'homme P Dieu. 
Mais cette dernike phrase requiert elle-meme un contexte de foi. On remuve 
d'une autre manike des remarques ddjh enaevues par Ies autres analyses, Le JE 
CROIS de chacun, le NOUS CROYONS de la comrnunautk de baptigs, 
proclament la prhnce vivante de Dieu. 

Une fois encore, la cheville ouvrike de l'exphence cwtieme est la 
relation Jtsus-Christ. Mais il faut aller plus Ioin. L'exphence cMtienne du 
repas eucharistique est fond& sur le &it aussi bien des paroles que de la vie du 
Christ mort et ressuscitk pour les hommes. Cet tvhement prend toute sa 

signification en tam que Msation d'une promesse et donc en tant 



qu'accomplissement de la volontk de Dieu. Le noyau de sens de l'ex@ience est 
I'axe volontii de JCsus - volontb du Pi?re, axe a la fois historique par les 
conditions de sa fisation et transhistorique par son origine. En fait, il faudrait 

nous faisons cela 
Nous, croyan ts, pare que telle est la volonti de Dieu 

I 
I'appel de Dieu 

On pourrait voir Li un m d l e  commun de nombreux ritue 
religieux. Mais ici le paradigme cultuel est wnverti par le mode de transmission 
de cet appel: la Rkvtlation historique. Le croyant, dam les diffkrents actes de 
langage qui expriment sa foi p u t  s'ecrier. "Qw fa wlonft? soit faite!" C'est 
d'ailleurs sur cette exclamation que le texte & Justin s'achbe. Mais le croyant 
affime savoir quelle est la volont6 de Dieu par la vie et la mort de Jesus. Ainsi, 
tous les comportements cMtiens peuvent &re compris comme reprise 
kffectuante du Je vewr ta wlo& que Ie Fils adresse au Pihe. Selon une 
tenninologie de la theorie des actes de langage, utilisie ici analogiquement, le 
performatif originel est le JE VEUX de Jtsus. 

L'expQience chrktienne n'a de sens, pour le locuteur croyant, que 
mise en rapport avec le JE VEUX du Fils. h s  cette perspective, le temps qui 
p m e t  de smcturer le v k u  comme v k u  cMtien est le temps nkssaire B la 
rhption, A I'accueil, I la reprise de l'acte damour du Fils. A la limite, c'est le 
mCme temps que celui qui a nhssaire pour I'accomplisement en JCsus du 
vow d'alliance du Pke. Ce temps est nhssaire comme mix en p r b c e  de la 
volontk du We. Ce temps at aussi celui qui pamet aux cwtiens d'articuler, de 
resignifier leur quotidien et de consauire Ieurs rapports aux autres (Justin parle 
du souci des pauvres directement lie A l'eucharistie). Le temps spirituel de la foi 
est aussi le temps Cthique des oeuvres (# 67). 



Si le &it des p r e m i h  analyses a kt6 nivklateur des difficult& 
rencontrks dam la recherche, il a manifestk aussi le caracere surprenant des 
premiers dsultats. On attendait un temps; on a mis au jour plusieurs niveaux de 

temporalitd qui, tous, A des de@s divers, mntribuent h I'expression textuelle de 
I'expdrience du repas eucharistique. Toutefois, aucune d'enae elles n'a sembli 
qualifier speclfiquement l'exphence chretienne en tant que telle: il s'agit de 
temporalites calendaire, saioculturelle ou rituelle; de sch&rnatismes temporels 
propres au processus d'identification d'un groupe ou la construction d'une 
tradition. Et, lorsqu'on croyait saisir le temps proprement cMtien, par exemple i 
partir des dkplacements (dkplacements de sens effect& sur le temps calendaire, 
ddplacements de I'autoritd) ou &s acres de rdfhce propres aux actes de langage 
(la figure du cdateur, de JCsus-Christ ou 1es mkmoires &s apiibes), il khappail 
et s'evanouissait dam Itinterpretation croyante qui, elle, conherait peut+tre la 
cohQence et I'intelligibilitd du texte. 

Pourtant, les dsultats des fouilies sur ces &ux premiers sites don! 
pas Cd nkgligeables: ils ont contribd A profiler le concept d'expkience; s'ils ne 

rdvklaient pas la temporali~ recherchk, ils en prkisaient la n k s s i t k  par la mise 
au jour des fonctions majeures qu'elle doit exercer; ils ont surtout pennis de 

relocaliser le champ des recherches, de prkiser les seules bdches par lesquelIez 
la temporalitk, suppode dans I'hypothtse, pourrait itre dCbusquk les 
d@lacernents multiples et les actes de langage rnajeurs. Et la reprise de ces acte 
de langage a enfin permis & montrer comment les actes & dfkence qui leur son! 
p r o p  requi2ren t une temporalitk spkcifique, celle de I'ex@rience chdtienne du 
repas eucharistique qu'ils contribuent A construire ou A prolonger. 



CHAPITRE 111 

L'EXPERIENCE MYSTIQUE 

"fiperP solo esta lance 
y en espetm mJLif4lron 

Jean de la Croix 

Tout en &ant conscient de la difficul* d ' d s  aux sites prestigieux 
que sont les &ux textes relatifs aux exp&iences mystiques, on mettait beaucoup 
d'espoir dans cette rencontre A la fois e t i q u e  et spirituelle qui n'en finit pas de 
livrer ses secrets. En effet, dam ces pages, le dire mystique et le v k u  spirituel 
sont insdpables, et l'&ranlement de la conscience cMtieme peut y &re saisi 

dans sa force native. 

Ce qui suit montrera que les rdsultats ont A la fois dwsd et &place 

cette attente; A ce niveau de la recherche, ils n'ont pas directement @ndu au 
voeu de trouver une temporalit6 propre A ces expkiences-sommets, mais ils on! 
permis de dkmuvrir des traces nouvelles de ternpmh~ tout en confirmant celle 
dkjB repiirks sur les deux sites prh5dents. 

3.1. Introduction. 

3.1.1. Un reme ambigu et un acds dr@ciIe. 

L'exphence mystique est certainement la plus prestigieuse &s 
expQiences spirituelles. On n'a plus B montrer et surtout pas A demontrer la place 
de l'exwence mystique dans llex#nence religieuse; au sens le plus large, elle 
manifesterait Cminernrnent ce qui relie Etre humain au divin 103. EUe 
appartiendrait en propre au patrimoine de l'humanie lorsque, dam leur aventure 

103 Cf. Concilium, 254 (1994). Le numb entier est consad B la mystique. 



spirituelle, conscients de la prbrit6 de leur condition, des hommes et des 
femmes sont port&, & partir de leurs faiblesses memes, aux limites ob la 
rencontre avec I'illimite est possible. Avec l'exphence mystique, on s'eloignerait 
donc, du moins en apparence, des caracbs communiomel, mmrnunautaire, a 
fortiori ecclesial, qui ont &6 kvquds B travers l1exp&ence cMtienne du repas 
eucharistique, pour passer 8 l'autre extreme, celui de la relation personnelle et 
particulibement singuliae & l 'he avec l'absolu. Mais, parla du rapport de 
l ' h e  avec l'absolu voire avec le divin (et pas seulemen t avec Dieu), c'ea donner 
B l'exphenc-e mystique et i la vie mystique en gknhl une extension telle qu'ele 
pwait mOme quim le champ du religieux bien que le mot religieux suggke &jja 

un lien entre des sujets A cette tentation, bien des commentatem contemporains 
c is ten^ il ieur amt mCme n&essaire de restreindre le terme & vie mystique 
au point de l'enclore dans le cadre des religions monolheistes, voire, pour 
certains, dans celui des religions cb6tiennes qui l'ont port& A des sommetslo4. 
Ainsi, avec quelques rkwes et les nuances nkssaires, J. BEAUDE n'htsite 
pas B &rire que: 

"la pmpemion d fare de la mystique un vague dknomimeur comrnun 
&lit towes &s distimions et dr$Prences, norcunment emre les 
expMences variPes et emre les diwms figures que Ithornme a donne 
d l'absolrc (...I et, qu'8 la Limite,"on ne peur guPre voir de mysriques 
hors de 1'Pre er de l'oire chrPtiennesw. IoS 

Dam un premier sens, on pourrait alms comprendre l'exptkience 
mystique comme une exf rience-sommet dans le champ spirituel du rapport 
personnel de !%me A Dieu. Cest dans ces hi tes  que J. LADRIERE &finit 

H. BERGSON a mapif% cette e x ~ e n c e  comme Ie signe le plus eleve de la religion; et il 
a su montrer la place qu'y occupe la mystique chdtienne: d o n  lui, la prrmihe. Les deux 
s u ~  de kr mmle a & h rcligion, P.U.F., Paris, 1969. Voir A ce sujet les articles 
t6ceats de la revue Concilium (op. cit.; par exemple p. 86). Dam "Approches de la 
mystique", Pnicle de la Revue de tMologie et de philosophie, 1 18-3 (1986), p.28 1 sq, C.- 
A. KELLER remarque: " La chemheurs on[ aboutijlf~llement d une inflan'on du t m e  de 
mystical tqm*ence qui dPsigne d&onnais courtarmem (...) des &tats dits sum curs(...) qui 
mud$ent h conscience ordi~ire". L'Puteur du drne article au contraire affirnre qu'il faut 
limiter "le c h p  de la mystique ti des pWnomPnes qui se trouwnt enrocin& dans ww 
prrrtiqrre religieusew et que "une exp4n'enceprtftendwment mptique m i s  nun religieuse est 
une simple difionbn & ll&a de comieltcc"; mais it ajoute, tout en nuanpnt ensuite 
ses propos que "1'tWe & lo mysrique dewait se limiter d l'exnmen des phPnomPnes 
mystrques ou sein du chrirtianisme car cttw Ih l'applica'on prwnihe du t m ' .  
I .  BEAUDE, L,a mystique, (CoUection " Bref" , 27 ), his-MonM, Le Cerf-Fides, 1990, 
p. 35. 



I'expirience mystique amme "ce type d'expp'rience d m  hquelle l ' h e  vir d'une 
manigre accessible h In cumetlce un plus orr moim intense d'union a Dieu 
sous l'acrion de la gr&en 106. 

I1 est remarquable de constater que, prise dans un sens large ou un 
sens restreint, I'exmence mystique est im@rable du dire mystique. J. 
BEAUDE h e  que "lo mystique n'est pas une spkidirt! d'tkrivaim Mais elle 
rend kcnvainr ceu qu'elle pusse h devoir direalo7. De I'ineffkble et du silence 
des sommets et des profondeurs ont surgi des pages &onnantes et, larsque le dire 
rencontre le genie d'un @te, des actes pdtiques parmi Ies plus beaux morceaux 
de la litthture mondiale. P. EMMANUEL s'exclame m8me: "la montke mystique 
et la concemarion @riqw sun! ~t seul et mihe acre de I'espn'tWlo8. Tels sont 
les pdmes d'un Jean de la Croix ou les aphorisms dun Angelus Silesius. 
MCme si le souci du mystique Mvant n'est pas d'abord esthetique, son dire 
tpouse A merveille le ghie propre de I'acte etique, de la mktaphure ou du 

syrnb01e10~ qui consiste ii introduire dans un monde que le pdte parvient A c r k  
pour dvcquer sinon exprimer l'indicible, ou peut-&e sirnplement pour ouvrir un 
espace au "conwrsar"l '0- 

Ainsi, llexp&ience mystique est ins@arabIe du dire mystique quelle 
que soit la forme & me parole, musicale, discursive, orale ou pdtique, comme 

106 J .  LADRI~RE op. cit., p. 69. 
107 J. BEAUDE, op. cit. p. 16. 
108 P. EMMANUEL, PoPsies compMes be JEAN DE U CROIX, ~~ de l'tedition des 

Cahiers Obsidiane, 1983. 
109 "L4 langage passde unefirce e q u e  copoble d ' b q w  I'inconnu a de le rendm d'une 

c~lainemanih@pn%enf, deas J.  LAD- op. cit, p. 72. Dam le &me ouvragr, J. 
LADR&RE montre la forw tranpxive du symbole (idem p. 76 sq.). 
On pew kgalement consulter J .  GARCIA, "ThBologie et expression pdtique" daos Revue 
desseienns rcligiewes, 68-2 (1994), pp. 19@194. 

110 Sur le dire mystique, il est inthsant  de st reporter aux Chldes & M. & CERTEAU dam 
La f i l e  mysrique, (N.RI. "BibliochQue des hislob"), Paris, Gdlimard, 1982, en 
partictllier le chapitre 3: "Lo communication divine &u humaineC..) Jocaljse rgcits, tmirb 
er podncs. le wdula ire  mysti4w espugnol elk csr indiqde par un seul mor, 
conwsar (pmler m e  Ik'eu con Lkbs ou a\lec h am=, con 10s ostros)",p. 216 sq. A@ 
le silence hid du conmat con 00s.  le mystique, selw M. de CERTEAU, cherche 
comment parla el commmt entwdre,..et entendre son h e  P trnvers une parole qui h i  
pamenc &&re entendu Ir conmar con Iw umm est M u s e  comme &assite dam le 
mnmm con Dios (p. 2 19). 



si le dire mystique ttait un moment indispensable de l'exphience mystique' 1'. 

Aussi, l'analyse de ces oeuvres mystiques htroduit-elle directement au plus pr&s 
de l'expkrience en acte, en aain de se realiser. Il &wait donc Ctre d'autant plus 
aid den ckouvrir la structure vive et de dkbusquer le processus de 
temporalisation qui la p e t .  Tout se passe wmme si, devant un texte mystique, 
on avait B la fois affaire A un ckm& objectif et a d  A une Wt6 essentiellement 
subjective, unique et, par b, proprement ineffable. 

Aussi, on peut se demander si la comptehension de teks paroles est 
possible, si le langage ne perd pas ici sa fonction de communication pour n'Cw 
qu'un mode &expression certes n6xssai.e A la dynarnique propre 8 I'expirience 
mais clos sur le sujet locuteur et la singularitk exceptiomelle de ce qui est vim. 
De plus, cette experience est ghhlement vkue dam la soudainett, au sens 
propre de l'immkdiat, de ce qui ne souffk aucune muation: "la bgage qui ne 
cesse de cr&r de distance e m  les mots, les choses, les idkes et le sens ne put 
subvenir a i'inuncer". Pourtant, les mystiques parlent; mais "don pour cela (lo 

science mystique) envers et c o r n  roui, les mystiques trawuawu1&nr a subvemr k 
hgagenl 12. 

Faut-ill avec les contemptem de la mystique, dire que atten langue 
dboumke esr absurde, burbare, insede? Ou bien affinner, avec les d6fenseurs 
du caract& absolument ineffable de ce qui est vku, que ce qui est exprime 18 
n'est pas I'indicible de la mystique et qu'il s'agit d u n  dire manqu4 ? Ou bien 
encore que, si le dire est efficace, il rate incom@hensible aux non-initib, au 
commun des chretiens qui ne vivront jamais & teller exp6riencesll3? A ar 
demiers et, dune certaine manik, aux autres, on peut m n d r e  avec D.-Z. 
PHILLIPS: 

"The language of mysricism for us, is nor o jawed MpOR. the 
human b d y  is the best pictun! of [he human soul, the language of 
mysricism is the best expression of mystical experience (...) The 
language wich puzzles (philosopher) him is op~n to view. Few may 

1 1 1 11 oe hut pas cbercher ici une complaisance d t i q u e  quelconque. 
112 J.  BEAUDE. op. cit., p. 114. 
113 'Lorsque l'erppn'ence mysrique se met en mots, eIle stunnonce d ' m b k  c o m e  une 

et@ence hors des lieux connus et nrclnnvr par nos cornmum q&ienfes chr&iennes", 
dam Y CAlTIN. 'La dgle chrdtienne & I'enp&i~nce mystique", Conciliunr, 254 {1994), 
p. 15. 



understand if. Cenainly, ffe\w r e  if  in the Jnt penon, But the 
languuge, like all other language, is in our midstw1 14. 

Force nous est de mnnaitre en effet que la parole mystique pdsente 
une &s fonnes objectives de l'exphence dont elle se &lame et, par 14 elle est 
recevable, examinable, int@table. D'autre part, son apparente obscuritk et les 
formes paradodes et oxymoriques qu'elle vehicule sont &vantage B mettre au 
compte de la convoitk, approchk ou rencontr& dans l'exptkience que 
d'un quelwnque Csotkisme ou enmre dlune ltgbete ou d'un flou dans 
l'expression. Ces paradoxes sont plutbt comme des br&hes par lesquelles les 
lecteurs peuvent avoir a d s  B l'objet de la contemplation silencieuse qui a exigb la 
parole. Y. CATTIN pa t  dire que "au cwur de la subjectivitt! la plur ptofnde et 
la plus incomrnunicoble, appraft lo wlod de cornmuniquer cette ~x~e'rience aur 
awes,  dam l'objectivitt? du langaget' et que la "parole mystique prPrend &re wre 

wde parole qw' est une prole m i e n  15. Et, en meme temps, ces brtches 
doment acds aux boulevasements indrieurs de %me qui structurent m e  
exphence. En effet, l'exphence mystique se manifeste aussi par un 
bouleversement de la conscience et donc du rapport au monde, aux aums et B soi- 
meme; bouleversements qu'elle induit ou qu'elle suppose sans pour autant se 

rBduire A eux. C.-A. KELLER appelle cela "we trmfidon redicale du 
psychisme er de ses diverses activitks "1 6. L'accueil de cette subjectivitk il traven 
ltobjectivite du texte est une chance de pouvoir mettre en hidence la 
temporalisation qui y est i l'oeuvre comme processus interne dans la construction 
de l'exphence. 

I1 ne s'agit pas ici Q chercher ii comprendre la parole mystique mais, 
B travers eUe, c o m e  seule donnee objective ou charnelle de l'ex@ence 
mystique, dlavoir acds A ce qui I'a rendue possible comme moment de 
I1exp&ience mystique; en d'autres tames, on espke, par le texte, avoir acch B 

D.-2. PHILLIPS, "From coffee to carmelites", Philosophy, the journal of royal institute of 
phihsophy, Cumbridge. 65 (1990), p. 38. 
Y. CATTIN, op. cit., p. 17-18. 
C.-A. KELLER, op. cit, p 285; C.-A. KELLER efrit encore ' La mystique n'est pas en 
premier lieu une apfrience (au SQLT de su~emnceEr$ahrung). LQ mystique esr une 
discipline, une pratique quotidienne, un style de vie, une rndhodr tr& sophirn'quik de 
m~rrfirmanon de I'LumoritrC a & [a perrqtwn de Punimn (p. 288). Dans I'd y se ici 
entreprix, on se refwn 1 dduire la mystiqu: 1 sa seulr fsce pratique; on reco-t 
cqmdant I'imporuace d'un de ss aspects: fa modifidon intcrieure. 



un des Clt5ments constitutifs de cette exphence qui est suppod ttre le processus 
de temporalisation. Les analyses qui suivent se limitent il cet effort critique, au 
sens kantien du mot. 

3.1.2. Le chuix des rates. 

Si le norn & Jean de la Croix vient spontan6ment il l'esprit de qui 
veut approcher le fait mystique, il est appanr nhsaire pour les besoins du projet 
d'viter les grands textes du maitre spirituel pour s'attacher A un e r n e  moins 
souvent h q u k  mais qui, dans sa b&ee et sa densid, est parfaitement 
rkvelateur d'une exphence mystique lorsque celle-ci n'est pas limit& au sommet 
A atteindre. 

A ce court texte du mystique chdtien et du pdte espagnol le plus 
celebre, il etait intkressant dadjoindre I'Ctude dun texte en prose dont l'histoire 
autorise ii dire qu'il est I'authentique et prkieuse relation d'une experience 
spirituelle qui a eu pour effet de cunvertir d6finitivement et radicalement 
l'existence de celui qui a eu la vivre. Il s'agit du texte de Pascal, bien connu 
sous le nom de Mhrial .  

Ainsi, le choix Q ces deux sites a W p k i &  par trois types 
d'arguments. Des arguments hissoriques: ces textes appartiement tous deux ii 

l'kpoque la plus riche de la mystique chdtieme, celle qui a vu la naissance du 

mot mystique; des arguments linMms: la beaut& la rigueur, la briheti5 et la 
structure de ces textes dkbres sont des atouts rnajeurs pour l'approche de ces 
pages difficiles; et enfin des arguments d'morirte et de f9condifk ces textes ont 
t&s tst fait partie du patrimoine religieux reconnu et pork5, pour Pun d'eux au 
moins, a Mention des fi&les. La litt&ature mystique est e x e m e r n a t  riche mais 
trb peu de textes auraient pu stimposer avec cette force. 



3.2. Analyse des fextes. 1- Jean de la Croix, 
"Tras de un amoroso lance". 

3.2.1. Le corpus. 

Le texte appartient B l'oeuvre wtique de Jean & la Croix. Le corpus 
po&ique complet comprend moins de mille vers et pourtant la critique unanime 
recormaft IA une oeuvre majeure noa seulement du XMeme sikle espagnol mais 
de tous les temps, tous genres pdtiques amfondus. La plupart des Mtions 
distinguent trois groups de @mes clans la production sanjuaniste. Un premier 
ensemble comprend les mis h i t s  po&iques les plus &l&res du saint: le 

spirituel, h h i t  obscure, et LA Vive flumme. La trois oeuvres 
wuvrent & leur ombk les autres pikes etiques rkpxiies en RO~QI~CRT d'une 
par, et, d'autre part, en un ensemble & Gloses aidment repQables par leur 
g e n k  lithire qui consistait pour le @& A "toumr sp~tcanhenr au divin", 
telle strophe appartenant A la @ie profane populaire par sa forme et par les 
schkrnes amoureux qui y ktaient ffielopptis; d'oa l'exergue qui leur sert 
ghkralement de sous-titre darts les diffkntes Cditions: a lo divino. E. De CEA 
k i t  B ce sujet 

"San juan de la Cnu recoge la XM de k poesia pprrlar, y nata 10s 
ternas a lo divino. De tOdllS fonn4s1 es muy soyo el de la caza de 
amor ..."ll? 

Le @me choisi, citk par E De CEA, appartient ii ce dernier groupe. 

Quant ii l'authenticite du texte, on peut dire que le trks grand nombre 
de copies que posddent et utilisent les monastk permet de &limiter 
correctement le corpus. Toutefois, une edition franqhe de 1936, Ctablie A partir 
de l1&iition de SMle de 1702, inverse l'ordre des dew derni&res strophes118 

C .  inversion accentuerait un aspect Miihnt en @laqmt la pointe du texte et en 

E. De CEA, O.P., "San Juan de Ir Cnrz, maestro de espiritu", Angelicurn, 68-3 (199 1). p. 
406. DDns tme note, il cite D. ALONSO: 'Ikbo anre todo resumir, escribe D'ALONSO, el 
d o  acnral &l mnreo de pmdmts de la compsicion de sun Juan de la Cmz, cup  
pnpnmer m o  CT trm de un a m m o  lance (...I node de sirurn ma bellissima poesia d m  
& UM comnte de tip nndicional, &l s igh  XCZ. Hay rada urn ma de poesia popular o 
sanippulor c u p  rm es, mdicalnunte, h cam de anwr: 
St JEAN DE LA CROIX, Vie a oeuvm spiriruelks, Tom, Mame, 1936. Traduction 
wwelle sur 1'6dition de S M e  de 1702, pp. 486-487. 



insistant sur la nhssaire vertu d%umilitk. On adopte ici I'Mition W l i e  par le R. 
P. CYPRIEN en 1942, fond& sur celle du P. SILVER0 (1929-1930), eUe-&me 
ttablie A partir de l'edition de Tol& (1912-1914) qui sert de bast? aux editions 
contempomines et quFl admet A quelques nuances presH9. A I'exception de 
l'inversion signal&, seule la p r h c e  ou L'absence & titre distinguent le texte 

espagnol qui a servi & base aux diffbntes Mtions en langue h q i s e  depuis 
1914. L'absence & titre est I'hypothh la plus probable. 

Comme pour l'analyse des textes prwents, Ie choix des mkthodes 
se plie A la nature du texte et A la question qui justifie h recherche: quel est le 
temps qui structure ce texte et, par I& l'exwence dont il est le prolongernent 
nhssaire? Toutefois, pare qu'il sfagit d'un pdme, les aspects formel, 
esthktique et rhktorique importeront &vantage et fomiront des elfhents 
determinants pour l'entreprise. 

119 JEAN DE LG CROIX, PoPmes mysriques, ("MBditationsW), Paris, D w l k  de Brouwer, 
1975. p. 50-51. Traduction par Lucien Flomt, CJI. L.e prifaciakrit: 
'On ignore la dore m e  & ivmpsitwn de ce phi?; wui~emblablpment enwe 1578 
(puisqu'il ne fair pcrr partie d a  poPmes compst!s en prison) n 1566 pbqu'il a p p i r  duns 
le mmursrnmmursrnr & Sanlucm. Ces a m b  mmspondm d h pt?r~& la plus aniw ranr pout Ies 
fondan'ons qw pour la rddacrion des d d s  spiritucLr' (p. 49). 



Trm de un moroso lance, 
y no de esperanza falro 
wlk ran d o ,  tan alto, 
que le di a la crrvr alc~c4 

Para que yo alcance diese 
a aqueste lance divino, 
ranro wlar me convino 
que de vista me prdiese; 
y, con rudo, en este trance 
en el wl quedifhlro; 
mar, el amor* ran alto 
que ledia l~cavlalcance~ 

CUMClo mar aim subia 
deslwnbmseme la visra, 
y la m a @ m  coquisra 
en uscm se huciq 
mar, por ser de m r  el lance, 
di un ciego u oscuro salro, 
y fii ran alro, ran alto, 
que le di a Ia wta alcance. 

Cuanro mas alro Ciegubu 
de esre lance ran subido 
r w  mar bqb y rendido 
y W o m e  h a l e  
dijk: No habm wen alcance; 
y &ananme ranto) tanto, 
q ~ @  I# &, Ian d o ,  
que le di d la cata alcance. 

Por wra exrena manera 
mil vuelos past! de un vuelo, 
porgue esperm de cielu 
m u  ahmu cuanro espera; 
espert! solo esru lance, 
y en esperar no firi falro, 
pues JTti tan alto, tan alro, 
qwledia la~azaalcunce. 

LE 
TEXTE 

I 

11 
5 

10 

111 

15 

20 
IV 

25 

v 
30 

35 

Ravi d'un transport d'amour, 
(Pauvre d'espoir point nt6tait ! ) 
Si haut, si hut, je volai 
Que j'atteignis ce que je chassais. 

Pour qu'atteindre ainsi je puisse 
Jusqu'ii ce transport divin, 
Tant voler il me f d u t  
Que me perdisse de vue. 
Et pourtant en oette transe 
Mon vol demeura trop court. 
Mais l'amour si haut vola 
Que j'atteignis ce que je chassais. 

Tant plus haut je m'klevais, 
Tant plus 6bloui j'6ta.s 
Et la plus forte conqdte 
Dedans la nui t se fasai t. 
Mais I'amour me transportant 
Yeux clos, je fis un saut noir, 
Et si haut, si haut j'allai 
Que j'atteignis ce que je chassais. 

Tant plus, montant, je m'approchais 
Lk ce sublime transport, 
Tant pius bas je me trouvais, 
Rendu et andanti. 
Je dis "Nul n'y atteindra"! 
Et tant, tant je m'abaissai 
Que si hut, si haut j'allai 
Que j'atteignis ce que je chassais. 

D'un seul vol j'en passai mille, 
Oh! quelle etrange rnanik! 
Car I'eSperance du ciel 
Autant obtient qu'elle esp&e. 
J'espkrai ce seul transport, 
Et d&u ne ht l'espoir 
Car si haut, si haut j'allai 
Que j'atteignis ce que je chassais. 



3.2.3. A m l p  "litfirairen, s fmrel le .  
Des temp tvidenrs aru: temporalits voilkes. 

3.2.3.1. Le genre du texte. 

Le texte est d'abord un @!me; pour cette raison, les analyses 
formelles, de la musicalitk, des rythmes et du tempo sont capitales '20. I1 s'agit 
d'une lem'b, sorte & rondeau, forme populaire tds la mode dam la brillante 
Espagne du XVitme sikle; ceae f m e  pOetique servait de support lyrique (il Ctait 
destine &re chantk), il des thtmes a m o m  ou galants. Ainsi, A la fin de 
chaque strophe, comme dans tous les rondeaux, un refrain reprend l'essentiel du 
couplet introductif. Donc, de toute Cvidence, le maitre spirituel s'inspire d'une 
forme coutumi2re que I'analyse structurelle pnkisera On note dkjA I'influence du 
milieu dam lequel le saint a v k u  et fait ses h d e s  121. 

Deux remarques s'irnposent dCjL Jean de la Croix kpouse aisiment le 
langage l i t w  ordimire de son temps, propre traduire de !a manik la moins 
inadapt&! "ces choses inewles que l'hornme ne saumir redireWl22. Par lk il 
Cpouse son temps. On pourrait donc dire que, par h muation du langage qui la 
prolonge, l'exp&ience spirituelle est structu& selon le mode propre de son 
temps. Mais il s'agit la d'une transposition dont il exclut les frivolitCs. Dam les 
f m e s  litt&aks la mode, il choisit; il met &j8 distance et, en tant que 
e t e ,  malgr6 hi ,  ce sont ses compositions que lhistoire l i W  retiendm On a 

Ki " c o r n  un langage qw' dit son temps au point que le rempsJnit par se dire a sa 

120 M. MAESSCHALCK, "Questions sur le lanaage pcdtique B partir de Roman Jakobson", 
Rcrw phibmphique de Louvain, 87-3 (19891, p. 473 sq. 

121 JEAN DE LA CROM ne fait p m y s b  de ses influences et de ses empnrats; il s'inspk 
en particulier & certains @tes profanes tels que Garciloso BOSCAN. JEAN DE LA 
CROIX suivit A Sahmanque les cours de Fray LUIS DE LEON qui composait des Wmes 
lyriqws et hcoliques sur des t h h ~ ~  profanes et religieux. Il m b l e  &me qu'il await 
tkpmtd tm @te Wen, SEBASTIAN de CORDOBA qui nppliquait, avec plus ou 
moins de bonheur, les oeuvres de EOSCAN P des themes piem et spirituels. Mais ce qui 
n'est que prod& rrtificiel chez SEBASTIAN, atteint avec JEAN DE LA CROIX 1s 
sommets d"un art v&itable. On retrouvem ces commentaires dans Msthilde WRNES, 
Atuhologiede lupa6ie espngtw~e. Paris, Stock, 1957, p, 90 sq. 

122 Cf. 2 Cur. 12,4 & Ie prologue que JEAN DE LA CROIX h i t  au Cmrique Spirituel. 



manr2re"l23. Cette oeum trh incarnk a t  A la fois t d s  personnali& et cette 
originalid lui conf&era, paradoxdement, une dimension universde. 

Une autre remarque s'irnpose. Une Imn'lla, par sa fonction Iyrique 
propre est 6minemment musicale. Cette f m e  a un tempo particulier qui @use le 
dire spirituel et impose une smcturation singu1ik.e & l'ex@ience rapport&!, 
6voqu&, prolong& et relue A mvers eUe. 

3.2.3.2. Perspectives rMtoriques. Di ffbences et rtpkti tions. 
L'analyse du tempo revient A mettre en kvidence certaines 

caractQistiques rhetoriques du texte. 

La musicalitd de ces 36 vers est d'abord rnarquke par la rwtition 
sous forme de refrains, A la fin de chaque strophe, de deux vers qui forment 
l'essentiel de l'envoi: 

wle tant alro, tan alto 
que le di a la cavl & m e  

mar, el amrfiP ran alro 
queledidlacauzakmce 

y j i i  ran alro, tan alto, 
q u e k d i d l a ~ ~ ~ p a k r m c e  

quefu ta d o ,  tan d o  
queledid lacazaalcunce 

Le rythme musical est tgalement marque, scan&, par l'isomorphisme 
des strophes constmites selon une m&me structure logique d'opposition. De plus, 
si on compare le couplet initial (quatre vers) a chacune des quatre strophes de 
huit vers, on constate une architecture ex&mement prkise: Ies deux derniers vers 
du premier couplet sont dp&b ii h fin de chaque strophe formant un refrain. Les 
dew premiers vers de I'envoi font l'objet dfun ddveloppement dans les six vers 
de chaque couplet. Ainsi, si A rep&te le couplet et si B rep&ente le refrain 

123 Texte sm R. JAKOBSON, dejA cit4 p.477. 



qui exprime la rbssite, non B reprknte I'khec, on obtient pour chaque 
strophe du texte le sckme architectural suivant: 

A implique non B 
Or non A 
Donc B. 

(2) en el vuelo quedt!fulro;/mas, el arnor.. 
(3) deslumbroseme la vism..btfiu' ran alto. .. 
(4) y abarido me hallaba../quefiti ran alto. .. 

Quant ii h strophe V, elle @sente une diffkrence notable qu'une 
analyse dmantique et grammaticale p m e m  d'interpdter. 

Ces rythmes sont en euxdmes le signe dune double temporalit& 
diffknce et rwtition, changemat et permanence, temps et non-temps En effet, 
si le changement est signe d'un temps linkire, celui de la succession, la r@dtitim 
marque une permanence et, par lh, un met dam le changement; cet &t est signe 
soit d'un a d t  dam le temps des successifs, soit de l'inmsion d'un autre temps 
qu'il resterait ii dttenniner. La rwtition put  marqua kgalement l'insistance 
#dagogique (pmM mnkmotechnique) sur un klkment de refhnce qui a valeur 
de Q l e  universelle. Ele peut &tre encare, on le verra, la memoire des "touches 
spirituelles"; l ' h e  se souvient des "rowhes ou senriments d'union d Dieun124, 
mais sans se cornporter B leur kgard s e h  un esprit de possession. Le @me, en 
ce sens; serait oeuvre d'une memoire purifik ou simplifide qui ne se souvient que 
de Dieu. 

Or la rQdtition prend dew forms majeures dam le @me. Elle 
affecte d'abord le rehain, fonne la plus hidente. On touche U un Clement- 
kvknement qui sert de rephe Mais elle affecte aussi la structure des strophes dont 
le refrain est l'issue commune. Ainsi, In strophes rep&entent des modes 
diffknts pour atkindre un m h e  terme. Mais ces diverses modalitb sont elles- 

124 P. D'ORNELLAS, ' l a  pure et b i a b u m s e  eSpaancew, J W N  DE LA CROIX. un saint, 
im maim, Vwnsque, editians du Cstml, 1992, p. 96. 



m8mes r & l k  par le m k m ,  un mhe  itinkmire, une m h e  voie d'acds au but 
&sid. Ainsi, dans chaque strophe, quelque chase aniw et donc commence, 
bolue, s'achk. mdre linkire d'un temps fiistorique, celui de la succession des 
6venements. (Eaque strophe a t  come un rkit qui p&uppose une suite 
dtkv&ments, de fits,  une chronologie dont le texte mait h chronique. S'agit-il 
ici de quatre chmniqua d'un mCme e e m e n t  repris dans le refrain? Ou bien 
s'agit-il de la rdatim & quatre expkhca  diffkntes couronnb par la m8me 
issue favorable? Ou bien encore, chaque strophe reprknte-telle une &tape dans 
un long pxesms dont on rappelle, l'khec apparent de chaque &tape, que 
l'issue finale sera une victoire? Impossible de se prononcer en ce dibut d'analyse 
et en ne consichmt que le seul t e a  Toutefois, la dp6tition du mot es@roce 
qui ne se t r o w  que dam l'envoi et dans le dernier couplet tendrait A & un 
6quilibre de edle sorte que ces deux strophes encadreraient les trois autres, 
centrales, qui pourraient former un seul Mt en trois &tapes. On avait QejA 
remarque que h stmtm particuliike du dernier couplet nt@ousait pas tout 11 fait 
le sch&me des trois prkkdentes strophes, L'analyse du temps des verbes 
confirmem cetti diffhnce. 

Cependant, on put retenir que deux temporal& au moins scandent 
le @me et que le kmps de la r@t5tition, tds fortement marque par le refrain et 
par l'isomorphsme des strophes, est cornme une sortie hors de la premik 
tempralit6, h des r-s temporels internes aux couplets. Il y a cbnc dam le 
pokme une ferrontre ou, du moins, un point d'insertion du nonchangeant au 
m u r  meme du changeant; entnxmkment & ce qui doit kchapper au temps, fut- 
ce par la m6morisation Wtitive, et & ce qui est sournis 11 l'oeuvre d'un temps 
destxucteur. Nan seulement il y a du durable dam le phssable mais il y a une 
b&he owerte une transgression vers l'a-temporel au coeur du temporel. En 
fait, le p h e  m&phorise une transgression @& dam I'expknence, sorte de 
passage ii la M t e  par lequel le tempole1 tend A suggkrer ou & laisser s'introduire 
un "nw-ternpllrel" ap&. Des renrarques analogues out ktk faites A prop  du 
temps des verbs dans la Morn& du GznneI: 

"h @ical expen'eme trine amd timelessness interact (..) There is a 
npeafed ndge  ro the fiomier benwen time and etemiiy"lz. 

125 L-1. WOOIWARD, 'Verb Teases ad Sequential T i  in the entico espiritual of San 
Jt lm de la Chum, d m  Formfir m u h n  kmguage d k ,  27-2 (199 1). p. 15 1 .  



Cela interroge sur la fonction du refrain. Parle-t-il de la &mi& &ape 

dam l'ordre de la succession lineaire des evknements? Tous les 6Ements 
semblent justifier cette hypothk. Jean de la Crok essaie-t-il par I& d'introduire le 
lemur dam un autre ordre temporel, non seulement celui aquel l'exp&ience 
mystique donne a d s  et qui serait proprement la "vie bterne11eW, mais oelui par 
lequel l'exphsce mystique pourrait se constituer comme telle? Cette dernih 
hypothese, qui est aussi celle d'une transgression, pourra Etre  en partie confirm& 
par me analyse skmantique qui montrera que le passage & chaque couplet au 
refmin est totdement irnprbisible bien qu'e- En ce sens, ce passage khappe 
B l'exercice d'une causalid qu'aurait rendu possible un temps-succession. 

Ces premihes remarques par les questions qu'elles posent invitent 
donc A une etude des verbes (leurs temps surtout) et des bonds qui, selon une 
prernih approche, sont & l'ordre du &it. 

3.2.3.3. Les verbes. 

Le temps des verbes est rMlateur, d'une part de la situation 
temporelle par rapport aux &nonc#s, d'autre part du rythme interne B la narration. 
L'envoi dome le ton et foumit le scheme de l'altemance des temps dans les 
strophes suivantes. Les verbes sont au pas&: Bquivalents espagnols wit de 
l'irnparfait, soit du pas& simple franpis. Altement donc &s temps de narration 
et des temps de survenance qui marquent, par letr mupure, l'wcurence bun 
kvhement-clef, determinant pour le r&t NaMellernent, le refrain kt kclater le 
denouement dans la soudainete. 

Plus int&essantes sont les diffkrences evidentes, en particulier la 
rupture dam le temps des v&s du b i e r  couplet Apr& un p a d  simple qui 
dsume l'exploit sous le mode exclamatif, on a subitement un h o d  au @sent 
("ptque espemm de cielo t a m  ctlcrmza cuanro e s p e ~ " )  ; &on& est repris au 
pas& simple dam les &ux vers suivants, de telle sorte que I'incise au prhnt 
revient h honcer, dam le temps de l'univml, une sorte de *gle spirituelle. Le 
namteur s'applique A lui-meme cette &gle dans les deux vers suivants, pour 
rkwrnet l'attitude qui W d a i t  il l'action racontk dans les couplets pr&dents Or 
cette egle, comme son application, porte sur la vertu d'e@rance, &J& ~voqutk 



dam l'envoi. On c o n h e  ainsi ce balancement entre l'envoi et le dernier couplet 
qu'il convient donc de detacher des autres. 

- 

Sur cet exemple, on voit comment on peut ainsi repdm une trace 
intkssante, oeuvre bun acte & langage d i f f h t  des auks actes par la forme de 
l'honciation et aussi par les +titions dont il fait I'objet dam le @me. 

envoi $emier couplet 
Y no de esperanzajblto espre sob esre lance 

y en espera nohi falro 

C'est l'esphnce qui & le monk du hkros principal. Ceci est 
renforck par deux vers au prknt, proclamis comme une maxime ou une 
sentence: 

porque espranza de cielo 
ranto &am caunro espra 

La structure en parall& du deuxieme vers est eUe-&me sigruficative. 
Quant au sujet du verbe, curieusement, il ne s'agit pas d'une personne mais de la 
verb elk-meme qui se substitue au sujet es-t. On touche 1B B une des clefs du 
texte sur lesquelles il est ntkxssaire de s'dter.  

Avec les vers 3 1-34, la rupture semble consommke entre l'ensemble 
du &t pdsen~ sous la forme all6gorique (analyde plus loin) et ces quatre vers 
qui en sont cornme le ~urn~mmenta i re :  relecture entibement faite sous 
l'klairage de l'e-ce, plus pfkist5ment de l'esphmce du ciel; la pdposition 
peut indiquer soit l'origine de l'esphnce soit l'objet de la qu@te. L'esphnce 
vient du ciel et c'est eUe qui obtient ce qu'elle em: le ciel. Encore faut-il qu'elle 
trouve dans une b e  un lieu accueillant. Telle est F h e  du nanateur: "j'espkrtzi", 
&j& pdsente dam I'envoi: "paw d'e~poir poitll n'&dtU. Sur quoi porte son 
e-ce ? f i re lance, expression qui se retrouve dans chaque strophe et qui est 



doublement qualifike d ' ~ m s o  lance (vers 1) et de lance divino (vers 6); este 

lance ran subido (vas  22) est bien I'amow divin. Or, au coeur du couplet 111, 

c'est-8-dire au centre m$me du @me, ce qui est eqx% (l'amour divin) devient 
tout 8 la fois le but et le moyen de la conquite. Et si on se reporte au premier vers 
de l'envoi, ce meme amour en est aussi l'origine. Origine, moyen et but de 
I'entreprise, terrne de l'espbnce, 1'Amour divin est bien le tout du @me. I1 
devient mime par &ux fois le sujet principal, et ravit la vedette au JE omnipdsent 
dam le poime; seule I'esphnce mhitera le meme homew. Mais alors, si 
l'amour divin est le commencement (origine), le dkveloppement et la tin du dcit, 

avec lui, le lecteur est propuld dam le temps rkl et voile du pdme qui est 
proprement, selon les dgories tempodes gdnddement admises, un non- 
temps puisque origine et fin se confondent dans I'Cternel prksent de I'amour de 
Dieu. Toutefois, cet Cternel @sent est inscrit dam I'histoire, au moins celle 
d'une b e .  Quelle est son incription dans le coeur du narrateur? 

On per~oit bien dans le @me que la marque divine dam I 'he  est 
inscrite soit au niveau du &ir, sous-entendu par l'envol et la chasse, soit au 
niveau de I'esp6rance du ciel. Ainsi, wmme on l'a dej8 w, l'amour divin serait 
prksent des l'origine (le dkir) tout en &ant aussi prknt dam I'objet e q M .  Mais 
la marque de Dieu, de l'amour de Dieu, est aussi dam I ' h g e  mam'Pre, dans 
1'6trange conqukte faite dam Ia nuit car cette aventure se passe dans le coeur 
meme du hkos. Quelle &range manike, en effet, que cette rencontre & deux 
temporalit& qui en exigent une troisibme! Tout commence par un rkit oii le 
temps des verbes manifeste le temps lineaire de la succession; mais ce k i t  n'est 
possible que par la @e de l'amow qui vit ou s'exace selon un temps oh 
commencement, milieu et fin se confondent, oil tout a toujours commend. Pour 
que le &it ait vQitabiement lieu, il faut concilier ces &u temporalids 
apparemment inconciliables. Cette mystkrieuse ophtion semble s'effectuer dam 
le coeur du narrateur, par l'esphnce qui l'habite. Mais ce n'est pas n'importe 
quelle esphnce. Dam la Nuil obscure, Jean & la Croix Mvait:  

"l'esp'rance ne s'anache qu'i Dieu seul; aussi esr-elle rellerneru 
ag&& au Bien A i d  qu'on peur dim en route &iri qu'elle obtienr 
de lui want qu'elle espPre (...I car c'est la fpm espkrance qui 
touche le ceeur de Dieu et obriettt f o u r  dP 1Uiw 126. 

126 JEAN DE LA CROIX, "La Nuit Obscure', Oeuwa Spirirwlles (forum) Paris. Seuil, 
1947, p. 649. Traduction du P. Mgoire.  



On dhuvre la vkitable nature de cette espQance dans le travail 
qu'elle effectue dans l ' h e  du narrateur. Ce travail affecte le &ir et la memoire. 
Les trois strophes centrales le rnontrent. D'une certaine manih, ce travail 
cathartique affecte aussi l'espoir et I 'eqhnce elledme qui ne vole plus vers 
robjet tant &irk "Nu1 n'y meindra!", gemit l ' he  antantie. Nu1 regret ni 
dhption; il s'agit encore d'esphnce qui, ayant perdu tout appui humain, ne 
peut que se burner vers Dieu 127. 

Seule une analyse du k i t  permettra de le mettre en kvidence, de 
c o n h e r  quelles sont les clefs hmbneutiques du texte, capables & donner 
acds au processus de temporalisation interne au texte et, par 1% B l'expkience. 

Les premiers elements d'analyse ont mis au jour plusieurs 
temporalites mais on perpit nettement que certaines sont au service d'une 
temporalit6 plus decisive et centrale. Or, lorsqu'on tente de la debusquer, elle 
tkhappe d'autant que cet Ctmnge schkmatisrne ternparel tend fi s'anhtir dans un 
"non-tempmlw, bien entendu inexprimable sinon en des tennes qui sont encore 
relatifs au temps. Toutefois, on entrevoit la possibilitt5 & s'en approcher g& 
aux traces que atte titrange temporalid laisse, dime part dans un acte de langage 
tr&s complexe, acte d'esphnce surgi d'une sorte d'impasse spirituelle, et d'autre 
part dam les figures de trangression, sorte & d@lacements majeurs du sens. 

3.2.5. Un ou plusieurs ricits ? 

Si I'on excepte le &but de l'envoi et une parhe de la dernibe strophe, 
il ne fait aucun doute que le @me est essentiellement narratif. La succession des 
temps pass&, correspondants des temps h p i s  imparfait~passt! simple, 
marquent une composition proprement narrative l28. Quant aux pdsents et pas& 

127 Ce point, capital pour ceae recherche, sera ddvelopp5 plus loin. 
128 A ce sujet, voir la magistrale h d e  de H. WEINRICH, Le Temps, Paris, Seuil, 1973, p. 

68 sq. et p. 110 sq. Traduit de I'aliemand par Mich21: Coste. 



wmpods, ils ckoupent sur le temps du rkit les plages propres au cornmentake; 
ils se trouvent surtout dans l'envoi et la dernike strophe, decidCment t& 

originale. De plus, chaque strophe @ s a t e  une structure narrative: penonnages, 
mise en intrigue, *@ties, coup de th&tre 129. 

L'atten tion sera essen tiellement port& sur ce qui fait v&itablement 
kvknement, sur l'axe temporel majeur qui promeut un fait en Qhement. 
Plusieurs signes dam la composition contribuent ii la mise en &viQnce de cet axe 
et de cet Mnement. 

La structure que P. GUILLAUME appelle s c h h  d'incidence perrnet 
de metbe en relief c k s  actions significatives sur le fond de llhistoire. Tel est le 
r6le du pas& simple, Cmergeant sur un rkit A l'imparfait. Un prods vient en 
wupa un autre. Dans le @me, la transition irnparfait/@ simple apparillLt dans 
l'envoi et dam chacune des strophes suivantes. Et d'abord dam le refrain ob, 
malgrk le caractae elliptique du texte, on retrouve les deux temps exprimts ou 
sous-entendus. Quelles que soient les diffhntes traductions franqaises, elles 
reprennent toutes cette altemanc~ Ce qui est d'abord mis en relief est le 
denouement de Ithistoire qui se r@te: Qw & di a lo cam & m e .  Le refrain ne 
wrnprend pas deux vers complets. Le premier vers sert de transition entre le 
couplet et le refrain; il est @dement au pas& simple. Ce vabe ne designe plus le 
denouement mais l'acte qui le p d d e  immediatement et le dklenche. Cest lui 
qui est d'abord rnis en valeur. Peutetre pournit-on dire que c'est le rapport entre 
ce coup de th&tre et le dhouement qui est effectivement mis en relief par les 
temps des verbes, temps de survenance. La rQktition du vers 4 A la fin de chaque 
strophe est une € m e  dinsistance rnajeure et devrait mturellement &signer 
11&6nement qui justifie le @me. Cet Mnernent est le mCme dhouement 
heueux (happy end) de l'histoire que chaque couplet raconte. Pourtant le fait que 
ce denouement soit connu d2s l'envoi ;1 la fois accentue et neutralise son 
importance. Il I'accentue par le double fait & la mise en exergue (au &but du 
@me) et de la quadruple r#tition. Mais en meme temps, il dkplace l'intbet du 

lecteur qui connaissant le denouement de rintrigue, merveileux et impr&isible, 
slaUachera plutbt au moyen de parvenir P ce ddnouement. D'oii I'imprtance du 

129 Chacune des strophes purrpit se pEter aidment i une d y s e  pimassienne: tous I t s  

616nmts vd& par la gnmrmiR amative soot li; cepeodant, ce type d ' d y s e  n'est pas 
patineat pour I'objectif vis6 ici. 



fait r a m  l'avantdernier vers de chaque strophe et qui, par la composition du 
@me, est pamculihement mis en relief, comme mBdiation indispensable et 
ktonnante enhe chaque couplet et le refrain. 

Ainsi, la structure du @me et la temps des verbes soulignent deux 
Mnements rnajeurs justifiant le @me. L'analyse des rtkitscouplets devrait 
perrnettre de distinguer celui qui sert de clef de compdhension ou perrnettre de 
m e  en evidence un trois2me Mnement plus fondamental et fondatem des 
autres. 

Un exploit de fauconnerie. Une mktaphore principale d6veloppie tout 
au long du texte organise le @me en all@xie. L'image cen@i.de est celle du vol 
dfun oiseau rapace lors d'une chasse. L'histoire racontk est pdsentke comme un 
exploit & faucomerie. Mt autobiogruphque, le narrateur JE s'identifie donc il 
un oiseau de proie en pleine chasse. Avant l'heureuse issue, connue d&s I'envoi, 
des rebondissements animent Ifintrigue; ils font l'objet des couplets des trois 
strophes centrales et retiennent I'intMt du lecteur plus que le dhouement qui, 
quelque merveilleux qu'il soit, est d&j& connu. Les isomorphismes shantiques et 
structurels des couplets permettent de &gaga un scheme qui resume Ifintrigue de 
chaque &it, que ceuxci soient consickks come  les uois &apes d'un seul rkit 
global ou comrne trois exploits & fauconnerie in-ndants. 

Dam tous les cas, Itintrigue developpe quabe Ctapes: 
let acte: animk d'une volontd et d'un &sir farouches, l'oiseau 

s'envole tds haut, le plus haut possible. Mais (2me &ape) ce vol est un khec: 
premier faux dhouement. Intervient alms un fait nouveau (coup de Wtre) qui 
permet un vol exceptionnel. Enfin l'heureux &nwement voit l'oiseau atteindre la 
proie tant convoitee. On obtient le schkma lidah suivant: 

Vol de l'oiseau seul - > khec ( v d  trop court). Vol aide - > dussi te. 

Autant I'khec est cuisant et total, autant la rkussite est exhaordinaire 
et compl&te. Mais il ne s'agit pas d'une victoire & pussession. Le narrateur parle 
d'atteindre la proie non de la saisir ou de la poda. Spirituellement, dam 
ltexp&ience mystique, Dieu se lake d'abord toucher; et, chez Jean & la Croix, 



ce toucher aura &s suites: l'union. Et c'est la memoire de ce toucher divin qui est 
rappel& dam le refrain. La stucturr: logique de l'intrigue est celle des contraires 
du RIEN I TOUT. 

Le tableau ci-aprb reproduit ce schema 1 partir du texte lui-meme: 

- 1 Mon vol demeura trap court 1 La conquete dam la nuit ... 1 Nu1 n'y atteindn I 

I strophe 2 j strophe 3 j strophe 4 

111 I Mais l'amour si haut vola I Mais I'arnour me i Tant je m'abaissai I 

I 

11 

I / transportant, si haut, d haul I Si hut ,  si haut j'allai I 

! 
Tant voler il me fallut j Tant plus haut je m't3evais j Tant plus je m'approchais - 

I 
t Que me perdisse de vue 1 Tant plus dbloui j'&.ais i Tant plus bas je me muvais 

I i 

I i ''all& ......,.. *.. ...... .. ............, , ............................................... +.J..* ..,.*..*,*,..................,,..,...,., * ....... * .................; ..................... *..**** ............................................. 
N Que j'atteignis ce que je I Que j'atteignis ce que je i Que j'atteignis ce que je 

chassais. j chassais. I chassai. 1 

Tableau VII. L'inhigue. 

L'isomorphisme est evident. Un mCme projet est it I'origine du 
drame. Un dtsir, un JE VEUX dam lequel M. de CERTEAU voit une 
caractQistique essentielle du dire mystique 130. Ce je veux fait un, chez I'oiseau, 
avec sa nature meme d'oiseau de proie: voler pour atteindre une proie. La 
difficulti de I'kpreuve tient ii la nature de la p i e  convoik et 4 la qualitk du 
dsirl31. Le premier acte suppose Qnc un temps spkifique, fondamental, celui 
du dhir propre 4 la nature du sujet qui est un &re de &sir132. La hauteur du vol 
requise par la proie, commune aux trois rkits, excede dam les trois &its les 

130 M. de CERTEAU, La fable mystique, op. cf. pp. 225 sq. 
13 1 Que le d&ir soit app&it sensible de possession ou pur dbir de Dieu o'esl pas indiffhnt au 

su& de I'encreprise. 
f 32 A propos de I'mthroplogie sanjuaniste, se reparler A !'article de M-S. ROLLAN, 'Amour et 

desir chez St JFAN DE UI CROIX', Mlogique, 113.4 (1991): ' L'homme smjuunisre 
err un &re de d&ir(. ..) si la rtfalitk pormnmnelk est union d'amour, ta rtklitk spirituelle err 
sdpvmron &mnte(..) t'au sehwnfiiqrrr de la privation - la nuit en p * w i o n ,  
d&pouillmenr, am!untissemenr, manque-. est celui qui exprime k mkux la ramfonnmion 
du dirir; pn'wiion n pm$caion dc tora ce qui de&on objecrk ou subjmtrive anbarrmse 
Iedksir a l e j m e  ti l'mnour. " (p. 501) 



aptitudes naturelles de l'oiseau, qu'il s'agisse de sa perception visuelle, de sa 

volontk ou de la connaissance de lui-meme. Si I'oiseau peut dksirer cette proie 
prestigieuse, il ne peut pas I'atteindre par ses seules forces. Le premier dram est 
dam le paradoxe. L'exploit projet6 outrepasse ses capacitks naturelles. Dans son 
effort obstinC pour l'atteindre, il s'kpuise et se perd; le deuxi4me acte, dam les 
trois couplets, traduit ce double Bchec: la dkfaillance de I'oiseau et I'kchec de 
I'enmprise. Sfaillance de I'oiseau (Je me perdisse de we, rant plus Pbloui 
j'bais), qui perd tous ses @ r e s  cognitifs sensibles jusqu'i se perdre lui-mtme 
(rendu, &ntiAduit d rien); khec de l'entreprise (mon vol demeura rmp 
coun, nu1 n )  atreindru), mais aussi la plus jtme conqu8e dedam la nuir se 
fdsair. La qqutrieme strophe parachbe l'khec. Il ne s'agit pas seulement de 
perdre les rephes sensibles, ni mCme ceux de I'intelligence. I1 s'agit ici dune 
&sappropriation totale et, par IA, d'un oubli de soi. Le psaume 7 2 , ~  dit " j'ai PtP 
rPduif a rien ef je n'ai rien sun. Jean & la Cmix commente ce psaume et I'applique 
A la &moire: 

"I1 esr importan! que la mkmoire s'ankanrisse ainri aJn que se rialise 
c m  polr,& de LWid qui a trait a cene puriJcmanon c..) ce nort-savoir 
doru park Lkvid n'esr pas awr4 chose que l'ininrelligence er I'oubli 
oh tombe la msnOirenl 33. 

Pourtant, k h e c  n'est pas la fin de I'entreprise. L'khec se 

transforme en conscience de I'kchec, en expkrience positive de l'khec et donc en 
aveu de l'irnpuissance. Ce passage par le n b t  et I'kchec de I'entreprise ne sont 
pas causes &humiliation mais seulement d'authentique humilitk, peut-h parce 
que Itkcher: est justement une &sappropriation consentie (sorte de transgression 
dans la volontd). Au temps & It@reuve et de la mort P mi-meme, sucdde le 
temps de l'aveu et de l'espdrance &stink. Une sorte de conversion du dksir 
s'effectue. fl sait et recommit que seul, il ne peut rien. Son &sir n'est plus 
d'atteindre par lui-m&me la proie convoitk, bien que le dCsir demeure, purifiC Il 
ne se nourrit plus que de l'eqhnce du ciel ou plutdt son e@rance n'est plus 
que dans le ciel, spirituellement, n'est plus qu'en Dieu. 

Alors, ltirnpr6visible advient, libhteur. Les trois couplets rendent 
compte de ce coup ck t h W  prbddk, dam deux des strophes, par un mais de 
rupture. Sur la nature de cette Ctrange intervention, les trois couplets semblent 

- 

133 JEAN DE LA CROIX, Nuit Obscure 2.82. 



cliffher. Les strophes deux et lrois sont claim: ce n'est plus l'oiseau qui a 
I'initiative mais I'amour qui t~nrporte, c'est-&dire qui pork I'oiseau au-delh de 
ses props  limites vers I'illimitk de l'objet & son &sir. La quatrihme strophe, 
plus grave, conserve P I'oiseau I'apparente initiative du vol ultime: si haw j7allai! 
Mais comment est-il possible qu'un oiseau a n h t i  et abai& au plus bas puisse 
aller par lui-mhne jusqu'aux ccnfins du ciel? A moins que l'acte meme de la mort 
A mi-meme, consentie, n'appelle I'autre absolu, que I'oiseau, cksapproprit, ne 
soit plus que LiW et acte de dire oui, oui absolu, inc&mh& M. de CERTEAU 
affirme que " k pstulat mystique pose I'illimirk dun OUI", acte majeur s'il en 
est! A moins que le rien n'appelle le rout, que seul le Tout-Autre puisse sauver et 
wmbler celui qui n'est plus que rien d&imru. 

Temps & I'imprdvisible, c'est-&dire du non-&termink, de la 
gratuit& temps de la vie, de la r6surrection. Le temps dont il est question ici est 
sans commune mesure avec celui qui mesurait I'ascension prernike de l'oiseau. 
"D'un seul vol, j'en passai mille" marque bien, en synthbe, la demesure de 
l'amour. 

Etrange, cet amour qui n'entre pas natwellement dam les images 
props  au &it all@orique; en effet, l'amour n ' w e n t  pas au vocabulain de 
la chasse. Tout se passe comrne si un autre &it se substituait au premier, comme 
si le narrateur, sortant de l'allkgorie majeure en nommant sans image le m i  
d'oeuvre de Faventure, revenait brutdement dam le champ du signifit!. L'histoire 
serait bien celle d'une h e  amoureuse en q&te de Dieu. Chaque couplet dhivant 
un itinhire spirituel, celui du d&ir, & la purification jusqu'h Sillurnination de 
I'union d i ~ i n e l ~ ~ .  Le sch&rne & cet itin* serait simplernent deli6 par le texte, 
e n t e  sans fondement au- que la sin&& du tdmoignage du narrateur, ce qui 
peut hisser insatisfait. Il faut, semble-t-il, aller plus loin dans l'analyse. 

Comme le vol e l  d'un oiseau, l'image symbole du vol de l'oiseau 
s'av&re impuissante B rendre compte de l'impr&isible issue. Le symbole du vol 
fonctionne dans le champ humain du &ir, de la q&e, lieu du mouvement et du 
changement, donc du temps l i n ~ ,  tel qu'ARISTOTE le d h i t  longuement '35. 

134 PeutQtre fpudrnit-il ici parla plus Iongwment dts &ois purifications de I'asck spirituelle? 
135 AIUSTOTE Physique N. 



Jean de la Croix utilise donc la &finition aristotkbcienne du temps comme mesure 
du mouvemt puisqu'il mesure le vol de l'oiseau cornme tmp courr. Par contre, 
lorsqu'un seul wl en p s e  mille, on entre dans la dkmesure, dans le champ du 
non-mesurable, de la transgression. Le vol, symbole du mouvement, du 
changement au meme titre que le &sir dam Ititinhire spirituel, est dkpasd, 
transmut5. S'agit-il encore d'un vol? Non. Car I'oiseau est transport& Ce qui 
perrnet l'ascension n'est plus le vol de l'oiseau mais on ne sait quel souffle 
ascensionnel qui pork l'oiseau, peut-&re le souffle de Itesprit d'amour! Et c'est 
ce dkpassement, ce msport qui est proprement 1YvCnement mystiquel36. 

Quelque chose advient d'irnprhisible dam sa rnanikre et si nblisation, mtme s'il 
ktai t espM dam la foi. Ce qui arrive patticipe ii la fois du changement, et donc du 
temps, et de Itintemporel, du non-@visible (impdwisible non par ignorance des 
causes mais par la nature mCme de celui qui a l'initiative ultirne de l'entreprise et 
dont les actes khappent au champ du conditionnk). Le radicalement nouveau, 
extra-ordimire, sur-naturel, ne peut Ctre approchk A travers des r e r e s  naturels, 
des mesures humaines. I1 faut changer d'ordre et d'abord de langage. A la limite, 
mCme la mttaphore khoue. Le mot amour est B la fois le triomphe et I'khec de la 
mktaphore. Avec l'irmption de l'amour dam le langage, la vkritk transpace 
Itartifice de I'allkgorie. La logique s'affole et Mgaie des paradoxes et des 
oxymores. Le JE n'est plus le sujet et purtant le demeure. En effet, le sujet 
grammatical JE laisse l'initiative A l'amour tout en participant B I'bvknement 

En fait, et ce depuis le &but du &it, qui a v&itablement l'initiative 
du projet et & l'exploit? Et d'abord, quelle est pour l'oiseau, l'origine de son 
envol, sinon 1'4lan que le fauconnier lui imprime? Quelle est donc dam 
l'ime, l'origine de ce dbsir de Dieu sinon Dieu lui-meme? "Sespirai ce seul 
rranspon" ... "Ravi d'un rranspon d'amour". 

Ma]@ la apparences, I'amour n'intervient pas dans le texte comme 
baguette magique d'un conte merveilleux. I1 est A I'oeuvre &s l'origine. Sans lui, 

Dans un tout autre registre, C. BAUDELAIRE pour parler des rapport de I'homme et du 
temps, choisit les &lit& de I'oisau, du vent et de I'horloge, de tout cc qui est le 
mouvement meme ou son symbole, daos C. BAUDELAIRE, "Eoivrez-vous" dam Les 

fZeurs du mnl, suivies de Pairs poPmes en prose, Paris, Ressrs Pocket, 1989. 
136 Et, en &me temps, 6vhement pdtique car, au sens Ctymologique, la dtaphore est bien 

uu transport, un elan qui porte I'image audelh d'elldme, vers Ia signification. 



il nty amit &me pas de &ir, il est cornme la VLW du &ir. Mais il rnanifeste 
toute sa puisance lorsque les facult& de l 'he (intelligence, memoire, 
perception) v idk  d'elles-mCmes, lui laissent bute la place et s'abandonnent ii 
lui. Lorsque 1cJE VEUX humain devient "qw ta volont4 soit w e ! " .  Dans la 

Nuit Obscm, kin de la Croix Wt: 

"L'mour seul qui anirne l ' k  la sdlicite et la presse de donner son 
m a r  au Men-Aimti Cest lui qui la meut, qui la guide et lui fat 
p d r e  le wl vers Dieu sans qu'eUe sache commenr ni de quelle 
nuait?nn. 

"Taites les @ulth de mon &me er de mon corps se meuwnr par 
mw tour ce queh fd, le fais p amour; tout ce que je so@e, 
je k sou@ par murn137. 

Mtis, pour cela, il faut que l 'he  et l'&tre tout entier ne fassent plus 
obstacle A Itoenrie arnoureuse & Dieu 138. LA encore, c'est l'amour qui va rendre 
cet &re capabk d'aimer, cct~pax mi: telle est la sUCCeSSion tr&s temporelle des 
ipreuves de puificatioa. Purification &s sens, de Pintelligence, de la volontk et 
peuMre surtat & la mkmoire pour qutele ne =it plus que memoire de l'arnour 
de Dieu et que, par I$ l'espkrance n'esphe qu'ea Dieu 139et n'e@re que Dieu. 

JEAN DE IA CROIX, Oeuwes spiritueIlcs (ram), ddjll citd, p. 668 & p. 801. 
Sur l'unid & actions divine et humaine dans I'oeovre de JEAN DE LA CROIX, voir par 
exernple: J. KRYNEN, JEAN DE LA CROIX a l'amrure de la mystique espqnole, 
(Trance M e  Recherche"), Toulouse, Resses univasitaires du Mi, 1990. Vou aussi le 
commw?aircde J.C. BRETON dans le cornpte rndD qu'il a fait de cet ouwage dans h d  
th4ologiquea phrlosophique, 47-3 (1991), p. 461, oh il recdt avec I'auteur "qu'il ne 
s'4gir p dapper  mais & reconnafm qdil y a dans la prsonne humaine une passivite! 
diqwnibk 1 &re agie p r  Dieuc..) position lmgemenr accept+ aujourd'hui che; les 
t#o&gim & la vie spirituelle'. 
On pat mfi repindre les remarques de L-J. WOODWARD duns un article ddj8 citd, p. 
155 'In tkspihal  ssenre, SM Juan is guurding rk indepndonce ( h v e w  p c r i b a d  a d  
r e d d )  $tk human will within the divine will, while simultaneously claiming mri 
inrerdepcllbncc of both wilh". 
P. RICOHJR lffirme dam Tempr et rPrir JE "Sans mimoire, n'awns-nous c e d  
d ( a f i m , p h t  dPFm.--* (p. 370). SP ce point, vou tout particuli&rement les 
rn&htim da Rre. MARIE-EUGENE DE L'MFANT &US dam Je v e u  wi t  Dieu, 
Vens(ique, hitiom du Carmel, 1988, p. 388 et p. 918. Dans un owrage ddj8 citk, P. 
D'ORNEIlAS peut ecrire B ptopos de JEAN DE LA CROIX: "Plus la mimire se 
d@niint,+ elk a d'espthnee a plus dle a cfaphance, pplur elle a d'union d Dieu; oui, 
plm I ' k  q& de Dieu, plus elk obtient a elk rrpPre da~ntage a proponion qu'elle se 
d&dktdtuur&ge" @. 97). 



Tout se passe alors comme si histobe racontke dam le @me etait 
habit& par une autre histoire, celle & l'alliance de l'Amour &me1 et du 

nanateur, dont le modde Wlogique, originel et archaique, s t  l'alliance de Dieu 
avec l'humanitk par la maation & l'amour du Christ, abandonnk B la volond du 
P&e pour que 1'Amour vainque la mort. Dans une des Romances, Jean de la 
Croix kait: 

"J'irai chercher m n  Epouse er sur Moi prendrai 
ses fatigues er rravaux od rant elle peim'r 
er a$n qu'elk vive, p u r  efle je mourrai 
er la tirant & lakse,  d Toik la rendrain"? 

Et, ici, c'est 1'Amour qui sauve gracieusement l ' h e  du n h t  auquel 
elk est rendue. Comment, dans la perspective Q foi qui est celle du *me, ne 
pas penser B I'arnour total du Christ en mix: 

" Celui qui aime stoublie soi-m4me er pour ne penser qu'a l'aurre 
(...) L'expression la plus parfaire de cer m u r  est le Chrisr sur la 
croix I1 nous hnne row, absoIwnenr rout, jusqu'a rester sans rien, 
jusqu'ci mourir. Er c'est a ce moment-la qutil nous r&P& la vraie 
rMir4 de Dieu: la r&urrection (qui est) 1'~laternent de cene 
expression: Dieu esr amour"l41, 

C'est pourquoi, la mort ii sobmime donnk par amour en propre ZI 
rkvkler I'amour qui vainc la mort. Aussi I the,  rendue et anht ie  B cause de sa 
qu&te d'amour, est bien proche de rhkler 1'Amour qui ne meurt pas. Il lui suffit 
de ne pas &sesp&er ou plutdt d'esj&er contre tout espoir c'est-Mire d'esp5rer 
dans Ie Seul Amour. L'itinQaire peut alas &re spiritueUement interpetk comme 
un mkmorial de la Passion du Christ. ll a force de dvklation et le mystique a la 
force de 11ap6tre. Tr&s audacieusement, chaque strophe pourrait &re relue A cette 

lumih. Chacune raconte comment se reproduit dans l ' he  l'evknement pascal & 

la passion/mort/rburrection du Christ. Comme I'affinne un commentateur 
contemporain: "La &gation (elle est au cueur de chaque couplet) a son origine 
dam le m)stt?re du Christ, prindpe er milieu d'une crkm'on nouvelle (...) en fair, 

la ctoix est 1'41Cmeru cenrral de I'erpe'rience s m j d t e " .  Dam La mm4e du 

CamKl, Jean de la Croix n'affirme-t-il pas: " Le Chrisr esr chemin er ce chemin 

140 JEAN DE LA CROlX PoPsier mystiquer, op. citd p.117 
141 J. GARCIA, Thhlogie el expression po&iquen, op. cit., p. 194. 



est de murir u notre m r e  (..) Le cake esr & moun'r a sa nantrem14*. Se perdre 
de we, Ctre redue et &e, avouer que nu1 n'y parviendra, n'est-ce pas 
mourir A sa naturel43? Mais alms, 

"L'espkrance n'a plus aucun appui cr6, elIe ne pew que se rourner 
vers Dieu seul. Elle wle ven l'unique qui esr incr66. L'he portage 
11esp6rance de Jhus enti2rement t o u d  vers son PPrew1e! 

Ainsi, si le nom du Chnst n'est pas prononce dam le +me, sa 

prtsence cornme amour de Dieu incam6 est aus-entendue par le *it des 

6preuves qui ne prennent sens religieux que par la rhlitk christique. Ye Chrisr 
esr snccturellemw prt3em d ltitin4raire du sujer qrcand bien m h  il n'est par 
n o W  en choque pan du discoursn145. Ainsi relu, le @me rtvele comment 
ltime a pu &cider, de l'intkrieur, avec Celui qu'elle &sirait: Dieu-amour et 
particuli&rement, le Christ, Amour incam& 

Mais alms, le rkit fondateur de l'alliance nouvelle avec 1'Amour 
serait dam l'ordre spirituel, l'6venement premier A partir duquel tout autre 
tvenement ntest qu'une memoire vivante. L ' b e  ne se souvient que de Dieu et du 
Christ qui en incame 1'Amour; telle est I'oeuvre de I'espkance dam la memoire. 
C'est en e q h n c e  que I'union d'amour at rernhorke au weur des nuits car 
cette union est alliance d6jA et toujours Mi& dans l'&ernie et dam lthistoire 
des hommes par le C h r i ~ t l ~ ~ .  

142 MonrPedu Camel, 11.7. 
143 M-S. ROLLAN, "Amour et dbir chez St JEAN DE LA CROIX*, Zle'ofogique, 113-4 

( 199 l), p.500 sq.: "La pun@arion nocturne ne se donne p pour objeaif l'indiffirence ou 
I 'aphie C..) Bien au connaire, la rdical i t i  du vide p m p e '  est pmpmonnelle d la 
comcienccdune wcatwn & pknitrde er & don, c'ut-ddire d'amour (..I chacune des w u r  
tht!ologqles est le mode dtedFtence ou de punjkmion qui c m p n d  a 19une des nois 
facu1rP;F & L'&, mendement, m t h i r e  et wlonre'". 
Ou encore, M. LAUX, 'l'expkience & nkgation chez St JEAN DE LA CROIX", 
Rechercb des S c i m  religieuresl 80-2 (1992), p. 220: 'Les wnur rhiologales p&Prrenr 
les puissances de ll&ne aJin de les rrcrPer: m * l  de riorganisrrtion que dalisenr (selon les 
mots de lEMr DE LA CROlX dam M.C. 11, 6 1 la foi en l'c~endanent, L'apPmnce en la 
mthoire er la churire' dam la wlonte'". 

144 P. DORNELiAS, op. cit., p. 102. 
145 M. LAUX, op. cit. p. 221. 
146 L-S. WOODWARD, op. cit., p. 154: "San Juan is clear about the place of rhe memory in 

linking time and eremiry (...I 'Los qw pntrendmas a que el a h a  se UM con Dim segdn 
la tnemoria en erprraniu' (subida 11I, 15) San Juan wi re  in Nixhe 'La memoria se ha 
lnzcado en apensiom a m  de gloria' . Sinrc hop is roorod in the memory, this jbculy 



Le temps fondamental du texte serait ce temps de I'alliance par 
lequel l'union est possible entre Dieu et la crkture, p lequel aussi la mort n'est 
pas le &rnier mot de Ifhistoire humaine. Toute union avec Dieu est possible dans 
l'avenir et peut Ctre esp8-6e parce qu'elle est deja d i e  pleinement dam 
l'alliance nouvelle et Pbhement paral qui at proprement l'Amour fait chair 
jusqu'au don de lui-meme147 L'Qreuve Q la nuit a dQouill6 le mystique du vieil 
homme. C'est l'homme nouveau qui pense, vit, compose, &it. La forrne du 
@me figure cette esp6mce; malgre les appafences, les &idenas des rwtitions 
qui s'imposent, le @me n'est enfermk ni dans un cercle nuptial ii l'int&ieur 
duquel l'union serait rernbmde et s a v o ~ ,  ni dans la r$etition didactique 
d'une technique ascktique qui assurerait le succb d'une entreprise spirituelle, 
comme la *tition structurelle des couplets aurait pu le sugg6m. Commence et 

termink par I1esp&ance, le pdme est ouvert il une fkcondite il venir, la fbndid 
meme de 1'Amour Qnt la parole et Ithihire @tiqua sont les premiers signes. 
C'est le signe mCme que I'union tant convoitee n'est pas totalement rhliske, tout 
en 1'6tant en esp6ance et de mani8re ponctwlle; ainsi, memoire et esphmce son t 
nkcessaires. Que le pdrne, SO* de manifeste de l'ex~rience vkue, ne soit pas 
la trace dune union parf.dlte et complete, c'est en particulier evident par la 
prksence d'autres tempo que l'6ternitk. L-l. WOODWARD peut M e :  

""What the soul seeks is la igualdad de union con Dios (...I In the 
total union in Heaven this longing will be satisfed, because su 
eruendimiento sera etuendimiem de Djos, su wlontd setti wIowiui 
de hos, y mi su amor sera amur de ~ios"l48. 

En ce sens, l'exp&ience mystique que le e r n e  raconte n'est jamais 
achevtk ou plut6t elle n'est qu'un cummencement, un Ban, pour aimer toujoun 

faces nor only the past, but also the fiture In other tennr, rhe Janus work of the memory 
is an analogy of the relationschip of rime and eternity". 
Ainsi, la vl5ritable aipdmcc mystique ntest pas dam I'attmtr mais dam la certitude dz 
I'avhement dc ce qui s t  dbja &did. D'ORNELLAS put  dcrire p "l'esp!rance m fond& 
sur une prwnesse r&ulk&e ". Op. ci t., p. 1 1 1. 

147 A p r o p  du Christ et du myst& pascal dans Itoeuvre de Saint JEAN DE LA CROIX, voi. 
I'articIe d6jA citb de P. D'ORNELLAS; l'auteur montre la p o r e  du mot espagnol rtclnsi~o, 
passage, qui pennet A JEAN DE LA CROlX de &finir la nuit; 'On apple nuir fe psage  
de ['&me d I'union b Dieuw. C'est aussi le terme employ6 par 1s juifs espagnols pour 
designer le passage dr la ma Rouge. 'A ToMe, i2 y avuu une synagogue 'de[ transito'. 
Ewcation du mystire pascal, parsage que le Christ a accompli 'me fois pour toutes dam la 
nuit de 14 mu (...) la nuit est w a i m e ~  une Pdquen. (p.75). 

148 Op. cit., p. 156. 



plus ou pour hisser en l'iime 1'Amour airner i sa maniere. Et le @me a t  une 
manibe pour Jean de la Croix de faire memoire de ce qu'il a vku, en ne se 

souvenant que & Dieu et donc en itant B la fois fidde au pas5 et offert B l'oeuvre 
A-venir de 1'Amour en hi. 

Les remarques prWentes sont c o n f m k .  Les dkplacements 
jusqu'ii la trangression, ont pu Ctre &vantage signalb. Les actes majeurs, acte 
d'espdrer et agir-Mtir Q la dksapropriation sont autant de tmes indiquant oh 
creuser p u r  meme en bvidence une tempomlit6 Wfique i cette exphience 
mystique, aussi fuyante que nkessaire pour I'ordonnance du site. 

3.2.6. En guise de synth2se. 

*Une fois composPs, ils conrinuent de ~iwe"14~.  

"The rime is the clarh of history and 

amiryml5O. 

"Quel rappm y a-r-il enne...& rentpore1 

a 11trmt?n151. 

En introduisan t l'analy se des textes mystiques, on s'interrogeait sur 
la possibilitb dune compn5hension de ces dim. A ce point de I'btude, il est 
n b s a i r e  de se demander, non sans quelque crainte, ce que signifie en fait 
enrendre un @?me de Jean & la Croix. Meme si, pour le maitre spirituel, "la 
p h i e  constisue l'expression la plus parfai~e de sa pensieWl52, sa langue poitique 
est dk-conceprualistfe au point que s'en muve modifit lout essai pour la 

comprendre. Pam qu'il est langage du v&u et langage vku, le pdme est 

d'abord B recevoir, A accueillir: "La poPmes ne se lisenl pnc; on les fiiquente, on 

14;kAN DE LA C R O ~ .  Oeuwes complkcs, Paris. Desclk, 1959, p. 1171. Traduction du 
R.P. Cyprien. 

150 L-I. WOODWARD, op. cit., p. 157. 
15 1 JEAN DE LA CROIX, "Montk du Card" ,  Ocuwes Spiritwlles (rorm), op. citC, p. 49 
I52 J. GARCIA, "Ihhlogie et expression podtique", op. cit., p. 193. 



les laisse renrrer dam le coeur (...) on emre en ~ ~ i s i e " 1 ~ ~ .  On p u t  dire par 121 que 
toute explication manque la realitk vkue par Ie mystique lui-mCme dam et par le 
@me 154. 

Et certes l'objectif de ces quelques analyses n'ktaient pas d'expliquer 
le pdme mais bien plutSt, A parti. de lui, de s'interroger sur le temps comme un 
des elements spinfuels qui a rendu possible ce prolongement de l'exphence 
qu'est le @me. Pour cela, il h i t  indispensable & mettre en evidence les clefs 
temporelles et les axes ternporels qui I'habitent; doh une fikquentation et une 
b u t e  pdculi&es du texte B partir & plusieurs appoches, autant de manihes de 
chercher sur un &epteur une longueur d'onde ou une Wuence qui permette 
l'audition favorable. Et c'est lA que le mys&e pdtique a agi, intrcduisant peu A 
peu I'analyse, par les cercles et les paradoxes de l'ecriture mystique dam 
ll&unge mmi2re que dkcrit la &mi& strophe. Comrne pour I'oiseau de la fable 
mystique, les refires rationnels, coutumiers ne sont plus opthtoires. Tout se 

passe comme si, pour &re vraiment entendu, le dire mystique exigeait de 
l'auditeur un changement d'ordre, de niveau de conscience, conversion sans 
laquelle la nhIit.6 mystique du conwrsar est rnanqk, pour dike plus que parole 
mystkieuse et elrange. Ou bien on pretend comprendre le pdme, et on le manque 
comrne mystique, w l'ouvature propre au dire mystique rtisiste la cl6ture de la 
compr&hension rationnelle; ou bien, on souhaite avoir quelque approche 
authentique & son fondement mystique; on s'aperwit alors qu'une brkhe doit 
&re ouverte dam Itannature intellectuelle par laqueUe le lecteur voulait 
comprendre. Il hut pour cela que la conscience meme du lecteur cesse dl&tre 
intentiomelle pour devenir attentionnelle. Alms seulement, elle est entrain& dam 
le monde B la fois &I et voile du @me 155. 

- - -  - - 

153 Idem, pp. 184-1 85 
154 JEAN DE LA CROIX h i t ,  B ce sujet: "Ce senit ignorance de pewer que les dirs de 

l'atnour en intelligence myrtique. relr k s  canriques que je prksente par quelques sorres de 
pmlssepuissenr bien cxpliqwr (...)" 2t aqmdant " les dirs d'amour, i l  mut m ieu  les 
expliquer dam route kur  ampfeur afin que chucun en pmflte s e h  son mode a so capacirP 
d'esprit,p&6r que les abdgerd rcn scul sew T...) a ainri, bien que de quelqw manike ils 
se wient expliquh, if n'y a par lieu des'en tenir cf f'explication (...I car kl science myrique 
qui provim pr m u r  if n ' m  point nircssaire & l'entenhre d i s t i n c r ~ l ~ l l  pour qu'elk faue 
son &it d'amour n d'afedwn d m  I'&nen, C a n t i p  spirituel, 1-2. 

155 D m  ce scas, Y. CATTIN a pu bcriFe: " Le discouts mystique ext en /air le &it d'un 
w p g e  a d'un wpgeur qui nous raconte sun ma1 du pp, en dkmant  un pyv qui err le 
rdm a que pounant n w ~  ne connaissons pas I...) c h  de nour mrraient de semiter 



On peut dire qu'alors, la lecture mnfiw du @me se spiritualise, ce 
que d'ailfeurs exigeait le dire mystique; c'est le probl&me dkjh ivoquk du langage 
afln que J. LADMERE kvoque 11 propos du langage des spirituels: 

"Muis comme tkrmignage, c'esr en d@nitive d une prise de position 
d w ,  a une mIIMnde d'engagemenr que le hguge des spirituelr en 
appelle. Pour &re compris, il demand4 une v&itable aflnitt! avec 
cetui qui par&. II ne put donc &re vmher~ compris que d m  la 
mesure ou il park au caeur. L'adyse du hgage peur klairer son 
s t m ,  darrs une cerraine mesw elle est loin d'en donwr une vraie 
comprt!hension "Is6. 

Estce IA un effet de sa fhndig? Sans cet effet de lecture, la trame 

spirituelle se ~ h s e  au lecteur. Or le temps recfierchi est un des fils de cette m e  
textuelle et existentielle. 

A la limite, cette temporaliti requiert, pour Ctre ddbusquk, un acte de 
lecture qui soit structtd d'une manike analogue au texte. Cela tient, semble-t-il, 
au Fait que cette temporahbi parhcipe bun temps qui khappe A une 
compnihension strictement causale, celle que rechercherait un lecteur 
spirituellement dhgagd.  Mal@ ces difficdtks qui mdamnent toute approche 
rationnelle du pdme mystique A nlCtre qu'infinirnent asymptotique, et peutCae 

@ce ces difficult& mCmes, il a 6tk possible de recueillir les traces souppnnks 
de plusieurs ordres de temporalibi qui co-habitent dans le texte. I1 s'agit d'odres 
diffhents, signifiant par 111 que ces temporalit& ne sont pas comparables et 
qu'ainsi, elles ne sont pas exclusives l'une de I'autre. Toutefois, leur ordomame 
invite A rechercher celle qui donne au texte, et donc A l'exphence dont il est un 

moment, szt qualit6 mystique et chdtieme. Pour cela, il est maintenant nksaire  
de redessiner 1es contours du scheme spirituel qui habite le texte et, par IA, 
constitue I'axe de I'expknence mystique. 

Au centre du texte, cheville ouvri&re de l'exphence, il y a l'Amour 
divin, souffle qui porte l'oiseau jusqu'h entrd dam l'illimitk Mais I'Amour Chit 
d6jB A l'origine du &sir, il donne le premier &an, et il est le terme de l'aventure. 
On a &jA dit qu'il est le TOUT du e r n e ,  comme il est le TOUT de I'exphence 

conniwnces awc le discours mystique auquel nous sommes dtune cenaine manipre p t i e  
p r e w e ,  comme cornpromis par hi' Op. cit. pp. 19-20. 

156 J.  LADRIERE, op. cit., p. 83. 



mystique. Le monde mystique y a t  le monk & I'Amour de Dieu 157. Ce monde 
oh il n'y a n.i commencement ni fin, ce monde de l'a-temporal& semble 
totalement inacessible pour les humains historiques et temporels sinon par la 

mort, transgression et purification ultimes. Cependant et paradoxalement, le 
@me affirme que ce monde est p r b t ,  incognito, dam le coeur de I'homme au 
niveau de son d&, car, seul, il ne pouvait dksirer l'inconnaissable. AM, pour 
le e t e ,  entre les "deux mondes", l'alliance est d@ et toujours 18. Njh et 
toujours car ce temps dalliance participe de l'a-temporalit6 de Dieu; prksent, I& 
maintenant car il participe aussi de I'historicid humaine. En son coeur, 1'Pme 
humaine est habit& par la Hsence arnoureuse de Dieu. Ainsi, les deux mondes 
conversent, mais ce conwrsar requiert une perspective de foi. Le monde de la 
prknce de Dieu est tout aussi inaccessible que celui de I'iterniti Celeste. Il faut 
que l'historicit6 humaine se convertisse sans rien padre & son historicit6 (par 
exemple, la vie spirituelle 6volue). I1 lui faut accueillir le non-r@6table 
temporellement et spacialement (l'irnpr&isible, lt6blouissement), car c'est dans 
cet espace-temps que Dieu peut Ctre r q u  sur terre, crest-&dire, s'historiciser, 
s'incarner dam l'he. I1 faut donc moun'r aux r-s strictement humains: le 
haut et le bas, le compdhensible, le prhisible. Il faut mourir A soi. Mais, dam 
I'itinhke mystique, cette conversion appartient de21 au monde de la prisence de 
Dieu. Cette dkippropriation est dkjB divine; elle at, dam la mystique cMt ie~e ,  
comme I'6quivalent analogique de la dksappropriation de la kbnose divine, celle 
du Fils qui muse l'humanite jusquB sa condition mortelle. 

Chaque strophe redit ce double processus de d6possession. En ce 
sens, les purifications de la m6moire, des sens, de Itintelligence et du d6sir qui 
sont successivement racontt?es dans les strophes sont comme la memoire vivante 
du myst2re de l'hcamation qui est d'abord celui de la Kenose. Cette irnirarion 
dam la foi et par amour est proprement nourrie, entretenue par I'espkrance. Elle 
encadre le texte et trace la &gle majeure & Ii&hique spirituelle qui est la 
mtienqlsa, conuepoint de l'impatience du &sir. Sans 1e dkp-lh: de l'amour 
qu'est I'esphnce (sorte de viatique ou de cadeau & f ianaes) ,  le p-encore 
selon le temps lin& exasphmt le a i r  jusqu'i l'insupportable. 

-- - - .. - - 

157 H. BERGSON a domk P ce sujet des pages devenues cdl&~es dam Les deux sources de la 
mom& 4 de lo religion, pp. 267-273, 

158 Cf. H.-U. von BALTHASAR, op. cit., p. 47 sq. 



Les  analyses ont conduit A repkrer dam I'acte d'esNrer, la trace la 
plus rnanifeste de la tempralitk 8 l'oeuvre dans le texte. C'est A partir de cette 
force intkieure qu'est l'epkance qu'il devient possible de remonter a la 
temporalit6 fondamentale par laquek lean de la Croi. vit et lit son exphence. 
m e  est la veatu des fianqilles avant runion totale promise par l'amour. Elle est la 

vatu du veilleur dam la nuit, non de celui qui swveille mais de celui qui, dam la 
foi, sait attendre l'aurore promise et dkjB r&tli&. 

La temporalit4 fondatrice du texte serait done bien le temps de 
l'alliance, promesse & l'union totale. Temporalit6 pd-nuptiale avant les noces 
kternelles. A partir d'elle, pour le mystique, les faits prennent sens comme 
prhents de Dieu; temps favd les  (kaims); et, pour le mystique chdtien, temps 
christique, celui & la passion (patience), celui & la mort et & la ksurrection. 
Temps aussi de communion avec ceux qui, par sont appelks aux mCmes 
kpousailles. Jean de la Croix ne di t-il pas hi-meme qu'il k i t  "tartl pour les urn 
que pour les m r e s  slit3 v e u W  passer a la nudiitb de l'espriP159: appel ;I ne plus 
vouloir que la volontk aimante de Dieu! PeutCtre faut-il trouver 18 un deuxihme 
indice d'une tern+@ swifique qui mvaillerait le texte & I'intkriew. Ainsi, 
s'il existe une temporali3 sphfique & ltexphence mystique chdtieme, elle 
devrait Ctre recherchk ?i partir de ces deux traces, &ce A &s instruments 
d'analyse ajustks la qualit6 de ces traces. 

L'evenement mystique est Maiment I'advenue d'une rencontre qui 
suppose jusqu'A la ~ s s e s s i o n  du temps humain lui-mCme. Seule l'existence 
d'un temps et d'un espace mddiateurs propres A tisser le lieu de la rencontre 
permet & penser l'impensable union. Et c'est aussi cet espace-temps qui rend 
possible le dire et l'fiture mystiques. Le poihe appartient Q cet apace-temps 
mhteur ,  celui de Ia fi&litk, de l'es@mce, du conwrsar, du "vouloir la 
volontk de Dieu". Certes, c'est sur l'amour, kpiphanie de l'eternitk au coeur de 
l'histoire humaine, figure A la fois la plus divine et la plus humaine, que pointe le 
@me. Mais, c'est par une sorte de temps de l'entre-deux (temps manifese par 
l ' e c e ,  par hbandon A t'agir divin) que perce cette presence amoureuse. 
L'kternie se fait histoire wmme pour rappeler ;I l'histoire qu'elle appartient A 

159 JEAN DE LA CROIX, Uewu comp1Ztes, op. cit, p. XMI. 
Voir aussi B. PITA#, 'Lz mystique cMenae" ,  Christur, 162 (1994), p. 173. 



I'kternid. Donc, ce qui au regard de I'histoire profane est irruption, soudainetC 
devient, au contraire, au regard du croyant, la dalisation continuke de I'alliance. 
C'est a partir des soudainettfs qu'on a a d s  h It6ternit& toujours dkjh k De 
mCme, il est impossible pour le langage & signifier cette Miti sinon par 
paradoxes tant il est ptisonnier d'un schtme temporel ratiome1 que I'eXperience 
mystique assume et txansgresse la fois; ainsi, le @me utilise Ia succession et la 
mesure temporelles ; il les suppose meme car le pdme a une histoire et raconte 
une histoire. Mais, ii un autre niveau, dam un autre ordre, la trame du e r n e  
trahit une autre texture temparelle qui fait &later la prernik tout en la maintenant: 
un paradoxe use d'images habituelles; seule leur mise en rapport crk l'etranged 
du paradoxe ou de I'oxymore, Et crest par lf&rangetk & ces &placements de 
sens, qui participe de l'imprkvisible, que surgit la possibilid tune bdche 
donnant ads h une &lit6 nouvelle, insolite et pourtant fondamentale, d'un aube 
ordre. Toute la structure temporelk du pdme symbolise en fait i la fois 
I'impossible et pourtant &lle transgression du temps dam ce qu'on nomme, 
faute de mieux, It6ternid. Ainsi, Italliance at-elle possible, et cette perspective 
est aussi, pour le cMtien, el le  de l'Incarnation. C'est dans l'histoire que Dieu 
est rencontrk, mais puce que, dune certaine mani2re (peut4tre l'&mge -$re 
de Dieu), Ithistoire participe de It6ternitk. Em ffait, ce qui se jouerait dans chaque 
kvhement mystique, serait ItIncarnation continu&, en acte, au coeur de chaque 
histoire humaine. 



Le b h  des premibes investigations fait &ho aux kultats dkji 
obtenus dam les deux sites pWdemment 6tudi6s Ce qui Frappe est la 

multiplicitk des temporalitks qui se superposent ou s'entrecroisent dam le texte: 
temps farnilier des successifs, t e m p  musical p r o p  Q une culture, temps 
psychologique de ia memoire et du dhir, etc. Mais ces temporalitb facilement 
repdrabla masqueraient, semble-t-il, une temporalitk plus profonde qui n'affleure 
que par des traces qui bousculent l'ordre agenck par les temporalit& famili&res et 
Cvidentes: ainsi l'incidence d u n  pr6sent dam le cours d'un &it; l'insistance sur 
des paradoxes qui invitent A penser des transgressions dont la plus significative 
concerne les limites spaticHemporelles de I'&tre humain; ou encore un 
dkplacement de la structure g h M e  du @me qui sugghe la n3fknc.e i un &it 
fondateur A fonction paradigmatique; et, surtout, l'insistance qui fait d'une 
&range esphnce l'objet d'un acte de langage majeur. 

Autant de traces qui invitent A relomliser les recherches pour parvenir 
a se saisir d'une tempordig originelle qui pourrait &tre responsable des ddsordres 
rep&& dam le texte et, en meme temps, Ctre le principe d'une ordonnance plus 
fondamentale et spkifique l'exphence ttudik. Le choix des nouveaux lieu de 
recherche sur ce m&me site poutrait &re wnfimt par ltbtude d'un deuxihme site 
relatif aux memes exwences. 



3.3 Analyse des textes. -2 Pascal, Le Mdmorial, 

"LP sens des mots meurr de n'are pas 
li& d ha Pumle etenre1le"l~ 

"Plur nous now e h n s  n plus nos paroles 
dcvienwtu concises car ks inrelligibles se 
prksenrenr de fagon de plrrs en plus 
sywpriques'161 

3.3.1.1. Le corpus. 

Ce texte, entouri de mystere, est peut-Ctre le plus connu de Pascal. 
Paradoxdement h i t  pour demurer seaet, minutieusement conserve et cache, 
faisant corps avec son auteur, iI etait ii ses yeux le texte le plus prheux. Errange 
destin pour ces lignes eminemment intimes, sans destinataire apparent, &venues 
un des manuscrits les plus dlkbres de la Biblioth6que Nationale de France. Mais 
les mysttres de sa rBdaction, & sa conservation, de sa decouverte, de sa 
frkonditk et de sa dlkbritk ne sont qu'knigmes A c6te du mys&e de l'exptirience 
dam laquelle il nous donne de @etrer: celle d'une h e  soudainement embrastie 
par une ktonnante rencontre avec son Dieu 

On peut comprendre la fois paurquoi le choix de ce texte s'impsait 
et les hhitations au seuil de son analyse. Quel lecteur est-il possible #Stre devant 
une parole qui n'a pas ktk prononcbe pour wcommuniquern? En particulier, les 
admirables pages que Pascal consacre l'art de persuader et $I li410quence ne sont 
d'aucun secours pour Bclairer la composition d'une page sans destinataire voulu. 
Un tel texte est en prise directe avec l'hhement et, l'kbranlement &ant total (des 
sens, & la raison et du coeur), on p u t  penser que la qualite de l'expression 
langagihe manifest& ici, relbe davantage d'un habitus que d'une voiond 
maitresse d'elle-meme; d'oii l'int&&t du premier brouillon. Aussi, est-ce le 
document tout entier dam sa mati* comme dans sa manib (le graphisme, par 
exemple) qui sernble devoir &re recueilli au mCme titre qu'un vestige 

160 P. DE LA TOLR DU PIN, Cnrners de Roue, h i s ,  Mame, Plon, 1995. 
161 I. GARCIA, TMologie et expression po&ique", op. cit., p. 192. 



archblogique ou qu'une st&e palbcMtienne, bien que l'approche choisie ne 
soit pas celle bun historiographe. 

Quel document? Ce que la tradition littQaire appelle M h n ' a l  est un 
texte ckouvert par hasard dans la doublure du v8tement & Pascal apds sa mort. 
Ce document d'origine est perdu. On en connaft des copies d'ailleun 
authentifih. Par wntre, la BibliothQue Nationale de France posdde le 
brouillon de ce texte, manuscri t redig6 par Pascal. C'est ce dernier texte qui sera 

prioritairemat 6tutudi6 ici Les copies diffeRnt peu du parchernin sinon par tmis 
lignes rajoutees la fin et par les dfbences prkises des citations bibliques. Ces 
diff&ences seront prises en compte B la fin & l'analyse car elles sont 
significatives du processus 6volutif de l'exphence ou, du rnoins, de la rnanikre 
d'en prendre conscience. 



LE TEXTE 
t 

L'm de gdce 1654 
Lundi, 23 nowmbre, jour de saint ClPment, pape er rnanyr, er awres au 

[marryrologe, 
Veille & sainr Chrysogone, marryr, et m e s ,  
Depuis environ d k  heures er demie du soir jusqlces environ minuit er demi, 

feu. 
"Dieu #Abraham, Dieu d'lsaac, Dieu de Jacobn, non des philosophes er 

des [savants. 
Cemrude. Cemfude. Sentiment. Joie. Pak 
Dieu de Jhus-Chrisr. 
Dewn wnun et deum vestrum. 
"Ton Dieu sera mn Dieu. " 
Oubli du mnde er de tout, honnis Die& 
II ne se nouve que par les voies enseignkes dam I'Evangile. 
Grandeur de t h e  h~m41~ne. 
"Ptre jute, le mode ne r'a poiru connu, mais je t'ai connu." 
Joie, joie, joie, pleurs de joie. 
Je m 'en suis skpark: 
&reliquemr m@ntern aquae vivae. 
"Mon Dieu, me quimrez-wus?" 
Que je n'en sois PQS skprt! kternellemenr. 
" m e  est h vie t!rerdle, qu'ih re CUnnUiSse~ seul wai Dieu, er celui que 

ru as [envoyk, Jisus-Christ". 
J&rrr-Chn'st, JPsus-Christ. 
Je m'en suis se'pari; je hi hi, renonet!, cruci&. 
Que& n'en s o i s m i s  skprt!. 
I1 m se conserve que par les voies enreignies dam I'Evangile. 
Remnciation torak et Ciouce. 

Soumission torole d J&w-Chrisr er d mon direcrew. 
~cmellemmt m pie pow un jour d ' m i c e  sur la tern 
Non obliviscat sernwna rws. Amen 162 

- 

162 Ces tmis d e m i b  l i p s  ne font pas partie du brouilloo. 



D'autre part, le brouillon pork les stigmates de la composition qui 
sont autant de signes revelateurs de I'etat d'ime de l'auteur aux prises avec 
I'kvenement et de son premier rapport avec le vku mystique, bref du moment ou 
la rencontre mystique re mrforme en exwence De plus, le graphisme et la 
spatialisation du texte manumit d n t ,  par I'aspect matkriel et rhetorique, le 
cadre d'un espace-temps spirituel qui ne peut Ctre indiffhnt i I'interpdte. Voici 
une photocopie du texte de ce qu'on a &id6 d'appeler le bmuilIon. 



3.3.1.2. Le genre du texte et les mCthodes. 

S'interroger sur le genre litt&aire auquel se rattache un tel texte, c'est 
en rechercher un premier principe formel d'unit& Sculpt6 comme un @me en 
prose, le texte surprend d'abord par sa mix en page et son graphisme. Impods 
par un trait rap& volontaire et ascendant, les silences habitent la page tout autant 
que la croix qui, au centre de I'exergue, I'inaugure. On powrait donc p e n s  A un 
pdme rn6ditati.f. Or la premih  Lignes rectifient cetk premi6re saisie globale. 
JA texte, d'abord anonyme, aurait pu Ctre I'm-tkte bun rapport de justice ou d'un 
registre pwissial &&at civil, ou & quelque h ide  chronique journalistique. Ce 
qui suit, par contre, est un klatement, autant d'actes & langage oh alternent 
citations, proclamations, promesses, constats, priks ,  exclamations. Impossible 
B premiQe lecture de recomaitre un genre l i t t h h  &termid. S'agit-il d'un rkit? 
Mais alors on hesite B delimiter te fait racong: est-ce l1&knernent ou 
l'&ranlement qui suit l'kvhement et affecte I'&e tout entier du narrateur? S'agit- 
il d'un cornmentake spirituel et nligieux ou d'un "accident mystique" majeur? 
Est-ce seulement une meditation dont ne seraient retenus que les points forts ou 
les fulgurances? 

Seule une lente et patiente approcfie du texte, A la fois structurelle, 
pragrnatique et hermkneutique, pourra pennettre de rnettre en Mdence le principe 
d'ordonnance qui fait de ce dhordre savant, savant d'une science du c ~ e u r l ~ ~ ,  la 
chronique spirituelle, rigoureuse et c0hkente~6~ d'une experience mystique 
authentique. 

Plus que jamais la souplesse et la varidtk m6thodologiques sont 
requises pour qu'un a d s  soit rendu possible A la gr ih  d'un texte qui peut 
p C t r e  ttrange, mais qui rquiert en fait du lecteur un nowrement qw liren. A la 

- -- 

163 I? hut considha le mot mw au sens pnxaliea. 'Lc nmu pcalien csr L s2ge de 
c o l ~ ~ ~ i s s a n c ~  inrimes, invnddimes et non dhnontrabks (..I Le c m r  trprPsenre donc la 
ptofindew cr b spntmMCitt, #re irre &able (...,A lkrrs une pmpecriw religieuw, en 
pmriculiet, le caeur, c'm la dr i tk  de l'homme: la JiiculrC de l'infini, de I'absolu"; 
PASCAL, P m k ,  (("Les classsiques du Mercure'), Fsris, Macure de Fraace, 1976, p. 495 
sq. C'est d m  ce seas que le tenne est utilid tout au long dc I'etude. 

164 Cette ripem et m e  coh- appartiaurmt A un onhe qui khappe d'abord a m  
investigations trop rationnelles &intention analytique. 



limite du dire, oette parole unique exige du lecteur qu'il accepte le risque dt&e 
portk lui aussi A la lmite oil l'interpdtation ouvre sur le silence par lequel l'accueil 
se fait recueillemen t. 

3.3.2. L'mlyse. Approche snumrelle, rht!tonque et pragrnah'que. 

Du langage prop~ au Mbnorial, on p u t  dire ce que I. LADRIERE 
dit A props de l'approche analytique du langage Qs spirituels: 

"Lo seule d y s e  du l a n g ~ g e  esf incapble de rendre compre du 
cowenu et de h @e vPrit&le des Pcrirs spiriwls; elle pew 
cepndant coruribuer d situer ces krits qm a kur made propre de 
signflcation et, en ce sens, foumir des indican*om ufiles a leur 
cornprt!hen~ion. (...) I2 (k langage des spirituek) ne pew donc &re 
vraimeru compris que dm lo mesure ori if park au coeurn'65. 

A la fois l imi t  des limites de toute enaeprise ratiomelle par rapport 
P Ifexpression de l'irratiomel, et Sective par l'objectif poursuivi, Etude 
stattachera exclusivement B ouvrir des voies d'acds il la texture temporelle de ces 

lignes et, par 1% A l'activid temporalisante qui est supposk schkmatiser 
l'exphence mystique. Apt& quelques remarques mcturelles qui permettent de 
souligner le mouvement gentkal du texte, chaque partie et sous-partie seront 
approchk @ce ;l trois modes d'analyse qui s'articulent et se compl&tent 
(rhttorique ou mctureIle, pragmatique et hermheutique), pour donner ac& 
aux diverses temporalit& qui permettent A l'auteur de saisir ltMnement et de le 
tmsforma en exphence. 

La mise en page &termine me premike division llint&ieur du texte 
qui sera confirm& par toutes les autres approches. Un mot isole au centre & la 
cinquihe ligne, feu, ponctue cornme un rejet de la quatrSme ligne, une 
rupture radicale entre dew univers, deux registres langagien qu'il conviendra 
d'anal y ser *men t. Une autre rupture, moins graphiquemen t perceptible, est 
cr&e par la prernih apparition du pronom personnel JE dam le texte ( l i p  16), 
inaugurant un nouveau rythme, une nouvelle phmblogie: phrases 
grammaticdement c o m p l h  si on les compare a u  fulgurances des Lignes 4 B 16 

165 J. LADR~RE op. cit. p. 67 et p. 82 



qui constituent la premi&e phase & la deuxi8me partie du texte. Dtautres 
Bhents oonfirmeront ce decoupage. Enfin, la ligne 25, par la reprise d'une 
honciation sans vabe, put  jouer le rBle de conclusion. 

Chaque partie et sous-@e ont leur rythme et leur temporalit6 
propres que la nature des actes & langage et 116tude des signes rhktoriques 
permettront & m e t k  en 6vidence. 

3.3.2.1. Analyse de la l h  pertie fignes 14). 
Temps Mdent et temps instillk. 

Une seule phrase cn plusieurs s4quences constitue cette prernike 
partie qui frappe d'abord par kbs- de verbe, par son style elliptique qu'on 
qualifiaait aujourdnui & style administratif, t&graphique. Un &mupage 
temporel s'irnpose en trois enon&. Il s'agit d'une datation selon une prkision 
croissante. De l'annk au jour, du jour au mois puis A l'heure. L'anonymat de ce 
rephge historique est attknut par la longue qualification de ce jour gdce ti dew 
incises contnrites en parallele: 

"lour de I CIP'menf, pp et manyr er awre au martyrologe 
Veille de St Chrysogorse, manyr et a m "  

Cette *@tition, en manifestant une insistance, &tarnine la 
qualification &Ue du temps auquel Pascal amfie le q h g e  calendaire de 
lt&6nement qu'il va dkri.re. Le texte commence en effet comme un registre d'etat 
civil qui noterait une naissance ou un c W s ,  un fait historiquement repbble et 
qui devient l'hhement par ce rephge meme En effet, celui-ci k u p e  et isole 
un laps de temps sur la successim Maire et cnk par P une mise en evidence qui 
engendre un effet de sens Un fait, par l'acte meme du r m e ,  devient 
6vknemeat Le temps sur lequel se &oupe l'bhement est un temps physique, 
cosmique, Maire et math6rnatiqu~ &fini par AIUSTOTE come 'la mesure du 
changement selon I ' a m  et l'apriif"~~. Temps social aussi: les termes utilisb 

@musent les expressions propres au dendrier de cette m u e ;  I'annk Liturgique 

166 ARISTOTE, op. cit. 011 remque qye dam le texte de F'ascal, lp noms et les adverbes 
strucbrent le rep&age: an, jour, mis, twille &, depuis, jusqu'd. 



et l'annte civile Went pratiquement superposables. L'bhement a une durk 
mesurable; il a commence, s'est dt%el@, a h i ;  h la limite, un spectateur 
exttkieur aurait pu en faire un q k a g e  semblable. Pascal g b m h  le sait; la 

premike a p h e  de I'kvtkement est donc d distance; on est en& dans le monde 
de la conscience rememorante qui veut donner w statut fiistoriquement rephble 
et objectivable 3 un fait &jh pass6 puisque le terme en at dkfini (rninuit et demi). 
Mal@ l'adverbe environ qui relativise la m s i o n  Q la dm& et produit une 
fissure dam le caractke parfaitement rnesurable de I'bvknement, on present le 
souci de Pascal de rendre manifestement objectif (ne serait-ce qu'll ses propres 
yeux) ce qui n'aurait pu Otre qu'un effet de I'imagination qu'il qualifit lui-mime 
de "molfresse d'emur er de fauseft?". Par lA, Pascal disc ce qu'il a vku, au 
sens oil on dit en franqis populaire: je dalise ce qui m'arrive! Tout se passe 
comrne si l'kvhement entrait dam l'ordre histcnique & la succession et perdait 
par la m h e  une irrationnalite suspecte: 'il m'est bien arrive quelque chose 
puisque je peux dire quel moment pnkis. Je n'ai pas riive'. Ce temps calendaire 
est donc un temps rassurant mais qui, paradoxalement, en faisant entrer 
lltvCnement et en le fmant dans le temps des successifs, le banalise et lui 6te sa 
force de survenance, sa vertu subversive, sa radic.de nouveautk. Rep&& 
I'kCnernent est apprivoisk. A ce pfopos, P. RICOEUR h i t :  

"Je m e  cependanr que la conception du remps cornme succession 
marque pradoxaCemenr le pmier  re@ulement de l'*nr en m 
qu 'incidence, soudainet4. Dire que quelque chose prend place dam le 
temps c i q u  comme l'ordre de I'avaru-aprPs selon le nombre (...) 
c'esr housser la force d'impn'on, wire de mprure de 
1'~~nemenr "167. 

Cette apparente banalisation, qui pourtant pennet de fixer quelque 
chose d'unique et d'irreversible, doit &re nuan& par les incises et totdement 
neutralis& par l'effet de choc que produit le dernier mot de cette longue prernike 
phrase. Oo verra que ce mot restitue toute lafitre d'imcption de I'kvknernent. 

Les incises, en associant a chaque jour un ou plusieurs saints du 

martyrologe, introduisent un noweau temps, une nowelle manikre de saisir 
tempordement l't%hement Elles indiquent que, mtme objectivement et 
collectivement, l'hhernent &it &R mesd selon une autre temporalitk, 

167 P. RICOEUR, 'Evhement et sens", op. cit., p. 1 1. 



hagiographique, diffkente du temps rnathkrnatique et social. On retrouve ici des 
remarques &jja relevks p p r o  du texte de Justin. Cette temporalit6 ntest pas A 
proprement parler un temps liturgique; Pascal ne parle pas du temps de I'Avent, 
par exemple. Cette t e m m g  ntexclut pas le temps des successifs mais plut6t 
l'assume en fsisant de chaque bur un jour Q naissance, puisque 
traditionnellement, le jour choisi pour Eter un saint ou faire m b n o i ~  d'un saint 
est Lie directement au jour Q sa mort qui est, dam la foi, le dies nar-ah. Ici, ce ne 
sont pas n'importe quels saints, mais des martyrs (le mot est r@& trois fois), en 
d'autres terms ceux qui sont v&itablement nts, comme le dit Ignace d'htioche, 
le jour oh ils ont v&u dans leur chair la Passion du Christ. Pour un croyant, fake 
memoire des martyrs du jour c'est &jA faire memoire du Christ et de ceux qui 
dam l'histoire et, au-delh d'elle par la mkmoire, ont tkmoigne qu'ils ktaient du 
Christ. Ces incises rep&entent donc un patronage temporeUement signifiant et 
qui, r$ete, en fait, la croix qui @side au textel68. 

On peut dire que l'~vocation/invocation des saints pour saisir et dater 
l'kvhement v t u  ne se substitue pas au temps calendaire mais en relativise la 
por& car il est dors t r a v d  par un temps ecclhl,  il la fois temps Q naissance 
et temps pascal. Chaque jour peut alors &re v b ,  comme cela s'est produit pour 
Clement et Chrysogone, oomme temps favorable, comme le @sent de Dieu. Par 
ces incises, Pascal, croyant, inscrit I'Mnement vku dans l'histoire des enfants 
de Dieu et plus pdcidment &s plus buts temoins Q la foi. Il y a un temps utile 
et il y a un temps favorable qui appartiennent P dewc niveaux de conscience 
diffhnts, &ux o r h s  dPappr6hension diffkents et il &ux ordres existentiels 
diffhents Mais ces premiQes lignes suggtrent que tout temps peut &re saki 

168 Dam Lcs PensPes (a. Brunswicg, p e e  481). PASCAL k i t :  'Mais i'enempk de lo rnon 
des marryrs nous touche car re sont nos membres. Now awns un lien commun muc cur 
Leur r&otution put  fonner lo &re rwn seuhent par l'uentple, maic pum qu'elte a put- 
&re m&tP h &en Cette pen& s u g g k  m autre niveau de temporplitd P laquelle 
intmduisit la mbwm des martp. TempOtPlj~ selon lrguelle vivent Ies membres d'un 
m k m  corps christique et par laquelle est possible I'exp&ience d'une solidmite des membrrs 
apputenant i a mEme corps, COLmflUILicm dynamique des saints. Cette roLidaritC induit une 
sorte de conteqmraditC ou de crudit6 trb particulihe qui n'obeirait pas 1 la succession 
linhire. l'cffa powant, pa exemple, pdddcc la cause. Dims ce erdn temporcl, il ne serpit 
pas ridicule & pria aujourd'hui po ur... la conversion de St Augustin. On retmuve cr 
boulevecsemmt dam I ' h  temporel lorsque Rrul prle du Christ qu'il a m i f i e  ( l i p  
23). 



comrne favorable, comme le monte I'histoire quotidjenne des martyrs. 
L'tivhement, par la @sentation qui en est faite, appartient A cette histoire. 

La premiQe phrase qui aurait pu etre bite par un greffier de tribunal 

ou par un secrktaire impassible, stach4ve brutalement (c'est la force du rejet) sur 
une fulgufance subversive. Trois lettres mises en exergue au centre du manuscrit 
en bouleversent la composition. Telle me nouvelle en-* pour ce qui sera la 

deuxihe partie, elles romptent le rythme tin&& historique d'une relation 
objective. L'effet de surprise est d'autant plus grand que ce mot appartient de fait 
A la premik phrase dont la longueur pr@amt un k i t  &taillk de l'bhement 
attendu. En fait, par sa concision, sa force symbolique, non seulement il 
a e e n t  &jA 1 la deuxieme partie du manuscrit mais il en est le coeur, le noyau 
incandescent. La suite immediate du texte pourrait &re comprise comme une 
explosion de ce noyau en autant d'hon& destinb 1 en r M e r  la force d'irnpact. 

Les premi8re.s lignes manifestent &jA 11extr2me et singulihe den& 
du texte; dans la sobrid6 d'un d&ut de rkit, ordonne selon un temps calendaire 
familier, se prkpare, par des rt5fbrences subtiles, I'expbsion qui ravagera le site 
en le purifiant de I'inessentiel et en tendant le langage jusqu'i la limite du 
communicable. Ainsi, le temps kvident qui sert P cadrer socialernent l'kvhement 
ne peut pas Stre retenu comme temps de I'exphence mystique sinon par son 
intkgration dussie dam une autre O r d ~ ~ a n c e  qui se manifate dam les premiks 
lignes par des deplacements discrets mais d6jP signi ficatifs. 

3.3.2.2. Analyse de la 24me p d e  (lignes 5-25). 
Explosion du temps et &placement de la tempomhe. 

L'analyse reviendra plus loin sur les effets de sens inhknts A la 
force & transvaluation de la symbolique du feu. Cette &ude est largement 
pdp& ou mise en valeur par des &ments slmctmls et parbculii2rement par des 
Bdments rhdtoriques. 



La concentration en un seul substantif de ce que la premike phrase 
p-t inaugure un nouveau mode d'knonciation caracthi5 dabord par 
l'exeme concision qui, dans un premier temps, exclut les verbes jusqu'h 
1'Cmergence du JE et, par une rythrmque scan& par &s rwtitions de mots, de 
phrases et de structure. Le JE & la ligne 16 divise la deuxii?me partie en deux 
sous-parties. Cette separabon est c o n h k  par les v&s; des lignes 5 B 15, les 
phrases n'ont pas de verbes ( h  l'exception de la ligne 12 qui occupe une place 
particulik); des lignes 16 & 25, les dnonds verbaux sont soit au pass5 soit au 
fuw. Le seul Cnod au @sent (ligne 22) reptend en parallele la ligne 12. 

-I& sou-pm'e: lignes 5-15 

Un meme rythme temaire facilement reconnaissable scande cette 

1 -fulgurance 
2 -rkf&ence biblique 
3 -retentissement sur le narrateur 

1 ' -fulgurance 
2' -&fCrence biblique 
3' -retentissement, condquence 

1 " -regle spirituellekmefveihent 
2" -~fkrence biblique 
3" -retentissement, con~uence 

-1igne 5 feu 
-ligne 6 Dieu dlAbraham.. . 
-1igne 7 Certitude. Cemmnuie ... 

-ligne 8 Dieu de Jim-Christ. 
-ligne 9 Deum venun... Ton Dieu sera. . 
-ligne 1 1 Oubli du mnde er de rout.. . 

-Iigne 12- 13 11 ne se rrouve... Grandeur.. . 
- l i p  14 P8re jute, le mode  ne., . 
-ligne 1 5 Joie. Joie.. . 

La mCme structure se &@te par trois fois. Rythme kminemment 
lyrique, 6motif qui se developpe come une vague: une fulgurance 1 une citation 
biblique 1 une description du retentissement dam le ccteur du narrateur. La 
troisikne reprise est introduite par une sorte de dgle spirituelle @sent& comme 
une evidence; la fulgurance est r e m p W  par l'6merveillernent devant la grandeur 
de I'be humaine, confirm& par une citation de l'bangile & Jean dont 
l'occurence est ici arnbiguc Pascal donnet-il la parole il Jbus ou s'attribue-t- 
il cette parole au point de s'identifier au Christ par la maissance qu'il a 
& m a i s  et qu'il r m e  comme amnaissance du P&e par le Christ? Elle se 



termine par l'aveu exalt6 bun sentiment qui envahit l'h tout entier. IA encore, 
on retrouve Itintense emotion rendue par le rythme ternaire ("Joie, joie, joie"). 
Cet &at de I t h e  extatique clbture une premike sous-partie et pourrait 
reprksenter, dans la perspective chrktienne d'une alliance, la rkponse humaine A la 
&&tion divine symbolisk par le feu. Si on entre plus avant dans ltanalyse des 
ressemblances et diffhnces de ces dix lignes, on remarque trois types 
dt6noncts: 

ler type: un seul tnonck, propition au @sent (ligne 12) dont la 
farce illocutionnaire est t&s nettement celle dtune loi. 

22me type: des knondscitations en latin ou en franqis. Les citations 
sont empruntks A la Bible, Ancien ou Nouveau Testament. Toutes concement le 
rapport de l'homme i Dieu. 

3eme type: les autres knonds xrnt en fait soit des substantifs isolts, 
&pan% le plus souvent par une ponctuation radicale, wit des noms et leur 
complkment, sorte d'klats qui kpinglent c k u n  un &tat inthieur. Ce sont eux qui 
induisent un effet de choc. 

En r@artissant ces mis modes d'enonciation g&e a des Mtures 
diffkntes, on powait ainsi respatialism le texte: 

Feu 
Dieu dtAbraham, Dieu d'lsaac, Oeu de Jacob ... 

Certitude. Certitude. Sentiment. Joie. Paix. 
Dieu de Jesus-Christ. 

Dewn venun et d e m  nostnun Ton Dieu sera. .. 
Oubli du rnonde et de tout, hormis Dieu. 
11 ne se trouve qgg par les voies enseknks par lEvan& 
Grandeur de l'ime humaine. 

PPre jwte, le monde ne t'a poinr connu, mais ... 
Joie, Joie, Joie, pleurs de joie. 

Des remarques et des questions s'imposent. Tout semble distinguer 
voire opposer les mis types d'&m& de cette sowpartie: aspects fozmel et 
syntaxique, contruction des propositions, etc. On notera, pa. exemple, que la 



concision pascalieme et l'absence de verbe n'affectent que les attitudes mentales 
de l'auteur et non les rkfhnces bibliques scrupuleusement reprises dam toute 
leur emphase. Elle ne touche pas non plus la ligne 12 qui, sous forme & 

sentence, Cnonce une *gle universelle de la foi et de la pratique chrktiemes, et, 
par lA, sugg&e une trmgression du temps destructeur. 

Le troisieme group d'Cnon& ne prksente pas de phrase mais des 
mots&lairs, &s mots&lats Or ceci symbolise une temporalitk particuli&e. En 
effet, une phrase se &mule; elle n b s i t e  une certaine duke; elle sollicite pour 
&re kite et h u t &  la m6maire ou l'imagination prospective. Bref, une phrase 
est constmite temporellement et te verbe, comme la ponctuation, articulent cette 

temporalitk. Un nom isolC, une succession de noms tranchtk par &s points, 
khappent au temps. Cette succession n'est pas non plus une simple suite 
d'instantanks, de colapsus. Elle superpose des Ctats de plhitude qui sont des 
prksences qui durent. ElIe @remise des sentiments qui ne sont pas &s Ctincelles 
ou qui, s'ils sont tels, participent de la p%mnitk du feu bob elles jaillissent 169. 

I1 en est & m6me pour la @&ion de certains mob. La r6pdtition est aussi le 
refus de l'oeuvre dkstructurante d'un Chronos. C'est l'affirmation dune 
plhitu& qui s'inscrit durabfement dam I ' h e  en la creusant et l1&idant pour en 
faire sa demeure: "Cenide ... Paix. Joie". L 'he  est comme traverde, per& par 
un temps de plinitude ou une plknitude du temps qui, selon une inteqdtation 
thblogique, partkiperait du "temps de Dieu", ce que dvdent A merveille les 
citations bibliques. CeW plhitu& se traduit par la p i x  intkrieure qui est le 
contraire de l'agitation gdndraaice do temps destructeur. "Arr&e I1inqui&ude er 
den est fair du temps", krivait, A la meme m u e ,  Angelus Siiesius I7O. 

Tout se passe comme si le mystique "dCnud6" etait dam l'incapacite 
de se prononcer sur lui-meme sinon en honcks synco* qui agrafent en termes 
substantiels (les mots sont tous des substantifs) des attitudes inten'eures, des @fir 
qui sont autant de retentissements & I'Mnement premier sur l ' h e  toute entiere 
jusqu'h engager la sensibilitk elk-dm: pleun de joie. L 'he  purifik vidk 

- - - 

169 On p a t  pnsa awt p d t a  du ma siikle qui ont ud de ce proc8dC; parmi IGS plus 
c d d h ,  SAINT-JOHN PERSE qui, dans sw bommaga Rend CHAR, cornmenre cr 

"Char, ww aw:fOrcd I'Plair au nLI, a sur l't?chir wuc Wtirspz", dam Oeuvres 
complt?res, (N.R.F. "BibliotbBgue de la Pldiade", 240), Paris, Gdlimard, 1972, p. 54 1. 

170 Angelus SILESIUS, citd pat A. FOREST dans L'tdnemem de l'dme, p. 63. 



d'elle-meme, dam sa nouvelle et &omante grandeur, sa "vatituden, laisse mute 
la place aux paroles bibliques qui sont ici les paroles les plus intelligibles. Tout se 

passe c o m e  si seul Dieu avait h i t  i la parole. Seul Dieu peut parler de I'aeuvre 
qull accomplit dans l ' h e  du mystique: oeuvre de purification de la memoire 
(oubli de tout), oeuvre de certitude, de joie, de pain Seuls ceux qui ont 6tk 
habites par Dieu p e n t  aider Pascal s'exprimer et B prendre conscience des 
changemenu qui s'opkent en lui: Ruth, le psalmiste, etc. D1oii ces enon& 
bibliques qui parlent tous de l'alliance de Dieu avec les hommes (Abraham, Isaac, 
Jacob, Ruth) et avec son peuple. IYoa surtout le fait que cette parole biblique 
jaillisse spontankment dans la memoire et la conscience de Pascal. Elle s'irnpose 
"de mtmoire", comme on dit populairement il cite de r n h i r e .  Sa mkmoire est 
vouk l Dieu, plus prkiskment la pdsence de Dieu reconnue dans les paroles 
archaiques de son alliance avec le peuple hbreu; p r h c e  de Dieu, incarn6e 
principiellement, pour le cMtien Pascal, dam son Verbe, Jesus-Christ. Le souci 
de donner une dference pr&ise ne viendra qu'ensuite, dans une redaction 
post&ieure et dfl t hie. 

Au coeur de cette premiere partie: llaffirmation qui identifie le meu de 
Jksw-Christ, qui annonce la rele spirituelle par excellence, se laisser conduire 
par les voies de 1'Evangile. On reviendra sur cet knond. Ainsi, malgrk leur 
contraste ou B cause de lui, les deux types d'&on&s s'articulent parfaitement. Ce 
deuxiiime groupe d'honds pr6suppose au moins deux temporalids ii I'oeuvre 
dans la conscience du mystique qui ten& une premi8re saisie de ce qu'il vit ou 
vient de vivre ou continue de v i m .  Tout se passe comme si Dieu se &velait au 
mystique dans les mOmes tames choisis pour se manifester dam I'histoire du 

peuple de Dieu. Y. CATIW h i t :  

"En christimim, Dieu ne pule ppr d'abord d m  le secret du cwur 
de I'homme. Er lorsqu'il y parle, comme le souligne St Jean de la 
Cmix d m  lo Moruke du Cannel, ce n'est pour dire m e  chose 
que d m  sa p d e  dress& d son peuple. G%e porole est comprise 
dans les Ecritures er rMis4e en Christ"171. 

Si l'on admet la penpective de foi selon laquelle I'exphence 
mystique est la rencontre de l 'he  avec son Dieu, aucun autre langage ne saurait 
&re ajust6 B la manifestation de Dieu dans cette h e  singulike que celui de kt 

-. 

17 1 Y. CATI'IN, 'IA dgle cMtieme de Penp&ieace mystique', Concilium, op. cit ., p. 22. 



Rkvtlation uavers IWtoire et plus prkkkrnent i travers le Christ, Verbe de 
Dieu. Aussi Pascal, pour decrire et cons&uire cette exwence et pour neutraliser 
I'effer tmductiodtrahison i n h b t e  au discours humain, laisse Dieu se dire tel 
qu'il s'est toujm dit par la mediation des Mvains bibliques. Le temps qui 
peamet ce dh est le temps & I'alliance, ancienne et nouvelle et renouvellke ici par 
un effet de reprise effectuante parbiculi&ement pertinent C'est donc en mtme 
temps le temps bun acte particulier & remtimorationl72 

Temps & conrempm'itt! puisque, par la vertu particulihe de cette 
invocation biblique, Pascal &vient le coatemporain de tous ceux qui ont, cornme 
lui, &mute et req la borne nouvelle & l'AUiance. Pour Pascal, c'est kminemment 
par Jhs-Christ et en Lui que ltexp&ience vkue s'identifie. L 'he qui a perdu 
tout repke, reconstruit ce qu'elie vit selon l'axe existentiel et spirituel du Christ 
MMiakur. D'od la parole du Christ dans 1'Evangile de Jean. Mais alors, on peut 
se demander qld parle dans ces lignes? Une rapide et br&e analyse des noms et 
pronoms et des actes & langage permettra de nipondn: il cette question. Le 
tableau ci-a@ r6sume cette analyse. 

pui parla? j Quel acte? i A quit  
locuteur a i w i ~ a l ;  i 
aucun, sinon, sous-entendu, celui i 
qui vi t les &its deCfi ts et qui est i i - 
suppod 2m le JE de la L. 16. I 

I 
JE (5 fois). ME. ! AVEU (L16.22) P ~ R E  (L18.19.23) f (DIEU) 

1 
uteur des riifhrences: i D ~ O N I P R O C L A M A T I O N  (L6) f MOISE (L6) 

I Dieu @.6),J&~~(L.9,14), I PROCUMATION (L9) i DISCIPLES 
? I Ruth&. 10) i PROMESSE (L10) 

I 

iets. non I L. 12;24 1 Autres ponorns-su I 
i I Il-Dieu (L. 12,24). 

Tableau Vm. Qui parle? 

172 Cf. 8. SESBOG 'De la nnrrativvit6 en IMologie', Grt!goriunrnn. i994, p. 427 sq. 



Le retour du sujet qui marque les caractetes personnel et 
autobiographipue du texte n'est effectif quP partir de la ligne 16 qui introduit une 
nouvelle &ape dam l'kvolution de I'expbence. Jusque 1& tout se passe comme si 
la f m e  phique de l'exphence n'autorisait pas Pascal A en revendiquer la 
&trise Iangagi&re, pour ne s'en tenir qu'8 &s remarques formelles. I1 est chi. 
que le style apparemment dksubjectivk de la premiere &p est une des marques 
les plus caractkristiques de I'exptkienc-e c W m e :  processus & d&pprOpi~on 
jusqu'A la dtlpssession de mi. Seule &mewe la vacuitk & I'Arne ouverte P 
I'action divine et, par I& selon le texte, B un p6nrpaniiprmt. On assiste alms B un 
dkplacement, un glissement, sorte de substitution grrice P cette reprise des paroles 
bibliques. Successivement, Pascal se reconnait dans Mo"w w a n t  la dwklation 
du nom & Dieu, dans Ruth qui proclame sa foi et s'engage dans une promesse, 
dans Ibsus qui affinne co~aftre le We. Plus loin, dam la deuxieme ktape, il 
s'identifie aux hebreux qui se sont &tourn& & Dieu et A Jksus implorant son 
Pike de ne pas I'abandonner. 

De toute evidence, cette fraternite qui transcende le temps historique 

et lineaire &s successifs inaoduit un temps de contemporantitk une interprhtion 
thblogique parlerait du temps de la communion des saints, temps du Royaume. 
Tout est &@ &M, accompli mais dam une Wectique du &JU &par encorP. 
L'identification christique est la pleine realisation de cet!e fratemit& En meme 
temps, cette fratemit6 est aussi une manik d'assumer les situations dejP vhes .  
Ces situations scmt essentiellernent diaiogales. Dans tous les cas, les personnages 
invoquks parlent avec Dieu et non de Dieu L'exphence mystique est bien ce 
convenar dont parle Jean de la Croix. D'ailleurs, tout se passe comme si, par 
trois fois (ligne 6, ligne 9, ligne 20), Pascal butai t  les w s e s  de Dieu-Rre ou 
de Dieu-Fils qui dcmnent sens B ce qu'il vit. Ce "dialogue" est particuliefement 
explicite dans la deuxi&me sous-partie ef d'une certaine maniac, il n'est pas sans 
rappeUer celui de la WhP. 



Dlx lignes ont sufi pour donna la mesure de la force d'hption de 
11&6nement spirituel et ses premiers effets dam 1 'he  du mystique. 
L'ordonnance hiti& dam les 5 premikes Lignes a volt5 en klats et avec eUe la 
rempmahtk familike qui en assurait le schdmatism. Mais I'ordauwce &la& 
laisse place l un k d r e  qui n'est qu'apparmt. Qu'il s'agisse des 6nonc-k~ 
hachb ou des reprises dialogantes des knonciations bibliques, ces "klats" 
langagiers quikent pow elre q u s  m m e  signifants, un &matisme temporel 
autre. Us sont habit& par une temporalit6 que I'on soqtpnne derrik les 
boulevefsements qui affectent, par exemple, les actes dune mt5moire qui oublie 
tout horrnis des paroles bibliques ajus- ii la force de l16vhement au point 
d'&e totalement assum6es par Pascal. 

I I 

-2pme sow-pampame: lignes 15-25. 
La composition, le rythme, le vocabulaire, le ton g6nW de ces 10 

lignes tranchent radicalemmt avec les prkkdentes. De toute Cvidnce, on enm 
dam une nouvelle phase de l'exphence mystique P moins qu'il ne s'agisse dkjP, 
pour lbomme renouveY par la rencontre avec son Dieu, de mkditer sur les 
condquences qui en decoulent Cette &mike hypothese ne semble pas devoir 
&re retenue. La proximitk temporelle ne permet pas ce dkbchement ratio~el. R 
viendra plus tard; la formulation &finhive, plus rkflkhie, comportera 
effectivement un appendice nettement kthique; toutefois cet ajout pat, lui aussi, 
fake pame integrante d'une exphence mystique au sens plus &ndu que celui 
qu'on lui &ewe ghtblernent. 

Les l i p s  15 A 25 prhtent, en style direct, un &omant retour il 
soi. Apks l'extase & la renconm, le mystique en aIors renvoyk brutdement , 
selon un processus de symetrie ndgative, I'inquiktude dont on a vu qu'elle 
redomait au temps ck5voreur toute son emprise. Ainsi, a la joie s'oppose le 
souvenir & la peine infligte., B la certitude le questionnement, il la paix 
11inqui6tude. Bref, A la grandeur de Wme humaine, s'oppose la mi& de la 

meme b e  humaine, leitmotiv de. Pemh. Mais les tourments de cette nuit, 



I'analyse le montrera, sont ceux de I'homme nouveau au sortir de la grande 
kpreuve. 

Le rythme est scande par plusieurs eKments remarquables: des 
wtitions, des alternances et un axe central, sorte d'axe de symetrie par rapport 
auquel s'organise le texte. Dans une prernik approche, on peut le schtmatiser 
ainsi: 

Je m'en suis &park 
Que je n'en sois pas dpad &mellement 

(Rkfe'rence: "la vie Cternelle", c'est "qu'ils te comaissent...") 

le  m'en suis &park 
Que je n'en sois jamais &park 

(Rkfdrence: "Il ne se conserve que par tes voies ...") 

Cet isomorphisme divise le texte en deux parties qu'une lecture hitive 
jugemit i&ntiques. Au centre, au coeur, un seul nom: Jtsus-Christ, repris trois 
fois selon un mode de priere intkrieure bien connu qui ouvre sur la contemplation. 
Cest la contemplation amoureuse du Christ Jesus, et de Jesus mcifiC qui 
renvoie l ' h e  h sa misere. Nu1 rapport h Dieu sinon un rapport de nhtisation. 
Ce cheminement intkieur Maire le premier qu'il semble reproduire. De m$me 
que la contemplation de Jesus crucifit renvoie Pascal ii ses props trahisons, de 
m h e  la renamtre/wntemplation du Dieu rMlt ("PPre jusre... je r'ai connu") 
renvoie B la miske d'une h e  qui, wmme les htbreux, a rompu ]'alliance: 

me suls &I& du Dieu aui a fait alliance avec moi, 
de meme. ie me suis shard de Jhs-Chrismauel gmanr 
-is uni. 

Une nouvelle schCmatisation est donc possible: 



arm- P ~ E  j DIEU-FILS / JESUS I ._U.,.......**."f"U............l.....-.......--- "A......... .................... ""..--..~*........""-.-..............*.......-..-.-...".-.. ................................. 
I Je m'en suis dpar6 ( ntant de I'Lme le mfen suis s6pari5 

t I 

.. ...... I (refkence Ksus) Ri&e i 
......................................... ............................ *....m.......................m...c..."...............*....*....*....*.-..~.....-...................~.*..*...*..*.......*....... 

! 
wdpnse' reponse de Dieu i i (dfdrence Bvangile) 

(dfhnce Hebreux) I humaine. Aveu i 

Tableau IX. Une structure rMtorique. 

, 

Que je den sois jamais &park 

Tout se passe cornme si la rMlation intime de Dieu-Pi% et Fils dam 
le coeur de Pascal, devenait l'instance il parcir de laquelle dbrmais tout &wit 
&re apprkid, y compris sa propre existence. Et il ne s'agit pas seulement 
d'appkier les actions ii venir mais aussi Q juger les infi&lites pass& car, dam 
une paspective & foi, Nliance de Dieu at toujours d&jA l& et c'est cette 

Mennit6 de I'amour de Dieu qui rend Pascal contemporain et complice des 
infidklites du peuple hhreu, comme des &isms des ap6tres: "je I'd cwifii". 
Et, plus qutun reproche, la plainte amoureuse de Dieu aprh les hgarements du 
peuple hebrw: "11s m'ont abandonnk, mi, lo source d'eou vive!" C'est, pour 
une large part, ce que P. RICOEUR appeUe le probkrne de la conscicence 
"affect&-par-&-ps4". P. RICOEUR 1'3 pule du "jeu cornplexe 
dtintetsigni'caiionr pi s'exerce erne nos merues dirigtks w n  le jtnrr et MS 
interprt!tan*o11~ orientkes wrs le pcrrsC". Mais ne pourrait-on pas dire qu'ici, la 
tension entre les interpdtations et les amtes de Pascal se r h u d  par la mMation 
du Christ qui engendre une dynamique de I'oubli positif dam "la ~ ~ t ~ ~ a n b n  
tot& et douce" pour ne pas I'oublier? 

/ Que je den sois jarnais s6pare 
I 

C'est en fait B l'oeuvre de l'amour de Dieu que Pascal mesure sa vie 
Le rapport at insupportable et pollrrait conduire au desespoir. Mais l ' h e  

ainsi renvoyk B sa mi& ne dkq&e pas car elle aime et se sait aim& et, par 
lA, pardonnk Son inquietude est celle d'une h e  amoureuse. Mce il la 
contemplation du Christ en croix et du Christ glorif6 qui est proprement 1'Amour 
de Dieu, I'he " n h t i s k "  ne peut que se twmer vas Dim, non seulement pour 

-. - - -- - - 
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le supplier mais surtout pour Bcouter la seule parole qui puisse la ambler. On 

pense B &ne strophe & Jean & la Croix mais aussi Q cette pens& de Pascal: 
"la tnisPre persuade le disespoir, l'orgueil prs& la pr4somption 
L'lncarnarion monm d l'homme la grandeur de sa midre par la grandeur du 
remade qu'il a fdlu"l74, 

D'oh, apds I'aveu, la pri&e d'abord inquiete ("mon Dieu me 
quitterez-ww?") puis wnfiante parce que fon& sur les paroles mCmes de Jesus 
(ligne 20). LA encore, il hut bien amprendre la nature & cette inquiktude. Elle 
est h la fois plehement hurnaine et dune humanite assum& par le mediateur. 
Pascal associe sa @&re A celle du Christ en croix, moment le plus hurnain et le 
plus divin de la vie & Jesus; mais aussi, moment de mediation supreme. Pascal 
pouvait-il parks au Rre, du fond & sa mis&e, sinon B travers le Fils? Ainsi, le 
dialogue se fait par le Fils dont la mort / dsmection est le lieu &finitif de 
11esp6rance et le seul langage de communication possible. C'est Qnc Jbus- 
Christ son espkmce. Le mtme scheme spirituel at repris dans la deuxieme sous- 
partie (lignes 22-25): aved suppliqud fonkment kvangelique. 

Ainsi, dam ce court passage plusieurs temporalit6s se croisent dam la 
conscience pour tenter de saisir ce qui a t  vku. On en retient deux. La premike 
est une temporalit6 l i n w ,  temps des successifs: pas&/ present1 avenir. Pascal 

se souvient de ses infidlitks et supplie non que cela ne se reproduise plus mais 
que Dieu reste avec lui. Tout cela se fait B la lumikre d'un present qui dure, celui 
de I'ailiance v h e ,  

Mais, selon un processus mental dkjh rencontrk, l'kvocation du pas& 
personnel de Paxal est comprise h l'int&ieur d'un temps sans pas& ni futur, 
celui de l'universelle trahison qui est aussi celui de l'univewlle redemption: de la 
trahison des Mbreux A celle de Judas, de ceUe & Pierre B celle de Pascal et Q celle 
de taus ceux qui trahiront dam le futur, de mutes les ruptures de l'alliance. 
Temps dune histoire trb padculi&e qui recommencerait avec chaque homme. 
En miime temps c'est wme si tout &it &jA accompli. On touche lh Q gn temps 

ifiaue aui semble autoriser ou du moins rendre pensables tous les mdoxes 
~t toutes les transgressions. Par exemple: il est impossible de penser en mime 

174 PASCAL L a  Penrdes, op. cit., pens& 526. 



temps que J ~ S U S  soit mort et ressuscitk et que Pascal le cnrcifie, lui, i'kternel 
vivant Pourtant c'est bien ce qui est affirm6 et ce, grfice P ce temps, temps de 
llAUiance et & la W o n  arnoureuse du Christ. Avec ce temps, on pense toucher 
au noyou dur de la recherche entffprise ici car, sans lui, lfexpQlence mystique ne 

p o d t  pas se consmrire ni sla@hender comme expkence. 

De meme la supplique du mystique qui semble porter sur ses actions 
a-venir ('que je n'en sois jamis s&pzrt!!!, que je e'en sois par sP'd 
t!temellemenr!"), vise en fait non la seule vie terrestre mais la vie immortelle & 

l ' h e  cornmen& ici bas: les &ux adverbes & temps traversent la prihe d'une 
temporalitk qui n'est pas la seule temporalil historique. A cette priere, pour 
P a d ,  Dieu a dej& mndu: T e s t  la vie t?temelle ... " er les "wies enseignt?es 
durn llEvongile " fligne 24). Parce que Pascal se saisit cornme ayant & touche par 
Dieu, parce que Dieu a voulu que lui, Pascal dans sa midre, le connaisse, i l  est 
dbjh Qns la vie &ernellem Dieu n'a jamais ni commend, ni fini de l'aimer, 
comme le rappellera Isaac Jogues; clest P l'esphnce qui convertit la mkmoire 
inquiete & Pascal. La paix et la joie intesieures, fruits infus de sa rencontre avec 

Dieu (lignes 7- 15), habitent durablement le coeur de P a s d  Mais pour les goiiter, 
il lui faut se detacher des possessions de sa m6moire parmi lesquelles le wuvenir 
de ses fautes pa&es. Cette libertk, celle des enfants de Dieu, celle de l'arnour, 
est au prix dfune &sappropriation, d'une dkpossession de soi, et meme d'un 

abandon du vieil homme, d'une "renonciufion torole "mais "ddouceU(ligne 25). On 
reviendra plus loin sur ce dernier hond. Sous une f m e  diffhnte, on r-uve 
aidment le cheminement sanjuaniste. 

Ainsi, ceux que SAINT-JOHN PERSE appellera Temps de Dieu et 
Temps des hommes se rejoignent dans l'he de Pascal selon un tiers temps ou 
plutdt un temps mMateur, ou encore un "entre-deux", temps dlune alliance, dans 
lequel les chktiens reconnai-t le temps de llncarnation: temps christique. C'est 
il partir de lui que Pascal rhkmatise son vku en expkience. 

- - -- - 

Une fois encore, on voit, sur cet exemple, ce que l'affinnation de ce 
temps, la " ~ v ~ "  de cette temporalid et son interprkation doivent au 
contexte de foi dam l a u d  se deDloie le texte. 



Jusque I$ l'analyse de ces dix lignes a beaucoup insist6 sur les 
rwtitions et le rythme dialogal qui les sch6matisent. Mais au coeur mtme des 
doublets, des diffkences d e n t  des effets de sens et des mises en relief parfois 
aussi pertinentes que les r@6titions. Deux retiennent !'attention: 

> 1. Ligne 19: "Que je den sois pas sPpr4 dtemllement ". 
Ligne 23: "Que je n'en s o i s ~ i s  s&zrkm. 

La nuance peut paratCtre subtile! h s  le premier cas, le locuteur parle 
de son union B Dieu, Dieu-Pke puisque le pronom renvoie directement A la ligne 
pd&knte qui, elle-meme s'articule sur la ligne 14 oi Jbus s'adresse au P&e. 
Le voeu & Pascal porte alors su. son salut 6temel. Dune certaine rnani&e, il en 
appelle A ia rni&icorde et au pardon. D'ailleurs, la mnse c o n m e  la vie 
eterneue (ligne 20). Cette question renvoie du domaine & la Rkdemption A celui 
de l'bcarnation: c'est par le Christ que vous wnnaTtrez le Pke et donc que vous 
serez entrk dam la vie &emelle. 

De ce fait, la ligne 23 ne concerne plus le Rre mais JCsus-Christ. La 
demande est d e  des disciples dEmmaiis: "Reste avec nou~"'~~. Elle ne pone 
plus sur la vie ap*s la mort mais sur I'existence quotidienne, hic et nunc, de 
Pascal, puisque, par la prbnce & JCsus-Christ, "telle est &jB la vie kternelle". 
Ces bdves remarques confirment le r6le axial de la rfliretrce au Christ dam la 
comprehension du v&u mystique et, par 1& la qualie & h temporali& ii !'oeuvre 
dam cene compdhension: temps de Ilncarnation, temps de 1'Alliance nouvelle. 
Pour Pascal, la lecture de son existence s'effectue don selon Ia dialectique de 
I'union/Separation. Le v&table bonheur, la Maie joie, la beatitude hic et m et 
sempr c'est de vim en alliance avec Dieu par Ksus-Christ. 

Pascal peut alms affirmer sous forme & sentence: "I1 ne se conserve 
que par les wies enseignkes d m  1'EvangileN (ligne 24). Le @sent de la r6gle ou 
de la loi spirituelle tranche sur les 10 hgnes qui oscillaient en& le pa& et le 
futur. Mais elks reprennent I'autre @sent & l'affhnation du Christ clans St Jean 
d&hissant la vie kmelle. Une fois encore, la pointe est mise sur le Christ 
comme seul chemin, sede passerelle enht I'homme pkheur et le Dieu Juste, La 



ligne 24 semble d p h  la ligne 12; cette remarque pennet de reprendre & mani&e 
synthktique I'ensemble & la &uxi*me partie et & miew amprendre la 
dynamique qui l'anime; cela est possible gr$ce B un &uxPme doublet: 

> 2. Le doublet le plus Cvident associe les lignes 12 et 24: 

"I1 ne se crouw que par les wies enreignks duns I'Evmgile". 
"I1 ne se conserw que par les voies enseignkes d m  I'Evangile". 

Le balancement est clai. et la dynamique est celle & trouverl 
conserver. Une seule r8gle pour deux actes apparemment diffhnts. Mais 
justement, ils ne sont diffhnts que dam l'ordre des successifs. Trouver et 
conserver deviennent un seul et mCme acte, ou les deux faces d'un mCme acte, 
lorsqu'ils sont amhen& A partir des voies emeignies dam I'Evangile, c'est-A- 
dire, pour le croyant, celles du Christ dont la regle d'or est le don total de soi- 
&me Trouver le Christ, c'est trouver la vie Cternelle et, par l$ le garder 
Ctemellement. 

Ainsi, selon Saxe temporel par lequel on saisit la &lid, le texte 
amt diachroniquement ou synchroniquement. II en est de m&me si I'on 
considke la Qux parties selon les diades pr&ence/absence ou lumike/nuit. En 
effet, les lignes 5 A 15 manifestent la p&ence & I'in-fini (en empruntant ici 
I'ecn'ture Itivinassieme), c'est-a-dire 1'Autre present dam la finitude de l'hornme, 
d'une prhence qui dvaste l'Ctre tout entier pour l'envahir et en faire sa &meure: 
invasion de la memoire, "oubli de tou hornis Dieu"; invasion de l'intelligence, 
n c e r n m ~ w ;  invasion de la sensibilite, "hie ... Pleuts de Me: En contrepoint, la 
deuxihe pame (lignes 16 8 25) pourrait &re inteqr& wrnrne le retour de la 
Fdiblesse humaine et de la crainte toute humaine de l'absence & Celui qu'on aime, 
crainte du retrait de Dieu. Tout semble le conher :  retour de la mdmoire et de 
son cortege & rcmords, retour de I'intemgation a@ les fulgurances & la 
certitude, retour de l'inqui&ude ap& la pix intAieure; bref, opposition & la 
grandeur et de la mi&e de l ' h e  humaine. 

176 Cf. Mt. 5. 



En hit, cette opposition ou cette dynamique est lev& par la r6fQence 
croyante ii Jesus-Christ; et on devine les pdrequis tbblogiques sous-jacents au 
texte; par sa nature humandvine, Jhus-Christ est A la fois Dieu @sent bien 
que cachk, et pleinement homme au point de porter toutes les angoisses de 
l'homme y compris la crainte du retrait de Dieu: "Mon Dieu, me quinerez-wus?". 
Lh enme, la vie et la mort du Christ sont les evhernents B partir desquels les 
contradictions sont levks parce qu'est lev& la disproportion absolue entre 
l'homme et Dieu. La passion et la m m  du Christ sont la nuit h partir de laquelle 
les au&es nuits peuvent im comprises comme appartenant B la lumi&e & la 
rksurrection. La saisie & partu de ce qu'on appellera le temps de I'Incamation 
supprime les paradoxes de la nature humaine ou plut6t les rend vivables en les 
int6grant dam un temps qui permet & l'k humain de retrouver ou de construire 
son i&nti* celle d'enfant de Dieu parce que fr&e du Christ. En phculier, 
Itopposition entre vie eternelle et condition humaine terrestre est rrangresstk par le 
pn%ent de Dieu qui est le Christ 

Les kits  evangeliques rapportent qu'au jeune homme nche qui, tel 
Pascal, dernandait: que dois-je faire pour obtenir la vie ktemelle?, Jesus &lamait 
qu'iI vende tous ses biens et le ~uive17~. Suivre le Christ aprts s'Ctre 
d&approprit de tout, tel est le sch&me spirituel suggere par ces deux r2gIes d'or. 
La meillem manib-e & conserwr Dieu c'est de suivre Celui qui L'a rMlk  Mais 
pour cela, il faut avoir renond jusqu'au souvenir de ses fautes pass&, tel Pierre 
au contraire de Judas D'oQ la consQuence ethique, sorte d'Amen qui cl6ture ce 
brouillon: "Rerw~~~ianon rorale er douce ". 

Telle est l'humble et vigoureuse r@nse de Pascal au feu qui l'a 
purifie & tout ce qui, en lui et selon lui, pouvait prendre la p k  de Dieu. On sait 
ce que fut ou avait ktk la vie de Pascal. On peut penser aux diffQentes idoles, 
science, plaisirs sensibles, qui y avaient pris la place de Dieu. 

177 Mt, 19. 



Cette &mi& partie du manuscrit portail le retentissement de 
1'6vhement spirituel sur le pmjet d'existence de l 'he  renouvell&, issue & 

l'tpreuve spirituelle. Un nouveau schCmatisme etait nksa i r e  pour dire 
l'apprentissage de la fi&W ii la force &irruption, gr6ce ;l une ckappropriation 
consentie & ra propre volonk et l'abandon A la volontk et P l'action de Dieu. Par 
ces voies, le mystique vise une transgression & ses limites temporelles vers 
l'illimik & la beatitude 6temelle. En fait, Itexistence de Pascal est &somais 
habit& par cette tension entre temps et non-temps; elle suppose une sorte de 
temps de l'enee-&ux qui est pmpremnt le schkrnatisme temporef requis par le 
dksordre savant du texte. 

I 

Ainsi, parce qu'inaugurk sous le signe mUiateur de la croix (rnort 1 
dsurrection) du Fils de I'homme, le &it ck ce qui a kti v&u et saisi comme la 
rencontre entre I'homme et Dieu est possible; les limites extkrieures du coeur du 
manuscrit, le feu et le JCar de Pascal, peuvent &re interptetk comme des 
ouvertures vers I'illirnit& I'infini de I'Amour de Dieu toujours &j11 lA et 1e j d s  
fini du travail de I ' h e  qui den a jamais fini de se mettre h l 'hute et de vivre la 
volond de Dieu. On s'dmerveille alms &s effets de sens que le symbole du feu 
peut produire. On comprend qutil soit familier aux mystiques. Mais, ici, sa vertu 
de transvaluation est renfor& par la composition graphique, ~ s ,  mais surtout 
par les paroles bibliques auxquelln il est asso& et par la description syncop& de 
ses propres effets dam l ' h e  du mystique, Dans un chapitre consac~e au langage 
des spirituels, J. LAD- insiste longuement sur la vertu &s symboles: 

"La fwon donr slo@re la transwluation n'esr pas arbinnt're: elk est 
guid& p r  l'analogie wm relie l'@n'eme d d&re et l'expt!rience 
percepn'w d laquelle renvoie le sew premier c..) l'onalogie put aussi 
comister (c'est le cas ici) en une liaison findie sur le retennnnssemenr 
de I'expkrienee sur la sensibiliti. Ce qui inrervienr ici c'est la J'om 
ultljlmue de l1exPprience: si elle est quelque p intense, celled tend 
d rmsembler towes les ptentibIiti3 prychiques. Un &I incCrieur 
c o r n  nd d une restllcctu~anbn s@c@que & l ' 8 t ~  psychique, dam 
laqw P" le [owes ses puissances, en prriculier les puissances sensibles 
sow impliqu&s. Cest ce qui pemt ri l'cvralogie de puec re1 &at 
itilkriew &rde  b senritili~e' de la m h  mcuu'Pre que telle p r e p o n  
enem. G? genre d'analogie q I i q w  l'inrervention a h  le langage 



spirituel de renne cornme "leu", "lwnilre", "Pcoute" (...) L'analogie 
est fodie duns les pmpn'irt% &es de l'expe'rier~e"*78. 

Ce feu est spontantment identi56 A celui du buisson ardent puisque 
les paroles qui suivent I'klat du symbole sont cells-la mCmes par lesquelles 
l ' W e  raconte que Dieu se &finit A Moise. Feu sans fin, signe de pr&nce au- 
deb du temps historique. Le feu est condtement ce qui A la fois khauffe, brille, 
kclaire, consume et purifie. Pbur Pascal, cette polyvalence perceptible a ses 
Quivalents spirituels; la pnlsence de Dieu, telle ie feu, 6claire I'intelligenw, 
embrase la sensibilitk, consume le mtenu de la mkmoire et, en d&misant tout ce 
qui est p&issable, purifie I ' he  et la rend apte ii rhliser sa vocation qui est dYtre 
c p  mi. Mais, parce que les effets symboliques -dent aussi et surtout du 
contexte langagier et que le contexte est ici celui de la foi cMtienne, le feu 
renvoie aux langues defeu de la Pen- et a la force de conversion dhmais  
attach& au symbole & I'Esprit. 

L'exceptio~elle vertu de ce symbole rendait inutile voire dQisoire 
toute autre image. La seule aum image que Pascal retient clans le brouillon est 
celle de la voie, familiere au contexte hangklique mais qui r&itroduit, ap& les 
fulgurances intemporelles, l'idke t& temporelk d'un itin- celui de l'histoire 
d'une h e  qui est aussi celui de 1'Histoire du peuple de I'alliance. Chemin 
d'esphnce et de patience, chemin du cEtachernent, de la remnciiarion totale m 
douce, chemin du don & soi, bref, itinkmire de 1'Amour. Ainsi, entre I'image du 

feu et la renonciation totale et douce qui a t  la voie Wgklique consentie par 
Pascal, le lien est gh&que. Dans la per-tive mystique, c'est Dieu qui rend 
l ' h e  capable de cette renonciaticm et par lA capable de Dieu. Mais ce p6nr est 
aussi un agir, celui du oui de sa libert6 dam le prknt et les oeuvres venir. 

Reste Qnc pour Pascal A vivre la fi&lid et B viwe de fidklid. Le 
premier acte de fidklitk n'est-il pas l'kxiture de ce texte unique et sa patiente 
reprise pendant les huit demikes annk  de sa vie? 

- 

178 Op. cit., p. 70. 



I1 faudrait &re G. & LATOUR ou REMBRANDT et tetrouver encore 
une fois Pascal au plus intime de ses jours. 

C'est le soir. Il est tad. La dernik servante a fini son service. 
Pascal a refme sur le silence la porte de sa chambre. Alors, &lain5 par la flamme 
d'une chandelle et peut4tre par le feu clans l'itre, ilete, non sans quelque lenteur, 
le pourpoint qui ne le quitte pas; il s'en @are pour se lim une fois encore A un 
rituel &range qu'il sait devoir rester secret jusquP sa mort et peut4tre h jarnais. 
Un ciseau il la main, il a u d  coIlSCienciwsernent la doublure de son dternent et 

en extrait un morceau de parchemin un peu frois&, un peu fatigue. II a, prh de 
lui, un nouveau manteau qui sera sa vOture principale pendant les mois & venir. 
Bien que neuf, une partie de la doublure a &? ddBcosue, mi-hauteur, sur le c8tk 
gauche, oh! juste une fente, de quoi glisser un parchemin pli6. Avant que le secret 
ne wit nouveau rendu il cette obrurid intime, il &$lie le papier et, avec lui, 
son ime se dilate & joie. Et il relit. Oui, ctest krit..Seigneur vous m'avez 
VisitLje suis "Pternellemenr en joie". eperdu, il trempe sa plume et rajoute au 
bas du manumit: "Non obliviscar sennones MS. Amen". Je n'odlierui par Tes 
pmles. E l k  m e w  Id Par elks, Tu me rejoins au plus pr& de ma chair, de 
mon espd er de rnon &me, Mlicipanr sur f'dtime rencortlre de I'itemlle 
prhence 179. 

179 En @face au M h r i a l ,  l'edition des Oeuvres compl&tes (op. cit.) rapporte les conditions 
de la decouverte & cc texte [p, 5531 : " 'Pcu de jours apt% la mon de M. Pmcal, t?crit le 
P.Gwrrier, tm dhmtique de la nuaison s ' w  pp h a r d  que dPns I<I & u b k  du 
putpint  de cet illume dP$mt il y w i t  quelque chose qui pnraissait plus &pis que k reste, 
ct rr)wrr &ornu c@ mdroir p r  wit ce que ct&ait, if y nauw un petit ptrchemin pli6 et 
icnl de h main de M. Pascal et &ns ce parchernin un papier icnt de la m h e  main: I'un 
&air unc copie JidPk de I ' a m  Ccs d e u  p i h s  firm arrrsittjt mises entre tcs mains de 
Mme P h e r  qui ~ J I  wir d plrrsieurs de ses amis panicdim Tow convinrent qu'on ne 
puyarUYart p douter qw ce parchanin h i t  awc ~ 4 n t  & min u awe des carm2res si 
rmrquubks, ne fiu une espce & p m  qu'il gadair nPs soignewmnt pour c o m m  

le s o m i r  d'une chose qu'il wulait w i t  toujourrs @me d ses p x  a d son apri~, 
puisque depuis huit ans il prenait soin de le coudre a dAcotdte b m u m  qu'il changed 
&habit.' Le pmchemin a & & M u  l... ] mais twu awns m o r e  lepp'er sut lcqvel Pascal a 
conrignd d'une main f&brile son ravissement et la pnsdes que lui inspira Die& " 



Peutttre tout et le tout de l'exphience spirituelle se jouent-ils I&, A 
travers I'humW et la noblesse du g e e  initiative &te qui symbolise toute foi, 
toute fiate laa 

NOR obliwsca . : relh. redire. refaire, r sermones ms . . sur la me- 

Ce versa du psaume 118 que Pascal muse  ou re~& au sens propre 
et symbolique du tame, le cadre & rtisonnance du texte tout entier. Pourtant, 
il n'appartieit p A la prernik d&tionl*l. Cet enon& est celui d'un acte de 
langage particuliet: une prornesse. Par sa force illocutionnaire qui est celle d'un 
performatifaubpimplicatif, il tranche sur lrensemble du texte. Avec lui, on entre 
dam la phase dw & plutdt dhique & la vie mystique, celle de lrassomption 
dam la vie de Pascal & l'bhement menu,  Par cet a t e ,  il devient responsable 
de l'Wmment, il en r6pond. Ainsi, an entre dam le champ de ce qu'on pourrait 
appeler lrkthiq~ spirituelle, &jA aunoncke, prtifigutk par l'dnonce laconique des 
regles spirituelles des lignes 24-25. 

Ainsi, indkpndamment de son contenu, la puissance de cet acte 

dr&~nciation cst cmsidhble. Qudques effets de sens seulement seront ici 
relev&. 

Pascal f i t  sienne une promesse prononh des sikles auparavant par 
le psalmishe, m m t  par lit tout un faisceau drinteqm5tations possibles. Pascal 
s'inscrit dam la cMne de fidelitd du peuple de l'alliance, assumant ii son tour, 
pour hi-mCmc, mais avec les autm, la m n s e  dYsraiil il la promesse toujours 
deja knue de l%ternel Parce qu'elle est une dponse, la promew de PascaI 
p&uppose &rd la r k f h c e  myante et attentive la meme invitation 

180 Sur le th& de la promesse et de I'itutive, cf. P. RICOEUR dam Temp er &it III, p. 
335 sq.: " B promettam je me p k  inimriontullentent sous l'obiigation defiire ce que je 
diF que je&rai Ici, I'engagernent a lo HPleurfbtte d'une pmle qui lie. Cette connainte que 
je m ' i m p  d mi-nrime a ceci de mnarquabk que l'obligation posr?e dam le pnkent 
engage k&ur I...) Ainsi, tenir p4mk c'esr firire qw I'initiatiw air une suite bnf que le 
mmt ne mt p seulcnvnr une i d a w e  mais le ro- d'une continuation". 

181 Elle o m  k manumit Mer qui est rme copie tim du parchemin. Ce texte comporte 
trois vasetr de plus. Ulis seal celai-I& le 35m &it distinctement lisible, d o n  le 
t&mignsgedeL Ma. 



originelle de Dieu, non seulement ses paroles mais sa dvblation actuelle et 
personnelle, celle justement Qnt le texte est la premik trace. Pdscal s'inscri t 
pe~mellement dans me histoke, celle d'une alliance entre des personnes dont 
I'une est reconnue cornme Dieu. L'vbrement fondateur qui est propfement la 
RMhtion de Dieu est h la fois toujours historique (parce que s'inscrivant dans 
une histoire personnelle et dans rhistoire collective) et jarnais v&itablement 
datable (pare que toujours en instance & EtMlation et que celui qui se dvde est 
l ' k e l ) .  Paradoxalement, la promesse et la fidblit6 de Pascal sont inutiles la 
RkvQation, prise en un sens historique et, en meme temps, la RMlation parw 
qu'elle est p r o m  h la l i W  des permes, ne peut s'incama et se continuer 
sans cette h u t e ,  cette appartenance, cette participation, cette rwnse, cet AMEN 
(processus de la Tradition). 

Tou te prornesse quelle qu'en soi t le contenu, est d'abord engagement 
;1 ne pas oublia ...& teni sa promesse. Comme le remarque P. RICOEUR, la 
promesse est un prknt qui engage un futur et qui, par I& est un commencement. 
En m6me temps, para que cette promesse a d6jB W faite, pare que I'alliance 
nouk par I' initiative & Pascal existait d6jA avant lui, W, par la promesse, 
assume toute l'histoire & l'alliance y compris l'histoire des infidClids ("Je I'ui 
fui, renonce', ccrucif4") D'une certaine rnaniere, Pascal fait memoire de la 
promesse fondatrice qui est le v&itable commencement Q la fidlitk Cet acte est 
une reprise rt?effecme qui, dans le oui d'un &re humain, a pour fonction et 
effet & donnet turps il nouveau il l'alliance fondatrice et continu&. Il ne s'agit 
pas ici de se souvenir mais v&itablement d'actualiser une promesse et dkjj8 de la 
rhlisa, de lui &re fidele. On cum-prend alms aue le ternas aui sert de cadre ou 4 . e B un tel enwement n'est  as seulement le temps htkm de la suite des 
jours. Il est, p u r  le crovant qui effectw cetk w. le temm h m e d i v i n  & 
I'Alliancg. Temps fondamental qui Qnne l'acte sa force & pr6sentifcation. 

En fait, par cette prornesse, Pascal tramforme un fait en Mnement, 
en exphence permelle ouverte, qui &laire une praxis. Toute p m e s s e  est &jik 
promesse de ne pas oublier. Or, ici, le contenu de la promesse redouble cet 

engagement, puisque, par la promesse, Pascal s'engage ne pas o&!ier les 
paroles du Seigneur. De plus, seek par h i t  une promesse, c'est engager un 
processus de rememoration. En reliant la promesse Ccrite, Pascal a souvient 
non seulement de ce qu'il a vku mais & son engagement En ce sens le fait 



dtBcrire est &jl fidklitk A la promesse; et en mCme temps trahison possible cat ce 
texte peut nt&e plus qu'un objet-souvenir et non un appelg la memoire vivante. 

Et Pascal pousse la fi&litd jusquP porter sur lui, tels les phylact&es 
des juifs pieux, les signes de la prbsence et de la parole du Seigneur, En cet acte, 
qui pourrait pi Msoire ou pufkil (l'acte d'un e n h t  qui ne veut pas &re 
&pan5 de ce qui h i  est le plus cher), toute l'expikience pascalie~e se rassemble 
en un noyau secret. En cet acte extraorcbnairement simple, accompli par une h e  
sirnplifide, I1Otre tout entier & Pascal est engag; lui, le plkmiste redoutable, 
I'apologiste m m u ;  lui, le libertin, le be1 esprit; hi, le savant, le philosophe & 

haut vol. Tout cela est oublie pour ne pas avoir A oublier ni dam son intelligence, 
ni dans son coeur, ni dans sa chair Celui dont maintenant et kterneUement il vit. 
On peut dire qu'il a revCtu lhomme nouveau, tout en reconnaissant dam son 
ordre propre l'usure d'un catain temps qui affecte les choses! 

Mais Pascal n'est pas un reclus. Pendant huit annks, il sera 
poltmiste, savant, philosophe, ingdnieur g W .  Tout est semblable mais tout est 
autrement. L'ordonnance seule a change, habitk par un temps "retrouvC". Tout 
lui est @sent. Lk lui, tout est donnC, renonck selon l'ordre de "sownission 
totole" (ligne 26) qui est sur tern la preuve la plus &licate et la plus difficile de 
I'arnour, Sur son lit de souffrance, Pascal ira jusqulA accepter de ne pas mvoir  
la communion qu'il dbsirait tant pour ne pas offenser la compassion de son 
entourage qui jugeait qu'il n'avait pas la force & la recevoir182. Seul importe 
ckomais de tenir fermement le fil &nu de cecte alliance bAmour. Pour lui, ce fil 
n'est autre que Jbus-Christ vivant dam son Eglise: "Somission totale ci Jksus- 
Christ er d mn direcfeur". Cest par ce demier relai, si faible soit-il, que la 
prknce et la parole de Dieu ont voulu passer. 

Nous touchons le point oil l'exflence des martyrs rejoint 
l'ex@ence des mystiques, comme contemplation et action s'entrecroisent dans 
un meme goiit & la pdsence amomuse de Dieu. 

Ces quelques remarques montrent dejA Itintensit6 de l'onde de choc 
produite par cette simple pmesse. h u r  mieux capter sa force de r'thmnce et 

182 C f. le tdmoignage de sa soeur, Madame P&a (Oemes compMes, op. cit. pp. 32-33) 



tenter de &m&r cet "embrouillement" 183 ou cette interfd~nce de sens, il sufflt 
p e u t h  de s'intmoger sur la nature des diffkents actes de mCmoire aussi bien 
dans le contenu du texte que dans l'activid d'ecrihrre et de relecture fidele du 
manusair, dans le dit cornme dam le dire et le redire Quelles sont donc les 
diffhntes interventions de la &mite incluses dans le texte ou induites par lui? 

La force & l'&ranlement & ce qui a &k vku etait telle qu'elle 
appelait le &t. On peut voir l'ensemble du texte comme l'effort nkssaire pour 
sauver de lbubli ce qui venait d'arriver et qui, &j& avait bodeverse I'existence 
toute entibe de Pascal. En ce sens, le texte est "souvenir de". En mCme temps, 
pare que le moment du &it est &j& distance de I'incidence brute, et para que 
le narrateur h i t  pleinernent engagti dans Itincidence, ce qui est racontk ne peut 
Ctre que le rapport de Pascal B ce qui est arrive. n r&e ce qui est amve en le 
portant au niveau conscient du langage qui est nkssairement organid, ordonne. 
D'une certaine manike, ii rend le v k u  accessible, reconnaissable et, par 18 il le 
consacre comme Mnement. Quelque syncup& que soit la forme du k i t ,  il 

unifie des &motions, des sensations, des survenances, selon un onire dans lequel 
Pascal peut recomaitre ce qu'il a v&u et se re~onnaim*8~. Aussi, l'activitk de la 
memoire ne wnsiste pas seulement A retenir le plus d'bI6rnents possibles des deux 
hems (il y en aurait bien peu!), mais transposer dans l'ordre du dire I'indicible 
du v k u ,  qui n'est encore que prChistoire tant qu'il n'est pas tacont6185. La 
memoire est prciprement &trice et c'est en ce sens qu'elle est fidde. Au sens 
propre de r e n h  rkl, Pascal datise dam 1'orQe du langage ce qu'il a v k u  selon 
l'ordre du coeur. Et la conscience claire qu'il prend alms & l'kvhement fait 
partie de If&hernent spirituel qui ainsi se prolonge, vivant. 

183 C'est le tenne que choisit Pascal dam les PenrPes pour park des impass% auxqwlles la 
raim humah aboutit lorsqu'elle cheche B comprerdre la condition humaine en se passant 
dt Dieu. 

184 Tel est le t h e  de la refigurahon du temps et de IUideatite narrative chez P. RICOEUR. 
pat excmpledsns Temps et &it. Voir aussi B. SESIOL@, op. cit., (GrCgoriaruPn 94) p. 
4 19 sq. "konter  at w rmrde &pssaire & none dewnir hornme et dr norn h e  homme. 
Cm par & &it qne novs p ~ n s  comcnct de none p p r e  H t P  er que nous donnonr 
sens d none vie " @. 420). 

185 B .SESBOG, op. cit.. p. 42 1: 'L'histoire de ce qui hi en &vP demure me prt!hirtoire 
ranr qu'ellr n'& pzs rur n i w n  du ricif'. 





Oans ce sens, on peut dire que ce texte fait corps avec Pascal; c'est 
d'ailleurs ce que lui-mfme a voufu. La *tion qu'un lecteur peut faire de ce 

texte engage sa volont& daccueillir en lui une simple trace ou la force de 
prdsentification dun  w"remoin"'88. Du &it, B. sESBOU~~ dit qu'il "esr uussi me 
inre~pellm'on qui peut &re reficse'ee"18g. Et ce texte est bien le rkit d'une 
rivklation. 

On peut donc dire que l'activiti de la mkmoire ii Itoeuvre dam ce dire 

pasahen s'exerce d o n  un temps qui est substantiellement celui de la Rhklation 
et de la won hurnaine de cette R6v6lation. Aussj, les anachronismes nbnt  

plus de port& &terminante dans le temps du Royaume qui est celui de I'alliance 
avec ltEternel. Par contre, l'histoire d'une vie (ses etapes, son tvolution) garde 
tout son sens comme cherninement sur les voies de I'Evangile. Pascal ne parvient 
i Miser ce qui lui anive qu'en recomaissant cet Mnement comme appartenant i 
une Histoire dbji raconk et en train de se faire rl travers le f i t  de Pascal. Il 
@use, par ce fait mCme la temporalid, propre de cette histoire. En reconnaissant 
son appartenance i cette Histoire Sainte, il accueille toute chose et hi-mCme et 
I'Mnement vku @ce ii ce temps sphfique. En se reconnaissant dans M o " ~  
devant le buisson ardent ou dans Ruth confessant sa foi, ou encore dam les 
infidklitks des hbreux et dam la trahison des disciples, il entre pleinement dam la 
chronique du Royaurne. B. sESBOU?~. hque m e  arzdristique du &it 
biblique: 

"Ce qui pennet uu r&r biblique d'avoir cetre eflcience, pour ne pm 
dire cene eflcacitk, c'esr le fair qu'en hi-mhe se rrouve dkjri 
tressdes les p o l e s  de Deu et les paroles des honqesn. De ceux 
pour qui ce &it vient miser le leu, B. SESBOUE ajoute qu'ils 
"SON pame pnnunfe de ce &it. k rkcit en eux a Pte' f&codN. 190 

Du point de vue de la foi, cette histoire dkjP acmmplie et revicue dam 
la rencontre toujours personneUe & l'homme avec Dieu se construit sebn une 
temporahte sp&ifique. Et c'est oette temporaltte, par laquelle Pascal donne sens i 
l'kvinement v&u et le tansfurme en expdrience, qui seule permet de parler 

188 f .  LADRIERE, op. cit., fin du chapitre consad au langage des spirituels. 
189 Op. cit., p. 428. 
190 Op. cit., p. 425. 



d'expdkience spirituelle cMtienne. Cette temporalit6 humandivine, temps de 
Italliance, relie entre em des faits, des sensations selon une ordomance 
Mifique, conquise sur un &mQe premier. L'existence de Pascal ainsi 
rkunifik, repen&, rbdomk,  p n d  un sens tout auh! parce que le principe 
d'unification, mmme l'iistrument & cette unification (le temps) ont change. Mais 
ce qui change le plus radicalement est l'axe & partx duquel s'ordonnent les actes 
de Pascal pass& ou A venu. Cet axe est celui dune histoire qui a t  pprement 
ceUe de Pascal et du peuple de Dieu. Cette histoire n'est pas achevk; Wous en 
sommes les partenaires vivanrs. Elk est u i  f d e  des rdpnres de notre propre 
libem! er donc de nos pauvres rtkits. Elle esr norre histoirenlgl. Aucune autre 
tempomlit6 ntaurait pu pertnettre A P a d  de raconter son histoire. Et c'est 
pourquoi les autres stnrctures temporella sans &re niks sont relativides, 
incapables qu'elles sont de donner sens ii ce qui est advenu dans son 6tre tout 
entier. Pourtant Pascal se wuvient de ce qu'a Ce son existence; rnais il s'agit IA 
d'une sorte de relecture selon le paradigme & I'atliance. La vieille mhoire qui 

fonctionnait selon ces aums cephs temporels est mmme vi& & son conknu 
au profit de la seule mCmoire desormais authentique: celle archaique et universelie 
de l'alliance avec Dieu ("Ecoufe IsmPl")eet aLle renouvellie & I'alliance dans le 
Christ ("View. Suis-moi") . 

~sormais, ltespace d'exphence qui articule la pratique existentielle 
de Pascal est habi& par cette mbmoire. Il fait & lui en m6me temps un Emoin 
tendu par I'eqnkance vers une alliance parfaite et consomm&, test I4 aussi que 
les mystiques et la martyrs se renconaent comme devraient le montrer les 
analyses du chapitre suivant. Mais auparavant, un dernier regard en guise de 
synthese sur le processus de temporalisation A l'oeuvre dans ce texte et, i3 travers 
hi, dam la construction du v k u  en exphence spirituelle majeure. 

3.3.4. En guise de synrh2se. 

Du v k u  brut, on ne c m ^ t  que ce que la rnCmoire & Pascal en a 

retenu dans ces 25 lignes. Mais, parce que cette m o i r e  est justement -tie 
cornme celle qui, puriftk et &vast& par le "feu" divin, ne peut dksormais 

191 Idem, p. 425, 



sauvegarder que Dieu ou plutdt l'alliance scellk entre Pascal et Dieu, Ies paroles 
qui sont retenues portent en leur manibe et leur matie la texture de ce qui 
transforme le vku en exwence, de ce qui permet a Pascal de riaher cet 
ebranlement comme Mnement spirituel et comme expgtence. Or ce4t.e texture est 

tminemment temporelk kt p r k  de conscience qui ordonne cette exphience at 
temporalisante. En d'autres tennes, Pascal se saisit de ce qu'il a vku g&e $i un 
ou plusieurs processus ck temporalisation. 

> La prem&e saisie s'effectue selon I'ordre gbmktrique du temps 
linM qui repke sur un axe oriente un intervale rnathtmatiquement mesd: 
"Depuis(. ..) dix heures et demie jusques c..) minuif er demie". 

> Mais, si ce q h g e  ancre le vku dans un espace social 
objectivable, la force de la kditd qui commande ii la rnkmoire de Pascal kaivant, 
d6borde de mutes parts cette mesure. D'abord en hppant d'impxkision les 
bomes & l'intervalie: "Environ dix heures el demie (;..) environ minuit er 
demie"; mais surtout en superposant P cet axe un q h g e  A la fois social, 
religieux et spirituel, sorte & temps cdendaire intermediaire, celui du 
martyrologe. 

> Ainsi, deux temporalit&, deux schimes ternporels sont B Itoeuvre 
d2s la premihe saisie. La mesure temporelle & I'evinement est ddja double: 
d'une part une mesun cosmique, mathkmatique et d'autre part, par la mkmoire 
des martyrs associk au temps social, une mesure spirituelle qui suppose que la 
memoire de Paxal situe tempordement ce qui est v&u dam un temps religieux, 
collecdf, eCc1eSia.i. 

Ainsi, par ces saisies superpo*, fa conscience de Pascal structure 
religieusement son vku; pour quc des Mts kprs fassent une enphence, il faut 
la relierl92.Ce qui d'abrd les relie ici, c'est ce qui unit Pascal ii des martyrs 
d'un autre Pge mais invoquh en ce jour: ltappartenance de foi, temps de foi 
commune, cEj& rencon& dans les premiers textes Chtdiks. 

192 On pourrnit ici Wquer une des etymologies pssibles du mot religion (religate) ef montrer 
que ce qui, par nature, p a t  retier tolalement tous les Bldmeats @an d'une vie d'homme st 
d'esence religieuse. A. FOREST cite ce mot de Faust: "Jl me manque le lien". 



> Cette approche semble @ussir l'intefvalle ghm6triquement r e d ;  
en fait, elle d k t d n e  seulement la profondew de l'espace sur lequel se dkoupera 
l'kvhernent. Cependant la mdmoire de Pascal a f f h e  par 18 que cet Mnement 
s'encadre bien dam I'histoire rnais une histoire reconnue dam sa wmposante 
socio-religieuse, Pourtant, le cadre n'est pas le tableau! Le cadre voudmit h e r  

le tableau mais l'oeuvre est dun autre ordre, Que le peintre confie aux limites 
matkrielles dune pi& de bois ou de toile l'illimit6 & son inspiration ne la muit 
en rien. 

> a s  Ia Ligne 4, l'illimite de ce qui a kt6 vku fait oublier le cadre. 
Cette transgmsion n'est possible que par le brusque changement de tempomht6 
par lequel Pascal M s e  db lors I1exp&ience. 11 fallait un temps spkcifique non 
pour piuIer de Dim mais pour parler des rapports de l'homme 1 Dieu, w il suffit 
qu'un des termes de la relation soit Dieu pour kipper d'incornp&nce tout 
scheme issu de la seule raison humaine. Le langage mystique laisse don 1 la 
parole humandivine de la Rkvklation, au &it biblique, le soin de "rtkiter" 
l'inexprimable. 

Le temps @e auquel Pascal apprkhende ce qu'il vit est le seul qui 
puisse sans le trahir, rendre compte de son rapport existentiel 1 Dieu. Des 
remarques tout fait analogues ont kt6 faites l'issue des analyses prktdentes. 
R. SOKOLOWSKI h i t :  

"Danr la f i i  chrdtiem, nous prenons Ie mnde d'une cemhe 
manie're; now mconnuissom qw les chases SON disposkes d'um 
cenaine &ire et now & faisom nun pas parce que now awns 
rrouvt! que, sans mnteste, elks sont dmi, muis a cause de la prole 
qui nous a trtp dire par ~ i e u " ~ ~ ~ .  

Par un meme acte, la mkrnoire religieuse de Pascal myant et la 
memoire purifik de I'Mnement vku se rejoignent petmettant 1 Pascal de 
reconnaive (re*) son histohe cornme &ment de 1'Histoh Sainte. Peut-on 
aller jusqu'k dire que, pour Ie mystique, cette saisie est en fait la saisie & Pascal 
par la prole de Dieu? Par elle, Pascal se d&xum spirituellement contemporain 
de tous ceux qui, un jour, se sont mis ii l 'bute  de ette parole. Tout se passe 

193 R. SOKOLOWSKI, 'Philosophie et acte de foi c ~ e n n e " ,  h w e  philosophique de 
Lomutin, 92-3 (1994), p. 285. 



comme si, par I'acte de reprise effectut! par Pascal, les paroles bibliques se 

saisissaient du v&u mystique pour I'inwrporer dam et par un temps qui est celui 
d'une histoire sainte. Pdf cette tempmlitk requise, Pascal relie et wnstuit son 
existence comme histoire de sa pdsence B Dieu. 

I Sur un site ravage par une explosion, il fdlait s'attendre B constater 
un grand dbrdre. 11 ne faut pas s'6tonner que le &it de cette explosion dans 
une h e  gar& la trace & ce cbrdre .  Pourtant, l'analyse du MPmoriaf de Pascal 
a monw qu'il s'agissait 18 d'un ddsordre savant et intt5grateur. IntQpteur, dam 
la mesure 06 les temporalit& qui ordonnaient pr&demment le site sont 
maintenues tout en se dkoupant sur un horizon diffhnt; savant, dam la mesure 
06 ce &sordre apparent cache un nouvel ctrdre qui le rend intelligible. Ainsi, la 
t e m p d &  recherchk ne p u t  h e  ici que oeUe qui, gardant vive la force 

1 d'irmption de l'kvenernent spirituel, est en erne temps capable de dire le nouvel 
, ordre advenu dam le coeur du mystique. 

I 
Et c'est d'abord ii parth du desordre (dtiplacements, paradoxes, 

~sgressions, fulgurances syntaxiques, etc) que la nouvele ordonnana pouvait 
Cue recherchk. Mais mutes les fouilles ont pointk vers des actes de langage 
majeurs qui habitent le texte et lui donnent sa trace sp&ifique: d'une part, les 
actes de reprise des paroles bibliques et, d'autre part, des actes de 
ddsappropriation qui ouvrent une Wtre  vers I1&runge -PIP d'6tre-au-monde 
de celui qui a &k visitk par son Dieu. C'est A pam d'eux qu'une ultime 
exploration du site du Mthutial p u t  tm mtk, mmme c'est 4 partir & I'imge 
acte d'espQance, acte de langage majeur du @me, que le temps de I'exphence 
I mystique cfiez Jean de la Croix pourrait &e mis en 6videnc.e. 

I 
Cette &mike perspective, pragmatique, sert de conclusion provisoire 

A la recherche du temps de I'exphence mystique sur les deux sites choisis. 



3.4. Le temps de l'expdn'ence mystique. 
Ultime prospection des sites. 

3.4.1, Le temps de l'esphnce mystique: Jean de la Cmk 

Comme le rappelle J. LADRERE, le hngage des spirituels est un 
langage descriptif qui polonge l'exphience meme qu'il d8critl94, En ce sens, les 
textes mystiques se @tent facilemat ii une analyse qui fait appel aux thbries de 
la narrativitk. En particulier, le @me & Jean & la Croix peut aidment amtre 

comme une suite de courts &its, porteurs all6goriques d'une expdrience 
spirituelle exceptionnelle. hurtant les analyses ont bgalement rnonb-6 
l'importance majewe, pour la comp&hension du texte cornme pour la possibilitk 
de l'exphence qu'il raconte, d'un acte qui fait I'objet, dam le @me, de quatre 

&on& qui n'appartiennent pas au meme registre mktaphorique. Tout se passe 
comme si 11al16gorie qui raconte l'exploit & fauconnerie ne fournissait pas les 
m&aphores adequates pour dire le m y s h  de l'exphence; comme si des trouks 
d'un autre ordre Ctaient requises pour que le dire soit vmiment spirituel. Au coeur 
du texte le mot amour joue &j8 ce die mais il est comme serti par le &it alors 
que les quatre Cnonciations dont il est question maintenant se demarquznt 
nettement de l'allbgorie principale. L'acte qui les pork enveloppe le texte (il est 

explicite dam la pernib et la demih strophe) et imprime au @me le soeau de 
la pdsence & son auteur, tout en c o n h t  au lecteur la clef & cette emence  
mystique (en d'autres termes le mode d'ouverture au texte requis du lecteur pour 
une compr6hension aflne) 195. 

Y no de esperanza falto ( v.2 ) 

Porque esperanza de cielo 
tanto alcanza cuanto espera; 
gswrC solo esta lanca, 
y en esperar no fui falto ...( v.32-35 ) 

194 J. LADR~&E, op. cite p. 67. 
195 Idem, p. 8 1: "Une compdhenrion OdPqume (du Iongage des spirituels) sen&& requkrir 

l'intervcntion de lafoi..Lmgage ofin" (...) il ne Zrre compris que dam la rrwsure ou il 
p m l e r r u c o ~ :  



ce seul tfuiport! 
L'analyse de cet acte de langage, unique en son genre dam le texte, 

devrait nous inWuire dam la pragmatique souterraine du texte, partir de 

laqueue les &its alKgoriques prennent sens. Les analyses structurelles avaient 
dbjii mis en bvidence l'insistance du mystique sur l'eqkkance. Les quatre 
enonciarions qui manifestent cette attitude du mystique sont des actes auto- 
implicatifs; ils indiquent tous des conduites pasks & Itexception du seul acte au 
prksent dont il est difficile de decider s'il est un d w t ,  une proclamation ou un 
simple constat, peut-h les trois A la fois ( " L ' e s ~ m e  du ciel aiuanr obrieru 
qu'elle esp4re"). Il sera nkessaire de tenir ensemble tous ces actes porteurs d'une 
meme force perfmtive. 

Le temps pas&, propre au k i t ,  tend A dtktrmer, en partie tout au 
moins, l'usage perfmatif de I'acte; il convient donc, pour retrouver l'exphence 
native, de restituer la force originelle & l'acte de langage en le mettant au @sent. 

J1es@re ce seul transport! 

E = C ( L : F ( R , P ) : A )  

Le locuteur L, le JE, sujet de l'acte d'honciation n'est dkja plus 
seulement I'oiseau de proie. L'knond inscrit, en surirnpression sur le champ 
symbolique, le champ de l'acte cMtien d'eqhnce. La force illocutiomaire F 
est marquk par le verbe es@rer qui Fait que ce qui est Cnond, est d i d  clans le 
sujet au moment clG le sujet de I'acte I'knonce. Quel est l'objet de l'espkrmce? 
"C2 seul t r m p n "  reprend le premier vers du @me: "Ravi d'un rrmpon 
d'umour"; ce bansport est la cause directe de la dussite de l'entreprise et donc du 

sommet & Z'exmence. L'arnbiguie du vers 32 laisse entendre que l'esp6rance 
est eq&ance "du ciel" au sens ol le mystique esw le ciel mais aussi au sens 00 
l'esphnce est un don du ciel. On rmuve une meme intepitation arnbivalente & 
propos du "nmpon d ' m u r "  (amomso lance) dont on ne sait pas s'il dksigne le 
d&ir amoureux du mystique ou I'&n qu'imprime l'amour divin (au vers 18, 
"l'mour me frmportm 3. Bref, on hesite i designer l'objet de l'esphnce. 
L'hncd peut aussi bien signifier: SespPte & m p n i  par I'amour que 
J'espPre me nmponer par mow jiaqu'd.. On p a t  dire que l'ambigiiite est 
elk-&me signifiante et que les deux inteqdtations doivent i3re tenues ensemble. 



L'acte de r6fhnce (R) implique donc A la fois I'auteur du @me et le ciel (vers 
32) qui est aussi bien l'espace mythique auquel l'oiseau veut adde r  que Itamour 
(vers 1 &18), et qui dksigne Dieu. 

Ainsi, cet acte d'espQance pr6s~rppose i la fois un acte de dbu et de 
volon3 (je d&e et je veux ce transport ) et un acte de foi dans ce par quoi le 
voeu sera r a i d  (le ciel, I'amour). On comprend alors que I'acte d'espetance soit 
immkdiaternent p&&k dans le texte par un acte de proclamation qui pork un acte 
de foi, sorte de loi spirituelle majeure: 

. . . 1 'esphnce du ciel 
Aufanf obrienr qu 'elle espPre ... (v. 32 & 33). 

Pour le mystique cMtien, en es-t le ciel, on ne p u t  que l'obtenir 
parce que cette es@ance dam le coew de l'homme a sa source dam le ciel. I1 en 
est de mCme de I'Clan d'amour dont I'origine dans le coeur du mystique est 
1'Amour lui-mErne. 

Ce qui soutient le E VEUX, le JESPERE, le JAIME de Jean de la 
Croix est en fait un JE CROIS premier qui agit tout au long de l'aventure sous 
des f m e s  diverses rnais qui wnhent toutes 1 reconnaitre et proclarner Dieu- 
Amour. C'est dans ce sens que espkrer, airner et croire, qui sont les perfmtifs 
Cminmts du langage des spirituels, contribuent ;l cr& la dynarnique de la vie 
spirituelle, un agirlpitir qui culmine en une seule rkponse: l'abandon de la voIonti 
du spirituel & la volontk de Dieu. 

On pourrait dire cela aulrement; le succb de I'enueprise @dabice de 
l'oiseau ntest possible dans le @me que par un abandon de sa volontk propre 
dam la volontk de celui qui avait inspiri le projet et imprime l'klan. Mais cet 

abandon lui-meme ne serait pas possible sans la force de l'espkance qui est, pour 
une large part, issue de la mtme source. Et la vertu d'ephnce (sa presence dans 
le aeur & l'homme) suppose un acte de foi premier sans lequel elle at 
inintelligible. Tel est le tressage & des actes spirituels par lesquels I 'he  peut 
&tre unie A Dieu, peut "aeindre ce qu'ek chassaif" qui est l'amour, origine et fin 
de I'entreprise J. LADRIERE peut M e :  



Elle (la description de I'expirience mystique) doir &e reqw comme 
punmr rkmoig~ge pour me expPn'ewe qui a kri v&ue er a nmn 
ceile-ci pour lujbi p i  sl rrouw impfig& (..) Quelle que soir sa 
sublimirk, h tangage des spintwls ~le pew que sfe$acer d e w  le 
rnysr2re qu'il contribue selon ses modalitb propres d'erpression a 
ckbrer (...I B esr unejihe du langage de la foi 1%. 

Ce qui a 63 v k u  est interpW dam et par la foi, cette mCme foi qui 
habite toute la &marche. Par le @me, Jean de la Croix proclarne qu'il a 
rencon~ Dieu mais cette proclamation est comme un acte de foi c'est-A-dire de 
reconnaissance dam un Dieu qui lui a donne de le rencontrer, dam un Dieu qui 
l'avait devand dam sa qutte (qui l'a aimk le premier). On est lh dans l'ordre du 
kmoignage. Jean de la Croix met le lecteur en pdsence de la Rkvdlation de Dieu A 
une h e .  En Jean de la Croix, Dieu a visit6 I'homrne. Jean I'a Cprouve et reconnu 
comme Dieu de sa foi, une foi qui est justement dabord foi dans le Rtvtlation du 

Dieu-Amour. Lfacte de drnoignage qu'est ce @me a t  de meme nature que I'acte 
de kmoignage des a@tres. Us ont vu et ils ont cru. Jean a iprouve dam son 
coeur des signes qu'il a reconnus amme &ant ceux de la pdsence arnoureuse 
d'un Dieu prbsent dans l'histoire, d'un Dieu-Esprit d'Amour, d'un Dieu vivant. 
Mais ce qui lui a permis de raalser cette exphence, c'est sa foi, son esphnce du 
ciel, son voeu d'amow et sa keptivid 4 Foeuvre de Dieu en lui. On peut aller 
plus loin et dire que, pour Jean de la Croix, c'est bien la foi, l'esphmce et 
l'amour qui rendent I'expthence possible non par la grice du locuteur rnais par 
l'oeuvre de l'objet meme v i g  par les actes de foi, d'eqhmce et d'amour, qui est 
Dieu msme. L1analyse de la perfonnativit6 de l'acte de langage montre que cet 
acte n'est intelligible que si l'on admet un renversement tel que la force 
performative viendrait de l'acte d'dnonciation (il fallait que Jean de la Croix 
e w e ,  aime, croit), non du Iwuteur mais de I%# mCme qui est la fm de ces 
actes. Les actes de Jean rendent possible I'oeuvre & Dieu qui, lui seul, peut 
donner aux actes de foi, d'esphnce et d'amour leur effimcitk pmpre. 

Ce e r n e  place le l e c m  devant llannmce de la B O M ~  Nouvelle de 
la venue de Dieu, comme la paroles &s ap6tres pwent leurs auditem &vant 
l'annonce du Kegme.  Ce iangage peut park A l'intelligence, A la sensibilit6 
mais "if ne p a  t h  mmpris que aims la mesure 03 i! park au coeur" 197. Ce 

1% Idem, p. 82-83. 
197 Idem, p. 82. 



texte &vient lui-m2me un appel A rencontrer Dieu; il en indique meme le chemin. 
D'un meme mouvement, i! y a description d'une exp6rience, proclamation de la 
source divine qui a rendu cette expQience possible, et Wsation continuke de 
cefte expknence dam un acte de tkmoignage. Le JE CROIS que suppose le 
J'ESPERE et qui a rendu l'exphence possible, est en meme temps attest6 par la 
rkussite de l'entreprise. Cest comme si Jean de la Croix disait: j'ai eu raison de 
croire, d'esptrer, d'aimer puisque ce en quoi je croyais, ce que j'espkrais, ce que 
j'aimais, s'est r a i d  en moi. Mais pow recondue que ces merveilles se sont 
r h l i s h  en moi, que Dieu m'a visitk, il me faut croire. En meme temps, I'acte 
d 'esphce qui a rendu possible I'expt5ience signifiait que la rencontre avec Dieu 
&it &jP rhhde par la seule pdsence dam l ' h e  de la foi, de l'espdrance et de 
I'amour. La bonne nouvelle amon& par le @me, c'est aussi, d&sormais, cette 
pr&nce de Dieu dam le coeur de tout croyant. 

Dans sa vie, sa chair, son langage, le mystique rend temoignage du 
Dieu qu'il reconnait avoir touche et du Dieu dkjh 19 avant toute exmence, car on 
ne trouve que celui qui nous avait dkj8 trouvt; ce qui est transmis est 
v6ritablement la rMlation de Dieu; mais cette transmission se fait sous le mode 
personnel et historique du contexte singulier de l'existence de Jean de la Croix. 
C'est pourquoi ce texte est un texte A part entiere de la Tradition. Il s'agit vraiment 
d'un dmoignage rendu la prksence continube de Dieu-Amour dans 

I '  histoire des hommes. 

Sans la foi dans un Dieu d'alliance et d'arnour, sans la pr4sence dam 
!e coeur de l'homme d'une nkeptiviG spirituelle telle qu'elle le rende c a p  M, il 
n'y aurait pas dlexp&ience mystique. Cette rkeptivitk, c'est-Adire cette capacite 
de se saisir cornme en relation avec Dieu, comme faite pour l'accomplissement de 
cette relation, c'est le creuset ob se joue et se mesure lhistoire rklle du croyant; 
elle est ce qui rend possible I'histoire du croyant comme I'histoire d'une alliance 
avec Dieu. C'est, thhlogiquement, le temps hurnano-divin d'ob jaillissent des 
actes de foi, d'eqxkance, d'arnour. Temps spirituel, certes, mais dam le sens du 
temps de Esprit qui pousse vers les autres; temps du tkmoignage (la composition 
de ce @me par exemple) qui proclame que la rencontre avec Dieu est possible, 
du seul hit que l'esphnce en nous est signe que notre temps est le temps de 
Dieu, le seul temps v&itable. Temps existentiel qui permet A chaque croyant & 

lire sa vie comme une histoire d'amour. 



3.4.2. Le temps de la mkmoire spirituelle: Parcal. 

Ltensemble du M h r i d  apmt d'abord cornrne le &it d'un 
kvhement. PostQieur B lt&hement, ce kxte pu t  aussi Ctre compris cornme la 
"r6pnsen de Pascal au choc de la rencontre-r6vklation de Dieu. Cette rwnse peu 
alors &!re perque gloMement wmme un acte de langage aubimplicatif, cornme 
un acre performatif. Cet acte global, t&s complexe, serait alms composi de 
plusieurs actes de langage qui rebent de divers usages et diverses fonnes de 
langage: le constat et la description (lignes 1-5); I'expression sync* d'affects, 
lorsque Pascal dvoque le retentissement de I'hknement dans son h e  et sa 
sensibilid; usage perfmatif du langage, lorsque Pascal Laisse aux paroles 
bibliques le soh de dire l'exphence ou lorsqu'il db&te quel est le seul chemin 
possible pour trouver et conwrver Dieu (2&m~pame du ma). Les analyses ont 
largernent diveloppi I'originalibi des figures de style utili&s par P a d .  Dans ce 

dernier regard on stattardera A certains acts de langage majeurs, ceux des 

citations bibliques par lesquels Pascal rWise I'kvdnement qui vient de le saisir. 
Par eux, tout se passe comme si Pascal s'appliquait Ies paroles des dmoins 
&l&res de l'ancienne alliance et meme les paroles du Christ. Il s'agirait d'une 
reprise r&flcncarue qui, par une sorte d'assomption mkmorisante, reanimerait la 
force illocutionnaire &s actes de langage produits par les personnages bibliques: 
I'engagement de Ruth, la reconnaissance ou la supplique de Jesus, jusquth la 
promesse du psalmiste. Ainsi, l'dvhement qu'il vient de vim, Pascal s'en saisit 
d'abord g r i h  A la mdmoire spontanee qui recueille le divers de l'exp&ience selon 
le paradigme des fits de la dvklation de Dieu dm 1'Ancien Testament et selon 
le centre et la raison d'&tre de la RMIation, le Christ-Jhus (on est !I& proche de 
l'anamnk du didachiste! La seule diffknce pone sur le f i t  que Pascal est le 
beneficaire au @sent de ces huts faits ou que ces hauts faits ne sont pas 
kvoquds comme souvenirs mais pour &signer la &lit6 prdsente). 

La premih reprise biblique conme  la R&6lation du nom de Dieu 
B Mofse (Ex. 3'6). I3ans la Bible, cette parole a t  celle de Dieu se rhtlant A Mo"k 
a@ que celuici ait m d u  B l'appei & son nom jailli du feu qui bflait un 
buisson sans le consumer. Dans un raccourci saisissant, Pdscal reprend la geste 
mosaique, la pointe du texte de I ' W e ,  et les assume P plusieurs niveaux, 
semble-t-il. 



> Comme le Move du &it biblique, il a Ct6 saki par le feu dam 
lequel il recomait la prbence de Dieu, ce que montre la proclamation du nom de 
Dieu; eUe suppose que, 

> comme Moise, il a &out&, accueilli la parole de Dieu, celle qui lui 

permettra ensuite de le nommer, comme Mo-e  devant les Hebreux. 

En faif B travas la reprise de la parole de Dieu qui a m A t  d'abord 
comme une proclamation & foi, Pascal assume le "me voici" de Moise, qui etait, 
pour Moise comme pour Pascal, une r6ponse codlative B l'appel de Dieu signifit 
par la pr6sence du feu. On retrouve h force d'eVocation du feu. Dans le feu don t 
Pascal est intQieurement embrad, il reconmat la pdsence Q Dieu auquel il 

r k p d  par I'hute de sa parole qui ne peut Otre, pour hi, que celle donnk ii 
Moise puisqu'il s'agit de la Rkvklation supreme. La reprise du passage de 
1 'Exode peut alors &re dhrnpmtk en plusieurs actes de langage, principalement 
trois: 

Je recornis d m  le& le signe et I'appf de Dieu 

J'&ouie la prole de Dieu 
Je pruclame cette prole ... 

Mais, parce que je suis le fils de ltdliance nouvelle: 

Je reconnuis d m  ce Dieu, le Dieu de J&u-Chrisr et 

Je le p roc lm .  

En dtautres termes, le ME VOICI de Pascal oum la porte ii l'accueil 
de la RMlation mute entibe accomplie en Ksus-Christ. De ce fait, en Jesus, le 
Christ devient le centre et la raison dt& de toute Rkvdation, de toute alliance, de 
tour rencontre avec Dieu. Et c'est pouquoi, Pascal peut dhkr: I! ne se trouve 
que par les voies enseignies dam ll~vongile. Pascal parle de lhngile,  non de 
la Bible. Dans une perspective de foi, du point de vue de la R&&lation divine, 

tout est compris et pdsent dans et par le Christ. Du point de we de celui B qui 

Dieu se ~vi!le, bute sa vie e pense selon le rMme union/skption. Le centre 
de ~l vie est l'tvhernent de sa mcontre (union). On a pu voir tout au long des 
analyses comment sa vie pass& et sa vie il venir sont appr6ciks A la lumi&e de ce 
qui a pu ou p d t  le dpm de celui qui slest &C16 lui. Il est remarquable 
que ltacte de langage consiste B assumer dam le present, pour des faits Nsents, 
des actes & langage prownds par d'autres, des moments diffhnts de 



l%istoire; en proclamant dam un meme mouvement que cette reprise est un acte 
de foi dam le m&me Dieu qui ne peut &re que d u i  d'Abraharn, dtIsaac, de Jacob 
et de Jbus-Christ, Pascal fait siens les deux pints de we: celui d'un Ctre 

singulier, Pascal, pour qui I'histoire c'est d'abord son histoire ten* sur sa 
renconue avec Dieu, et celui, tmnshistorique, de la dalisation de la volont6 de 
Dieu-We par son Fils en Jesus, c'est-&dire le point de vue thhlogique du 
rapport entre la volonrk du W e  et la volonti du Fils de Fdire la volonth de son 
Phe, de Itunion du P&re et du Fils. Pascal fait sienne cette deux2me perspective 
au point & reprendre les paroles de Jksus au moment le plus exeme de 
l'accomplissement de cette volond : " Mon Dieu me quinerez-vous?", Nu1 ne peut 
Ctre uni A Dieu sans le Christ, sans celui par qui Dieu s'est fait connailre 
pleinernent, comme il stktait fait conmitre obscurtment dam les grandes figures 
de l'hcien Testament. Ainsi, les actes de langage dinvestis par Pascal cachent 
en fait un dialogue par mediateurs interpogs, dialogue requis pour I'intelligibilite 
de ces actes. 

Feu 
(prknce & Died appel & Dieu) 

*(Me voici ) & M o k  -> *La memoire de Pascal cornme 
acte de prknce 

*Paroles de Dieu il Mdise -> *Paroles de Dieu Pascal 

*R@nse de Ruth B Ndmie-> *R@nse de Pascal ii Dieu 
par la rt2ponse a JCsus 

*Paroles de Jesus il son Pere-> *Paroles assumks par Pascal 

Explicitement, les actes de langage repris par Pascal (lignes 615)sont 
un engagement, celui de Ruth, et un temoignage, celui de jksus: 

"Ton Dieu sera mon Die& " (ligne 10) 
"Pt?rejwce k mode IIP t'a p connu, mais je r'ui connu. " (ligne 14). 

La decomposition & la reprise par Pascal de l'engagement de Ruth 
s'hkait ainsi: 
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Ruth engagement Nokmie 
I 

I 
I 
I I Ruth 

Pascal engagement ~Csus 
Pascal 

JCsus (r6ponse A) 

Dieu 

Ce n'est que puce que c'est, comme il le proclarne,"le Dieu de Jisus- 
Christ" (ligne 8), que Pascal adhkre ce Dieu qui est aussi celui de la promesse 
de I'Ancien Testament (Jbus-Christ est la raison d'ktre de la promesse de 
I'Ancien Testament et donc de toute RCvClation). 

Creusons &vantage (lignes 6- 15) 

Dieu &Pascal -> Le feu 
Pascal B Dieu -> Ltactedem6moire 
Jesus iiPascal -> par le N.T. 
Pascal ii JCsus -> par ItA.T.(acte de Ruth) 
Pascal (Attitude) -> Oubli du monde 
Pascal it Dieu -> par JCsus 

Pascal kmoigne qu'il vit son exphience comme s'il s'agissait d'un 
dialogue de Dieu avec Dieu dam son h e  rhptive. Les seuls actes de langage 
explicitemat rephbles sont ceux du tangage de la RCvklation en tant que 
RkvClation de la p r k n c e  et de l'identid de Dieu par JCsus. L'ouverture qui rend 
possible I'expetience est l'activitd de la mkmoire de Pascal; double activitk: rappel 
d'actes pass3 et oubli du monde; memoire de Dieu travers la tradition biblique. 
Ce type Q memoire est tr& partlculier; il fait reprendre i Pdscal les paroles 
mkmes des figures de la Bibk jusqu'h celle de Jesus lui-mCme. Pascal confie A 
ces paroles le soin Q porter son engagement et sa foi. Ll semble qu'i partir de !A, 
on p u t  avoir acds au mode de temporalisation propre B cette ex#rience. 

De toute evidence, Ie temps qui structure la conscience de Pascal se 
manifeste de man.& padculi&e dans I'activig memorisante de la conscience (cf. 
chapitre V; synth&se phhomdnologique) et surtout dans le rapport entre les actes 





ce Dieu qui est un Dieu dalliance, un Dieu qui se fait codtre et recomaitre en 
et par Ksus. Ce qui importe par cet acte, c'est la reponse B Dieu, kponse de 

reconnaissance qui est proclamation, engagement et acte de foi. Le temps que 
suppose un tel acte est celui qui permet dam le coeur de l'homme l'koute et la 
rmnse A la parole de Dieu C'est essentiellement celui qui permet un acte de 

presence, un ME VOICI. Cest pourquoi i l  est aussi celui qui mesure les faits 
dune existence en termes de &paration et bunion. 

Dans la 2eme sowpartie (lignes 15-25), tous les actes de langage, 
actes expliciternent auto-implicatifs, supposent cette mesure selon 
l'union/Separation. L'existence toute entibe de Pascal ea  mesunk A cette aune, 
qui est celle de l'amour. Mais parce que Jesus est la pleine dvklation du Ere et 
qu'il est proclam6 explicitement cornme le mediateur, le temps mesure 
I'unionl~pafation d'avec Jksus. La meme de cette @nation et cette esphnce 
d'union, c'est lbistoire de chacun. Pour le mystique parvenu il l'union, la mesure 
et. par 18 le temps, sont inutiles: seule existe la vie kternelle. Pascal peut don 
affirmer que la seule manike & conserver cene union c'est d'&e dans le Christ, 
dam la parole de Ifalliance nouvelle. Les actes de langage de la 2'= sous-partie 
mani festen t ces mesures: 

aveu: "Je m'en suis se'pr4' ... " (de Dieu. ..de Jesus). (ligne 16) 
pi&: "Qw je n'en sois ps @mas ) skprt! bmellemenr. (ligne l9 

& 23)." 

A cette prihe, P a d  laisse rQmndre Jtsus A travers des paroles qui 
enoncent la loi spirituelle par excellence: "II ne se conrerw que p r .  .. " (ligne 24). 

Dans la perspective de l'union, UR jour vaut une &mite; L'kternitt! est 
en un jour. La mesure de l'existence est demesure aux regards des repkes 
temporels mondains. Le pdsent de Dieu, la Revelation de Dieu n'est pas 
seulement un Mnement datable; elle se fait dam le coeur des hommes oP elle 

imprime un rythme existentiel spkifique, sorte de temps du temps, temps Cthim 
spirituel de l'alliance. 

Lonqu'une b e  accueille la Rkvelation, la p r h c e  & Dieu, c'est 
toute la RMation qui est pdsente. Pour dire cet accueil, l'acte privildgi6 est la 



reprise des actes d'accueil de 13 Bible. Dans ce sens, Dieu a eu besoin du coeur de 
l'homme pour que sa rkvelation soit reque. Et les hommes ont besoin qw &s 
homrnes aient q u  la rMlation pour la transmettre a leur tMlr, telle est la 

Tradition. Toutefois, si la memoire pascahenne, qui assume les paroles bibliques 
dam un acte de rkffectuation, rend pr6sente Italliance ancienne, elle le fait 
"aujourd'hui ", dam le p r k n  t de Pascal, a travers I'alliance nouvelle rendue 
possible par Jesus-Christ et deja p-nte en attente dam la dvC1ation il Moise 
ainsi que dam Itengagement de Ruth. 

La swificitk du temps de la conscience cMtienne est 1& un temps de 
lientre-dewr selon l'expression de J. LADRIERE, mais un temps qui est tout 
entier requis par la volon3 dalliance de Dieu et par Itexistence des hommes (il 

faut que du temps existe pour la rkponse Q I'homme). Le voeu & !'alliance dai t 
le temps par lequel le croyant peut se saisir de sa propre r M &  celle du monk et 
des autres. Mais aussi, en chaque existence, se vit mute lbistoire du salut dk 
ion que le croyant est uni A Dieu par la prksence de celui par qui staccomplit le 
salut, le Christ Ceci se M s e  tout particuliihment dam le mysthe de 
lteucharistie2~. 

L'6tude de ces quelques acts de langage a m o n ~  la nhssid de ce 

temps pour wmprendre ltordonnance du texte. Pour le croyant, chaqw rencontre 
avec Dieu (lfexp&ience mystique plus que toute aum) porte route laistoire de la 
nouvelle alliance. En ce sens aussi, les paroles bibliques t rqnt  l'alliance sont 
porteuses de toute la signification pas&, pdsente et il venir de l'histoire des 
hommes, reconnue, dam une perspective de foi, comme histoire des rapports de 
l'homme avec Dieu. Le Dieu qui se rMle il M o k  est le Dieu d1Abraham, mais 
aussi celui de Pascal parce qu'il est depuis toujours le Dieu de Jkus-Christ. 

200 11 est intkssant de constater comme les commentaires de f . LADRIERE concernant les 
actcs de langage p r o p  P la Liturgie euchrristique, pounaient s'appliqurr, pour une large 
part, I I'unicm mystique et au martyre. II dit par exemple:" Ce qui a eu linc o lieu d 
nouveuu, duns une sone de pr&sent multipliC qui fait corncider roures ks eucharisties avec h 
Sainte Cene er a m  tour ce qui, en elk, s'exprimair, s'anno~uit et s'accomplissait' et 

encclre: '12 y u c o m e  vne distunciution qui ouwe un intenwile histon'que: celui de la vie de 
['&lire c..) Ic m h e  m p & e  s'0~~ornp1i1 mis d'une muni2n roujom nomlle sebn h 
rwuveaur4 d'une parriciprmprmon od lo cmmuna~l4 (on p m u i t  dim ici Pascal) a p p m  sa 
p o p  vie, su ckrge GhumclnitP, son @hP dont elk &made d ' h  IiM a son 
esphnce", p. 324 sq 



La reprise r&ffectuante des perfmatifs bibliques ne consiste pas 
seulement B ri?itkrer les paroles bibliques mais h les reconmitre comme celles de 
telle renmtre avec Dieu et de mute rencontre avec Dieu; rencontre unique, 
toujours nouvelle (Pascal commence par objectiver sa rencontre dam un cadre 
historique @is) mais aussi dCjA port& en attente par toute &Clation authentique 
et parfaitement accomplie dans la personne de Jbus. Le M&orial de Pascal est B 
la fois unique et universe1 comme ltest le @me de Jean de la Croix. Ce qui est 
v k u  par Pascal comme une incorporation de la p&ence de Dieu (Pascal est 
&ran16 dans toutes ses facultks) sera humblement "conservCn, nourri par une vie 
quotidieme desormais balisde par "les wies de ltlhangile" (lignes 13 & 24), en 
Eglise (ligne 26). 

Ainsi, comme pour les textes relatifs au repas eucharistique, l'ktude 
des actes de rkfkence impliquks dam les actes de langage majeurs qui portent les 
deux textes mystiques a permis Q mettre en 6vidence I'existence d'un temps sans 
lequel ces actes et l'expkience qu'ils manifestent seraient impensables. 



EXP~RIENCE DES MARTYRS 

Les deux nouveaux sites sur Iesquels la recherche va se fixer 

maintenant sont des sites "inacheves". En effet les textes parlent du don de leur 
vie que les auteurs pressentent comme proche. Le sens de ces textes (ce vers quoi 
se dirigent ces textes) est au-devant d'eux, selon une perspective chronologique, 
historique. Le temps que les fouilles devraient mettre au jour est donc d'abord 
celui par lequel le futur martyr se saisit (comme par anticipation) du tenne de sa 
vie terrestre. Cette saisie appartient dkjh en propre ii l'exphence du martyre. 

I 
Dans la proximiti & I'kvhement &isif, la conscience chritienne se 

recentre sur sa raison de vivre et, dam ces actes de parole ultimes, devrait livrer A 
vif, dam sa purete native, ce qui structure son rapport au monde, aux autres et B 
son Dieu. Notre recherche postule qu'une temporalit6 spkifique est un des 
Clements &terminants de cette structure. 

4.1. Introduction. 

4.1. I .  Une expkrience pn'vilt!gike. 

Panni les diffkentes fonnes que peut prendre la nkessiti pour un 
chrktien & gmoigner de sa foi, le don tdal de sa vie dam le martyre a &k 
reconnu par les communauti5s chrktiennes, des la origines, cornme la plus haute 

201 B. PITALID, "La mystique chdtienne". dam Christus, 162, Avxil 1994, p. 179. 



manifestation, la plus Cminente. On a voulu voir dam cet acte suprkme le Lieu oli 

se rejoignent et s'accomplissent les diffkrentes rnanikes d'hdu-Christ. En cet 
acte sont teunifih, wndenstks, les lignes de force de l'identiti et de la 
dynamique cMennes: la conversion, le bapti!me (le don de leur vie fut pour 
beauwup de martyrs ieur vhtable baptbne), l'accomplissement parfait du 

commandement nouvau et surtout I'union au Christ par la prhcipation B sa 

Passion et h sa rnort202. Pdf cet acte ultime, le martyr c M e n  a conscience & 

parachever en sa chair sa foi et son amour du Christ. On Qvrait donc trouver IA 
I1ex@ence chr&ienne par exceIlence, lieu Cminen t et privilkgik od s'accornplit la 
vie chrktienne, oil, selon I'expression d'Ignace d'Antioche, le c M e n  "non 
seulernent park mais vew, rwn seulemenr est dit chr&en mais l'esr smuve' de 
fairn; "Si& k suis de f&,& pourrai me dire d et im un vrai ctvyanr" 203 

L'analyse d'exphences a la fois aussi singulikres et totafes devrait 
pennettre & rnettre en hidence de fwn &terminante la texture de toute 
exphence chetienne2M et, par I& compliter, conher ou accomplir la recherche 
entreprise 1 travers les analyses de liexp&ience du repas eucharistique et &s 
mystiques chrktiens. Pourtant, si ces &mikes analyses sfimpsent comme 
incontournables, eIIes se &&lent tds vite pratiquement impossibles A engager. 
On se hwrte en effet, par la nature mCme de l'objet d'ttude, B une sc%e d'apories 
apparemment insurmon~lbles. 

4.1.2. Une empr ise  imprababfr, Les apories. 

h premike aporie et la plus importante affecte le concept 

d'expdnence. Peut-on sans contradiction, sans parodoxe, parler de I'exphence 
du martyre? Quel que soit le sens donne au concept &%cat dlex@ence, celle-ci 
suppose toujours la claire conscience d'un fait, dune Wtt liie au sujet de 
I'exphence. Cornprenant le martyre dam son acception la plus reconnue comme 

202 Cf. par exemple, Phil I .  20. 
203 Lerrre aux Romclitls, 111.2. 
204 Il ne s'agit pas & dire que toute expt%ence chr&ime est exphmce du mPrtyre et qu'en ce 

sens le martyr est le mod& absolu du chdtien. On dim sedement que tout cMtien se sent 
awl€ h e  t h i n  de sa foi, de son eqnkmce er de son amour. Pour atteindre le 
tdmoignage en son centre, il est plus aid d'analyser I'ex@ience de ceux qui, dam des 
&onstances particnliAes, cmt totalement rdptmdu B cet appel dans lau coeur et dans leur 
chair jusquP doanet leur vie par mow. 



"la mort endurb pour sa foi", il semble impossible qu'un martyr puisse avoir une 
conscience dflexive de la &did vkue de sa propre mort. On retrowe ici les 
fameuses apories relatives A "l'exp6rienceM de la mort. Dam f hypothese probable 
mtme oi~ celui qui subit le martyre est conscient de ce qu'il vit, cette conscience 
immediate ne peut se transformer en une emence  qui suppose une distance 
temporelle. Ewence  limite, rendue, par sa nature mCme, hors & port& du 

langage. A. CAMUS et, en gtnikd, les philosophes de l'existence, ont 
parfiatemat dbignt ces paradoxes. Celui qui rneurt a vku la mart mais on ne 
put dire qu'il a fait l'exphence de la mort; ceux qui sont proches font 
l'exwence de leur rapport B la mort de I'aufre mais non Itexp6nence de la mort. 
Cet qir@rir khappe par sa nature au iangage et, par I$ toute communication. 
Ltaporie est aggnvde si l'on reconnait que les exmences dont il est question 
dam cette recherche ne sont pas closes sur elles-mhes mais supposent au 
contmire une ouverture B autre chose qu'elles ou, du moins, A un dkpassement de 
I'exphience. 

Faut-il alors recomaitre lA les limites ultimes & toute comaissance 
humaine? Reconnaitre en particulier qu'aucun texte ne peut &re retenu comme 
tdmoin de ce qu'il ne faudrait plus appeler I'expkrience du martyre? Telle est la 
dewtieme aporie: aucun texte ne peut &e k i t  au sujet & leur martyre par ceux 
qui l'ont rkllement v k u .  

Pour tenter de lever ces apries: 
> I1 semble difficile, m h e  en &rant au maximum le concept, de 

re&finir l'expdrience afin qu'elle permette d'y inclure soit les textes des dmoins 
du martyre soit les textes de ceux qui sunt condamnts et attenhnt le martyre. 
L'exwence, telle qu'on l'a concue, suppose toujours la distance langagike qui 
perrnet A une conscience de penser, de conceptualiser et donc d'interpdter un 
v k u .  On pourrait toutefois trouver dam l'histoire des exernples fameux de ce 
qu'on a appelt des "exmences imaginees". Certes, enes appartie~ent au 
domaine des sciences et on a pris soin, au d&ut de l'6tude205, de distinguer le 
concept dexpkence scientifique et celui d'ewence spirituelle en prenant appui 
sur diffkntes analyses rkentes qui insistent sur ces diffhnces d'ordre. 
lnrsque GALILEE, faute de mat&iel et d'une instrumentation muate, 

205 Cf. Chapitre IS, pp. 18-22. 



"imagine" ce que serait l'exp&ience qu'il aurai t pu faire si cette instrumentation 
existait, il parvient B parler avec une rigueur et une fhnditd (confirm& plus 
tard) de ce qu'il ne pouvait rhliser et qui ne le sera que des annks, voue des 
sikles plus tard On peut arguer de la nature &me de I'exphence et surtout de la 

nature de I'instrumentation scientifique qui est mternent  @visible (les 
instruments n'etant que des theories mat&iali&s) alors que dam le champ &s 
r(alit& toujours singuli&es de la foi, la rationalitk scientifique est inerante ou 
"hors d'ordre". 

Pourtant, malgd toutes ces rhmes, ne put-on pas dire que 
l'expirience du martyre (cornme temoignage Q foi) sera n6cessairement de meme 
nature que ces dalitks m8mes de la foi et que, dans cette fidelite et sans Muire la 
Lib& des pasonnes, le sens de cet acte p u t  ktre anticipd ou @figure sinon 
prophktitise? On vena plus loin cornbien cette hypothtse apparemment incongrue 
et qui semble cda une aporie supplhentaire, peut se &&r f h d e  et meme 
dkterminante. Mais il est @mat& de vouloir ici la retenir. 

> Par contre, il serait int&esmt de stinterroger sur  la &lid meme 
du martyre et de se demander s'il n'est pas irrkahste ou injwe (au sens de non 
ajuste au fait) cie rMuire le rnartyre au seul fait d'endum la mort, instant en soi 
difficilement d6terminable. Ne faut-il pas consi&m le martyre comme une gesfe 
au sens le plus intense du m e ,  donc une Mi3 qui suppose une gestation dont 
l'aboutissement serait, pour le chrktien, la naissance, dies d s .  On polmait 
alm parla d'une expkience du martyre dans l'exphence meme de cette 

gestation, expknence continuke put-ttre par sa f b n d i l  meme. 

Mais alms iBistoire de la ch&entk nous a lkgue de notnbr&ses 
traces de cette expkrience krendue. En particulier, les minutes des prods et 

surtout des lettres de ceux qui, dam leur coeur, ont dkjh donn6 une vie qu'ils 
went leur &re rklamk Panni ceIIes4, on en retiendra deux: d'abord la plus 
fameuse, la Lcme cuur hmim d'Ignace dtAntioche ainsi qu'une autre, plus 
modeste mais extriirnement pnkieuse pour ce projet, ceue qulsaac Jogues, jbuite 
en Nowelle France, ecrivait P un m i  avant une mission qu'il pmsentait &re 

pour lui la h i k e .  



L'analyse des temporalitk qui texturent les passages choisis 
permettra & mettre en hidence une troisieme manitre sptkifique A la foi 
chdtienne & lever I'aporie propre P ltexpQience & la mort dans le martyre 

chtetien. Peut4tre pourra-t-on alm constater la d@endance de ces apories A 
l'@ard dune conception strictement ratio~elle & la temporahtk. 

4.2. La Passion selon lgnace dlAntioche. 
La lettre arcx Romains (IV-VI). 

"77~ese wrirings haw p l w  an imporranr role in the 
rheologiml repcr th  of the churches and repmenr a 
cenrml poinr ofconrention in the scholarly discussions 
of chtijtian origines "2a. 

Les qualites tant litbhim que thhlogiques et spirituelles des lettres 
qu'lgnace a kcrites tout au long du voyage qui le conduisait dlAntioche A Rome 
pour y etre martynse, ont contribl A faire trks tat de ce recueil un dement du 
patrimoine cMtim; tout particuliQement la Lem ara Romains d u k e  par 
beaucoup comrne uoe perk de la titt&afue antique207. 

Bien que cet& btu& ne soit pas de nature historicocritique, il est 

nkessaire de rappeler le caractbe authentique du texte choisi. Quelles que soient 
les discussions, les dbbats relatifs l'authenticitd du corpus ignatien, les 
historiens et ex@& reconnaissent aujourdhui dam la recension moyenne208 la 

- - . . - - .. - 

206 W.R. SCHROEDEL, Ignarius ofhtiuch, Philadelphia, Fortress Ress, 1985, p. 1. 
207 John L LAWYER, "Eucharist Pnd e r n  in the letters of Ignatius of Antioch*, 

Anglican fieological M e w ,  Sum 1991. p. 281. A p r o p  de ceae lettre, il dit qu'il s'agit 
L "one of the finm lircrmy cqm~sions of chrisn'aniry during the second cenruryn, 
nprenrmt me affirmatim de Bruce METZGER, dam Canon of the New Tesramenr, N-Y. 
Oxford University Ress. 1987. p. 44. 

208 Moyenne. c'est rl dire celle qui, cootnirrmnt i in recension longue, ne retient pas certains 
textes anxibues A Ignm et dont l 'dm!iciU sernble douteuse. 



Maction effective de I'kvQue d'Antioche. Celle-ci comprend, entre aumes, la 
dl&m Lertre aur Rornaim dam la &laction adopt& ici209. 

4.2.1.2. Le corpus. 

La dl&rig & cette lettre et ce qui la distingue des six autres tiennent, 
semble-t-il, ii dm ihen ts  qui inthssent directement notre props: sa qualitk 
lithire (la poetique et la rhktorique de ces passages seront de Wieux 
&elatem) et surtout les circonstances singulihs qui l'ont rendue possibie et 
nkssaire aux yeux dlgnace; il h i t  ii I'Eglise de Rome, terme de son parcours, 
qu'il soupqmne de projetter de le faire hader afin de lui biter le sacrifice 
supgme. La premih partie de la lettre prkise admirabiement ces circonstances. 

Le corpus retenu ici ne couwe pas la totaliti de la lettre. Trois 
arguments pr&&nt ii ce choix: 

1. aurnent h&aiaue. On retient avec W.-R. SCHROEDEL un 
premier &mupage du texte en fonction de la composition traditiomeile des lettres 
grecques. Ce dkoupage est donc imp& par une expression couramment 
utitide, destink c r k r  des transitions dam le texte; il s'agit dime refrewe to 
wn'ring qui revient A dew points clefs Q la Lem aur Romuins (IV, 1 et V111,l). 
Dam un premier temps, on peut donc retenir comme parhe centrale de la leme les 
paragraphes IV A VIII, 1. 

2. structurel. A I'interieur de ce corpus central, un noweau 
dbupage put  se faire g&e B la mise en evidence dune structuration qui 
articule une symetrie dam les paragraphes IV, V et VI, autour d'un ellement 
rhetorique qui & une Fracture jouant le r6Ie d'axe de symetrie et sur lequel on 
miendm longuernent: ~uyyv&pqv pol &ETE Ti pot OU~&EI. by& ~ I V ~ J O K O ,  

"pardonnez-mi; ce qu'il mew, je le sais, mi" (V, 3). 

209 A ce sujet, vou I'article de B . S E S B O ~ ~  wasd ii la recension dz piusieurs ouvragrs 
c o n c a ~ ~ t  lgnace d'htioche: "'lb6ologir paaistique greque", Recherches de Sciems 
Religieuses, 80-1 (1992), pp 99-101. 
La eaduction adopt& est ceUe du P. TH. CAMUOT, 09. pour l'tdition de "Sources 
CMtimes', 10, Paris, Cerf, 1951.11 une variante pds qui sem ~~ dans l 'dyse .  



A cela, s'ajoutent quelques arguments et iques  non negligeables: 
ces trois paragraphes (IV, V et V1) repr&ntent un sommet; ils sont les plus 
riches en hyperboles, formules emphatiques et pathetiques. 

3. Wrnents &man tiaues. Le corpus central storganise autour d'un 
mihe thhe: je mourrai de bon caeur. Mais les paragraphes IV, V et VI 
d&eloppent exclusivement &s arguments positifs pour la vie dtIgnace sans 
6vocper les arguments posi tifs pour les romains. De plus, l'&ocation du martyre 
est surtout developpie dans ces mis paragraphes Qnt la structuration t e m p l l e  

est Itobjet de cette analyse. 

IR corpus retenu, avec le principe de c l h e  du texte &els que le 
pnhuppose les analyses serniotiques wntemporaines, corn prend donc les tmis 
paragraphes IV, V et VI. Ainsi, ltanalyse consi&era ces trois paragraphes 
comme un tout @rincipe Q cl6ture) porteur en lui-meme des elements permenant 
de determiner la ou Ies temporah t&s) qui Itanime(nt) (principe dtimmanence)210. 
Comprenons bien qu'il ne stagit pas ici de dhuvrir  le sens & ce texte mais de 

rechacha une des conditions a @on' de ce qui a pennis I'6criture d'un ntel texte et 

qui p u t ,  & ce fait, se rbeia comme un des principes hermheutiques perhnents. 
Cependant, pour avoir accts ces principes de temporalisation, anth-ieurs au 

tex te comme la trame dtun tissu peut I'&e par rapport au tissu fini, il faut ouvrir 
des Whes  dam la texture finale. Ces brikhes seront possibles griice aux 
d i f f h  tes approches rn&hodoiogiques. 

Comrne pour les textes analyst% priddernrnent, l'objectif est 
speclfiquement de meme en kvidence les processus de temporalisation propres il 
la conscience ignatienne, sachant que cette conscience est ellernerne la cheville 
ouvrih de ce qu'on persistera appeler ltexp&ience du martyre. 

210 A ce popos, voir par exemple I. DELORME, 'SCmiotique du k i t " .  RecIvrcIm de 
Sciences religieuses, 73 (1 98S), p. 90 sq. 



L'originalid, la richesse et la complexitd l i t t h i n s  d'un tel texte 

rendent particulikment difficile le choix d'une rn6thode unique et pertinente. On 
opte pour une approche globale gui& d'abord par le genre litthire du corpus (il 
s'agit tres expkitement dtune lett~~)211, puis par me analyse hmheutique 
inspi& par catains concepts de KOSELLECK repris par P. RlCOEUR dans 
Temps et !?&it, enfin par la problkmatique de la figuration et Q la 
configuration du temps autour du concept d'kvhernent telle qu'elle est prkntee 
pa. P. RlCOEUR dans plusieurs oumges et articles. 

JA enaxe, seule une grande souplesse mCthodologique, rnais non 
llabandon de la rigueur, peut permenre de mener il bien la &he extr6mement 
&licate de " ' ~ e r  au ridw le principe temporallsateur qui anhe le texte. 

LE TEXTE 

IV - Moi, j'4cn's d routes les ~glises, PI je mnde d 1 0 ~  que mi c'esr 

de bon coeur que je vais mourir pour Deu, si du moim vous, VOUF M 

mlempPchez pas. Je wur en supplie, n'ayez p pour m i  une bienveillance 
imppornme. Laissez-mi ine la @lure des Mtes, par l e s ~ l k s  iil nse sera 
possible de mower Dieu Je suis le fromenr de Dieu, et je suis rnoulu par la dew 
des bites, pour h e  trowt! un p r  p i n  du Chrisr. Flmez plut6t les bites, pour 
qu'elles soienr mon to&au, et qu'elles ne laissent den de mon corps, pour que 
dans mon dentier sommeil, je ne sois d charge d personne. Cat alors que je semi 
vrclime~tl disciple de J&w-Chist, q d  k mode ne wrra m h e  plur mon 
corps. hplorez le Christ pour moi, pour que par l'i11stlument (des bkies), je sois 
ww victim (offem a h'eu Je ne w u  donne pas des ordres comme Pierre et 
Paul: em, ils &dent des a@m, m i ,  wr condmne'; ew; ils Men t  libres, et mi 
jusgu 'd prherll un esclave. Mais si je soufle, je serai manchi de Jhw-Christ et 
je m~~*tra i  en lui, libte. Mm'niem, e~#thm^k!j%pptendr a ne rien dbirer. 

2 1 1 Cette premihe approche pamet?ra de mttre P aouvuu P I'owvre les concepts proprs 1 une 
analyse pragrrmficpe des actes & Imgage, dijh utilide pour les premim texts. 

2 12 Ce qui grsvite essentielleme~t autour du concept de m o d e  du rcrte. 



V - Depuis la Syrie jllrqu'i R m ,  je cornbars cowre les bPres, sur 
terre et sur mer, nuir et pur, enchaini a dix l hprds ,  c'est-idire u un 
dptachemenr de soidats; quand on leur fair du bien, ils en deviement pires. Mais 
par leurs rnauvais trairemenrs, je devienr davanr~ge un disciple, mais "'e n'en suis 
pas pour oufarujumjkn. 

Puissk-je jouir des bites qui me sow prkparies. Je souhaire qu'elles 
soienr prMpes pour m i ,  et je k s  Jaterai, pour qu'elles me dhrenr  
prompement, non comm certainr donr elles om eu peur, et qu'elfes n'ont pas 
rouchks. Er si par muwise  wlowt!, elles rejbem* moi jk les forcemi, 
Panionnez-mi; ce qu'il me jhr, je Je suis, mi. Cest mcunremt que je 
commence a itre m disciple. Qw rien, des &es visibles et invisibles, ne 
m'empkhe par jalousie de tmuver le Christ. Feu er cmk, troupeaux de Mres, 
lace'rmons, kcmtlemenrs, dislucarions des os, nuuilaribn des membres, mournre 
de rour le corps, que les pires fl&ux du diable rombenr sur moi, pourvu 
seukmenr que je tmuw Jksus-Christ. 

V I  - Rien ne me senira des charmes du mode ni des myumes tie 
ce siPcle. i f  est bon pour mi de mourir (pour m'unir ) au Chrisr J h ,  plus que 
de rigwr sur les extrPmirts de la terre. Cesr lui qw Jie cherche, gui est m m  pour 
nous; lui que j4 vew qui est resswCite pw ~ U S .  Mon enfmement approche. 
Pardonnez-moi, flt?res; ne mlempt%hez psls de W e ,  ne veuillez pas que je 
meure. Celui qui wur &re a Dieu, ne k liwez par au mode,  ne le s&uisez pas 
par la mari2e. Laissez-mi recewir la pure lurniie; quad jk semi om'vt! hi, ~2 

serai un homrne. Permenez-mi dlt?ne un imiraieur de la passion de mon Dieu. Si 
quelqu'un a Dieu en lui, qu'il comprenne ce que je veur, et qu'il air compassion 
de m i ,  connaissanr ce qui m 'itreinr. 

4.2.2.1. Approche pragmatique. 

JJne lem. Les lettres d'lgnace ne sont pas des kpitres cornme le sont 
les textes de St Paul dam les &its canoniques. LR ton famiher, &hmmmt 

personnel et personnali* contribue ti !%re directemat p&trer le lecteur au coeur 



de la vie dune persome qui ouwe un dialogue avec des frkres, des arnis qu'elle 
doit prochainement rencontrer. Une trh fone charge affective fait vibrer ces 
pages et masque au premier regard leu ponk spirituelle univaselle. Le genre 
mstolaire et ce caract& &libQement intime autorisent plusieurs remarques qui 
guideron t l'approche du texte. 

Cornme toute lettre, la Lenre uux R m i m  dtIgnace d'Antioche peut 
se mettre sous la forme gknhale: J'kris pour dire quelquc chose a quelqutun. Si, 
dans un premia temps, on applique il ce texte les concepts propres a I'apploche 
analytique & la thbrie des actes de langage, on dira que la lettre, consid&& 
cornme un seul enon& global, comporte, en tant qu'hond, trois aspects. En 
Mvant cette lettre, Ignace accomplit dmultan6ment trois act= 

1. Un acte locutionnaire, car le texte a un sens et une &f&ence (il dit 
quelque chose). I1 a un contenu propositionnel qui peut se p r k r  & multiples 
analyses Q types shiotique et siimantigue. 

2. Un acte illocutiomaire, car ce texte possede une ou plusieurs 
forces caractkristiques appelkes forces pafornatives ou illocutionnaires; par 
exemple, celle de la prihe ou de la proclamation. L t h &  des pronoms et des 
verbes pamet de determiner la nature de ces forces. En disant, Ignace fair. Son 
langage ne d&t pas seulement des faits, mais accomplit un acte, ici un acte aute 
i mplicati f. 

3. Un acte perlocutionnaire, car, en adressant cette lettre B la 
communautt cMenne de Rome, il veut entritiner un d n  effet de changement 
chez son auditoire. On peut donc dire qulgnace fait ici du langage un usage A la 
fois paformatif et causal: il cherche B modifier la conscience de son destinataire. 

L'andyse de ces trois actes de langage pemettm de muva les 
b&hes, les ouvestures mkessaires pour debusquer les temporal& sous-jacentes 
A I'exptkience que I'auteur Fdit du martyre. 

est un w l o c u  c'est-A-dire un acte de 

communication qui inwe un acte double & composition (eaihlre) et & lecture 
(reconstruction et appropriation par le lecteur). 



Une lettre ate une situation relatio~elle; elle vise ii ouvrir une zone 
spatio-temporell+ ceUe bun dialogue. Un tel objectif suppose Itexistence et la 
rencontre de &ux uniuers hiunains, deux miPm dt&e-a-monde. Chacun de 
ces univers est textur6 par un espace-temps particuliw, cham a une ou plusieun 
ternporalttks propres qui lui permettent de stmcturer son rapport au monk. Pour 
que la communication soit rendue possible, il faut que ces mondes trouvent une 
zone commune de com~hension. L'auteur de la 1- ne peut ignorer le monde 
de I'aufre; il sait que d'une rnanike ou d'une aum son props doit en intkgrer 
suffisamment d'6lCments pour que sa parde soit reque. On pourrait dire: il suffit 
dutiliser le meme langage. Oui, si par 14 on fait dfhnce non seulement au code 
langagier utilisd rnais aussi au monde qu'il inf&e. 

Mais, en mEme temps, le destinataire doit 8tre rendu capable 
d'accueillir le monde de ltauteur (du locuteur) pour qu'un dialogue et non une 
simple information circule dam le texte. On doit donc pouvoir retrouver, A tnvm 
la texture de la letae, la fois les 6Mments mjeurs de cham de ces deux univers 
et aussi les conditions de la rencontre. En d'autres tennes, pour que la leme 
d9Ignace aux Romains soit efficace, elle &it porter une texture spatiotemporelle 
propice A la communication. Cette nkssit6 avait d6jA etk notee propos du texte 

de Justin, dam son xxlci de communiquer avec l'empercur. Dam la situation 
d'Ignace, on pourrait penser que le terrain commun au locuteur et au destinataire 
est &dent. C'est loin &&re le cas, puisque l'objet m h e  de la lettre est de 
transformer la m i o n  que les Romains ont & la mort d'lgnace pour qu'ils 
abandonnem leur projet & le sauver du martyre. Certes, leur prhxupation est 
apparemment commune, ou, du moins porte sur le mtme objet: la mort d'Ignace. 
Mais les deux manihs d'accueillir cette mort s'opposent; par P meme, le texte 

d'Ignace ne peut que trahi cette apposition et dv&r en mtme temps le termin 
commun A partir duquel le dialogue, voire la conversion, est possible. Car Ignace 
doit ntkessairement montrer qu'il connait la position qu'il cherche il modifier. 
Ainsi, ce texte ne d e h t  pas seulement rWer  le temps de l'exphence du 

martyre mais aussi la temporalite i Itoeuvre dans la conscience des chrktiens de 

Rome ou du mobs I'interprhtion qu'lgnace s'en fait; et c'est l'opposition & cette 
conscience qui amtraint Ignace il rMler les fondements de sa propre 
"conscience', ceux de son rapport I sa prqxe mort et de k temporahd qui la 
structure. Ces remarques invitent A enaeprendre dans le texte lttude des signes 
rhr6hteurs de ces deux mondes et dt celui qui peut les faire se rencontrer, 



conscient cependant que la pempon romaine est mpdiaremtu *sent& par 
l'interprktation d'Ignace. Le monde du destinataire at induit par les actes de 
langage de l'auteur; ce que d d t  nWer l'analyse des actes locutionnaires et 
illocutiomaites, Ces remarques devmient s u g g b  @dement une *flexion sur 
notre p p r e  rnanih de nous appmpria le texte d11gnace. La thhie des actes de 
langage parle de la nksitt  d'un langage ufln pour une comprehension de ce 
type de textes. 

Une autre caractkristique &s lems en g~~ peut ici Etre un 
indicateur pnkieux et prendre, cause du contexte, une importance mute 
particulike. Dans une lettre, le @sent, celui de ltacte ("Moi, j'kris a 
roues les kglises ... " (IV, I))  a cette parhcularit6 dtonnante d'abolir et tout a la fois 
de rnaintenir la distance temporelIe qui kpre  le moment de l'kriture de celui de 
la lecture, Ie moment de I'dmirsion de celui de la fbption, distance accentude ici 
par l'6pque et par les lieu. Le locuteur, Ignace, se projette fictivement dans un 
htur qui sera le @sent r6el du lecteur, L'Eglise de Rome, en supposant que le 
kcteur rendra prknt ce qui, dm, sera &j8 du pas&. Une lettre & 18 encore 
un univers spatio-temporel propre A la tension khdlecture qui tend abolir 
provisoirement, par I'espace ma&el de la lem, le cara- Mversible du temps 
et le changement qui est associe a un tel temps-Chrows. Cet effet mgique213 est 
m a j d  lorsquc le texte & la lettre ne M t  pas des faits qui, dtant pass&, soot 
supposks ne plus changer mais accornplit une action par la force mime du langage 
utili&, c'est le cas ici puisqu'une part importante de la lettre est une supplique. 
Cela suppose @dement que le locuteur affirme par k rniime qu'il ntaura pas 
change lorsque le rkpteur lira la lettre; et cela suppose encore que le lecteur, la 
communautd cMenne de Rome, sera rest& telle que l'imagine le locuteur au 
moment oi il rMge la letere. Alms que, de toute kvidence et nu1 n'est dupe, bien 
des Clkments auront c hang& Mais justement, le rapport @istolaire fait qu'on vit A 
la fois clans le temps historique calendaire qui mesure des changements 
idversibles et dans ce qu'il faut bien appeler un temps de la permanence, un 
e s p h  ck temps en d e b s  de la b i  du temps, temps privilkgtk & la mcontre et 
qui exige que ce qui est 6ait ait tout son poids de skieux: scripra manem, ies 

-- - 

213 On touche IB au pouvoir de prheutification propre rl d s  actas de langage. J. 
LADRIERE developpe ce point 3 props du langage lihugique, op. cit. 



h i t s  restent!214 Tout se passe comme si la nature meme de la communication 
@istolaire requ&ait de la part des correspondants qu'ils s'engagent ii n'krire 
qurA partlr de ce qui en eux a quelque chance de p e r d m  exigence de fi&litk a 
soi et A I'autre. Ceci est d'autant plus exigeant que le climat de la lettre est plus 
intime ou rekve de Mites plus pasonnelles. 

I1 y a d t  donc une temporalid sphfique B I'art eplstolaire 
prticulihment remarquable ici A cause du contenu dramtique de la letm. Les 
initiatives pr-tes prises par Ignace dans cette leme sont autant de conduites et 
d'engagements enven la communautk "C'esr de bon coeur que je wis mourir 
c..) Luissez-moi &re la phture des b&s c..) PuissP-je jouir des btes qui me 
sow prkprkes (...) Pemenez-mi, etc. ". Ces engagements et ces conduites sont 
faits pour durer, d'une dude indkermink. Par lil meme, ils ont un statut 
msternpore1. ns ont commend (la leme dlIgnace est da&) mais n'ont pas 
concr&ment de fm prkrlsible sinon celle de lfWnement auquel ils se dfPrent et 

dont I'occurence ne depend pas d'lgnace. Ces initiatives supposent donc une 
permanence, qu'on peut qualifier d'existentielle, du seul fait qu'elles sont 
destinks k &re rques dans un futur indkterrnine. L'6volution des circonstances, 
des choses et des &es n'est pas suppo& les affecter alon que cette kvolution 
peut klxader et modifier certains componements drgnace, extkieurement 
visibles. Rbliste, Ignace les @voit tout en mettant en garde ses interlocuteurs 
contre Q tels changements dmt ils ne devront pas tenir compte s'ils adviennent: 
"Et si quMd je semi pr& de vour je w u  implore, ne me croyez pa. Croyez 
plwbt ce que je ww h i s "  (VU, 2). Cela suppose une certitude, une assurance 
&& qui &vent d'un autre ordre que celui des rtklitt!s msitoires, 
passagkes, qui cependant pewent l'affecter. On comprend qu'une telle certitude 
n'aille pas de soi et requi&e pour 6tre rque, une explication convainam. EUe 
suppose en outre ppludeurs niveaux de conscience et d'appdhendon & la &lit6 

et surtout, elle requiert un fmdement; "je k sois, mi" devient B cette lumi&e une 
affirmation centmle de la l m ,  A partm Q laquelle Ifauteur est fond6 2 @jug= de 
l u i - m h e ,  de ce qu'il persistera B &tre m a l e  ce qu'il sait des modifications 
toujours possibles. Dune certaine manikre, Ignace affirme qu'il est d6j& ce qu'il 
sera et qu'il sera ce qu'il est deja dam son rapport il sa propre mmt; et que, s'il 

214 Ce n'est pas le lieu de s ' d t e r  davantage sur a t e  caracttkistiqur. C1 h i t  d e m e n t  
intksaut de noter la distinction ici entre parole et kiture.  



changeait, c'est A ceux qui "ont Dieu en e u n  de Ie maintenir. Ainsi, a w  yew 
d'Ignace, dam tous les cas, il souhaite Ctre maintenu fidde par Dieu. 

Deux temporalitks s'entrechoquent ic?ls qu'il sera nhssaire 

d'iclairer par 1es fondements mCmes de ses conduits. Ceux-ci devraient Ctre 
r M k s  par un autre type d'acte de langage: la proclamation. 

Ltenjeu, A la fois polemique et fraternel, de wtte lettre fait que 
I'auteur est confrontk B la double difficulte de communiquer son propre rapport 

la mort et de convaincre ses interlocuteurs que c'est ce rapport, et non le leur, qui 
est chr&ie~ement ajuste la situation. Ainsi, des temporalit& contradictoires 
vont naturellement stentrecroiser sur un horizon temporel commun qui est 
I'espace-temps conventionnel de la lettre. la difficultk consiste A dkpasser, 
comme non s@ifiques, les temporalites que le genre @istolaire manifeste 
d'abord camme hidentes et rnajeures. Mais dmsser ne signifie pas Climiner, car 

l'acte de langage d'Ignace est un acte global, Un des rkrites, et non le moindre, 
de cet acte dtcriture est de contraindre Ignace A une clarification maximale des 
raisons dune dkision jusque Ih ma1 reque. Tout se passe wmme si Ignace devait 
effectuer sur hi-m&me le travail de fouille que nous avons comrnenck IJ suffit 
alms de le suivre le plus attentivement possible pour pmenir jusqu'au coeur, ii 
l'intime, lh oii "starme" la volonte d'lgnace et ob se schkmatise, en profondeur, le 
v&itable monde du texte. 

ettre est un acte Womairc.  
Ce qui est exprime p o s e  une ou plusieurs faces caractiristiques 

qui correspondent A autant d'actes accomplis dans l'Mture. La perfmativiti de 

215 11 y a comme une permpnence, une certitude de f d  qui BcbPppenient 1 l'oeuvm du kmps 
et qui, pour la ~ i a c e  d'Ignace, donnent sens A ce qui advient. Le non-temporel ou Ie 
trans temporel dormerait sens A ce qui advient dnns I'ordre des doses temporelles. Restera ii 
determiner A paibit du texte ce qu'est ce non-changemeat. D'autant qw, par aillem, I p c e  
souhaite un changement dam la conscience de sg interlocutem (c'est l'objet de la 
supplique). ?l souhaite modifier leur rclpport A ses souffrances et B sa mort. Pour cela il lui 
frut parvenir A modifia leurs rep&es inteqdatifs et en particulier I'adre de temporalit6 ii 
partir duquel ils 8ccueillent le riel. 



la l e a  dtIgnace est particuLi&ernent manifeste travers ranalyse des noms, 
pronoms et verbes du texte. 11s permettent en mihe temps de dhire la stufique 

du texte et d'ouvrir sur Fetude de sa dynamique. 

> Les pronoms. 

C'est essentiellement par les pronoms que le texte peut devenir un 
lieu d'interlocution car c'est par la vatu du locuteur JE que le langage devient 
ophnt. C'est par lui que se produisent et que sont assumks les diffhtes 
-ens impliquks dam les bonds Mais c'est par la vatu du VOUS, 
designant l'allocutaire, que le discours devient dialogue ou du moins Lieu de 
communication possible. J. LAD&RE a pu Mre: 

"Par les pronom de fa 1 2 ~  personne, le discours devienr discours de 
quelqu'un, est pour ainri dire enracink dam un acre concret, en iequd 
le focueur s 'engage @ion la @rce iiI~ununonm're curacte'risn'que de 
ce qu'il kmrtce); par les pronoms clo la 2 P e  penonne, le discours 
devieru parole adresst a quelqu'un, Pl4menr d'un rPppon 
di&ga["Q fie 

Malgre les inkvitables diffkrences syntaxiques, le texte grec, comme 
les traductions, mettent en valeur l'insistance du locuteur ii porter la charge de 
sens des enonces &lib&ement auteirnplicatifs. L'insistance du EyG, "MOI, JE" 

qui inaugure le texte con& mkme une cataine solennit6 A ces props. Il se 

retrouve six (6) fois dans ce court texte. Si on excepte les infitifs et les 
imphtifs, 32 verbes sont A la premik peMnne du singulier, dont 14 indiquent 
une action p w t e  et 8 seulement un fait A venire Le VOUS de I'interlocuteur est 
directement interpelt 14 fois dont 1 1 sous des fmes imp(ratives. 

Le texte prknte donc une situation dialogale ou duelle extriimement 
vigoureuse, situation d'interpellation qui a t e  I la fois une fracture et une relation. 

Les autres f m e s  pfonominales p r h t e s  dans le texte (LUI et 

NOUS WtCs deux (2) fois seulement) pourraient, par le nombre, paraitre 
insignifiantes. Cependant si le NOUS @mte la seule forme de rencontre 
avo& en= le JE et le VOUS, le pronom LUI est directernent associe au NOUS 

216 J. LADRIERE, op. cit , p. 57. 



cornme le sujet qui rend possible cette rencontre: "C'est lui qw je cherche, qui 
esr mon pour no us; lui que je  veux qui esf ressusciti pour no us" (VI, 1 ). 
L'isomo~phisme des honcds produit une rnise en relief inconmumable pour la 
dussite du projet du locuteur qui est de c r k  un lieu oti la communication wit 
possible entre les deux mmdes du JE et du VOUS. La seule passereue, la seule 
mMation r&kl& par I'analyse syntaxique, le seul lieu rendant possible le NOUS 
& la communication est le LUI qui se rapporte directement au "Christ J&m" de la 
phrase prkdente. Des analyses postkrieures nzprendront ce point charnike, mais 
on presvnt comme un dkplacemeenr de la charge paformative des deux sujets, 
principaun interlocuteurs & la missive, a un troisieme sujet qui assumerait B lui 
seul la possibilitk de la wmrnunication. Les temps des verbs moment que la 
situation p h t e  ne peut &re efficacement men& son terme que par rkf&ence B 
un fait pas& clairernent mais t d s  rapidement invoquk: la md~surrection du 
Christ. Donc la force de prknce du locum (affirmation du JE indicatif et 
imphatif pdsent) serait insuffisante pour le lieu oC un NOUS de 
communication peut se former. La cheville ouvrihe de l'bmergence d'un NOUS 
possible est dans la pdsence invqu& du LUI; condition toutefois que celui4 
soit reconnu, confag, ce qu'indique la pdsence dans la meme phrase du JE qui, 
d'ailleurs, l'introduit. 

On p u t  alas ernettre Ithypoth&se suivante. C'est dans la mesure ob 
le VOUS de I'interlocuteur recowLtra ce LUI que le NOUS p o r n  se constituer. 
Mais cene reconnaissance est un acte personnel. D'oO la dernike phrase: 'Si 
qwlqu 'un a Deu en lui, qu 'il compnme ce que jk veur et qu'ii uit compassion 
de mi, conmssmt ce qw' rn Vtreint" (VI, 3). Voila que la de ce pronom 
apparemment is016 dans le texte, ce IL, extrait d'un VOUS pluriel, ckvient le seul 
v&itabIe interlocuteur du JE para qu'il "pone Dieu en lui". Par le jeu des 
pronoms qui articulent syntaxiquement l'hond, on assiste ii un glissement dam 
le champ des interlocuteurs du JE ignatien. De l'emphase dom& au VOUS qui 
regroupait d'abord "toures les t!glisesn, Ignlace passe au VOUS pluriel de la 
cornrnunaud chdtieme de Rome avant de n'adresser son ultime supprique qut8 
celui, fut-il seul, qui peut le comprendre. La &ussite de la communication repose 
entihment sur la meme reconnaisance pat lgnace et par l'interlocuteur de ce 
tiers inclm qui est le rnkihteur absoiu: celui quiIgnace cherche et que quelqu'un 
porte en lui. Qu'est-ce qui con- P ce tiers, il ce LUI ce pouvoi. communionnel? 
La Wnse est proclam& pat Ignace: le fait qua est mon et ressuscig "pour 



NOUS". Toute communion et, par 1$ toute compassion v&itable sont dbrrnais 

fond& sur cet kvknement. Mais c'est ddjP anticiper sur la dynamique du texte. 

Retenons settlement les intentenants dans I'univers spatio-temporel 
de la lettre dlIgnace. Le JE et le VOUS, partemires indispensables de toute kpitre, 
mais dont la renwntre effective n'est possible que par la mysthieuse pr&nce 
d'un LUT, prksence d'absence (rkfkence B un evhement pas&), prknce 
agissante et analogiquement pe@rmarrre dans I'intime de chacun pourvu qu'il le 
cherche; c'est le cas dlgnace ("C'esr h i  que je ckrche (...), lui que vetan); 
c'est, ignace le souhaite, le cas de quelqu'un dam la communautk de Rome et, 
au-deN, de tout homme qui "pone Deu en lui". 

Wj& par cette simple analyse &s pronoms, se trouve e n t r m i s h  
des ternpxdit& diffbentes. Une prernik b&he a etd ouverte pour ac&k B ces 
temporalitb. 

> Les verbes. 

Le texte est uaversd par plusieurs actes de langage qui &vent dans 
leur ensemble d'honds performatifs aux forces illocutionnaires b h  variks. Les 
verbes, leurs temps, leurs modes et les actions qu'ils manifestent permettent de 
distinguer parmi les trois grands groupes d'actes de langage prof& par le mCme 
locuteur IE, c'est-&dire Ignace. II semble que le texte soit construit comme une 
suite d'emboitements ou d'inclusions d'actes de langage. Pour atteindre au coeur 
signifiant du texte, il faut traverser ces gangues inclusives. Trois verbes 
englobent le texte et sont pla& comme titres. Us sont mis en evidence par la 
dp6tition du pronom personnel au debut du kxte. "S4cris, je rnande, C..) je vais 
mourir de bon coeur", verbes descriptifs au p rkn t .  Le caractkre aubimplicatif 
accentub donne a ces mis enon& la force illocutionnaire du constat et -e 
simplement le genre litthk du texte et le t h h e  g6n&al& la letbe. On remarque 
une gradation dam I'engagernent personnel v o k  affixtif et spmtuel du locuteur. 
k troisihe &on& manifeste un triple usage du kingage: expressif car il 

manifeste un affect, performatif car on pressent, sous l'expression d'un affect, un 
engagement B mourir de bon cwur pour Dieu (le fuw pmhe accentue cet effet 
de sens) et un usage causal puisque ce message s'adresse directement B un 
allocutaire. Ce troisi2me bond est wmme l'enveloppe du texte. 



C'est A I'intkrieur & cette intention de mourir de bon coeur p u r  Dieu 
que s'ouvre une premiere inclusion exclusivement travaske et g M e  par des 
verbes qui expriment une supplique, une @&re, une &mande pressante; ces 
vsbes sont soi t il I'indicatif @sent (2), soit il l ' imphtif p%nt ,  Zhne prsonne 
du pluriel (12). ks deux pemim v a b s  temphent et prhsent l'intention &s 
impfhtifs; il ne s'agit pas d'ordomer mais bimplorer. Un le] ensemble dessine 
une attitude & mumission ou & -dance et pdsuppose chez l'auteur le projet 
de convaincre le locuteur & ceder A cette reqdte insistante. Il i m p t e  donc de 
voir sur quoi pork effectivemat la &man&. 

En d6ployant les bonds imphtifs et en les traduisant en honds 
performati fs explicites, on obtient un triple Iepupement: 

> Je vous &man& de rw pas avoir une bienveillance intempestive, 
de ne pas m 'emp2cher de vivre, 
de ne pas vouloir que je meure, 
de ne pas me livrer au mode, 
de ne par me s&uire par la manmanPre. 

> Je vous &mande de me permerrre dl&re un irnifaeur de nwrr Dieu, 
de me laisser recewir la pure im'tre, 
de me laisser $re la @mre des b&a. 

> Je vous demande de f mer les betes, 
d 'implorer le Christ, 
de me pardonnu (2 fois). 

Le premier groupe porte sur les intentions supposies de 
l'interlocuteur et se pnknte sous la forme dune double negation; la couleur de 
cette req* est domks par le pxernier h n c k  L'intention bienveillante de la 
cornmunaute de Rome est jug& infempesfive (kalpoa). Les quatre autres 

demandes du premier group dMvent cette intention; selon Ignace, on projetait 
de I1emp&her & vim, de vouloir qu'il meme, de le livrer au monde et de le 
&hire par la mati&, autant & conduites inmpahb1es avec le cornportement 
d'un W e ,  d'un chdtien, d'un mi. La bienwiI1.e est M t e  en kmes de 
malveillance. Impossible de recevoir un tel message! Comment la communautk 
qui repit cette lettre peut-elle sly reaouver dam ltt!nona5 dlgnace? 



Un deuxieme groupe de pri6res prksente, sous forme positive, non 
plus les intentions suppo& de la cornrnunaute romaine mais ce qu'lgnace 
souhaite et ce qu'il e spk  que la communaute lui laissera rhliser. Il faut attendre 
la fin du texte pour avoir la clef des souhaits de 1'6vQue dPAntioche: "ktre un 
Mmur de la parsion & mon Dieu", ce qui revient conckkment wes les 
cuconstances, P "h lap&ure des b&esw, mourir sous la dent des *tes et, dam 
une lecture! croyante, A "recewiir la pure lmiPre'! 

Et 14 objectivement, le lemur est plad devant un parahxe rendu 
parfaitement Mvident: comment concilier, selon I'ordre Iogique du monde 
rationnel, les propositions &s deux group? Comment peut-on a la fois affirmer 
souhaiter etre la prinrre des Mes et demander de vivre sinon que, pour Ignace, 
rnourir consiste recewir lo pure l w n i 2 ~  et que vouloir du bien i lgnace 
(bienveillance) consiste lui parnettre dktre Maiment un imifaeur du Christ. 
Dans ce nouvel ordre, existentiel et spirituel, les conaadictions a n t  abolies et 
mounr, c'est vivre. Alors, Ignace peut demander il la fois que la cornmumute 
c M t i e ~ e  de Rome implore le Christ et flatte les etes qui sont dans les 
ckonstances le moyen de v i m  selon le Chrisr Mais Ignace est conscient du 
caractbe inoui d'une telle prike qui bouleverse totalement les rationnels et 

les rewes naturels, selon I 'ordre de la mson et de la chair* Par deux fois, i1 leur 
demande de lui pardo~er: fmule  qui d w s e  la simple politesse. "Pardomz- 
moi!" revient ii dire: i1 y a une nhssite dans I'ordre de la foi qui n'est pas la 
necesSit6 apparente de Itordre de la matibe. En fait, sa demande est un v6ritable 
appel A la conversion, c'est-Mire au changement de perspective, P une mani&re 
auw d'entrer en relation avec la rMi3 et t&s p&&ment avec la nhlitk de la 
mort. On retrouve ainsi Itopposition des deux mondes, dejA suggMe par une 
premi&e approche. Ces deux rnanihs sont Qux fqons de concevoir la mort et, 
par $ le rnartyre, car il ne s'agit pas de n'importe quelle manihe de m o u ~ ;  et, 
au-del& ces deux mondes s'opposent sur le fondement &me de twte pratique 
humaine, de mute ethique, sur ce qui est jug6 Ow boa. Le bien qutIgnace &sire 
pour lui n'est pas celui que la communaud &sire pour lui. 

Trois remarques s' imposen t alors: 
1. L'exphence du martyre, la claire conscience qu'Ignam et la 

comunaute ont de la mort annone  de lt&&ue dlAntioche, varie en fonction 



dune conception de la mort, elle-mkme enracink dans la connaissance de ce qui 
est bon. A la bienwillmce intempestiw de la communautk, Ignace r m n d  par 
"pardonnez-mi, ce qu'il me fu, je Ip snis, mi". 

2. L'opposition de ces deux mondes se manifeste en particulier par 
I'expression mise en evidence & le &but du texte: la bienwillance imppmul~ 
ou intempestiw ( g ~ a i  poa) (IV, 1). Le tame grec est tr&s significatif. Difficile B 
fraduire, le Mms est le temps favorable, la bonne hem, le moment oil jamais. 
Pour Ignace, son heure est venue, c'est le temps favorable, c'est le moment oh 
jamais d'aimer jusquP donner sa vie. Cest l'heure de mourir, crest-Mire de 
vivre. On powait dire d'une autre m a n i k  que le Mms structure une amscience 
telle que les faits, les circonstances, toutes 1es rhlitks son t accueillies cornme des 
caQaux, des prdsents qui permettent l ' k  tout entier de se Miser. Mais alms, 
tout ce qui n'est pas ajustd il cette prise de conscience est rnauvais comme pouvait 
l'&e le geste de Pierre au jardin de la passion, tirant le glaive contre le serviteur 
du Grand Pr5t&17. Au point que tout ce qui vient faire obstacle B l'accueil de ces 
faveurs est mal, rebe  du rnalin2' y compris la bienveillance de ses amis 
devenus ennemis; par mntre, ceux qui passaient narurellement pour les pires 
ennemis de l'homme, les Etes f(roces, deviennent des allies, des instruments de 
la Msation de ce temps. Parce que ce temps est celui qui pennet l'accueil de la 
g&e, parce qulil est ~u cornme un pdsent de Dieu, il est ce il pa& de quoi les 
autres temporalids peuvent Ctre 6valub. 

3. Si Ia supplique repreSente la prernib inclusion A l'intkieur du 

message @istolaire, elle n'est pas le tout du texte. Ignace n'en rate pas B cette 

suppliqudappel B la conversion. La demande est si inouie, invraisemblable que, 
prksentee cornme telle, elle ne peut que faire obstacle A la communication. Ignace 
fon& chaqw variante de sa demande sur un enracinement plus intime qui jaillit de 
sa volont6 la plus souveraine, un IE VEUX premier, archaique. Un Je v e u  

exprime par une We d'in fini ti fs qui claquen t comme autant d1&idences2? 

Jn, 18, 10. 
Dans un aucn: passage dc: la Lettre aux Romuins (VII, I), Ignace n'hbite pas ii hire:  "k 
prince de ce monde wwt m'unaciter et cmornpre les smfimens que j'ai pour Dieu Que 
penonne donc pamri wur qui &a Id: ne lui pone secours". 
Dam "Evhement et sens*, op. cit., p. 1 1, P. RICOEUR b i t :  "LapmiPre f m e  du r& 
ext d m  l'ittjhiti$ Avant la chronog6nthe. c'cst-tidire crvant Z'&alrment du w h e  dam les 
temps wbaur qui situent I'Mnernent sur &a figne de succession, l'infinitr dit la force 
d'krgence de i'*w c ~ a n t  de lo dater". On pomait ajouter que le prkmt  lui est t& 



Ces infinitifs peuvent ttre &partis en deux groupes, dtune part les 

verbes d'kut, d'autre part les vabes d'action. Le premier groupe dkfini t au sens 
propre l'etat dks~15. En fait, dam les deux groupes actiodpassion s'entrecroisent 
Ce que subit Ignace, d6s lors que cene passion a &5 &ir6e et voulue, devient 
une action, telle que le don de soi-mkme. Et ce qui pournit releva de I'action est 
souvent l'abandon ii la volontk & Dieu. 

Cependant, un verbe pr&& A la volond ignarie~e; &@tk comme 
une phrase milsicale, le vebe irn.rvlcci"b rythme le texte et lui donne mmme un 
temp particulier. A juste titre P. TH. CAMELOT indique la richesse dmantique 
d'un verbe qu'aucune traduction ne peut rendre dam ra plknitude de sens220. 
"Trouwr Deu", tel est le OhoG d'lgnace, qu'il distingue du dksir. I1 dit 
"apprendre d ne rien d&rern(IV, 3). Les autres infinitifs s'articulent autour de cet 

axe soit comme synonymes qui en deloient le sens ("&E w discipk ", " m w r  
le Christ ", '*&re a Dieu ", "M'vre ", " m e  wir  In pure lumiPre ") soit cornme moyen s 
ajusth B ce but ("murir", "&re la @lurew, "ne par rdggnern, "ne rien dPsirern, 
"&m muvP") Dam un racwurci saisissant, Ignace ira jusqu'l prodarner qu'il 
"veut JCsus-Chrisr " (ku~ivov ~ h o w ) ,  "m 'unir au Chrisr ". 

Ws lors que le JE SAIS/JE VEUX dtIgnace ordonne le texte, l'axe 

du wxte s'est dbl&; ce n'ea plus la mort dIgnace et son improbable et 
inopportune ivasion. Ce n'est m h e  plus la @lie amourewe d'lgnace mais bien 
Dieu et sa volonte, telle que r&&e dans les rkts  de la Passion du Christ qui 
ordonne le texte et, avec lui, l'exphence et toute la vie d'Ignace. On peut 
comprendre alms que, seuls ceux qui, comme Ignace, ont mis Dieu au coeur de 
leur vie ( "ont Dieu en eur")peuvent comprendre ce qui 1'6treint et peuvent &re 

vhtablernent bienveillms (fin du texte) . 

IR mur, I'he de I'he de ce texte est don de l'ordre de la 
proclamation: "Ce qui est bon pour mi, je le sais. /...) I1 esr bon pour rnoi de 
murir". JCsus-Christ, "c'esr lid que je cherche qui est mort pour nous I...) c'esr 

semblable comme 'temps &om, wmrm k fait ~marquer H. WEINRICH dans Le temps, 
Paris, Seuif, 1980, p. 69. Traduction de M. Lacoste. 

220 P. Th. CAMELOT Bcrit : w h ~ c ~ ~ ? v  ce mot si diflcile d tmdw're: renconm, muwr, 
asseindre, saisir, pssader, i2 f d m i t  en rentiw route la richesse, r(1ssemb2er en urt seul mot 
tow ses Pquiwkntsw. On ne peut que rappeler ici la richesse du champ dmantique de la 
q d e  chez Jean de la Croix. 



lui que je veu qui esr ressuscite' pour nous". Les &man&s son1 directement l i b  
B cette proclamation. 

Ces affirmations sont de breves inclusions d'un genre trh particulier, 
comme des lois intkxieures au prtsent Ella retournent le texte lui-meme. La 
mort d'Ignace amt comme une proclamation du Kegme, comme une 
"&v61ationn. I1 ne s'agit pas seulement d'irniter ou de reproduire un kvhement 
passt! (mort'passion du Christ) mais de s'unir A ce qu'il ne cesse d'ktre puce qu'il 
est pmlamC comme h t  la vie. Reste que ltaxe temporel & partir duquel le 
rnartyre prend sens est, pur  les croyants, un fait historiquement dttermine et 
Cleve au rang d'hbnement pascal, Sans anticiper ici sur l'analyse 
propositionnelle, il faut recomaitre que tout se passe comme si le seul et unique 
martyre trait celui de Jkus. Mais alors l'aporie soulevk au &but de Ifetude 
tombe. Le martyre a &jjB kt6 vku en plenitude. L'exphnce du rnartyre est 
l'exphence que le cMtien fait & son alliance a Jesus-Christ rnort et ressuscitk. 
Ce que nous appellons commurkment rnartyre est wmme l'accomplissernent, la 
plhitude de cette alliance. On put  alors, sans dserve, parler d'exphence du 
martyre cornme exphence chrdtienne essentielle puisqu'elle est 
fondamentdement celle de la conscience que le cMtien a d'itre "du Christ" B tel 
point que, pour le martyr, le Christ vit en lui dam sa a i t k  d'6tre incarnd, mort 
et ressuscid. 

La tension temporalisatrice est telle qu'une transgression s'effectue et 
que le temps qui mesure l'histoire d'Ignace peut &re &sormais "temps & Dieu", 
temps de crhtion et donc de naissance, temps de Msation en plenitude: "Mon 
enfmmenr oppmhe (...) loissez-moi naifre a la vie (...) Je serai un hornme". 
Ceci exptique aussi les audaces verbales et la confusions de temps. Ce qui 
devmit 6tre au futur selon le temps historique des successifs est prociame au 
pdsent, non comme futur anticip6 mais comme &j& p&nt par Itajustement dans 
Ignace de sa volond A la volontk & Dieu "Le temps de Dieun enue dans 
l'histoire dlIgnace sous la seule forme possible, celle du pr&nt: un prtsent de 
mnce. Son itinhire tempre1 peut alms &re W t  en termes dynamiques 
cornme I'histoire d'une sanctification, une Mucation au sens d'6lkvation et, en 
mtme temps, de processus d'identification et d'humanisation. 



Quelques verbes jouent ce rble de tension matricielle entre le present 
et Wvenir esp&C: "Je deviens ', Ve commence a itre ", "J'apprends ", ainsi que le 
vabe 6 rl aal (Vl, 2) que certains haductem ont pr6fhe traduire par Mine a la 
vie. Ces expressions verbales qui, pow Ignace, sont autant de manj&es de se 
raconter, sont capitales; elles repr6sentent le Liant, la texture de Ifexpiirience 
qu'Ignace vit. Leur dynamique est celle du vouloir plus encore que du &it. Si 
@ace apprend A ne rim d e S k  (IV, 3), c'est pour ne vouloir que Dieu et le 
Bower. La tension p qMv 'Mn8up~iL / ~ q o o i  ~ p l o ~ o C  h d x w  (IV, 3 - V, 
3), rien d&irerhrrloir le Christ, n'est pas sans rappeler la tension oxymorique 
114diuW0, n'enhow de la mystique sanjuaniste. Cene tension qui est aussi bien 
cdle de l'eqhtnce que celle de l'amour est d'abord enracink dam la tension 
dtune proclamation Q foi (Je sais) en une autre tension alvatrice 
mortlrburection du Christ. 

Ainsi, quel que soit le registre verbal analysk, on est invid B un 
forage qui fait passer de l'apparence visible (un kv&ement, la chronique d'une 
mort annonc&, d@lmk ou souhait&) la rbli3 invisible partir de laquelle elle 
peut iitre comprise; ceae nhlitk invisible est le mys&e pascal, avbement 
fondateur de mute vie chretie~e. Ce d@lacement est celui m6me de la conscience 
ignatienne du rnartyre et c'est dabord le d6placement d'un axe temporel. Cest B 
cette conversion, B ce retournemat de conscience, qui passe d'une intention a 
une attente @ce B Ifattention port& au seul kus-Christ, qulIgnace invite les 
chdtiens de Rome. Mais il est conscient que seuls ceux qui "om Dieu en em", 
effectuent cette conversion peutiae parce que, pour hi, seule la grSioe & Dieu 
peut rhliser ce bouleversement dam le coeur & l'homme. Cela explique 
l'extriime variW des forces illocutionnaires a l'oeuvre dam le texte, du constat il 
la wpplique et B la proclamation qui en est le vMtable coeur et le donneur de 
sens, source signifiante. 

Ces analyses, bien que succinctes, ont dkjB antici* sur l'etude du 

conmu propositiomel. En effet, la Leme ow R-11s est aussi, et peut+tre 
surtout, un acte locution&. 

Ecrire une leme est un acte locutimnak, car il ctit quelque chose. 
Pour ne pas reprendre ce que I'analyse &s verbes qui animent le texte vient de 
& v k ,  l'ktude de l'acte locutiomaire, du "dit" bIgnace, s'articulera selon deux 



approches complCmentaires et presentks simultanbment. La premike, rhbtorique, 
s'attardera aux signes les plus Mdents qui appellent un sens; la dewitme, 
&Inantique, tentera de &gager les pihers et les axes possibles du texte A panir 
desquels le sens advient dans le texte. 

Enfin, ces br&es apprwhes permettront, sous forme de synlhkse de 
&rke le ou la mondes du texte et d'en proposer une dern ik  1ech.m kolrdque. 
Tout se passe cornme s'il y avait un &t & fond (non encore h i t  mais les 
ebauches qu11gnace Elit & ce Mt appellent le lecteur le cmstmh) et qui 
m t e  la vtiritable m e  du texte. R k i t  par Ignace non & son rnartyre en tant 

qu'&brnent isoK mais & sa vie de cMtien dont le dmoignage final n'est 
qu'une ultime &ape visiblg21. Ainsi, la lettre d'lgnace s d t  soit un rk i t  
k6rygmati3 wit un Urygme narrativid au meme titre gue la Passion. P. 
RICOEUR hit: "I1 fdlait que le FiLs de llHomrne (analogiquement Ignace) f u r  
livn? entre les mohr des Ncheurs (Rome) et Judar (la cornmunaug chrktieme de 
Rome qui veut le sauver) s 'approcha. (...) Lo m&iarion mnarive opee I 'unite' du 
supratempref eer de I'i~rattrnp~I'G22. 

4.2.2.2. Approches rhetorique et Ntique du texte. 

'to rPpiitiion st la pmniere figure de rhCtorique : 

"La seul fait que la r n h e  chose soit exprimie deux fois sous deux fonnes 
di@wntes dirigc le mgard w s  un scnr qui nc p a t  uim gu'enne b ligne.7'223. 

Des ni@titions tant morphologiques que ~mantiques rythment le 
texte selon des rnesures binaires ou temaires Elles permettent de dkouvrir une 
double structure, en paralkles et en symktrie. II est aid d'entendre le texte don 
un rythme ochique, s a t e  de suite de vagues qui s'avancent et se succedent 
irnposant un rythme maire. Si on appefle P les propositions-pribes exprimks 
esseatiellernent par des im-tifs, M, les propositions qui exprimen t un moyen, 
une m&htion, et B les propositions qui ddfinissent le but v i e  chaque vague 

. - - - - 

221 A ce sujet, ef. P. RICOEUR, 'Le &it interpdtatif, Rec-krchesde Sciences religieures, t. 
73-1, Jan.-Mars 1985, pp. 18-19. 

222 Idem, p. 20. 
223 P. BEYNET, S. S., 'L'analyse rhhrique", NouwLle revue ~Mologique, 1 16-5, 1994. pp. 

643-644. 



..*........*.-- ...a 

IV ,  2 

IV, 3 
t..................... 

IV, 3 

............*......... 
v, 1 
v, 2 
v, 3 

v, 3 
I.......... .I....... 

v, 3 

VI, 1 

VI, 2 

%1,2 
VI, 2 
VI, 2 
v1, 3 
VI, 3 
VI, 3 

comporte ces trois temps successifs et le texte peut Ctre analyst5 selon le schema 
suivant: chaque demande (P) porte sur le moyen (M) pour Ignace d'atteindre un 
but (B) ou & rhliser son voeu le plus cher. Le tableau ci-aprh reconstnit le 
texte selon ce scheme: 

Je vow en supplie, n'ayezl 
pas pour moi I une bienveillance intempestive 

i 

i i 
f &re la priture des Mtes; par el ls  1 il me sen possible dr trouver Dieu 
Je suis le froment de Dieu. I j Je suis moulu par la dent dts Mtes j pour etre trouvd un pur pain du Christ. 

....... .----....-.....-..-.-...--* ""t..*.. ...... *..,..............**...,-..*.*...-...*-...*- ................. .i ...........-.--...........*...*..........................*..*................-. 
FIattez les Mtes I elks soicnt mon tomheau Je serai vraiment un disciple du Christ / ella ne laissent rim dr man corps / (AYPLIFICATIOS) 

f 

....................................................................................... ..-........ ".........**.."**,.*~.........,.......... f.fff......ff..ff...f.....f........................................,,..,.*............ 
Je ne v w s  donne pas des Si je souffie j Je stmi un a h c h i  de S-C. 
ordres i i le renahi lihe 
(AMPLIFICATION) 1 i 

i ...... " ....-. " ...... " ............................ 4 ....................................................................................... : ...................................................................................... 
[ Je combats (...) muvais traitemeats I Je deviens ciavantage un disciple 
1 (dheloppement sur le futur) 1 
I Ce au I* 11 m e  a 
i 

Que rim ne m ' e w h r  (Ctres visibles ou invisibles) j de trouva le Christ 
i ........ "t,.UU~..".*.*......~...............:....................+rm....r,+....-................+...+......"....+........**....*~.~~...*.................*.........................+...*..*. ...................... 

Que ... j I t s  pires f l h x  du diabla tombent sur 
I moi ... 1 pourm que je trouve ir Christ 
! 

P' 

Rien ne me servira dps charmes du monde i 
ni des r~~wuntes de ce s i d e  1 N est bon pour rnoi de mourir 

i pour m'unir au Christ J4su.s 
j plus que de r4gner sur les epreiniris de 
; larmr 

Pest lui qur .,. je cherche qui est mart pour nous i 

... C'esr hi que jc WUX qui ear r t ~ ~ ~ i r e  pour novr 1 
Mon enfanttment approche i 

1 
................... ne m'empkhez pas de v i m  

........................ ne veuillez pas que je mure 
... ne livrez pas au mondc celui qui veut &re a Dieu 

Laissez moi ................................... recevoir la pure lumik  
Pemettez-moi d'iitre un imitateur & mon Dieu l e  semi un homme 

Si qwlqu'un a Diru en lui, 
qu'il comp~nnc: 
ct qu'il est compassion de moi Ce que jc: v m  

Tableau X La rhktorique du texte. 



Un commentaire de ce tableau pennet, verticalement, de retrouver les 
actes illocutionnaires et les tmis f m e s  de performatifs S l'oeuvre: la supplication 
(IV, 2 a VI, 3), le constat (V, 1 ii V, 2) et la proclamation (V, 3 et VI, 1-VI, 2). 
Ce rythme ternaire prend dew formes, positive puis neative. Entre les deux, des 
coupures (V, 3 & VI, 1-VI, 2). 

Le texte est donc coup& trav& par &s knoncks & proclamation 
catkgoriques qui sont A la fois I'affirmation de la volontk dlIgnace et le creuset 
explicatif de la supplique. On touche lii A la clef cenbale qui ouvre le sens 
thhlogique et spirituel du texte. Cette clef rekve du Kegme. 

Une auue coupure, effectutk en V, 1 et V, 2, lorsque Ignace, 
rompant la &man&, Mt la situation prksente et, par anticipation, l'essentiel de 
sa situation future, en les reliant par I'acte dynamique de son education ("Je 
deviem damage. ..") Cette mupure peut &re he comme une illusnation 
concrhe de ce qu'il &man& a la communau3 chdtienne de Rome. Il leur montre 
que le processus est d6jA enclanchd, que son rnartyre, telle une gestation, a &ja 

commend et que sa mort ne doit pas &re s@de de toute une logique de vie qui 
est son histoire, celle de sa sanctification, de sa justification. A d t e r  le processus 
serait d t e r  la vie et c'est alors qu'il mourrait, avortk. Laisset le processus aller a 
son term revient II lui permettre de naim vtairnent A la lumike de la vraie vie. 
Certes, le moment de sa mort importe, non comme rupture mais comme moyen 
pour ce qui prW& de s'accomplir, se parachew. La mart n'est jamais dam la 
bouche d?gnace, un but, c'est-&dire quelque chose sur quoi on vient buter, une 
fin; elJe est toujours un moyen, comme le montre la colonne M du tableau. Le but 
est, par contre, d s  nettement &termink (colonne B). A I'inkkieur meme de ce 

code ~lblogique, on discerne aidment des dp&tions qui scandent le texte et 
alertent le lecteur. Trois mots reviennent: le verbe hmruu~'iv et les substantifs 
CaOqGq a avepmoC On sait que, dam les communautb primitives, seuls les 

martyrs &taient le nom & disciples et ces martyrs hient  comme identifies au 
Christ en croix, seul martyr vGtable224. Cette volontk d'unitk jusqu'a 

224 P. Th. CAMELMT raplle ce point en parlant des martyrw de Polyfarpr et dr Blandine: 
'Les chrtiriens & Smyme, adressanr h leurs fiPres de Philotnklim le rPcit de la mon de 
Polpwpe, aimeronr d r e k r  d m  les so@ancps du miutyr routes ler atdogies qu'elles 
@enfont mpc la mort du Christ: c'est un wai many  sebn I'hangile (...) En 177, les 
ch&im de L p n  dam leur prison rCfiLFenf pour etu le rim gbrietu de manyrs qui ne 
convirnt qu'au Christ, seul rhoin f idPle n vtritable, " Ignace d'htioche er Polyrarpe de 



I'identifidon au Christ est p r b t e  dans le texte (les trois colonnes du tableau le 
manifestent); et cela, B plusieurs niveaux, de manibe obscure ou voilke jusqu'i 
I1aveu et i la @re qui &ume toutes les m&htions & la coionne M: "Permenez- 
moi dl&re un imitareur de la p s i o n  de m n  LXeu". Qu'est-ce qu'imiter la 
Passion de son Dieu? C'est, comme lui, souffrir; comme hi, devenir invisible 
(IV, 2) a h ,  cornme lui, de parvenir A la pure lumike. Cela est explicite dam le 
texte; mais on peut dire aussi qu'imiter la Passion de son Dieu c'est, pour Ignace, 
lutter contre les multiples tentations et les obslacles qui voudraient I'ecarter de 
cene voie myate. Comme dam les &its de la Passion, la obstacles ne viennent 
pas seulement de ses ennemis &larks, rnais bien de ses amis (ici, la communautk 
chrktienne de Rome). Ce sont alors ses M s ,  non les soldats, qui sont 
l'instrument du diable; les soldats deviennent au contraire les instruments 
involontaires de son vkritable salut (V). 

Ainsi, le texte est habit6 par cette imitation; I'armature thblogique de 
cette lettre est elk-m2me une imitation des &ts de la Passion et, wmme le fait 
remarquer P. RICOEUR pour les rkits de la Passion, c'est dam le texte que se 
construit I'unitd du Kegme et de I'&knement2z. Et c'est le K e g m e  qui donne 
sens A l'kvtnement; et c'est le rkit & l1&Cnement qui rM1e et transmet le 
Kkrygme. Ici, I'unitk se fait entre la confession de foi dlgnace et sa passion, la 
rtalisation de son heure. D'oii le rejet de mute bienwiltance inrempestiw, 
comme, dam les f i t s  de la Passion, Jbus demande Pierre de remettre le glaive 
au fourreau. Ceux qui trahissent partagent une m2me communion ck foi, comme 
pour le dernier repas. Comme on a pu le pressentir plus haut, I'tvtnement pascal 
serait Ie centre c& ce texte, amplifiant l'imitation du Christ jusqu'ii l'identification 
au Christ. P. Th. CAMELOT faisait d6jA remarquer que, "pour le many, la lamon 

n'est pas seulernenr le thwignage rendu a la v k t e ,  ni le geste supr tk  de 
l'amour, elle est une reproduction de la mort du Chri~tQ2~.  

Avant que dam sa chair, la mort d'lgnace ne pork temoignage, dkja 
ceae l a e  @cipe & ce martye en "racontantn et proclamant I 'dogon enw 
l'iiv6nement de sa mort et ceUe du Christ, d s  surtout en asmiant dam ce texte 

Smyrne, texte grec. Introduction, traduction et notes dr P. Th. CAMELOT O.P., ("Sources 
Ch&ienrtes", 10, 22me &I.), Paris, Cerf, 1951, p. 38. 

225 P. RICOEUR, "Le r&it interpritatif", op. cit., p. 25 sq. 
226 Idem, op. cit., p. 38. 



le K w p e  et rhrhement, comme le frmt les &its de la Passion. Comme dam 
les &its de h Pdssion, la rhhtion se fait a travers des rapports antagonistes, 
&s n%stancea Tel est le lien entre llinductatrle et la r-e humhe, selon 
le mot de P. RICOEU*~. D1une eertaine manib,  pour qulgnace irnite 
jusqu'au bout la psion de son Dieu, il #dht qu'il rencontre la rc5sistance des 
passions humines jusque dam le coeur de ses Ws, jusque dans leur prktendue 
bienveillaace. Mais il fallait aussi qulil craigne les angoisses & son pmpre coeur 

et qu'il esphr trouver au moins ua ami qui @owe pour lui une vgitable 
compassion (VI, 3). Comment ne pas pnser A Gethskrnani? 

Cda suppose une forme particuliBre & mhwire de S6vinement 
pascal. Il stagit lil dlune remise effectuantg qui n'est pas sans kvoquer celle quton 
a rencontde dans la liturgie eucbarisiique. D'ailleurs, il bien &s egards, on a 
voulu voir c h s  ce texte une rnystkieuse andogie entre le martyre et I'eucharistie: 

We (Ignace drms la Lettre aux romains) sees his fincoming deazh 
Wly as an eucharisr in rmrse. If in the eucharist God comes to 
ro, then in mrtydom lgmsius Hill find the ~ ~ o y  to "get to Gad" m 
Im (...). To strengthen his wavering resolve his thought goes 
byod the eucharisc meal to a seme of total idemj7ccarion with lesur 
ir his passion"*. 

Ce qui donne sens il cette memoire vive de l'evenement pascal, ce 

n'est pas setdement le fait #en park, de lg6vquer ou de s'en &lama mais bien 
de la revivre xtkllement dans des acta concrets: llacte du don total de sa vie, 
certes, mais fussi les "actes" Q chaque souffrance deja endude (Ignace les 
tappelle en VI, 2) et enfin cette supplique elk-mhe, acte perfmtif, vkritable 
acte & mce. I g ~ c e  est conscient de rendre visible, par sa passion, la 
Passion du Quist, non par lui-m?me mais par la force & pdsentification de son 
acte Il fallaitpour cela que cet acte soit c o n f e  comme acte de foi, d'esphnce 
et d1amow test-Mire, dans un contcxte de foi, comme oeuvre de Dieu en hi; 
car il nty aqu'un seul martyre dont tous les autres participent, come il n) a 
q u k  seul mour, selon la formule qulAUGUSTIN empruntera A JEAN. 
Thblogiqument, ce nlest pas Ignace qui rend le Christ visible mais c'est Dieu 
qui agit en hi m e  c'est Dieu qui lgit dans le coeur & celui qui @rowera pour 
lui me v-le compassion (VI, 3). Mque lui, Ignace, ne sera plus rien, 

227 Idem, op-cit., p. 18. 
228 John E LAWYER, op. cit., pp. 286-287. 



alas, il pdsentera Dieu aux autres: mystique du martyre. Martyre, sacrement de 
la pdsence du Christ! Encore fallah-il que ceia soit clairement exprime et reconnu 
du moins par les yeux de la foi; c'est l'oeuvre du texte qui est oeuvre de vie; 
fbndid  du texte. On peut alms parler de mhwrial, utilisant ici la categorie 
dBcrite par B. S E S B O @ ~ ~ ~ .  

Ainsi, on comprend la force centmle de la proclamation/confession au 
coeur du texte (V, 3 et VI, 1-2). U encore, I'isomorphisme et la symbtrie des 
hon& son t particuli&ement signi fiants: 

"Ce qu 'il me fu, je le sais, mi. " 
auquel W n d :  

"I1 est bun pour mm' de mourir. " 
Et la justification: 

"C'est lui que je cherche qui est mon pour nous. " 
"C'est lui que je veux qui est ressu~cite' pour nous. " 

Ces deux demiks knoncks constituent un doublet qui condense 
l'essentiel du Kegme en une wrte Q mini-&it. Le temps Qs verbes est celui 
de la narration. D'une exerne richesse, ces deux vasets rbument le coeur de 

I'Alliance Nouvelle, celui des rnysrkes cMtiens de l'lncarnationlR&emption. 11s 
contiement egalernent l'aveu insistant d'lgnace qui n'est intelligible qu'en tant 

que dponse il l'appel de celui qui "nous a aim4 & premier", et le r61e 
incontournable de la figure de Jesus, rnhteur entre Dieu et les hommes mais 
aussi entre les hommes eux-rnhes, car est dessink D le seul lieu possible de 
communion: le NOUS y est utilid pour la premihe et la sale fois. 

On touche la au cueur du texte et & la vie dIgnace. Pilien et axe du 

texte wmme piliers et axe de la vie d'lgnace, de sa pratique quotidienne230. Mais 
don, on peut penser qu'une sorte de symktrie globale crk dam le texte une 

229 B. SESBOUE, "De la aarrativitd en thdologie", Cr@orianut~, 75-3 (1994), p. 427 sq.: 
'Mais le rPcir ne se Rammet pts seulenlenf par des paroles, it devienr orrrsi gate, mime 
pounair-on dire. Tel at le sens du mhorial  (...) le m h e  r m e  est rep& por Jbuc dam 
l'rtne d'imitution de l'euchanstie. Celle-ci est le mhorial par ercellence de sa vie, de sa 
mort a de sa rthurmion, c'estddire b dkbration od & &it raconre l'Mnement en le 
d a m  eflcrtimenr arrucl et pr/rmr 6.) Mais le &it at aussi une inteqwflrrion qui 
pcut &re rcfiu&: 

230 Cf. dflexioas possiis sur le concept axe : aw, forme du vehe ago. 



structure concenmque. Si on ntgligeait l'inclusion de cette 

conAssion/pt~~larnation, le text  p o h t  se lire comme une suite de suppliques 
articdk selon une m&me structure qui d@loie chaque fois une pr ik  portant sur 
un moyrn viwt une fin. Lc tableau X le monk Mais l'intrusion des knoncds 
confessants d'lgnace bodeverse la lecture et invite i me mstruction, une 
nowelle ordonnance, sorte de refiguration temprrelle du texte qui pourrait 2tre 
ainsi schemati&: 

IV, I C'est de boa caw 

J que je vais mourir 

IV, 1 Birnveillance \ 

VI I1 st hon pour moi V I ,  2 Ne rn'emptkhez 

Je semi un horn 

IV, 2-3 Je semi un disciple 
quand on ne me vena 

V1,3 Imita la passi 
dr mon Dieu Victime offerte ii Die 

VI, 3 Vraie compassion 

VI, 3 connaissant 
ce qui m ' h i n t  

Figure I. La dynamique du texte. 



Des doublets s'articulent en symehie positive ou negative autour d u n  

centre (le voeu d'lgnace rdp63 plusieurs fois dam le texte); ce voeu est hi-mCme 
CtayC par deux piliers: le savoir drIgnace, dkfini par le moyen d'y parvenir. Le 
coeur pourrait donc se traduire ainsi: Ce qu'il me faur, c'est trouver le Christ er, 
p r  cela, mourir. Mais on voit bien que ce plan seulement centre sur la volonte 
d'Ignace demeure insuffisant pour que la communau3 cwtienne de Rome passe 
d'une bienveillance intempestive A une v&itable compassion (symktrie negative 
qui oppose les deux exemit& du schCma). On en rate une opposition entre la 
volontk d8Ignace et l'incomprkhension des romains. 

Ce qui B la fois cde les conditions dime vdritable communication et 
justifie le voeu d'Ignace, se trouve dans la dfhence celui en qui ils sont unis: le 
Christ. Cfest la memoire vive et la confession de la mort/rCsurrection du Christ 
qui peut seule les unir parce que, pour le chretien, le Christ est mon er ressurcirt! 
pour "NOUS". Or cette confession de foi va percer verticalement le champ de la 
"dispute" et de la demande. Une alliance d'un autre ordre est instau& gdce a la 
m h i r e  de l'kvhement confess5 comme rfhkmpteur; le changement de registre 
lithire est rhktoriquement le signe de rupture qui appelle une rupture dam 
I'ordonnance du texte crest-idire dam ce qui, dam le texte, fait autorite, en 
odonne te sens. 

Aussi faudtait-il reviser le schema pnhklent en intrduisant, dam le 
plan qui mnstruisait le texte autour & I'axe du &ir d'Ignace (trouver le 
Christ), une troisi2me dimension qui pace radicalement w plan en son centre et 
h i  donne toute sa profondeur en l'klaimnt par une autre source. Le mkme 
monde, celui de l'histoire des hommes, prend un sens nouveau, kclaird par la 
lumih verticale de la "volontk de Dieun qu'appelait &ja le &ir d'Ignace de 
srunir au Christ: comment s'unir au Christ sans @user la volonte que le Christ a 
accomplie? 



Figure 11. L'axe du texte. 
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Or, pour le croyant, cette voione de Dieu sfest parfaitement rMsk 
dans le Christ "mort er ressuscit4'pour nous": 

1 0  
1 
o 
n 

Plan de la volonlC 

"ThP sairu already lives in the suprnutuml wrW in his desire to be 
with Christ and ewrywhere he sees indicarions of his world impiging 
on the ewryday w r l d  of space and rimeQ31. 

Trouver d'lgnace 
JBsus-Christ 

4.2.2.3. Le monde du texte. 

"Ce pi a t  cmuniquP, en dernike instance 
c'est, par deld le senr d'une oeuvre, le monde 
qu'elle pmjene er qui en constirue l'horizonn232. 

Certes, la lettre d'Ignace n'est pas spontan6ment rque comme un 
&it; mais on a pu voir que, par de nornbreux aspects, elle se @sente 
globalement cornme une manike de seflgurer les circonstances de sa mort. On a 
surtout insistk sur l'existence dun k i t  sous-jacent au texte, celui de la 
vie/mortl*sunection du Christ, qu. affleure dam un passage &terminant we 
auquel Ia f i m o n  et la deman& dlIgnace peuvent devenir recevables par des 
c W e n s  qui avaient leur propre manike de se reprknter les souffrances et la 

231 J.-E. LAWYER, op. cit., p. 287. 
232 P .  RICOEUR, Tenrp m ricit I ,  op. cit., p. 117. 





Le temps au coeur du monde du texte. 

T e  que q i r  un h e w ,  c'm nun seuhenr k sew 
de l'octtvn mais, d rims son sew, sa r@em, c'esr- 
ddim l'tzphiern qu'elle p i e  au langage a, d titre 
u&ime, It mode a sa rmporalir~ qu'elle dPploie en 
fm seucw233. -. 

Quelle est donc cette tempomh5 qui fait que le rnonde du texte se 
tient? A ltissue de l'analyse, il semble difficile & r@mdre bien qu'on perwive 
clairement la n b s i t e  de sa @sene, soit dam Ies actes de langage majeurs, soit 
dam les diffibents @lacements qui affectent I'ordre que plusieurs temporatit& 
tentaient d'imposer en stentrecroisant, tissant ainsi le monde du texte. En 
synthk, on peut recodtre ces ternpalit& cornme assumk par une 
ordonnance singulih celle qu5mpose le schbtisme temporel majeur que nous 

Le premier monk boquk par Ignace est celui de la communaute 
cMtienne de Rome, tel que lui, Ignace, se le @sente. Ce monk est c o h h t ,  
Il se tient, puisque c'est sur son horizon que se dhupent non dement la 
reprkntation que ces cwtiens se font de la mort dlgnace mais aussi leur projet 
d1interveation234, Pour eux, les souffrances et la mort dlgnace sont un mal. Il 
serait donc bon de les lui eviter. C'est une question de bienveillance ii l'kgard 
d'un frke ah16 et v W  come  un des hQws les plus importants de la jeune 
~ ~ l i s e .  Le projet d'inmention est fond6 sur la pew naturelle de la mort et d'une 

mort aussi mellement infligk. Cette qmkntation est possible dans un monde 
ob la mort est consid&& tout B la fois comme me a t e  humaine et une &lit6 
insen&. Face A cet inremt!, on peut vouloir lutter pour en retarder l'uccurrence 
d'autant quP la mort s'ajoute I'injustice de la condarnnation. Quoi de plus 
humain! Cet univers est logiquement organi& et chmnologiquernent ordonne 
d o n  une inquithide qui prend ici la fwme du suwi de l'autre. Ctest la marque 
d'un temps spkifique qui se traduit par les sentiments de primit& de menace, de 
peur dam une sorte & fuite audevant de soi qui correspond B une anticipation de 

233 Idem. p. 119. 
234 Oo mmpn gue ceae qdszntation a m e  p d e  f i q y e  Ws wncdte. On est ici au 

point d se limt le mode du sens et le uunde & l'agir. Fondee ainsi, leur action est 
sulsk. 



soi et de l'autre qui vient se heulter au butoir de la m a  Ce temps mesure toms 
chow sous le mode du changement et de la mort L'ktre humain put-il y 
&happet autrement que par une fuite de soi-m8me? 

Ignace ne nie pas cem disposition humaine de la conscience. Mais, 
de la bienveillance qui en decoule, il  dit qu'eile est intempesnve, impporn. fl 
a& ainsi une ouverture vers une autre repdsentation & ses souffiances et de sa 
m m  Cette -tation se m u p e  eUe-mPme sur I'horizon bun rnonde habite 
et structure par une temporalit6 singulibe qui renvene les perspectives235. Tout 
est semblable ( l a  tortures subies, les souffrances endurks, l'injustice de la 
condamnation, la mort par les b) mais tout y est autrement : la mort n'est plus 
w e  comme une fin, comrne un butoir; m o d ,  c'est vivre! La mort est port& h un 
autre niveau de signification pare que ce qui relie les incidences dans Itexistence 
d'Ignace est axe sur une autre fin que la mort; son but est de trouwr le Christ, 
non de rester en vie mais de dne,  & dewnir un hornme. Cependant, Ignace 
ntignore rien des faiblesses humaines qui peuvent l'aaeindre. La pew de soufftit, 
la peur de la mort peut+m, pounaient le conduire ii supplier qu'on lui Wgne le 
supplice (VII, 1-2). Le monk &ns lequel il vouctrait que ph&trent les cMtiens 
de Rome n'est pas un m o n k  inhumain. La mon y est objectivemat un objet 
d'kpouvante possible mais elle case d'etre un point final pare qu'avec elle, 
lgnace ne case pas #&re mais &vient lui-msme. En terrnes 
ph~nom6nologiques, on dira que, pour Ignace, l'homme ntest pas un "&-pour- 
la-mn'! L'hqui&ude et le souci peuvent &re lib B une cRtaine temporalltd (c'est 
ce que montre M. HEIDEGGER), rnais la "finitude du temps pew elk-mhe ire 
sumonrPe, p4nPrree de valeur, vkcue dans I'acnralitt! d'une pltninide 
spiri#Ile~36. 11 stagi t don de saisir les rthligs i p a i r  "d'un temps nouveau. 
comme un temps dam le temps qui nn'e p P4( ne'gation du premier mais la f o m  

235 On pourrait retrouver 18 un dzs sew possibles du t i k  de I'ouvragr de E. 
SCHILLEBEECKX: Histoire des i~omnres rt?cit de Dieu, ("Cogi tatio Fidein, 16), Paris, 
Cerf, 1992. 

236 A. FOREST, t'Av9ment de l ' h e ,  ("BibliothQue des archives & philosophie", 15). 
Paris, Beauchesne, 1973, p. 63 sq. L'auteur ajoute: "La dispersion nous m m c e  mais le 
temps put  Zne h i - m h e  un r d d e  conne cette dkflcience (...I Cette liai~on devient 
manijeste dam Ic mueiIhent spiritueL I! nc mur@ par dam lo sumnce  de l'innonr 
mais la disponibilitk cotwtante qu'il &mande s'acmmpgne d'une reprise a d'une possession 
nouwlle de soi (,.I la profodeur de 1'%m appmait abrs c o m e  le cornententent d la gnie 
du t e m p  (...I eUe nous demande tie sawir recomaitre & temp@wrub&, le Mros* (pp. 
73-74). 



dam @wIIe il viertt s'a~hqwrQ37. On pomh penser que tel est le temps qui 

structure le texte et en &tennine le monde veritabk. Pourtant, si ce temps permet 
B Ignace & faire tenir entre eux les diff6rent.s Mnements qui surviennent dans sa 
vie (toute son existence est tendue VRS I'Wnement de sa rencontre dtime avec le 
Christ), il ne le justifie pas. Ce monde reste comme en attente de sens; tout se 
passe comme s'il ktait cohbrent mais in-signifiant, incommunicable. La raison 
d'ktre & ce monk est d'appartenir A un autre univers de sens que celui de la 
seule volontk d'Ignace. Pour Igmce, le plus important n'est pas sa volontk mais 
son dialogue avec la volon& de Dieu, connue par ItoMissance du Christ. Ce 
nouveau monk est ax& sur ilMnement de l'lncamation-Redemption. Le temps 
qui fait que, dam ce monk les &litis se tiennent, est celui de l'alliance entre 
Ignace et Dieu, entre Dieu et I'humaniti, c'est I'ttemiti faite temps, ou le temps 
participant de l'ktemitk Les choix qui sont faits B la lurni&e de ce temps ne 
peuvent Ctre qu'opportuns, 'kair&iques1, (par opposition aux &isions 
intempestives Q la communaute de Rome). Le monde qui slouvre P est celui de 
1'AUiance incam& par le Christ. Estce le monde du texte? On pourrait le penser. 
Car c'est bien B partir de ce monde que Itauteur semble mesurer toute rhlite, 
construire son existence et se construire lui-mtme. Et c'est bien dam ce monde 
qu'il veut introduire la cornmunautk de Rome afin que celle-ci passe d'une 
bienveillance intempestive h une vhtable compassion. Mais on ne doit pas 
oublier que le but de toute lettre est d'owrir I'espace dune communication et 
d'un dialogue et le dialogue d'lgnace avec son Dieu est rkllernent rnanifeste dam 
son aptitude B ouvrir le dialogue avec les autres. Dtune certaine manike, les 
chnitiens & Rome sont, eux aussi, appeIds B mourir; il leu faut mourir ii ew- 
mCmes, 1 leur prbccupation, B leur souci pour la vie dlIgnace afin &&re 
vtkitablement attentifs ii la rkalitk d'lgnace qui est aussi la leur cornme disciples du 
Christ: en toute choe, suivre le Christ. Cda requiert une disposition A accueillir 
toutes choses comme des e e s ,  comme &s prksents. Nest-ce pas cette 
ternpmM qui animait le Christ des &its h g i B q u e s ?  

Ainsi, ce qui est remafquable dans le texte, ce qui fait passer de la 
noncommunication A la communication, ce qui permet & renouer un lien 
communionnel en- des M s  est une mMation d@ prknte comrne element 
constitutif & l'alliance entre Ignace et son Dieu: me certaine manib d'entrer en 



relation avec les chow et les etres. Ce temps est celui qui habite la conscience 
ignatienne, celui par lquel il accueille, par exemple, la M t k  de la mort; 

maation indispensable; dam un contexte de foi, ce temps est le temps du Chrisr 
qui est non seulement l'heure du Christ ( "mm heure est venue") rnais sa m a n i b  
d'etre temporellement lit! aw &lit& & la vie quotidieme. Ind@ndamment de 
cette mkdiation, le c M e n  ne peut qu'errer "dam des temps pi lt4 SOM pint 

nBrres"238; on m e  dam &s dkisions intempesrives. 

Au contraire, ii celui qui structure sa conscience du del selon la trame 
spirituelle du texte qui est le temps du Christ, de I'IncamationlRedemption, temps 
de &tion, de vie, tout est comme un prQenr; c'est-&-dire tout est wmme un 
cadeau, un moyen pour (A la vie), cum*tre et re-co-mitre (naitre a lui- 

meme, aux autres et B Dieu); tout est comme un moyen d'aimer et, par lA, un 

moyen de compitir vraiment en s'incorporant A l'amour du Christ. Le monde du 

texte, du dire d'lgnace, est en ce sens "le Royaume", toujours dija et pas encore 
ki, en attente d'accornplissernent dam le coeur de cfiaque homme. 

238 PASCAL, PencPes, op. cit., pens& 172. 



En suivant Ignace dam son propre travail archblogique, on a pu 
rencontrer la mCme multiplicitk temporeUe rnise au jour sur les sites prkkdents. 
On a connu la meme tentation de s'arrkter trop t6t sur une temporalit6 qui sernblait 
rendre compte de la saisie consciente qu'lgnace effectuait du don de sa vie (son 
desk d'imiter le Christ). En ce sens la demarche ignatienne aurait etd bien proche 
des justifications classiques des conduits hhoiques: construction d'une identite 
par identification A un heros. I1 a fallu aller plus loin, suivant, en cela, les signes 
donnks par de multiples incongruit6s (&placements) dam le texte, la nkessitt! de 
les dkpasser, de les rendre intelligibles pour que la parole puisse Otre rque. 

Au tame de ce parcours, on comprend que le coeur du site (oi git et 
oeuvre la ternporalitd sp&ifique au texte) doit Ctre maintenant cherchk, comme 
pour les textes prhkknts, dam l'acte de rkfkence majeur interne aux principaux 
actes de langage du texte. Par eux, on pourrait faire la cliffhence entre l'irnitation 
dun  mod6le et, dam un acte de foi, la reprise rdeffectuante du don que I'homme- 
Dieu a fait de sa propre vie; c'est ce qui distingue le hQos et le saint. Ce que le 
forage de ce site a pu montrer, c'est la nkssite d'aller jusqu'il ce lieu d'une 
temporalitk int&ieute (sorte de temps intkriorisd) qui, seule, peut rendre 
intelligible les temporalit& multiples qui s'entrecroisent dans les diffkrentes actes 
de langage du texte. Cette ultime approche pragmatique sen entreprise apres 
l'exploration du second site relatif B l'expdrience du dmoignage des martyrs, 



4.3. lsaoc Jogues. 

"I1 comrernple le combar du Chrisr lui-mime 
auquel il veur communier. Quinunr so solitude, 
loin de quitter fa canremplarim du Chrisr, c'esr 
k Chrisr hi-tnhe qu'il va rejuitdre au milieu 
d2 s e s ~ 5 . p r r e s " ~ ~ ~ .  

"Lt? PPfe dklare: urtp Ppouse qui r'aime, mon Fils, je wudrais fe donner (...) 
Cerre @use c'esr d'abord 1'humanirPponiculiere d laquefle s'unir le Fils 
dam le nrysrpte de l'incarnmion, mais aarsi l'humaniri roue enti&e qu'i f va 
prier jwqu'a Lz m i x  pour lo ramener au P#: 'Jim' chercher mon Ppuse 
er sur moi je prendrai sesfiigues er ser peim duns k~quelles ram elle 
souflaiir er pour qu'elle ait &I vie, pour elle je rnoumi, er la riranr de sa 
fosse, d mi je l ' m ~ n e r a i ' " ~ ~ ~ .  

4.3.1.1. Le corpus. 

Moins cCI&res et moins &I&& que la lettre d'Ignace, 4vique 
d'Antioche, les rextes de ceux qui, au X V I I ~ ~ ~  sikle, ont port6 la Bonne 
Nouvelle aux extrdrnids du Nouveau Monde, ont tds t6t ttk reconnus par 
l'Eglise, en particulier les lemes c&s pkes jksuites qui ont dome lew vie pour 
1Yvangitlisation des cinq m b m  dam ce qu'on appelait "la mission des 
martyrsn242. Dam les textes qu'elle propose quotidiennement ii la mkditation des 
chretiens, 1'Eglise offre un large extfait d'une lettre que le Ptre Isaac Jogues 
adressait B un de ses amis, @e jhuite en France, en septembre 1646, peu de 
temps avant son d@art pour I'ultime mission d'oii "it ne merzdraitpas". 

Ce choix eccl&ial a ditermine les h i m  du texte a etudier ici. Que ce 
dhupage reEve dk.8 d'une inkqnxhtion est un argument qui a paru pertinent 

239 B. PITAUD, "La mystique cMtiemrn, Chrisrus, op.cit., p. 179. 
240 JEAN DE B ~ B E U F ,  cite par A. FORTIN dans las Saitus martyrs canadiens, Moatrial, 

F i b ,  1943, p. 80. 
241 JEAN DE LA CROIX, ciM par 0. PITAUD dam Chrisru, op. cit., p. 176. 
242 A. FORTIN, op.citC 



dam la mesure oi il traduit A un second de@ la mCmoire vive que 1'~glise garde 
de  llexpQience des martyrs canadiens qu'elle dlkbre chaque annk le 18 octobre. 

LE TEXTE 

"Quund commenceraije a senir er a aimer celui p i  n'a /'uuncu.s 
commencd a nous airner; er quand cornrnencerdje a me donner roralemenr d celui 
qui s'est donnt! a rnoi sans reserve? w i p e  je sois extrtrnernenr misirable er que 

j'aie fair un mauuais wage des grdces que Notw Seigneur m'a faires en ce poys, 
je ne perk pas courage, puisqu'il prend soin u'e me rendre meilleur, me 
fournissm encore de muvelles occasions de rnourir a moi-mhe et u'e m'unir 
indprablerneru d lui. 

Mon espe'rance esr en Dieu, qui n'a que faire de nom pour i'aicurion 
de ses desseins. Cesr u nous de racher de lui h e  fid2Ies er de ne par gdrer son 
ouvmge par nos lichett?~. J'esNre que vour m'obtiendrez cene fmeur de Norre 
Seigneur et qu'apres awir men4 une vie si Idche jusqu'a mainrenanr, je 
commencerai a le mieux senir. 

Le cwur me dit w e ,  si j'ai le bien d'irre employ4 en cette mission, 
j'irai er je ne mendrai par, mais je serai heunux si Norre Seigneur voulair 
achever le sacrijCce ou il I'a commenct?, er que ce peu de sang que j'ai rCpandu en 
cene tern@ cornme les shes de celui que je lui domrai de roures les veines de 
rnon corps er de mon coeur. 

Encfin, ce peuple-ld est pour moi un ipow de sang, je me suisjancP a 
lui patmon sang. Norre bon maiffre, qui se l'esr acquis par son sang, lui ouvre, 
s'il lui plaft, la pm de son ~ v q i l e  comme ~iissi our quarre nmions, ses alliees, 
qui sonr prmhes de lui. A Dieu, mon cher PPre, prier-le qu'il m'unisse 
imkpmblerneru d lui."243. 

- 

243 F. ROUSTANG, J6suires de la Noouwlle France, ("Collection Christus ", 6). Bruges-Paris, 
Desck de Brouwer, 196 1, pp. 270-27 1. 



4.3.1.2. Le genre du texte. 

I1 s'agit d'une lettre adresk par Isaac Jogues Q un de ses amis reste 
en France. Par deux fois seulement, le destinataire est interpellk dam Ie texte sous 
la forme d'une dernande dintercession par la prik afin que Ie voeu &Isaac 
Jogues se dalise. La lettre n'a donc d'autre objet que de &velopper, sous le 
mode de la confidence, le &sir le plus cher de I'auteur; un arni W c h e  "son 
coeur" en mute lib& sachant que ses paroles seront accueillies et comprises d'un 
mOme coeur. Une dmotion profon&, une vive passion Q peine wntenue, 
animent ce texte qui mkrite d'appartenir aux plus belles pages de la littkature 
spirituelle franpise. Le relevk des noms et pronoms-sujets dans le texte est 
symptomatique: pour deux VOUS, designant le destinataire, dix-sept (17) JE et 
surtout, par dix (10) fois, le sujet des honcb cEsigne directement ou 
indirectement Dieu, "Norre Seigneur". 11 s'agit bien d'une so* d'entretien entre 
Isaac Jogues et son Dieu dont le destinataire devient le tdmoin privilkgie. 
L'occasion de ce dialogue est foumie par son depart possible en mission auprks 
des cinq nan'ons. Cellesci, dont fait partie le peupte Iroquois, sont h o q u h  i la 
toute fin de la lettre. 

4.3.1.3. La methode. 

Le genre du texte se Hte B une simple analyse littQaire qui devrait 
pernettre de mettre en evidence la ternpodxtk ii I'oeuvre dam la conscience par 
laqueue Isaac Jogues appn5hende le don be sa vie. Aprk avoir analysk les 
inscriptions de la temporalitd dans le texte g&e aux verks, a d v h  et 

kvhements kvoqub, l'dtude s'attachera h rnettre en evidence les wactkistiques 
rhdtoriques rnajeures et la dynamique du texte avant de dhminer les axes 
temporeis qui ordonnent le texte et en suscitent le sens. 

Les verbes et les adv&s sont les premiers indicateurs temporels 
d'un texte. 



4.3.2. I .  Les adverbes. 

Deux grands groups d'adverbes amplifient le texte. Le premier 
accentue ou manifeste le caractke passionnk et l'ambition spirituelle dtIsaac 
Jogues que rien ne saurait satisfaire sinon l'absolu & Dieu: "roralement", 
" e x r r ~ m " ,  "ittr@ab&?nt?~: etc. Le deuxi&ne groupe est wnstituk de 

quatre adverlxs de temps: " j m i s " ,  "encoren, "juques d mintenant", "enjin". 
Le premier de ces adverbes qualifie par la dgative l'a-tempmlitk de Dieu alms 
que les trois autm determinent et scandent le pass& le pr&nt et I'A-venir de la 
vie de l'auteur, le dernier, enfin, mignant A la fois, par la fcmne, la fin de la 
tern et, par le contenu, les circonstances qu'il pressent &re le tame de son 
existence. 

Par les seuls adverbes, deux temporalit& apparaissent. La premike 
est celle du temps & la succession, du devenir, temps tinhire sand6 par les trois 
extases du temps, Lieu du changement, du rnouvement, du proes, lieu de la 
pens& de la mort comme terrne, comme butoir ou wmme horizon. La seconde, 
paradoxale, est comme un dkfi au temps, une tentative & pnser selon un non- 
temps: tempdi tk  qui rdsiste ii I'hanescence et qui, par I& est une transgression 
de toute temporalit& appmhe apophatique de l'kternitk du Dieu auquel il croit. 
Ces adverbes &t donc une tension et une dynarnique pmpm aux textes 

spirituels. Les bonds le confirment. 

Sur cet exemple, on per~oit comment, p u  A peu, les analyses 
pennettent ck r e p h  les signes de I'originalitt des textes: ici une tension telle 
entre dew temporalitis, qu'elle invite ii la transgression. Ce sont de tels indices 
qui alertent le chercheur sur les pisks A suivre pour d b u v i r  le repaire ck la 
temporaiid convoitk 



4.3.2.2. Les verbes. 

On retrow aiskment dans les temps et tes modes des verbes les 
inscriptions t e m p f l e s  deji relevks g&e am adverbes; pass6 (pa& compod), 
@sent et fum alternmt pour d h k e  soit I'existence cllsaar: Jogues soit les 
hauts-faits amibub A Dieu. Les verbs sont en ghhl B l'indicatif; les quelques 
formes subjmctives crmesponQent soit il l'ultime souhait exprim6 en conclusion 
("qu'il rn'rmisse"), ,t il I'incise chargk de porter un jugement particulikement 
et exagM~nent &he sur les actions pas&s dlsaac Jogues et sur son &tat actuel 
& @hew ("Qwique je sois e x n m m  mis4mt,le et que j'aie far un mauyais 
usage des gdces. .. 7. 

Il stagit toj'ours, dam chaque h d ,  d'une construction mettant en 
relation, voire en cornparaison, des oeuvres U I a c  Jogues et des actes divins. 
Cette structure a pour dfet de sens de montrer d'une part la foi dam la prksence 
permanente, paliente et aimante & IIieu*d4 queLP que soient le pass6 et le p r h t  
de son serviteur et, dtautre part, & supposer &ux tempurahtes ou plut6t de 
traverser l'une par Itauk; la temporalit6 kvdnementieile, historique, linwe est en 
permanence accompagnk et rejointe par ce qu'on pourrait ;n&aphoriquement 
appeler le temps de Dieu qui rend possible sa pnknce par la gratuite de ses 
prksents ("gdces: "occasions ", " soins ", "don s m  r&em "). 

Les vaixs au futur, jamais attribuh I Dieu, expriment directement le 
souhait et I ' e q h c e  & l'auteur ainsi qu'une vision anticipde des 6vhements 
venk "Simietje ne miertdrd par". Cette prhsion pawque, dam la sobriCte 
et le raccwrci de son expression, dhote avec fkmeur et fkmetk que "son hem" 
est proche. L'autre futur, avec lequel il faut mttre cet enonck en rapport direct, 
donne sens cette ultirne et fafak mission: "k semi heurelrx.. ". Isaac Jogues 
abandonne ce bonhm au bon vouloir de son Dieu; &range rapprochement entre 

244 En d& &nenle ies actions divines smt ici expcimees au pdsent. par trois fois seulement 
au pad. IA pmi&c fois (2dui qrci n'a jumuir comnrmcP d nour aimer"), il s'agit d'un 
faux p a d  puisque pr le sens du v e r b  et sl forac negative, 1 a pour e f i t  de montrer qu'il 
est impossible & ph de Diw autmmnt que bps un temps qui n'a jamais commend et 
ne finin pas. Ln dun ib  fob rsi NomScigll~~lr w h i t  d e w  le sacrijice ou il l'a 
cxmmdg' 1e sujd est expRssement ~ ~ g n e u r ,  ccUe expression plus familihe 
h q u e  h COQSd- q u k  Jogues avmt & h pdsence de Dieu lors de son "premier 
martyren. LP tmisih fais, le verbe au pass6 r-.qui se I'M 4cquis jmr son sangn) fait 
diffctemmtallusion~teCitdelaPassionduChiia 



la certitude intkrieure ("Le coeur me dir")eet la lib& souveraine de la voiontk 
divine en laqueue "il es@nn. Son coeur sait d'un savoir qui ne saurait Ctre 

prouvb rnais d'une certitude kpmuvk dam l'eqhnce obstink & ceux qui se 
went aim&, croyant ou sachant dam la foi qu'en toute leur vie, c'est I'arnour de 
Dieu qui est A l'oeuvre. 

Les trois autres verbes au futur introduisent un souhait sous fane 
inmgative ou affirmative; dans les trois cas, le verbe "comme~er a" annonce 
un ou plusieurs inhitifs qui traduisent dans leur nuditi I'objectif unique d'lsaac 
logues et I'borizon jamah && de sa vie spirituelle et pratique: 

"Quand commencerai-je a servir er a aimer (.,.). " 
Quad commencerai-je a me donnet roralemenr (...I." 
Je comnwncerai a le mieux servir. " 

L'analyse reviendra sur ces dNtitions significatives. Les verbes 
presentks comme des synonymes sont rejoints par les autres infinitifs du texte: 

"nwunr (a soi)", Wckr (d'4twjdele) (de ne pas grirer) ", "are employ4 (en cene 
mission)". Tous ces verbes relevent & I'image du senireurJTdPle qui aime son 
maitre au point de donner w vie. En ce sens, ils font kho aux aums infinitifs qui 
qualifient taction divine dam la vie de son serviteur: "aimr", "rendre meilleur", 
"'umir l'occasion ", "unir a h i  ", "achever" 245, mais ces v d e s  relkvent aussi de 

l'image du serviteur souffrant, donne, livrd, victime sacrificielle offerte B Dieu, 
qui est I'image m&me du Ch~ist2~6. 

Ainsi, comme le sugghaient les premiers elements de I'analyse, le 
texte est bien la confidence de ce qui est v k u  comme un dialogue spirituel enm 
Isaac Jogues et son Dieu, au coeur d m e  de sa vie concdte. Interkent et 
s'entrecroisent deux temporalit& qui se renconmnt dam le quotidien de 

- 

245 "Achever"; il faut replacer cr  vabe clans son contexte pour constater la syrnZrrie dzs 
hm&. 
"Je semi heureuxsi Notre Seigneur vouhir achever le sacrifce od il l'a comrnenc& (.. .Iw, B 
mettre en rapport avec 
"Quand mmencerai-je d uimer c h i  qui n'a jamais commend d nous aimer (...I?* 
mduisant ce rapprochement, Celui qui nous a toujours aim& aim4 depuis toujours, m'a 
a i d  particulihamt ea commenqant en moi le sacrifice (don de ma vie, don dr mon 
saB. 

246 Le paralPle avec IGNACE d'ANTIOCHE s'impse. 



l'existence du missionnaire lorsque les actes d'Isaac Jogues sont, par ieur 
intention et leur disation, des dons de soi qui participent de Itessence du don 
divin c'est-&-dire, dam la perspective spirituelle, lorsque Dieu agit en hi: 
n'espke-t-il pas qw Dieu achhe en lui ce qu'il a commend? Comment Dieu 
put-il B fa fois avoir "commend en Isaac un sacdice" et "ne jamais avoir 
commend B nous aimern? Ce paradoxe, qui est contradiction dans le champ de la 
logique rationneile, est l'expression, dam la foi, du my&e de 
I'Incarnation/Redemption. L'kmitk de I'amow de Dieu se fait chair dam les 
actes d'amour lies la prMtt5 d'une vie humaine. S pontankment, Isaac Jogues 
prend conscience de ce qu'il vit et & l'oeuvre de Dieu en lui selon les deux 
registres que k texte tient ensemble et dont les v a k  rendent compte. Le 
ruujours de Dieu se Fait naimmcrm de I'hornme, pour I'homme qui I'accueille 
dans son present et sa Liberte. D'oii l'emploi de verbes qui sont tous B la frontitire 
t h e  qui d p e  changement et nonchangement; commencer, espirer, traduisent 
A la fois un changement et une permanence puisque ce qu'on commence est deja 
la, ce qu'on w e  est d6jA Mid. Le v e r k  aimer est trb significatif de cette 
riches, de cette polydrnie et de cette ambivalence aussi, de cette transgression 
de routes ies mesures faites selon le temps des successifs et du devenir. En 
aimant, on devient ce qu'on est. En meme temps, on n'en a jarnais fini d'aimer, 
ce qui revient B dire qu'on n'a jarnais commend B aimer vraiment Alors, il ne 
faut pas s'6mnner que la lecture spirituelle qulsaac Jogues fait spontankment de 
sa vie, soit articulk selon des axes temporels diffgents. Cela se retrouve dans les 
Mnements &q&s dam le texte et la manike de les dvquer. 

4.3.2.3. Les evknements dans le texte. 

Dans un texte, l'kvknement est g6ndralernent ce qui est racontk; on 
p u t  dire encore qu'un fait devient Mnement lorsqufil est raconti et rqu comme 
tel, donc reconnu. P. RICOEUR Weloppe magistralement ceae nui'ssme au 
sew ou cet avhement du sens dans le texte &jil citd qu'il ansacre au rapport 
entre Mnement et sens. Se demander quels sont les Mnements pdsents dans le 
texte revient B cherck  la trace & quelque &it, mhe bref ou elliptique. Or ce 
texte ntest pas d'abord narratif; il &t des &tats & h e ,  formule des souhaits, 
M t  des espdmces ou pork des jugements sur la vie pas& de l'auteur. Telle 
est la forrne que prend d ' h d  cetk kttreconfidence adre& B un ami. Cette 



lettre ne peut pas btre spontaniment perpe cornrne un rkit, comme l'histoire 
d'une tranche de vie. Une lecture plus attentive permet pourtant de relever dans le 
texte tous les bgddients nbssaires pour constmire le k i t  mbtaphorique d'une 
histoire d'amour. Ces klkments (personnages, lieu, action) sont contenus dam les 
deux derniers paragraphs; le cadre spatio-temporel est @is ou aid ii @ser: 
le lieu ("en ce pays, en cette terre"), le temps (celui de la mission; la iettre est 
&tie). h s  personnags sont particuUrement rnis en tvidence: le narrateur (Isaac 
Jogues) et un peuple -is ("ce puple-kn, la nation hquoise). L'intrigue est 
dejh cornmen& au moment oii la lettre est M t e :  

Acte I : "J'ai rtpondu du sang en care terre", ce qui fait que "je suis 
jbce*" ii ce peuple. L'intrigue est donc une inrigue mureuse oil le premier 
rituel d'union, la promesse, a 6td scelle par le sang. 

Acte II: Le texte laisse supposer qu'un des personnages s'est kloigne 
de son fiancd et souhaite retourner p&s de lui (yirui" marque une phpc5tie). 
Commence alms la partie imaginke (actes futurs et dknouement). 

Acte III: "Je lui dowrai  le sang de [owes les wines de mon corps er 
de mon coeurn, ce qui revient ii sceller l'alliance dkfmitivernent dans des noces 
dkji nklisks en e-ce ("ce peuple-lu est pur mi un Ppnux de ~ a n g " 2 ~ ~ ) .  

Bnouement heureux: "je ne reviemimi par" mais "je serui heureur". 

Cette dramaturgic recunstruite est donc une histoire &amour dont le 
dhouement heureux d e n d  du sacrifice consenti par le "h&osM, le don total de 
soi, synonyme d'amour, d'acte d'amour parfait. Or 1'etude des vertKs a mend 

que, pour l'auteur de la lettre, la consommation de ce sacrifice ne d@end pas du 

hhos mais d u n  autre personnage ajoutk en sur-impression i Ithistoire qui en est 
le vQitable maitre d'oeuvre et de la volontk de qui tout W d :  "Si Norre- 
Seigneur wulair achew le sacnjice oci il ['a comnce'". 

Cette intrusion renvoie A ce qui est dit du Seigneur dans le texte. Mais 
d m  quel n'est pas notre Ctonnement de constater qu'il est possible de trouver, B 
un deuxihme niveau dans la m e  du texte tous les &men& nksaires a 

247 Par un processus semblable B celui qui jaillit sous la plume dr Pascal, I. Jogurs fait 
siennes ces paroles de la Bible (Ex. 4, 25): "Ce puple esr pour mi un k p u x  de sangm. 
On est doac renvoy6 necessairement A phtsieurs niveaux de rt?ception possiblrs du textr. 



Ir4aboration d u n  a m  rkit, une autre intrigue amoweuse. Le lieu est le meme 
que le @&nt ("en ce pays", "& il l'a commenci"); le temps est inscrit dans la 
dynarnique counmencer/achewr. Les personnages: ie narratew (Isaac Jogues) et 
Dieu, Norre Seigneur, m r e  bon maifre. Li aussi, Ifintrigue a commence avant la 
&action de la lettre. 

Acre I: "Norre-Seigneur m'a fair des gmces en ce pays (...) a 
cornmemi le sacnjice". On a pu voir dam le premier & i t  que ce sacrifice 
cornmen& revenait B se fiancer au peuple. Or de ce peuple, il est dit que "Norre 
Seigneur se l'ait acquis par son sang". Notre Seigneur a rachetd ce peuple et, par 
I& a pu le donna comme fiand au narrateur. Ce qui revient ii dire que, pour que 
le premier &it puisse se contruire, la rkfhnce a un acte fondateur est ntcessaire, 
acte archaique: le rachat du peuple par le sang du Christ. Notre Seigneur amt 
cornme le Miateur tout-puissant par qui la pmmesse du premier & i t  devient 
possible. 

Acte 11: "Notre Seigneur fournit de wuvelles masions de f...)", 

enue autres, celle qui permettra A Isaac Jogues d'aller vers "ce peuple-lu", c'est-a- 
dire selon le premier &it, de mourir, et, selon le deuxieme *it de "murir u 
mi -mhe  er de m 'unir a lui ". 

Acte III: Ceae occasion, si elle est saisie, devrait permeme Notre- 
Seigneur "d'achever le sacnjice ou if l'a coll~l~mi?' et ainsi, 

Acte IV: parce qu'il "s'est donne' a moi sans risewe: de "mhir  a 
lui", moi qui me serait maintenant domk a lui sans *serve comme victime 
sacrificielle. Le dhouement est donc heureu puisque le souhait ditkre d'lsaac 
Jogues est d'&e uni "ime'parabkm~1 a lui': 



La correspondance est evidente comme le montre le schCma cidessous. 

1 Re'cit I Rdcit II  

Lieu 1 'en cene rerre " "en ce payw 

I ............... " ........-......-... ............................................................................................................. :..- .......... .... ................................................................................... "oli il 1'0 commence'" 

(de la date tie la lettre jusquqh 1 Temps intervalle entre 

I la mort du narrateur) commencer et achever 
perSomgesl !'Jew (narrateur-Isaac Jogues) " Norre-Seigneurw 

i "Ce puple-id " (Iroquois- 'Je " (mteur)  

I I cinq nations) (peupld I 

Tableau XI. Les rki ts dam la l e m  d'Isaac Jogues ( 1 ). 

~ntrigue / R k i t  I 
P....... -..---- 

Acte I I "ce peu de sang qte j'ai re'pandu en 
i / cene rem" 
i ye me S U ~ S  ~ M C P :  
i I fianqiilles, promesse d'union 

Acte Ll j Wision-souhait de retourner a u p h  
1 
i CJU f i c e  
1 "firai" 

".....-.............r.....-...........rr+.rr.-...r.....~...r.....~........ r...." ............................................................................. 
i 

Acte III j "Je lui donnerai le sang de toltres les 
I 

! veines de mon cotps er de mon coeur": i 
1 Cpo~~~ailies r4e11esr, uccumpiies 
I 

--- Rdcit I I -......--. ... 
"I1 m'a fair des @ices en ce pays" 
"(Notreseigneur) a commence' I t  

sizcnj7ce " 
Par son sang verse', N-S a permis les 
fianpilles dIsaac Jog ues 

"Norre-seigneur me fiurnir de 
nouwlks occasionstt 

"None-Seigneur p u t  ache wr k 
sacn$cen 
c'est A "lui" que le sang est donne: 
"qu'il m'urrisse inse'parablemenr ti lui " ..-.... ............ "*........."-.-"... -.-..- .... ........-........ .......-...... 
"Je serai helmux" 

Tableau XII. Les k i t s  dam la lettre d'Isaac Jogues (2). 



La tentation est grande d ' e  IA cette partie de la recherche et & 

reconnar̂ tre, dans cek p m & e  inclusion de f i t s ,  les caracukistiques de 
I'exphience ktudik. Cette trowaille n'est pourtant qu'une premik ktape. En 

rester lit serait oublier & s'inten~ger plus radicalement sur les conditions requises 
pour que cette inclusion soit intehgble. Il faudra alm tenter de remonter jusqu'ii 
une n5fhce plus "eq$obanten: &he archblogique aussi dklicate que & tenter 
de retracer le texte originel sur un palimpseste. 

Cependant, il hut aner plus loin que cette premik correspondance. 
Ces deux &its dtalliance, d'6pusailles ne so t  pas clos rur eux-memes. Qu'il 
s'agisse des noces d'lsaac Jogues avec le peuple Iroquois ou & celles & Notre- 
Seigneur avec Isaac Jogues @roclamees des le premier paragraphe: "if s'est 
do& b moi sans r&rw"), awun de ces &its n'est autesuffisant, bien que 
l'ecriture de i'un soit dkrmine par I'affmation de l'existence & l'autre. Pour 
qu'ils soient efficaces, &disables, ils requibent une rkfhnce ptesuppo&, 
seulement k v q &  en filigrane: un amour de Dieu tel que Notre Seigneur se soit 
l i d  ea sacrifice sanglant afin de scella une alliance nowelle et definitive. Il 
s'agirait lii d'un trOisii3me rkit plus originel, plus archaique encore que le 
deuxieme et qui rend possibles les d m  autres &its. A cette lumi&e, le deuxieme 
recit -1 comrne la rhlisation de l'alliance clans le coeur d'Isaac Jogues. Ce 
k i t  principiei correspond aux &i ts  hangtliques du double Mnement pascal. 
Les deux premiers tecits le rklament, l'exigent meme: quelques phrases du texte 
wnt comme des b r & b  owertes sur cet Mnement fondateur: 

"celui qui n'ajamais comrnenct a nous aimer"; 
"c'esr h now de hi &re fidPlesw; 
"none bon r n a h  qui se 1 'esr acqh par son sang "; 

oieum. 

Il est zemar~uable que ces owertures concement le NOUS, 
communaute des myants, certes, mais bien davantage l'humanitk entibe 
(premike phrase) dt mute &mite dont le peuple iroquois fait partie; sinon, 
comment comprendre que "hbne-Seigneur se soit ocquis ce peuple par son 



sang? L ' h h m e n t  qui est dvoqu6 l A  transcende le temps et I'espace tout en &ant 
inscrit dam le temps d l'espace pare que lit au sang d'un corps prkis, celui de 
Jesus. Pour Isaac Jogues, l'humanite entih a t% rachetk mais dans la 
singularirk de chaque existence. D ' d  la proclamation d'Isaac Jogues: "I1 s'est 
do& h mi sans &wem et, plus loin, celle qui afhrme le rachat du peuple 
iroquois. D1o& aussi, cette union dans l'6temirk & ceux qui ont reconnu cette 
b o ~ e  nouvelle. A stm mi, Jogues donne renb-vous dans leur 
communion "d Dieu". 

A kt question de savoir quels sont l a  bhments qui hahitent le 
texte, force est Qac & reconmilre trois niveaux, trois ordonnances 
Mnementielles possibles, selon un m h e  arch- celui des noces, de 
i'alliance, de l'union. Ces trois kvhements appartienneat B des ordm diffthts: 
l'ordre pmtique & la mission (les noces d'Isaac Jogues avec le peuple vers lequel 
il va et pour 1-1 il donne sa vie); l'ordre spirituel (Tunion intime de l ' he  
d'Isaac Jogues et de son Dieu qui requiert de mourir B soi-m8me); enfin I'ordre 
kQygmatique & llAlliance & Dieu avec l'humanit6 nouvelle par la mort, le sang 
v e d  du Christ. 

Tout biuement est mesd B cette aune, celle de Itamour sans risewe 
de Dieu pow l'humanid de tow les temps et de tous les Lieu, alliance chaque 
fois renouvelke, pour chaque $me appelk B la recornhe et B "lui &mjdP1eu. 

Ainsi, on peut dire que la ternporah~ majeure qui permet B Isaac 
Jogues d'accueillir le &l et & lui doma sens (en particulier de domer sens au 
don de sa vie) est spirituellement lik B celle & l 'Incamatio~mption, celle de 
Jhs-Christ que les premiers chetiens recomaissaient comme le seul martyr 
vetitable dont tous les autres participent On comprend &s lors que tout, dam la 
prise de conscience dlsaac Jogues, soit spirituali&, c'est-&-dire port6 B un niveau 
de com@hension qui est celui de la foi, qu'elle se rnanifeste par la relation 
personnelIe B Dieu, dam l'affirmation du K&ygme, ou dam la relation de 
l'humanid B Dieu. Et le don & sa vie est en soi une confession & foi, acte ultime 
de I'annonce du kiqgme. Il est en meme temps aman inconditionnel pour un 
peuple qui est l h g e  de l'Epoux, celui a qui il a donne sa vie par anticipation. 



Comment s'effectue la memoire de cet kvhement fondateur? Le texte 

mnd de lui-m&me: par des actes vkus cornme renses  amoureuses au don que 
5ieu f%t de son amour. Chaque acte est rqu comme une occasion de s'unir A hi. 

h terrne occm'on est ici remarquable; il correspond au sens du mot grec: Mms, 
le moment 00 jamais, le temps favorable. Le @sent est accueilli comme un 
p r h t ,  une gr ik  que Dieu fait de I'unir A hi. Mais il est des actes privilkgies, 
ceux de foi et d'eqxknce par lesquels l t h e  recomait le Dieu auquel eile 
abandonne librement son vouloi., et les actes d'amour, celui du don de soi, par 
lesquels I 'he  meurt P eUe-mCme et l'etre tout entier stoftie mmme victime avec 
et comme le Christ Dans son coeur et dans sa chair, il Edit &moire de 
I'evhement fondateur. 

La vie toute entibe d'Isaac Jogues est ainsi habit& par une 
tempo tali^ nuptiale et pascale qui lui donne de tout accueillir comme une @ce, 

un c a h u  de noce. 

4.3.3. CaractPristiques rhProriques rnajeures et dynamique du tern 

Une analyse rhetorique confirmerait aidment ces prernibes 
remarques. C'est le cas en particulier de la rythrnique du texte scan& par &s 
rkpdtitions de phrases, de mots, & verbes et par les effets de sens induits par les 
images. On ne retiendxa que les plus &dates. 

4.3.3.1. Les r@titions. 

Ce qui frappe d'abord dans le texte, c'est la reprise en doublet de 

dew t5nonc& ew-memes structm5s en parall&les: 

1 hm&: "Quand commencerai-je d aimer - 
celui qui n'ajmuis comncP a nour aimer? 
Quad commencemi-je ti me donner totalemem ti 

celui qui s 'est don& a m i  sans rberw ?" 

Et plus loin, la reprise de la mCme i d k  "Je commencemi a le mieux serviru. 



-&E &on&: (l'occasion ) "dp m'unir inif4parablement d 11ii" 
"qu'il m'unisse inse'parablernenr a lui". 

Ces r-titions permettent d'articuler le texte en deux parries. Le but, 

l'ambition dlIsaac Jogues d'une part et, d'autre part, Ifunion totale et definitive 
avec Dieu, Notre Seigneur. Ce voeu termine la demik partie du texte et, avec 
elk, la lettre. Cette dernikre partie, &vantage consac& A la mission c o n d e  
quril e q k e  ruiser, ne lui fait pas oublier quel est l'objectif de toute son 
existence, objectif nuptial, d'une nuptialit6 quasi mystique mais dont les moyens 
pour Ifaneindre sont tragiquement realistes: verser son sang n'est pas ici une 
image. Le theme de la demike partie de la lettre boque ce nklisme et ce don 
ultime. 

La premih partie du texte, au conmire (la deux premiers 
paragraphes), insistait sur les souhaits quasi impatients de I ' h e  d'Isaac Jogues. 
EIie est c o n s a d  i esquisser le cadre spirituel de la vie d'une h e .  I1 est don  
logique de Fetrower au coeur de cette description le voeu spirituel qui clbture et 
met un point d'orgue A la missive. Ainsi, en terminant le premier paragraphe, 
"m'unir insipamblemem a lui" reprksente I'axe de la premike partie autour 
duquei s'ordonne les deux premiers paragraphes. Cette premih partie est h i &  

par la repetition d'un meme souhait impatient et passiom6: "commencer a servir 
le Seigneur ". L'architecture et les pointes maitresses du texte s'organisent donc 
selon une structure simplifike, schCmati& ainsi: 



Quand commencerai-je 1 servir 

i (don et amour & Dieu) 
I 
i (impatience B aimer et ii se donna) 
1 
i M'unir inst!parublement a lui 
! 

i Je commencerai tl le mieux servir 
I 

Tableau XIII. Structure du texte dlIsaac Jogues. 

Le coeu. qui est aussi le sommet du texte exprime un desk et une 
volonte passionnes qui ne peuvent se rMiser qutau-delk des limites de Itexistence 
terrestre d'Isaac Jogues. L'union totale au Christ suppose I'union A sa divinitk et 
k son eternite; d'oh la perspective eschatologique et la transgression des schemes 
temporels habituels; d'oh la d i sp rwon  entre le voeu et le powoir de le rhliser 
qui, pour Isaac Jogues, n'appartient qu'i Dieu. Cette disproportion est 
m t e m e n t  &oq& par l'incapacite P seulement "commencer a aimer er a 
servir". Pour le futur martyr, Dieu "nous aym 4ime' & pmier", et cela d'une 
prioritk abwlue p c e  qu'intemplle, personne ne p u t  payer sa dette de 
reconnaissance ni mkme commencer P le faire. Deu a we &emit6 d'amour 
d'avance sur l'humanid et chaque homme. Mais il donne de powoir &e 

serviteur de cet amour en participant au don qu'il fait de hi-&me en tant 
qu'homme-Dieu (sang verd). Cette impuissance tient aussi A la disproportion 
dans I t h e  #Isaac Jogues lui-&me entre les Emitei i n h h t e s  A sa nature & 

atatwe et l'illirnitation audacieuse & son voeu. On polrrrait quasiment dire que 
I'union qufl souhaite s d t  contre nature s'il ne myait que Dieu lui-&me la 

rend possible en venant en lui (les g r k s  accordks) et en Itassxiant i son amour 
(achever le sacrifice). Cette impuissance prociamk ne le cunduira donc pas au 



cksespoir mais au con traire A I'es@rance en Dieu seul @me #). On pense h Jean 
de la Croix! Cependant Ite@rance pork sur deux plans: le plan naturel, 
historiquement mesun5 dans un cadre spatio-temporel ckmink (pouvoir servir 
sans giter l'ouvrage de Dieu) et eqhance de I'union dans la vie Cternelle. LA 
encore, deux ordres s'enaecroisent, celui de la mute puissance d'un Dieu-Amour 
&ernel et celui des limites, &s faiblesses, de la mi* cfe I'homme iiw6 A lui- 
dime; de nombreuses figures oxymoriques contribuent h cet effet de sens: 
les rapprochements quand/jms, commencer a aimerlamer sans rkse~e,  par 
exemple. On a pu trouva &s paradoxes analogues dans les textes & Pascal. 
Mais il existe une passerelle, une muation possible entre les deux mondes, les 
deux ordres; ce sont les dces reconnues par Isaac Jogues comme divines: d'une 
part les fmces rnises en lui par le don de Dieu, foi (fidklitk), espkmce et amour, 
d'auw part, le don qui lui est fait d'accueillir le temps pr&t comme une 
occasion (Mros), un temps de grtce, occasion de se rendre pdsent et disponible 
A la Wsence Q Dieu. La temporalite de I'homme peut Rncontrer I'kternitk de 

Dieu dam le pesent qulIsaac Jogues appelle ici l'occarion, RutQae cette 

rewontre engendret-elle justement la mpomhte propre P ce texte, deja 

rencontrk &ns les sums textes, par laquelle ce que vit Isaac Jogues peut devenir 
"expihence du martyre". I1 ne hut pas s'&onner alms de la rQ&tion psalm&& 
des wmes relevant du champ dmantique du don et Q I'arnour, &lit& qui 
tissent la pemi&e partie du texte. 

4.3.3.2. Les images. 

Deux aums n5p6titions emergent de ce texte et akn t  des effets de 
sens: le verbe servir et les images archktypiques qui lui sont associks, ceUe du 
saviteur inutile ("Dieu qui n'a que faire de now pour I'ex4cunion de ses 
desseinr") e t u t  ceUe du servireur so@m proprement biblique et dans 
laquefle la Tradition lcxonnait une figure du Christ (l'image du sacrifice identifie 
Isaac Jogues P une victime offerte). 

I1 y a lil come un gfissement, un &placement d'identitk dam le 
texte. Du serviteur au senice du %on mahen, simple participant A l'ouvrage 
divin, on passe B l'imitation du Christ dans le don sanglant de mi. Ce glissement 
s'achtve en glob dam I'identifiation P llt!pouse, deuxi8me imageclef reprise par 



le champ gmantique des noces qui Maire le quatrihe paragraphe du texte. Les 
termes sont diiects: t!poux, Janc4 union ins1parable; ils font tkho 8 d'autres 
m e s  phents dam la premihe partie: aimrl don de soil uni imepar46Imm. 
Ltimage de I'alliance est Cminemment biblique mais eUe staccomplit &s 
pdcidment comme alliance nouvelle par le sang du Chris accomplissant 
jusqu'au bout dam sa chair de serviteur muffrant et nhhsant la volonti dtarnour 
du Pke. Les &ux images se superposent ici et invitent, une fois encore, a 
reconnaiae dans la M k n c e  au m y s b  pascal et 8 la m i o n  du Christ la m e  
kvthementielle, donc temporelle, du texte. 

L'histoire pas*, @sate et B venir &Isaac Jogues est configu* 
par lui h partir de cet hhement qui, seul ii ses yeux, peut donna sens a tout 
Mnement de sa propre vie. L'histoire est une Histoire Sainte et la sienne 
I'histoire de sa sanctification jusqu18 Itunion eschatologique, dkja vkue en 
espthnce, dans tout acte de fidklid h la volonti ck Dieu sur lui. 

4.3.3.3. La dynamique du texte et les axes temporels (synthkse). 

Dans la premiQe partie du texte, l'impatience manifest& par Isaac 
Jogues A aimer Dieu n'a d'6gale que la claire conscience de son impuissance i 
commencer 4 le &her. La prise & conscience de la mi&, du n h t  humain, 
rendue possible par la cornparaison absurde avec l t ~ 3  de Dieu (tout rapport 
dtune grandeur quelconque A ifinfini renvoie au n h t )  aurait pu engendrer une 
opposition statique entre deux mmdes d c h e s .  Pourtant, llimp&ence B airner et 
I'esphnce de pouvoir y atteindre sont, pour le locuteur et suppodment pour 
I'interlocuteur, ni absurdes ni wines. II y a donc une dynarmque inteme au texte 

qui est nndue par des verbes & changement, "Commencern est le plus manifeste, 
mais aussi "espPrern, "priern. Dans le texte, cwce dynamique met en s&e deux 
petsonnes, non seulernent Isaac Jogues mais aussi Dieu qui "prend le soin de le 
rendre naeilleur", qui "se donne ", qui "(lui) fair des grdces", etc. 

Le point de rencontre entre ces deux mondes est rendu possible par la 

&tion d'un temps particulier qulIsaac Jogues appe11e "marion" et que les 
textes bibliques &pent sous le nom de korms, le temps opportun, favorable. 
Dans le Nwveau Testament, il culmioe justement dans I'heure de la rMlation et 



plus particulierement dam I'heure de la mort du Christ OCI I'alliance se noue et 
s'accornplit. Ici aussi, l'occasion suprkme, celle des noces, de l'alliance, de 
I'union in-ble est la mort, mort spirituelle (mourir d mi-m2me), mort 
physique (sang wm! de tows les wines du corps er du coeur). La mort, butoir 
de nos timites humaines est convertie en "occasion" de s'unir au Christ. 

Ce qui p m e t  cette victoire sur la pew de la mort est une fois encore 
la &moire vive, le mtmnial& la mort du Christ. L'axe de ce texte semble bien 
Ctre la Passion amoureuse du Christ. C'est B partir & la aussi, que pourrait &re 
endapercu le v&itable axe du temps qui structure et rend possible l'exphence 
d'un martyre qui est cony comme le lent apprentissage & se d@atu & soi pour 
aimer totakrnent. Martyre et noces se confondent, noces eternellement fbndes 
puce que fertilih par ie don pascal accueilli sans r h m e  par la lib& d'une 
h e .  



I1 est aid de constater i quel pint le chantier ouven sur le site "Isaac 
logues" met au jour des temporalitt!~ identiques ou, du moins, semblables B celles 
que les a u m  travaux ont lais& affleurer; au point qu'on p a t  se demander si ce 
court texte ne pmte pas le tout de l'exprience chdtienne, tant il est vrai que sty 
retrouvent des 616ments qui avaient 6tk d&mhants aussi bien pour les textes 
relatifs aux exp&iences mystiques que pour ceux qui traduisaient I'exphence du 
repas eucharistique. En fait, dam leur singularitk, chacun de ces sites est habit6 
par ce qu'on appellera, A ce niveau de la recherche, une forme d'ordonnance 
spirituelle commune, dont on persiste B penser qu'eIIe est schdmatisk par une 
mCme et unique temporalit& 

L'approche entreprise sur le site "Isaac Jogues" a permis, comme 
pour la autres sites, de deblayer le terrain en isolant Ies seuls lieux oil d'ultimes 
fouilles auraient une chance de reviler cette temporali3. Comme pour les autres 
textes, ces lieux sont de deux ordres: d'une part, des actes de langages majeurs, 
particulihement remarquables par les actes de dfkrence qui les rendent 
intelligibles, et, d'autre part, des dkplacements (incongruWs syntaxiques, 
glissement de refirences, rupture dam le rythme, paradoxes, inclusions subeiles 
de &its, etc.) qui sont autant d'inscriptions d'une temporalit6 en rupture avec les 
autres temporalitis, aidment repkrables dam le texte, mais dont on ne peut dire 
d'aucune qu'elle schimatise le texte et le rend intelligibk 

Ainsi, ici comme sur les autres sites, les indices sont suffisamment 
nombreux et constants pour justifier et baliser d'ultirnes &marches. En ce sens, 
une demibe appmhe pragmatique des actes de langage majeurs cl6turera ce 
chapitre, dm que le pmbkme de I'higmatique ordonname des textes sera 
largernent repris dans le chapitre suivant. 



4.4. Le temps du rimoignage. 

4.4.1. L4 remps de la passion du Chrisr: Ignace d'AmRnoche . 

Les analyses ont longuement insisti sur Ie fait que le texte dlgnace 
d'Antioche est une lettre, et qu'en ce sens, on peut le cunsi&er comme un acte 
de langage global au@impLicatif et pafonnatif don! le rnarqueur de force 
illocutionnaim est le wrk Cnire: "Moi, jtPcris d routes b ~glises". Il est a id  de 
retrouver la forme gkn&aIe sous laquelle on p u t  schhatiser un acte & langage: 

E = C (  L: F ( R,P 1 
1 

A 
I I I P  I 
Le texte Ignae j'kris I les kglises 

contenu propositiomel 
qu'on peut exeraire sans 
tenir compte de F. 

Les analyses ont kgalement montrk que p est un ensemble 
extrkmement complexe d'actes de langage dmt on peut retenir trois familles 
majeures: 

Des -, essentiellement trois: 
- Pemenez-moi d'imirer la passion de mn Dieu. 
- Implorez le Christ pour rnoi. 
- Qw celui qui a Dieu en lui comprenne ce que je veux er qu'il air 

compassion de moi. 

Des affirmations aui correspondent II  des pg&maticms de foi: 
- Ce qu'il rnefaur, je le sais mi: m 'unir au Chrisr Jksus. 
- I1 esr bon pour moi de mourir. 
- Iksus est mon pour nous, J&us est ressuscirt! pour nous. 

' m a t  des &irs; D e s  conduites qui expn 

- Je veux tmuver Dieu (...) trouver JPsMF-Christ. 
- Je veux &re a Dieu; je veux rn'wrir au Christ. 
- Je veux &e victime o@we a Dieu. 
- le veux recewir la pleine lmierp. 



- Je veux &re un hornme. 

Si on stattache B la chronologie du texte, en tenant compte de I'acte de 
communication majeur du texte, ce qui +t d'abord, ctest un ensemble de 
suppliques: des actes de langage dont la force performative est celle de la 
demande Or ces actes muvent leur justification dans d'autres actes & langage 
qui &vent de l'expression & dkirs. Ces derniers actes sont eux-rn0rnes 
justifies par une troisi8rne m5gorie d'actes qui relkrent de la proclamation de foi. 
Avec cette troisi5me catigorie, on touche 1 la source de l'enchainernent des actes 
de langage qui ont conduit le locuteur P la production & la lettre. 

Si on voulait reconstmire ces actes de langage selon leur processus de 
corn5lations causales, iI faudrait donc inverser Itordre chronologique du texte et 
arrimer la chaine causale aux proclamations de foi. 

On peut @dement s'attacher au voeu profond du locuteur. 
L'enchainernent des actes est tout autre; la catkgorie qui exprime ses voeux 
devient prerni&e et les demandes apparaissent comme des constquences 
logiques. Reste que ces voeux ne trouvent pas en eux-mimes leur raison d'etre. 
Us sont en relation causale avec les proclamations de foi. Ainsi, le voeu majeur de 
"rmuver Deu, t m m r  Jbus-Chrisr", dam sa mise en oeuvre (imiter la wsion de 
mn Dieu) comme dam sa raison d ' k  Cje sais ce qu'il me faut) n'a & sens que 
par I'acte de foi originel du locutew. 

> i .  En partant des dernandes du locuteur. 
La demande rnajeure peut Ctre mise sous la f m e :  
Je vous demande de ne pas empkher ma mort. 

E=C(L : F  ( R , P )  A) 
I 

&rue kke I & ehcetiens & Rome communautk 
d 

auto-kffhmce: Ignace n'empkhent pas Ignaoe de Rome 
h & h A % o e :  la de mourir 
communauti de Rome 



Une telle &man& vise a Ctre rque (usage causal du langage) et 
requiert donc d'Ctre comprise. Telle est la fonction communicatiomelle des autres 
demank mdre intelligible et recevable la &man& majeure du locuteur, a& 
une compdhension aflne entre l'interlocuteur et le locuteur. D'oG l'autre 
deman& majeure: 

Je vous demande de me permettre d'4tre imitateur de mon 
Dieu. 

E = C ( L  : F  ( R, P) : 
I 1 

A) 
I 

Ignace dkre 2 La communaute permet cornrnunaut 
auto-rkfkr.:Ignace k Ignace d'irniter son Dieu de Rome 
hkthkf.:Dieu 
la communaud 

Cet acte & langage hi-meme fort complexe i n d u i t  un acre de 
langage implicite: le voeu dlgnace. Sans cet acte, la deman& serait insignifiante. 
Entre le locutew et Itinterlocuteur un lien d'affinie peut se cr&r pice A la 

rkfknce a Dieu, dfknce  suppostk de leu foi commune. On est donc renvoye 
d'une part au voeu d'lgnace, d'aurre part au lien que la communauti ek-mCme 
entretient avec Dieu. Si ce lien n'est pas semblable a celui dlgnace, aucune 
rkqtion a@ne n'est possible. C'est pourquoi, la dernike demande majeure du 
texte ne s'adresse plus A la mrnmunautk mais A cwx qui ont Dieu en eux et qui, 
seuls, peuvent adder  il la demande d'Ignace an sachant pourquoi ils y accedent 
(compassion v&itable). 

Tout le texte est t r a v d  par des actes & langage, implicites ou 
explicites, qui ont pour fonction (usage expressif du iangage) d'exprimer les 
ddsirs essentieis du locuteur ainsi que son attitude axiale. Ainsi "que rien ne 
mtem@che & t w e r  le Christ" suppose qu'il veut trouver le Christ. 

La conduite majeure d?gnace est la recherche du Christ Jbus. Aussi 
les demandes dlgnace ne sont compr6hensibles qutau regard de cette quCte 
majeure qui habite tous ses acts de langage. Mais, pour que ces demandes soient 
repa, et pas demen t  adrnises m m e  cuhkntes dam la perspective d'Ignace, 
il hut que l'interlocuteur comprenne et M v e  le lien entre le voeu d'lgnace de 



chercher Jesus-Christ et la dernande explicite de ne pas faire obstacle 21 sa mort; 
bref, qufil y ait un lien objecnx dam l'horizon de la foi, bien entendu. 

Cette domk objective qui, seule, peut le NOUS de la 
communication kussie nfest pas seulernent le but: chercher le Christ. C'est 
l'affirmation du Kegme. D'ou l'acte de rifthnce majeur qui doit rendre 
recevable la dernande persomelle d'lgnace et, iwement, )a transformer en voeu 
de mute la communautk Cet acte penr~et de passa & "je sais ce qui esr bon pour 
moin ii "vous pouvez comprendre dam la foi ce qui est bon pour moi et acckder ii 
ma &man& parce que vous aurez compris qw axWr ii ma &man& at bon 
pour vous ". Cet acte est une proclamation: 

Cje proclame que) mlui que je cherche est mort pour nous 
(je pmlame que) celui que je veux est ressuscite pour nous. 

E=C(L : F ( R  , P) : 
I 1 I 

A) 

knam mire autolef. : Ignace Chaque k ~ t i e n  
hdt15.-df,: le Christ 1'~glise de Rome 
tel que rmnnu 
dans la foi chrttienne 

Chercher et trouver le Christ, c'at le rencontm dam l'ivhement 
central & son existence qui at celui que ks cMtiens prociament et qui fait d'eux 
des chrktiens: la Passion, la mart et la risurrection du Christ. Le Chretien ne peut 
pas lir cette rencontre, sans se nier comme cMen. Ce qui est seulernent de 
I'ordre de la circonstance (Ignace est am& et doit subir le martyre) devient 
objectivement bon selon l'ordre de la certitude de foi puisque, dam ces 
circonstances, Ignace voit le moyen de truuver le Christ. "Je sais ce qui est bon 
pour moi". Quiconque repit  le Kdrygme, c'est-Mire a Dieu en lui par la 
conversion que cette dcqion suppose, peut comprendre que, dans les 
circonstances que vit Ignace, sa demande a t  ajuse B sa foi. 



> 2. En partant de l'enchafnement correlatif des actes de langages. 

Roclamation du Kwgme ,. & une affinitk 

voeu de Itimitation de la Passion + justifie le lien enne trouver Dieu et 

Permettez-rnoi d'irnita la + justifie la demande d'Ignace 
Passion de rnon Dieu 

"-9 
Demande dune vhitable 9 justifie une rdponse favorable A sa 
compassion demande 

La viritable compassion consistera non demen t  A ne pas faire 
obstacle i la mort-tkmoignage d'Ignace mais a "implorer 1e Chrisr'' pour qu'il soit 
ainsi "vMrne offene a Deu". U encore ce n'est que par le Christ que le voeu 
d'Ignace peut Ctre rqu de Dieu. Tout, y compris la volonte du myant de domer 
sa vie, doit passer par le Christ. Cene demande d'implorer le Christ fait tefhnce 
directement A la n h s i t k  & passer par le Christ pour 6tre accepti par le Rre. L2i 

encore, il s'agit dun acte edmement complexe qui engage le Christ clans son 
rapport ii Dieu; Christ, mediateur incontournable & tout rapport au P&e. Le 
sacrifice peut Ctre vain s'il n'est w u  du B e .  Dans le texte, Ie P&e mpit tout par 
son Fils. Ignace s'en remet, en apparence, P la prike de la communaute (comme 
Isaac Jogues dam le texte etudik). En fit, il &man& A la cornrnunautk de 

remettre son sacrifice au Christ pour qu'il le W n t e  au Pke. Peut9tre serait-il 
possible d'aller plus loin et, non sans audace, & rapprcxher cette demande de son 
vow d'imiter la Passion de son Dieu. Ignace rejoint Hsus par le don & sa vie qui 
est l'acte deffectuant par excellence & la Passion du Christ Mais pour que ce 
sacrifice soit accompli, il doit &e rqu du M, cornme le W e  avait rqu celui du 
Fils. En s'identifiant au Christ de la Passion, Ignace est my par le M e .  Ce serait 
donc une seule et meme &rnande que de prier la communau* d'implorer le Christ 
pour que le sacrifice soit my et & demander 8 Ia wmunautk & le laisser irniter 
la passion de son Dieu. 



Les diff&entes analyses ont dkj ii mon tr6 cornmen t la communication 
reussie suppose cornme Wnse une "vQitable compassion". La vkritable 
compassion stoppose A la cornpsion inrempestiw. Ce qui signifie qu11gnace 
attend comme dponse &lathe sa demande un acre qui apprkhende la Mii3 

selon le m6me temps qui est suppod wus tous ses actes de langage, un temps 
qui mesure les changemenu qui advie~ent selon me m b e  mesure temporelle. 
Selon le temps A Itoeuvre dam la conscience de celui qui parle ou qui saisit 
I'bhement de la mort bIgnace, cette mort sera la jerk d'un membre important 
de la jeune &he, un &hec et une injustice insupportables et, en fin de compte, la 
victoire des ennernis du Christ, ou bien elle sera accwiUie comrne le triomphe 
&@ace, son en* dam la vie et dans la Gloire, sa pleine &hation. Or le 
temps qui perrnet il Igmce de prendre la juste mesure de cetk mon (ce qui est bon 
pour lui) est celui qw Dieu h i  a donne pour le chercha et le trouver. C'est la 
tension chacheritrouver, semblable ii la tension s@aration/union Qs mystiques, 
qui indique la prknce du temps et qui constitue Ifistoire de chaque chrOtien 
comme histoire de 1'Eglise. Le chr6tien est celui qui doit 6 e  attentif B saisir 
dans le present Itoccasion de trouver Dieu. L'union accomplie, le temps n'a plus 
Q raison &&re: on entre dam la vie ... ttemelle de Dieu. Ainsi, la mort n'est pas 
ltoeuvre du temps. I1 faudrait plut6t dire, il la rnanike &s spirituels et @Isaac 
Jogues: tant qu'il y a quelque chose en moi qui doit 6tre dom6 par amour, le 
temps est nkcessaire. Le temps, c'est Itoccasion du don qui est la voie royale pour 
trouver Dieu par* que c'est la voie du Christ. La vie du Christ Jhus est tout 

entibe vouke au don. 

4.4.2. Le temps des nuces: Isaac Jogues. 

L'&u& & ce texte a mend qu'il se @sit aidment a des analyses 
de type rhtorique ou narratif. Cependant, trois actes de langage majeurs 
permeuent & rendre compe & la manieR dont le scns starticule dans le texte. 

Une b&ve analyse & ces actes montrwa P quel pDint la pragmatique mise en 
oeuvre ici est proche de celles que nous venom & meme en hidence dam les 
autres textes, tout particil&ement la lettre dlgnace et les textes mystiques. Mais il 
faut tout d'abord s t d t e r  sur I'acte premier qui est I'kiture de ce& lem. Isaac 
Jogues dome la clef de la raison #&re & la letme lorsqut'il implore son ami de 
"prier Beu pour lui : Ceae ultirne &man& reprend une autre priae, au coeur du 



texte: "J'espdre que vow rn'obriendrez cene faveur de Norre Seigneur". On pense 
ii Ignace demandant A ia communautk de Rome d'implorer le Christ pour hi. LA 
encore, pour que l'arni &Isaac Jogues accede B sa demande, il faut qu'elle soit 
rque dam toute sa signification. Ce qui importe d'abord n'est pas l'acte de 
demander (nous verrons qu'il est un &Mf) mais ce qui justifie cette demande 
et qui lui donne sens. Cette signification est port& par l'articulation de certains 
actes de langage qui sont wmrne les pifiers pragmatiques du sens du texte. 

Tout le texte est port6 par la tension enm l'acte d'amour de Dieu 
( "Celui qui n'a j m i s  cownenci a m'aimpr..,celui qui s'est do& d moi sans 
riserve") et l'esphance dtCtre "wri insipamblemen! a lui". Entre ces deux pdles 
existentiels de la vie dtlsaac Jogues, les voeux d'Isaac: "Qua& mmmencerai-je a 
senir er d uirner, quatad commencemi-je d me donner..,commencer u 1e mieux 
servir. ..que Notre-Seigneur ah& le sacn$ce ori il I'a commencP. Ces voeux, 
exprimes sous le mode d'une plainte amoureuse, peuvent aikment &re 

considkrks comme tout entiers contenus dam le premier voeu: "qwnd 
camncerai-je a servir et a uimer ... Dieu?" qu'on peut mettre sous la fane 
affhative, l'intermgation &ant intqrWe comme un fort a i r  et la volond la 
plus urgente du locuteur: 

Je veux (desire) commencer ii aimer Dieu. 

I1 s'agit donc d'un acte auto-impticatif et performatif qui exprime 
aussi un affect. Si on le dbmpose, on obtient: 

E = C ( L  : F  ( 
1 I 

A) 
Isaac Jogues vouloir 

t L J ; L 1 e n h a  ~a Oeu 
d6sirer autoref.: Isaac Jogues 

I he&df.:  son ami 
Dieu 

L'acte de dfkce mvoie ii Dieu, quaiifie wmme "celw' p i  n'a 
jarnais commend a m'aimer, celw' qui s h  donne' a mi sans riserw ". L'acte de 
k f w c e  renvoie donc aux actes Q Dieu en kveur d'Imac Jogues. Cela pr& 
suppose de la part &Isaac Jogues un acte de foi dam un Dieu-Amour, un Dieu 
qui est en alliance avec Isaac Jogues; on purrait le traduire ainsi: Je cmis que 
Dieu nl& depuis to@un. A son bur, atte poflamation de foi suppore 



l'amour & Dieu rqu comrne tel par Isaac Jogues, au point qu'il y rtpond par un 
acte de foi et qu'il dbire y W d r e  d'une rdpnse proportionnk l'amour de 

Dieu et, comme telle, impossible par les seules forces dlIsaac Jogues. Ainsi, dam 
I'ordre thkologique, le voeu d'Isaac Jogues peut &e consickt cornme une 
rkpmse, un performatif d h t i f  A I'acte d'amour & Dieu qui fonctiome comme 
un appel B aimer248. Le contexte est bien une alliance amoureuse dont 

l'accomplissement est I'union inskparable qui fait justement l'objet de son ultime 
espQance. 

Je crois que Dieu mtaime depuis toujours. 
J'e* Ctre inskparablement uni a lui. 
Je veux commencer B l'aimer. 

Ces trois actes & langage sont tress& par des Liens de mdlation 
causale et, paradoxdement, sont un seul et mkme acte p q u  d o n  les uois points 
de we spirituels, de la foi, de I'espkrance et de la l i M  humaine. L'horkon de 
ces trois actes est l'amour de Dieu au double sens de la partia.de. La claire 
rkeption & ce qu'il proclame Ctre ltarnour &me1 et inconditionnel de Dieu pour 
lui, tiit prendre conscience a Isaac Jogues de son impossibilitk a lui Wndre du 

rnCme amour; le dkir est repousd ii I'infini car les Limits temporelles & 

Itexistence humaine sont sans rapport possible avec l'illimitk de Dieu. D'oii le 
v& commencer qui est charge de mesurer un commencement qui n'en finit pas 
de commencer; le temps hurnain ne peut pas mesurer I'alliance divinehumaine; 
elle est impensable selon l'ordre du mmde. 

Pourtant, Isaac Jogues e s p h  et continue vouloir. C'est que, dam 
la perspective cwtienne, Dieu a kpousd les limites humaines. C'est ce 

qu'exprirne une autre formulation du voeu dlIsaac Jogues, mystheusernent 
synonyme de la premike: 

(Je dbire) que Notre-Seigneur achhve le sacrifice oil il 
I'a commenck. 

248 J.-F. MALHERBE, op. cit., p. 74: 'Cet aspect de I'inonciatiorr-rkponse !norm qu'il peu y 
awir une v&rab& rkponse rn& en l'absenre de question explicire (...) ConridPrP de 
I'exrPriew, en detwrs de route adhPsion d la foi qui le pone, & longage du myant peut 
upparafire camme une @ome d un engagement corrPlarifqui sembk ne jamais s'exprrexprrmer 
explicirement mais err, pour ainsi dire, post! par la rPponse elle-mhem. 



On parle d'"acheverU, c'est-Mire d'accornplir et non plus de 
commencer; mais c'est l'oeuvre de Nobe Seigneur. 

Ici, rack de rkfknce implique directement "Norre-Seigneur". Lui 
seul peut faire qu'lsaac Jogues aime vraiment Dieu. Comment? En lui donnant de 
se domu, ce qui est Itessence meme & l'amour divin, tel que proclame dans 
l'acte de foi. Se domes comme le Christ s'est donne. Mais alors, pour Isaac 
Jogues, airner consiste h hisser Dieu h e r  en lui, h sa rnanibe qui est le don de 

sa vie. Nous touchons P la clef pragmatique du texte. L'acte de langage impljcite 
qui sous-tend le texte est le ME VOICI ou le QUE TA VOLONT~ SOIT FAITE 
de tous cwc en qui I'alliance de Dieu s'est rMi&. Diaconie & l'existence 
croyante qui s'unit & la diaconie & la vie du Christ. Ainsi, le voeu d'lsaac Jogues 
consiste il s'abandonner il la volonte de Dieu en lui ou, comme il le dit hi-meme: 
"Ne pas gdter son ouvrage p r  nos la^chet&: 

Tous les actes de langage dont la fonction est d'exprimer Ies vueux 
d'lsaac Jogues pourraient se resumer ainsi: 

Je veur ne pas vouloir autre chose que la volontk de 

Dieu. 

Mais 1A encore, il sait que cela ne d@end pas entikment de lui. 

D'oii I'interrogation plaintive, la p r i h  insistante auprh de son ami et I'aveu de 

ses carences; d'oh, en dkfinitive la soumission du temps humain, par lequel il 
mesure son impuissance, au temps estimd comme cdui que Dieu se dome pour 
rQliser son oeuvre: temps de gestation, de n5vklation, de croissance. Cet a,cte 

d'all6geance du temps humain au temps & Dieu se traduit condtement par Itacte 
Q kngage par lequel il accueille ce qu'il estime &re &s manifestations du temps 
de Dieu: les occasions. Dans le texte, cet acte prend la f m e  dune dnonciation de 
foi qui recommit Itoeuvre de Dieu, sork danamnbe des bienfaits divins: " meu) 
me fiumisscmt & muwlles occasions de mowir a mi-& et de m'unir 
inrtpnrablement d hin. Les Occasions sont toutes des temps par lesquels Dieu 
donne A Issrac Jogues d'aimer. Ces Wmi sont des reprises du Kizfms p e t  qui 
&it le temps du Christ Dieu, en Jesus, s'est donne le temps dtaimer totalement 
les hommes en cbnnant sa vie. 



Le ME VOICl sigaifie doac: 'Je demande qu'il me soit donne d'Ctre, 
comrne le Christ, la riponse parfaite A l'amour de Dieu pour moi et pour 
l'humanit6 (ici le prochain: les cinq nations)'. Isaac Jogues demande dZtre, avec 
l'audace dont les humbles soot parfols capables, l'inshument de la R&Clation 
continuke Mais on voit qu'une telle danande pd-suppose, pour C k  signifiante, 
une suite ddnonciatims de foi telles que: 

- Je sais ce qui est bon par moi: 8tre uni Dieu ("je serd heurem 
si.. "). Comment ne pas pensa A Ignaoe d' Antioche! 

- On ne peut trouver Dieu qu'en donnant sa vie par amour. 
- Dieu, par son Fils, nous a montd ce que signifier aimer qui est 

Le temps par lequel Isar: Jogues nhlise son existence et qui est 
quis  par la complex36 des actis de langage majeurs & ce texte est donc celui 
que Dieu se donne, par le Christ, pour son oeuvre d'alliaace. C'est, bien 
entendu, le temps de la foi; mais test, pour les croyants, tout implement 
l'histoire de l'humanitk Comment comprendre qulsaac Jogues implique les cinq 
nations amkrindiennes dans f'aventure de l'alliance, s'il ne croyait pas que 
l'aventure de l'alliance n'hi t  wlle de I'humanitk? 

Le voeu de l'uniaa ii Diea, qui pourrait -fie comme mytluque, 
passe n ~ ~ m e n t  par les voies do Dieu dam l'histoire qu'est J6us reconnu 
comme Chtist, de 1'Homme-Dim tr&s concret qui a ve& son sang. Le Christ, en 
JCsus, est reconnu ici comrne la p l e  aimante de Dieu; analogiquement, on 
prnrrrait dire qu'il %st" le performatif auto-implicatif par excellence, celui en qui 
parole d'amour et acte daima sont uae meme f i t e .  On ne peut dkrmais aims 
que par lui, mais selon les diffhtes formes toujours singuliims qui sont 
domks par les occasions 

Dans cette perspective, k temps des hornmes est bien le temps que 
Dieu Qnne aux hommes pour qu'ils aiment; par lA, il est le temps que Dieu se 
donne pour entrer en alliance avec em. Ce temps est requis pour que les actes de 



langage de ce texte soient signifiants; c'e.st celui par Iequel Isaac Jogues croit, 
espke, demande d'aimer249. 

Cette ultirne perspective sur le d e m k  site choisi pour la recherche 
montre P I'hidence comment l'hde pragrnatique des aces de langage majeurs 
dam chaque texte a permis de mettre au jour un temps qu'on peut maintenant 
qualifier de condition a priori des exphences cMtiennes analyes. Le bilan de 

ces dernikes trouvailles sera Wtivement dress& dam le dernier chapitre. 

249 En terminant ce chapitre cans& B I'exphence du tCmoipage, on pease de nombreux 
autres texteg qui aumient pu servir de sites pour ces tnvaux. En particulizr, il a t  
remqmble de ccmshkr P @point ce qui foode la texture de ces t6moignages traverse les 
sikles. Quinze si&dts apds Ignace, Isaac Jogues; et trois siecles aprh lswc iogues, la 
philosophe d candlite &itb STEIN dont voici un extrait de ce qu'on peut aoosidkr 
cornme son testament, f i g 6  peu de temps avant qu'eUe ne displaaisse d a m  le camp de 
concenhation de Auschwitz-Biu, le 9 so& 1942: 
'LMs d p@eni j'mepe anac joie la morr que Dieu m'a desrih,  d m  une p g k e  
soumission d sa tr& sainte dontt i  Je pn'e & Seigneur, q ' i l  occepre, pour sa gloire er 
glorifcatwn, et mu vie et ma nwn pow routes le intentions (...I de ~'i?~lise I-.) er qubinsi 
le Seigneur soit accueilli c k  la siens, et que son tvyt~utse advienrte en mute gloire, pour 
k salur de 1'Alhagne er la ptk stw la t m ;  mfin pour m a  prtxhcr, viwnrs ou mom, a 
row ceux qui m 'onr dond Did' pour qu 'aucm d'enne eur ne se M e .  " 
(E. STEIN, h puissance de h mix, ("Spiritarlitk'), Paris, Nouvelle Ci& 1982. Textes 
rdmis et p&mt& par W. HERBSTRI'TH. Trahtim T. SORIANO, p. 124. 



CHAPITRE V 

SYNTH~SES ET CONCLUSIONS: 

LE TEMPS DE L'EXP~RIENCE C H R ~ T I E N N E  

"Fais-mi savoir, Yahd, ma fin 
er quelie esr la mesure de mes jours, 
qlre je sache combien je suisjhgile. (...I 
Vois, dun empan tu ar fair mes jours 
a m dude, un &ant devanr toi: 

Ps. 39, 5-6 
"Le temps que l'an mesure n 'esr poinr 
mesure de nos jours "250. 

La premike partie & ce dernier chapitre tente une synth8s 8 partir 
des rnatkriaux issus des analyses, et d'&ments qui concement la conscience 
temporalisante, dam son activitk langagiire comme clans son intentionalitk 
fondamentale. En d'autres termes, il stagit ici de remonter des caract4ristiques 
langagi&es relev& dam les textes (tant au niveau f m e l  que dmantique) 
jusqut8 l'oeuvre de temporalisation par la conscience et qui constitue Itessentiel 
de ltapproche de llexp&ience cMtienne ttuditk ici. 

La &uxi&me partie, am avoir Livrk un ultime bilan des fouilles, 
iodquera les interrogations qu'elles suscitent et profilera les prolongements 
possibles & la recherche. 

250 SAINT-JOHN PERSE, Oeuvres complPtes, (N.R.F.,'BibliothtQue de la PICiaden, 240). 
Paris, G a l l i d ,  1972, p. 391. 



5. I .  1. Introduction. Plus de temps qu 'il d e n  fallair! 

L'objet premier & la recherche entreprise &ait doublement de nature 
exploratoire. I1 s'agissait d'abord de mettre k I'dpreuve Ifhypoth&se selon laquelle 
il existerait une temporalit6 spkifique P I'oeuvre dam les exp6riences chretiennes 
en tant qufexphences hurnaines globale$l et en tant que chretiemes. Cette 
demarche archt?ologique s'effectuait A part3 & trois couples de textes qui ont 63 
consiWs comme autant & sites porteurs de cette temporalit& Ces textes 
traduisent le mode d'expression propre A des exphences chrktiennes c'est-&-dire 

la conscience inte@tative d'un vku singulier. 11s manifestent ces ex* ences 
et apparaissent cornme I'etape fmale de la saisie, par le sujet, des realit& vkues. 
Par I& ils dv&nt cette conscience du vku, c'est-&-dire la tkeption consciente de 
faits et en mEme temps l'ordonnance de ces faitsz2~253. En prktendant que ces 
textes sont des voies dfacc&s privilkgiks il lfexp&ience cMtieme et ;1 la 
tempomlitk qui la structure, on admettait sans discussion la these de P. 
RICOEUR selon laquelle le langage dam lequel se manifeste I'expkience est 

marquk par la m6me structure temporelle que l'expbence elle-meme. Cette option 
rn6thodologique majeure ne reprenait pas seulement les t h k s  chbes ii P. 

RICOEU@~, mais egalement celles & J. LADRIERE qui, certains Cgards, va 
plus loin que P. RICOEUR lorsqu'il envisage le r6le que joue le langage dans la 
construction de I'exphence et en particulier de llexp&ience spirituel@? 

25 1 On poumit dire du thtologiro ce que I.-F. MALHERBE soutient P props du philosophe: 
'LC phihophe a t  mP p r  l'intention de rendre intelligible la rialitt! dam so globaliti' (Le 
langage th40logique d I'dge de h sciewe, ("Cogitatio Fidei ', 129). Paris, Cerf, 1985, p. 
157). Et c'est cd aspect global de l'exp&ience cMienae qui a d'abord retenu nobe 
attention. 

252 J .  MOUROUX affirm que "le temps n'apparalt waiment qu'awc la comcience: qur la 
conscience est temporalisante et d m  qu'elle 'M put par ru p a  &re tmpomlirante' (Le 
rnynirr du temps, W s ,  Aubier, 1962, pp. 6367). 

253 A. FOREST cite me mystique du Moyen-Age qui nWsitlit pas I dire I ses compagnes: 
"C'est nous qui temponlisoas' ( L ' a ~ e n t  de l'dme, op. cit., p. 66). 

254 C f. la justification de cette dthode dam l'inooductioo. 
255 Commentant 1s propos de J. LADRIERE, J.-F. MALHERBE aMrm qur "fe tutgage 

folcnt d P m e  une a m m  qui h stmcturp en W  don^ I 'appui d'une r m t * c u ~ o ~ ~  

descriptive a Pa~nement de l ' w e n c e  dons k discom qui la conjhe [o rend 
mmmunicabk" (op. cit., p. 250). En plant du lrngnge dts spirituels, J. LAD&RE 
affirm dme: 'll n'est par un simple mmpte-rendu, dhachi! de I'tqMence qu'il dPcrit, 



En mOme temps, dam un meme mouvement, l'analyse de ces textes 
devait permettre la mise en tvidence des nivaux d'op&ativite et donc des 
fonctions et &s caracttkistiques essentielles de cette tempomlitti. Les textes ont 
donc 63 le matkiau priviltgik de i'enireprise. Mais les m&hodes d'approche ont 
varik selon la nature des textes etudik. On peut surtout retenir que les textes ont 
kte successivement consid&& comme lieu d'uw prm*que lang~giPre (ils se 

pfitaient alon P une analyse par la theorie des actes de langage), mmme lieu 
mutiY(1'analyse s'attachait alors A rnettre en tvidence les W t s  par lesquels 
ltexpbence etait constmite) ou comme lieu pht?~~)m~nobgiqe (l'analyse 
recherchait alms les traces de l'activite de la conscience du sujet l'oeuvre dam 
les enon& du texte). En outre, des approches mcturelles et rMtoriques ont 
permis d'amorcer ou de compl6ter les dsultats des methodes privil6gik. Dans 
l'&t actuel des diffhnts Lieu od s'exercaient la fouilles, il est pertinent de se 
demander s'il est possible de rkpondre B la question pos& B I'ouverture du 

chantier et qui le justifiait: Ekiste-r-il wr temps qui s tmure  les exp8nences 

Quelle que wit Itex#rience abordee et quel que soit le texte qui la 
transmet, on doit reconnahe que leurs analyses ont d'abord inhnC lRypothi!se 
avancke. En effet, on postulait Itexistence b u n  temps unique et speclfique; or les 
diffhntes approches de chaque texte mettent en MQnce une multiplicite de 

temporalit& dont, seules, les plus significatives ont Cte retenues. Il s'agit 18 d'une 
constante, au-delP des diffhences, des singularitks des textes, des auteurs et de 

leur exphence. 

Dew constats se sont cependant imposes: 
> Quels que soient le texte et I'expbence, les diffkntes t empah& 

mises en hidence appartiennent A plusieurs registres temporels que l'on retrouve 
dans chaque texte: temps nature1, astronomique et mathhatique calculant des 
a n n k  et des jours selon le mouvement des astres, tel celui qututilise d'abord 
Pascal pour rq&x la dink de l'hrknement vku;  temps social, calendaire, 
d6tenninant des q & e s  communs ;l un groupe; temps cultuel et religieux 
mesurant les rythmes des rites et &s fetes par rapport P &s Mnements-rep&=, 
tel ceiui qui perrnet A Justin de perler du jour de Satume, ou il la communaut6 Q 

rnair flactue une sone de r e m e  de cme aph'ence n en ce senr lo prolonge" (op. cit., pp. 
68, 77 sq.). 



se donner rendez-vous le jour du Soleil, ou encore celui par lequel Pascal associe 
A chaque jour le souvenir d'un martyr; temps plus subjectif qui prend mesure des 
souvenirs, des attentes et des emotions selon &s recours divers aux trois ek- 
stases du pas&, du pdsent et de 1%-venir, tel celui qui fait craindre ii Pascal 
d'&e &park du Christ ou qui fait esphz 11 Isaac Jogues le don prochain de sa 
vie. Ainsi encore, dam tous les as, on peut retrouver dam les textes m e  
temporalig formelle & type lin- qui relie des faits selon le principe & la 
succession et de IIMversibilitk gdce aux advabes de temps, tel le temps qui 
donne au @me & Jean & la Croix ou 11 la lettre d ' I w  Jogues une structure 
narrative ou celui qui scan& les &tapes de la lirurgie dans le d m t  du didachiste. 
Ces temporalit& familihes sont aussi les plus evidentes dans les textes. Aucune 
cependant ne p a t  Ctre retenue comme specitiquement chrktienne ou mCme 
religieuse. 

Par ailleurs, certains elCments d'analyses qui relevaient A la fois 
d'analyses fonnelles et d'analyses skmantiques ont permis l ' ads  A une 
temporalid moins visible mais eminemment structurante de type religieux et qui 
se manifeste & &ux manibs diffhntes: dans tous les textes, il est question des 
rapports entre le temps des hommes et ce que, mktaphcriquernent, on a apple le 
temps de Diey entre la finitude humaine et 116ternite de Dieu; d'autre pat, 11 un 
niveau plus originel, qui reltve de la foi, chaque texte fait memoire, implicitement 
ou expticitement, d'un Mnement =MU par les auteurs A la fois comme 
historique et religieux: la Passion du Christ, La rkfQence ii cet Mnement occupe 
une place axiale dans la structumtion temporelie interne des textes. Peut4tre cene 
derniQe construction Mnementielle pourrait-elle &re retenue comme 
smfiquement chdtienne; pourtant, si les textes la requiknt mmme dfkntiel 
prioritaire, elle ne permet pas, 11 elle seuIe, de rendre compte des exphences 
qu'ils rendent manifestes. 

Ainsi, chaque texte at t r a v d  par des temporalit& diverse qui  
pourraient &re intq&&s cornme les manifestations d'autant de rapports que la 
conscience de l'auteur entretient avec la Mi& Dun point de vue 
phCnomhologique, on pourrait dire que chacune de ces tempuralitks 
correspondmit il une intention ou d une attention particdike & la conscience de 
l'auteur. Par exemple, l'analyse a mend que la rnani&re dont Pascal recueille 
dans un premier temps I'btnement singulier qu'il vient de v i m  dans Ies grilles 



socio-culturelles d'un temps dendaire et d'une mesure astronomique des jours, 
des heures et &s annks, joue un r61e specifique dans la rtkdisurion de cette 
exphence en conf-t ce qui vient d'arriver un statut objectif reumnaissable, 
un r-ge communicable. Ou encore, Iorsque le langage & Justin @use les 
repkes calendaires des Cesar, il s h e  sa prkntation du repas eucharistique dam 
un cadre farnilier acceptable, que son intalocuteur peut aiskment entendre. lk 
mCme, la communautt! B laquelle s ' a h s e  le didachiste peut cultuellement se 
retrouver dam la succession des &apes de la Liturgie de la benaction qui 
appartient A la structure sociocultuelle juive. 

Faut-il en conclure pour autant que les textes manquent d'unitk faute 
dlCtre structuds par un seul tempo? Ou faut-il dire, selon la mime perspective 
phknomCnologique, que l'unid du texte est l'oeuvre & l'intention majeure de 
l'auteur au service & laquelle viennent se mettre des intentions secondes et 
circonstanciks auxquelles correspondent des temporalites mineures, partielles, 
mais nhmoins nkcssaires d'une n h s i ~  toute humaine, celle de la nature 
pluridimensionnelle de l'iire hurnainm? WjB la multiplicitt des temps mis en 
oeuvre dam chaque texte rMle A quel point l'Ctre tout entier y est engagC, signe 
d'une exphence humaine globale et qui suppose A la fois unit6 et pluralid. 
Chacune de ces temporalit& participe manifestement il l'exphence et vouloir en 
kliminer certaines, sous pr6texte qu'elles sont secondaim, reviendrait B modifier 
le texte meme. Ainsi, le tempo populaire et profane que Jean de la Croix emprunte 
pour composer son @me, mtme s'il ne p d t  pas relever de I'activitk d'une 
conscience cMtienne, est un 6Ikment dv6lateur du seul fait que I'auteur chitien 
I'utilise spontankment pour structurer un langage qui traduit ce qu'il a pu v i m  en 
tant que mystique cMtien. 

Par d'autres approches, on a pu constater que la multiplication des 
temporalit& n'affectait pas Itinit6 de chaque texte. Tout se passe comme si les 
diffkntes temporahtks ktaient int6gk.s dans k texte selon une mCme 0rd0~iince 
temporelle implicite qui leur donnerait sens tout en les relativisant. Alors la 
sphf ic ih? du temps serait chercher il partir de cette ordonnance temporelle, 
processus unifiant o u m t  sur un monk templlement structd. On peut dire 

256 La question de l'unid des textes sera reprise plus Ioin. 



que l'analyse & chaque texte a lais& affleurer des traces de ce principe 
ordonnabm. 

> D'autre part, les diffhtes fouilles ont manifest6 des constantes 
e&mement prkkuses amcemaut les indices (sowent fonnels) & l'activitk 
dun schematisme temporel, autre que ceux qui ont kt6 mis au jour, et dont l'acds 
devenait possible B pnrtir & ces constantes. L'originalitk & ce sch6rnatisme 
consisknit 8 rendre intelligible certains klhents h n g e s  des textes, tlkments 
qu'on present c o m e  rnajeurs. 

Ainsi, ce qui s'impose dabord est Widente et nkssaire 
structurabbn temporelle des textes ttudik Que, dam me premih Crape, 
plusieurs temporalih apparaissent au lieu dune seule ne remet pas 
nkssabment en question l'hypothkse de d d p t  Cette pluralit6 ordonnk 
manifeste plut6t la complexit6 inhgente B la structure temporelle de ces textes et 
invite h en rechercher le principe ordonnateur un autre niveau &apparition, 
niveau plus originel ou mhatquc, bref, i se demander: wile est la stuctuq 

le de faire 1W du de faire aue "- 
&&? Cette diversite rnanifeste aussi la complexi~ de toute expthience humaine 
dam k mvail de recueillement des diffknts incidents vkus, surtout lorsqu'il 
s'agit & faits aussi determinants dans la vie de chaque auteur. Sur ce point, on 
est renvuyC A la recherche d'un acte integrateur de la conscience de l'auteur, acte 
tel qu'il tienne ensemble les diffkntes intentions manifesbh par les multiples 
teIxpml&. 

Suite A ce constat, I'intenticm majeure de l'auteur ne devrait-il 
msueurs et une structure 

l'ordonnance des diverses temuorah 't&? 

Ainsi, quel que soit le texte, 8 I'issue des analyses, deux lieux 
privilw ont &4 idenfiCs, sur lesquels une recherche p c h e  de son terme 
pouvaitenfin e s p k  debusqua k temps spkifque aux expkiences cMtiennes 
6tudides d'une part les diffknts @lacements qui exigent un principe 
dlordmmnce capable de porter l'intelllgibilite et la cummunicabili~ des textes 
tout en assumant ces fractures specifiques; dautre part les actes de langage 
4an dmt on pessentait qu'une #ude plus approfon& de leur structure 



langagik (en particulier des acts de dfbce) p u v i t  mnduire il la mise en 
6vidence de la temporalitk convoitk. Ce ckmier lieu a kt6 expld ii la fin de 
chaque chapitre. k bilan de ces ultime fouilles f'ait lbbjet de la prernik partie de 
cette syathik. La &ux ihe  partie entreprendra ensuite la recherche d'un principe 
d'ordonnance commun il tous les textes, 1 partir de la prise en compte des 
d i f f h t s  d@lacements. Cette derniih dkmarche s'61aborera selon une 
perspective phhomCnologique. 

5.1.2. k temps de l'ap4rience chre'tienne I. 
Un temps reqrcis par les o c r c ~  & h g a g e .  

"L myst& de Vim, en se pmposant d l'lwmme, mCc en lui & c h m p  de 
dmpiuiti! h I'irrtin'eur dvplrel il powm &re accueilli. Mais l'&ablissement de m e  

Les analyses ont rnis en bidem pour chaque texte un ou plusieurs 
actes & langage majeurs, porteurs de la spedficitk et de la signification ck chacun 
des textes et, par I&, de chaque eXpenence. 11s sont apparus cornme majeurs parce 
qu'ils detaminent &dement la c o h h c e  et la communicabilitk des textes A la 
fin de chague chapitre, we d e m i h  approche analpque s'est attach& 
pdcidment B la reprise de ces rtes pour montrer cornmen6 dans leu rhlitk 
fmelle d'actes de laagage, ils d e s t e n t  ou quibent une temporalitk propre, 

L'objectif de cem ultime analyse Ctait de montrer qu'au-delil du 
caract& unique de chacun ck ces actes, il existe des pr&requis qui leur sont 
communs et qui supposent tws et chacun une meme tempmh3. La m&& a 
ccmsist.6 ;l mettre en evidence dans chacun & ces actes de langage privilegib, des 
amtdristiques fonnelles communes, en particulier des structures 

d'enchiksements, des cbaines & cdlat ims  causates ou des actes de d f h c e  
sans lesquels 1'- de langage serait insigrufiant ou irrecevable pour 



I'interlocuteur. Ainsi, chacun des six textes &udib pkkdemment a dtk repris P 
partir de l'analyse du ou des actes de langages estimks comme majeurs. 

Au-delA de la singularitk evidente de chaque acte analysi, des 
con stantes kmergent nettemen t 

> Les actes majeurs sont tous autmimplicatifs wmme I'indiquent les locuteurs 
(Je, Nous). 

> Les actes majeurs sont tous des perfonnatifs: 
Les conduites @enedictions, proclamations, prihs, demande, etc.) 

ou 1es engagements que les forces illocutio~aires indiquent, prbsupposent tous 
une M e  d'attitudes dont les principles sont cks attitudes de foi. Ces attitudes se 
traduiraient padbtement par des acts de langage qui rekvent de la proclamation 
de foi (tels que JE CROIS ou NOUS CROYONS); clans la plupart &s textes ils 
sont sous-entendus; dam quelques uns (Justin, Ignace ou Pascal), ils sont 
explicites gdce a des affirmations qui ne laissent aucun doute sur la force 
performative & l'acte ("Je sais ce qu'il me fwtn ou "Dieu de J4h.s-Christn). 
Ainsi appaxall la texture sede du texte, faite d'un ensemble d'actes de langage 
explicites ou implicites, lib entre eux par une sorte de chaine causale. 

> L'ktude &s actes de r i f k n c e  et &s h o d s  permet de qualifier &vantage les 
prksuppo&. Ainsi, une rkfkence, autre que le locuteur, revient dam tous les 
actes &udiis, suit l'interlocuteur direct (le Tu de Nous te binissons dam la 
DikhP) ,  soit la rkfkence sans laquele I'knonciation ne pourrait pas Ctre 
comprise, au point que les actes de langage apparaissent wmme &s dldments 
dam un dialogue direct ou indirect avec Dieu. Cette dfknce  est en mCme temps 
la rkfhnce premik de l'acte de foi suppol par tous les perfomatifs ktudih. 
Que ce soit une Mnddiction, une demande, un acte d'espdrance, une proclamation 
de foi ou une prike, tous Ies actes concernent soit les actes divins soit le 
kwgme, soit l'union A Dieu. Les act= & langage se rCfbent donc eux-mCmes, 
non Dieu mais aux actes de &vClation de Dim, c'est-&-dire, en fait Q la Parole de 
Dieu, qu'elle soir parole & &tion, parole de rbklation ou Verbe de Dieu. 
Ainsi, on pounait dire que les dfknces portent sur des actes auto-implicatifs, 
performatifs par excellence. 



> D&s Ion, dans la perspective "renversante" des references, le maitre d'oeuvre 
de la performativiti de l'dnonciation est du cdtk de la rkfknce, non de l'acte du 

locuteur. Tous les actes hdib apparaissent don cornme des perfomatifs 
cdlatifs & ces actes de langage originels que sont les paroles ou n5vdlations 
divines. k s  actes majeurs des textes, et les textes eux-mCmes, seraient des 
rwnses perfmtives A des perfonatifs originaires ou fondateurs. Il y a dam 
tous les textes, comme un renversement de la perfmtivig &s actes 
d'honciation ; ou plutdt, aucun acte d'dnonciation mjeur n'est intelligible si on 
n'admet ce renversement qui inmxluit dam un adre thblogique ou spirituel. 
Ainsi, les JE CROIS implicites sont tous des JE CROIS dms la parole & Dieu. 

> Toutefois cette parole est elle-mCrne mediati&. Dam tous les textes ktudih, le 
mediateur est la figure de Jbus, reconnu cumme Christ, Jesus reconnu wmme 
rh6lation du mee t  wmme serviteur parfaut de la volontk du Rre. La rt5fkrence 
rtklle des actes d'honciation serait donc Jesus-Christ wmme Parole et "acte" de 
Dieu, Il est parfois celui B qui on dksire &re uni lorsqu'il est proclamk comme 
Dieu et parfois celui que lton ddsirerait Ctre lorsqu'on considke sa vie comme le 
OUI parfait ii la volond du Pere, et les &ux A la fois comme dans le texte 
dtIgnace. On touche 18 au cceur de toutes les &onciatiom 6tudites et, par I& de 
ce qui rend les exphences possibles. Le voeu de s'unir ou de s'identifier A 
Jesus-Christ est tel que les paroles du Christ sont reprises en lieu et place des 
paroles du locuteur (Pascal). 

> En considknnt maintenant Itaspect perlocutionnaire de ces actes, tous &lament 
de l'interlocuteur (ou du lecteur) une rkption a@ne de I'hondation. LA encore, 
la foi au Christ est requise pour cette rkeption. De cette maniere, se tisse la hame 
d l a t i v e  & la Tradition. 

> On p u t  dire que toutes ces constantes conduisent A affirmer Itexistence d'un 
temps dont la nkssitk mt B plusieurs niveaux: 

Le niveau & la foi, le plus originaire, est celui de Ifalliance entre Dieu 
et les hornmes. Il hut. pow aue Cette alliance soit yssiblg (dont tous les actes 
6tudiCs dmoignent), qu'un temps existe comme temm de nheption & I'appl de 
Dieu. & m a n  de la q&onse humaia. Ce temps est proprement l'histoire 

la de chacun et de tous les hommes. Temm. scheme & 'vitk humaine. non 



Ce temps, ghhlement inapercu comme tel, est reconnu B travers des 
kvenements qui sont comme les temps forts de l'alliance; telle est, pour le 
croyant, I'heure du Christ. Mais se serait oublier que c'est le temps tout entier qui 
est kvknement possible d'alliance, occasion, comme le dit Isaac Jogues, de s'unir 
au Christ ou de ne pas se &parer de Lui. 

Dans cette perspective, ce temps aWt comme la mesure de 

I'alliance de chacun et de la croissance du Royaume. Temps qui permet au 
croyant de mesurer sa proximitk ou son kloignement de Dieu. 

51.3. Le temps de I'expPrience chrktienne II. 
Une mike ordonnance ternporelle, pour ltintPgrarion rkussie 
d'un e'v4wment. Appmhes pht!nomknologiques25*. 

"Lo s m u r e  temporalisante de la conscience ne s'ererce jamais a 
vide (...) cene rempomlisarion a t  roujours affectie et dt!plo.de par 
une inrenrion p e r s ~ n n e l l e * ~ ~ ~ .  

"La conscience doir dominer row les niwaux de 
rcmporali,t! dam une synrh2se -rem26o. 

L'oeuvre de la conscience aux prises avec les rhli3s intkrieures et 

extkrieures est un travail d'accueil et de maitrise d'oO surgit un sens. Dam une 
perspective phknomhologique, il s'agit pour la conscience de recueillir les 
tKrnents & telle sorte qu'ils aient un sens et que I'univers dam lequel la 
conscience prend place soit pensable et, par 18 vivable. C'est partxulikement 
mi lorsque des kvhements bodeversent l'univers bilier.  Le d&or&e est 
insupportable B la conscience (con-science) et in-vivable B moyen tame. Il en est 
ainsi lorsque ltCtre hurnain est confrontti A sa propre mort ou lorsqu'il est donne 
de vivre la rencontre spirituelle inouie & l ' h e  avec son Dieu. Mais c'est aussi le 
cas des situations que doivent vivre de jeunes communautt5s lorsqu'elles sont 
mises au dkfi d ' e  fi&les B l'esprit de leur conversion ou bien lorsqu'elles ont A 
temoigner de la & leur moeurs en terrain hostile. 

258 Le tenne phho&ologie est pris ici au sem ds large des doctrines philosophiqua qui 
partent de l'etude des rapports du sujet cooscient B des objas intmtionnellement vi&. 

259 J. MOUROUX, op. cit., p. 73. 
260 J. MOUROUX, op. cit., p. 71. 



Ainsi, les textes 6tudies manifestent, chacun a sa manik, cette saisie 
consciente qui tmnsfme un vku singulier en expkrience, Mce en prhculier P 
w onioluuuice B la fois fi&le et efficace. Cette orQnnance requiert un acte 
intkgrateur dont on a suppod qu'il renvoie B un schtmatisme temporel qui ie 
structure. Gdce cela, la conscience organise les rblitks v h e s  (ou B vim) 
selon un scheme temporel qui est proprement celui que les diffkrentes analyses 
ont cfierchk A meme en evidence. Mais les analyses ont manifest6 plusieurs 
principes d'ordonnance, familiers h la conscience, et qui s'imposent d'abord A 
eUe comme des cadres socioculturels ou des repbes nahlrels propres A subsumer 
la Aitk subversive et B la faire rentrer dam leur ordre kmilier, prhrganiG61. 
Ces temporah& &urisantes seront toujours prbentes dam les textes car elks 
caract&isent, pour une large part, le monde dam lequel ceIui qui vit Itexp6rience 
aura il v im il nouveau et avec lequel il veut communiquer. Ces temporalites 
habitent aussi sa conscience sociale, culturele, voire religieuse. Mais, si elles se 
dv8lent indispensables B Itinsertion de la conscience dam le monde environnant, 
elle se rMlent aussi incapables d'accueillir la turbulence, I'imprkvisible, la 
radicale nouveautk de Itkvtnement en respectant son cmactke kvtnementiel 
nksairernent perturbant. Pourtant, tous les textes emdies ici dussissent cet 
exploit. 1s  peuvent mCme &re consid& comme le fruit de cette turbulence et 
non sa seule maitrise. D'un point de w e  phhomhologique, la clef de voQte de la 
recherche est donc bien la mise en kvidence de cette ordonnance sptkifique qui 
sauvegarde la force de subversion de l'henernent vku et assure l'unitk singulihe 
de chaque texte et de tous. 

5.1.3.1. Comment se manifeste cette ordonnance? 

Alors que l'effet gtnemlement produit par la prise en charge par la 
conscience d'une turbulence est la neutralisation de I'irnpn5vu au profit de I'ordre 
ttabli, ici, l'activid de la conscience garde vive la face & renouvellement qui est 
A l'origine de chaque texte au point que ce qui amt souvent n'est pas d'abord 
la c o h h c e  rnagistrale &s textes mais les perc&s d'incohhnce qu'ils assument 
et Iaissent poindre, comme autant & traces que les analyses ont mises au jour. 
Cest ce qu'on appellera ici les dPpJacemenrs au coeur du texte; ils sont les effets 

261 Ces remarques sont largement ddvelopph par P. IUCOEUR dans "Ev~nernenr n senrw. 



& cene ordonnance singuli6re et ses principales manifestations. lls d e n t  des 
effets de surprise de type subversif qui exigent de chercher lfunit6 forrnelle et la 
cohknce Wneu t ique  B un autre niveau et selon d'autres rep&es Comme si 
une nouvelle conscience-au-monk surgissait oil tout est semblable et tout est 
autrement. Cela peut produire un premier effet d'incomprkhension pour une 
conscience qui accueillerait le texte selon l'ordre temporel famiIier (on pense B la 
communauti des c M e n s  de Rome lisant la lettre qulgnace leur adresse mais 
aussi A tout lecteur et A chacun & nous). Curieusement, I'ordonnance du texte 
-t d'abord comme un h g e m e n t ,  une suite de &placements. Dans cecte 
deuxitrne pmie du bilan-synthh, on choisit de partir d'eux pour tenter de 
remonter jusqulau principe unificateur. 

Selon cette ordonnance neuve, tout est assume mais par un passage A 
un autre niveau de signification; et c'est ce passage qu'effkctue le processus de 
temporalisation. Les mCmes r&Ws sont reli6e.s entre elles par un lien nouveau 
qui d@lacle leur signification tout en leur rendant justice, en les ajustant A la 
Mte. C'est m i  par exernple pour la rhlit i  & la mort, mais c'est tout aussi mi 
pour les sMms temporels familiers qui suffisaient, jusque I&, B accueillir et A 
gQer le rapport de la conscience et du monde. Quelques exemples suffiront. 
Ainsi, Justin assume les rep&es socio-religieux de la civilisation romaine, tels le 
jour de S a m e  et le jour du Soleil. Mais ils prennent un sens nouveau par leur 
propre insertion dans un autre temps. Cette temporalit4 sociale est 
revisitee et comme remesurk par une tempomlie d'un autre ordre, De mCme on 
a pu voir que, dans les textes de la lX&cM, krdomance chronologique de la 
MnUiction juive est inchangk dam son Mulement. Dans ce sens on poumit 
dire que l'eucharistie ch&ienne est chronologiquement une Mndiction juive; 
mais sa raison betre depend d'un autre axe que celui qui artjculait la ~ ~ c t i o n  
juive et c'cst ce nouvel axe qui, sans effacer le premier (ceIui de l'oeuvre atatrice 
de Dieu), la justifie; cet axe est temporel: r6fQence B l'avhement m W u r  du 

Christ. 



Ou encore, pour Pascal, il importe de mesurer i l'aune d'un temps 
socio-culture1 la dude dun evknement et sa date. il y va de la reconnaissance 
d'une Mid objectivable. Ce temps est ici une sorte de mot de passe pour caclrer 
des &notions, mais ces repihes calendaires sont assuds et restructur& par une 
temporalitk religieuse et dkj8 spirituelle qui wvre sur un rapport-au-monde 
radicalernent d i f fh t :  chaque jout est associk il la mkmoire d'un martyr chrCtien. 
Des remarques analogues peuvent &re faites props du genre littkaire choisi par 
Jean de la Croix. Que le @te emprunte A son @cque le lyrisme profane d'une 
&ilk et le temp familier qui la rythme, monm Itincamation saiwulturelle du 

mystique et symbolise un lien puissant avec "son m u e " .  I1 est de son temps. 
Mais cet empnt  fonctionne comme 616ment utile. Cetk temporali~ pdtique est 
au service dtune autre histoire, vkue selon d'autres W e s .  La Mlh est la 
concession heureuse A la nkssid de comrnuniquer dam un monde &jA-18 et 
culturellement organid, sensible ii des structures ryhtmiques familikes pour 
exprimer ses &its dPme. 

On pourrait dire aussi qufIgnace M t  avec rialisme les ktapes de son 
martyre comme &s spectateurs pourraient le faire. La mort est bien I'ultime &ape. 
Mais sans rien changer A cette @mtation pathktique, la mort y apparait comme 
la fin d'un certain rapport-au-monk, celui de la gestation spirituelle d'Ignace, 
non comme le terrne de la vie. De m&me, Isaac Jogues ne &ve pas; il sait d'un 
savoir concret ce que seront les t o m  et sa mort, d o n  un temps trb familier; 
mais ies q & e s  temporels A partir desquels il pense et vit cette attente 
transfigurent cette mort en noces fhndes. 

Ces rappels montrent A quel point l'ordonnance profon& des textes 
se manifeste et se pnkse ii travers des renversements de rep&= temporels qui 
provquent des driplacements dam tous les domaines humains, qu'ils soient 
psychologiques, sociologiques, axiologiques ou spirituels. Ainsi, par exemple, la 
conscience pdsente gknhlement une structure temporelk d'accueil qui ordonne 
les faits don leur incidence pas&, prknte ou future. Cette structure demeure 
mais elk case dl&re &terminante absolument. EUe est utile mais peut Ctre 

transgresske. La structure daccueil de la conscience renowelk peut ne pas avoir 
recum A ce q h g e  familier et accueillir comme contempomines, selon cette 

nouvelle ordonnance, &s r&Ms d'abord s@&s selon le temps calendaire. 
Ainsi, une des prihes eucharistiques supplie le Seigneur de reunir tous les 



hommes & tous les temps et & tous les lieu; Pascal affume avoir renik et 
crucifiC Jesus-Christ et, dam la lettre dlgnace, le futur y est souvent evoquC au 
pnknt; Justin n'hksite pas B prk-juger I'empereur au nom d'un futur 
eschatologique. Ces effets de trangression sont l'oeuvre d'une structure 
tempmhsante swifique Qnt il semblerait, dans une premihe approche, qu'elle 
est issue de la tension dans la conscience du cMtien entre son rapport au monde 
et la relation B son Dieu, entre les lois temstres et humaines du changement et ce 
que l'hornme appelle I'bterniE de Dim. Cene tension s'actualiserait dans un 
pr&nt B la fois extrhement intense et englobant puisqu'il peut s'ttirer 
jusqu'aux bornes de lthistoire262 et porter toute l'existence d'un homme; dam sa 
concision le texte de Pascal en est la parfaite illusbation. 

Ces transgressions de la lin&iti ternporeue s'accompagnent de 
transgressions des exigences de la logique, pour qui le rapport 9 I'inlini confine 
au n h t .  Ici, au contraire, dans une perspective de foi, la mise en relation & 

I'ktemitk de Dieu et de I'histoire d'un homme ou d'une communautk crie non un 
rapport pensable et mesurable mais une alliance de deux liW, de deux 
prksences qui ont I'audace de dialoguer. C'est que justement, les textes 
n'&oluent plus dam les mCmes unites de mesure; on est sorti Q la mesure 
familihe. Ce qui, d&s Ion, mesure les rt%i&s, les kvhements, khappe aux 
mesures seulement humaines; c'est "l'&unge m'&" que loue Jean de la Croix. 
Cette ordonnance est telle qu'elle met en oeuvre des rephes oB le dialogue 
impensable enm l'homme et Dieu est &venu existentiellement possible (tous les 
textes parlent de Dieu et accueillent ce qu'ils recomaissent comme sa parole). 
Pourtant on est toujours dans le cadre dune existence historique, mondaine. On 
pressent I'irnportance du point de renwntre qui est point d'insertion de ce qu'on 
nommerait metaphoriquement le temps & Dieu dam le temps hurnain pour 
cornprendre comment, rnalgrk ou grim B ces d6pIacements trangressifs, I'uniti du 
texte se constnit en rendant les contradictions, les paradoxes, les trangressions 
non seulements signihts mais cornpr6hensibles. Ce point d'insertion, B la fois 
temporel et trans-temporel, se rnanifeste cornme un temps axial participant la 
fois de I%umani~ et de la divinitk: "l'kvknernent-Jhs", dfhnce  omniprknte 
dam les textes. Les consciences, qui saisissent Ie v h  dans les diffknts textes, 

262 Si on s'en teoait a cette premike approche, ce temps at celui dans fequel les thblogiens 
postconcililires ont vu le temps du slut (cf. par exemple 0. CULMANN) 



l'kvaluent spirituellement par rapport A cet axe qui est a f h k  comme celui de 
I'alliance de Dieu avec les hommes. Mais alors, les transgressions tombent. Dans 
cette perspective, par exemple, il n'est pas anachronique de se saisir comme 
contemporain de tous ceux qui ont attendu, accueilli, proclamt ou es* cette 
dv6lation et & ceux qui attendent la dernih dv&tion. Chaque cMtien devient 
curieusement contemporain & tous ceux B qui Dieu propose son alliance et qui 
l'accueillen t li brement 

Des paradoxes tombent aussi, Cette t e m w t k  & contemporantid 
ne supprime pas la linkarik La linhritk temporelle est assurn& comme caractbe 
de l'inscription, non seulement d'un C~E vivant dam un processus vital de 
changement, mais d'un etre pensant dam un pmcessus existentiel 
d'accomplissement. Pour le chrktien, il s'agit I& de l'accomplissement d'un Ctre 
a&, d'un &re conscient que cet accomplissement @ e n d  & la dynamique 
dialogale avec un crhteur qui Itinvite B rkdiser en lui sa vocation & I'kternitk. 

Parce que cette histoire est celIe & chaque homme et & tous les hommes, la 
linearid est un caractbe nkssaite pour representer I'kvolution de l'hurnanitk 
comme processus de d t i o n  wnt ink  et, pour le chr&ien, cornme processus 
d'edification du Royaume au win duqueI *gne la contemporantite fraterneUe. En 
ce sens, chacun serait contemporain de tous, dans une sociktk bien spkifique &jA 
et pas-encore-&. La consdquence kthique directe en est la responsabilitk de 

I'autre, de tout autre devenu pro& par cette &me contemporankitk. En meme 
temps, parce que chacun est un &re singulier, 1Xstoire de Italliance recommence 
dam le coeur de chaque homme. Un des signes de la proposition dalliance de 
lgtemel est cette con tempo^^^ de Dieu. Dieu est proclam6 wmme 
contemporain de chacun; I1 se fait proche. On peut comprendre alms que les 
facult& humaines paraissent &ranlk et comrne retournks par ce schematisme 
temporel. C'est tout particuliiirernent le cas & la mkmoire. 

Ainsi, les paradoxes et les trangressions &s repefes temporels, 
familiers ou naturels, @sents dans ies textes pointent vers une autre temporalitk 
qui traverse les textes et assume les autres temps en les intkgrant dam une 
nouvelle ordonnance. 



Ce nouveau processus de tempahsation se manifate aussi par des 
deplacements et parfois de v&itables retournements des fonctions psychiques, 
particulibement celles qui sont directement l i k  au temps, telles que la mhoire. 
Tous les textes font une large place B la memoire. La dl&ration eucharistique 
s'articule entikment sur l'anarnnese des &its des huts faits divins et sw la 
m&moire vive des rkits de la Fassion du Christ. La memoire de ltMnement 
p a d  est d'ailleurs le noyau dMsif de tous les textes y compris, comme 
l'analyse a pu le montrer, du @me Q Jean de la Croix. Mais cene mhoire est 
particuli&rement proclam& et dl&& dans les lettres des martyn; c'est elle qui 
semble porter le sens des textes. 

Mais c'est une memoire revisit&, comme convenie. Ce retournernent 
de l'activite & la rnkmoire est un des signes majeun & l'exercice de cette 

ordo~ance nouvelle. Apparemment, la memoire demeure l'instrument du rapport 
au pasd. les anamnks eucharistiques, les souvenirs de la vie pass& pour Pascal 
ou pour Isaac Jogues, sont autant de souvenirs racontb. Surtout, chaque texte 
s'ordme selon la mCmoire dun evdnement axial pas&: la mort/rtisurrection du 

Christ. Mais on a pu voir que ce qui change radicalement a t  non seulernent la 
dlection des souvenirs kvoqub mais la marti& de faire mPmoire, et que mati& 
et mani&e wnt intimement likes. Les analyses ont insisti sur ce point P panir des 
textes & Pascal et Jean de la Croix. 

L'activite de la memoire ne consiste plus seulernent B se souvenir 
bun fait pas& d6jjP racontk par d'autres. Il s'agit bun v&itable acte de 
presen ti fication, de reprise effectuante qui restitue A I'Mnement racond toute sa 
force de survenance, comme ti la conscience se rendait p r h t e  l'kvenement 
par la force meme de I'Mnernent et son eeet sur la conscience qui ordonne tout 
selon lui  Cet acte de mkmoire est Maiment cornrne la prernih rQonse de la 
conscience B l'appel land par lt~vhement. I1 s'agit 18 dune rnaniike trb 
W q u e  pour la conscience d'e^fre~~~&-par-k-parst?. Curieusement, on a pu 
voir que cette memoire, au lieu d'enfermer la conscience dans le pas&, Ctait 

&mill& par I'espkance, n'etait plus qu'esphnce; telle est la nmmi2~" de la 

demik strophe du @me de Jean & la Croix, mais aussi de chaque texte; 
chaque acte de mdmoire est en mOme temps a m t e  conhnte, put* parce que 



I'kvhement rappeU6 est l'accomplissement d'une prornesse divine. En faire 
mCmoire, c'est "savoir" d6jP que toute promesse divine se &he .  En m$me 
temps, cet acte dome tout son poids au @sent v&u comme c carion ion" de la 
rdahsation & cette promesse dam le coeur de I'homme, comme l'affirme Isaac 
Jogues. 

Un autre dkplacement majeur s'effectue au niveau de ce qu'on 
appellera la fonction subversive & I'oubli. L'oubli devient une vertu de la 
m6moire spirituelle. La mkmoire est la facult6 de l'identitd et de l'emcinement, 
de l'hkitage. Ainsi toute transformation, ajbmori toute mutation de la mkmoire, 
ibranle le processus identitaire. Comprenons bien que la rnCmoire ne "di-t 
pasn. L'oubli ("Oubli de tow homk Dieu") est recentrernent, dkplacernent 
radical & I'axe qui ordonne le contenu et I'activite & la memoire; par exemple, la 
mkmoire ne se souviendra plus de la mort B venir mais de la vie; ainsi, le souvenir 
de notre condition mortelle qui, sur le pIan existentiel, est souvent le repke 
majeur et &terminant de nos perish et de nos actes est B la fois assume et 
d@&, dam la conscience chrktienne, par la force du souvenir dun kvhement 
qui est d'abord celui de la victoire de la vie sw la mort (Ignace), Il en est de mCrne 
pour la mort spirituelle repdsent& par les fautes p&s: le texte de Pascal 
montre B quel point le souvenir de ses fautes, assumks dam l'aveu, est ddpass-6, 
oubliC, dam la con fiance mise dam l'arnour de Dieu; Pascal mesure sa misere a 
I'aune de sa foi dam la W6lation de Dieu en Jbus-Christ et dkouvre alors sa 
grandeur. Ni le monde, ni la p n n e  ne sont anihilks; ils sont oubliks comme 
centre de rkfkrence. La memoire est d&n&. Par elle, la conscience sort d'elle- 
mCme et en mCme temps consouit sa v6ritabIe identit&. Cest au prix d'une 
d&uppmManbn, d'une d6possession de soi que t'unitk de l'homme est 
renouvellk, reconstruite. Les textes d'Ignace ("Je serais un hornme"), d'Isaac 
Jogues et de Jean & la Croix en gmoignent Le processus identitaire s'klabore 
alors P partir de la memoire croyante du Dieuen-alliance qui est le ferment de 

I'eqhnce de l'alliance pleinernent Mi*. iA encore, les temporalit& 
s'entrechoquent mais les anachronismes tombent lorsquyils sont resituks selon 
l'axe & cette alliance inouie, toujours d6jA lA et jarnais tout A fait nklisk. 

On pourrait faire des hdes semblables et monm Ies &placements 
qui affectent les fonctions de la volong et de l'intelligence. Certaines analyses ont 
a h &  rapidernent cet aspect Tous ces deplacements psychologiques ont pour 



effet la construction ou reco-n de IfdentiE de cham, identit6 A la fois 
singuh8re et unique mais aussi, pour les auteurs myants, identite participant A la 
geste universelle de 116volution des rapports de l'humanitt5 et & Dieu. 

Par le seul fait que les sites explods sont des textes explicitement 
adresls A quelqu'un ou A une oommunautk., la relation A aumi est incluse comrne 
t5lkment majeur des exp&iences que ces textes manifestent. Mais l'uurre n'est pas 
seulement l'iiterlocuteur du texk; il p u t  &re un membre & la communautt! 
exegant une fonction particuli&e, un absent des dlCbrations, ceux par qui un 
cMtien sera mis A mort, l'ensemble des non baptist% ou l'humanite entih. 
Ainsi, llordonnance temporelle par laqueue la conscience se saisit du vku, 
effectue dam chaque texte des deplacements qui &ranlent aussi une des 
caractQistiques essentielles de l ' h  humain: la nkessitk pour lui de vim avec 
d'autres au sein d'un groupe social organis& Dans ks textes Ctudibs, le rapport 
aux autres est pens6 A partir d'un Mnement et bun projet. On retiendm ici trois 
mutations inthssantes. 

La riifbce ii l'kvhement-Jesus, parce qu'kvdnement central, 
insiste, explicitement dam trois des textes, sur la fonction de Serviteur parfait 
ass* par Jksus. Cette prkntation determine une nouvelle conception de 
I'exercice de I'autorite au sein des jeunes communautt!s. Ainsi, l'autorite du 
didachiste qui formule le dke t  a son origine dam la conformite du d h t ,  A la 
parole du Seigneur, reconnue par le didachiste et par la communaute. Cest sa 
qualit6 de serviteur fidele qui peut lui d o n n a  autorid sur la communaute. Far l& 
la communautt! n'owt pes ii une injonction du didachiste mais, mmme le 
didachiste lui-mkme, Ia volcmfii du Seigneur. La fonction prernik et du 
didachiste et des membres de la mmmunaute @&ideat de llassembl&, 
prophi?tes, nouveaux baptids) est le mkme service du Seigneur et, par lui, de la 
communaute. la diaconie boulevme les structures hihrchiques i n h h t e s  aux 
group sociaux. U mane, la r&mce est la mamissan& dtun evenement, la 



&lit15 historique & Jesus Serviteur. Les mCmes remarques peuvent s'appliquer 
aux textes de Justin et &Isaac Jogues et mCme h l'appendice que Pascal ajoutera 
au Mhrial  dans lequel il kvoque curieusernent la n8cessi~ de l'obeissance P sun 
directeur. 

> De I'ennemi P l'kmux. 

La nkaaire  solidari~ face il un ennemi potentiel est un des Mrnents 
determinants dans la consolidation de l'unite des groupes humains. Or les textes 
manifestent directement ou indirectement une approche speclfique de I'ennemi, de 
celui & qui la vie d'un membre ou la survie du groupe d e n d  apparemment. Or, 
18 encore, la perception nouvelle de la mort, sans en nier sa M t k  ni ses causes 
ou ses circonstances, font que I'ennemi "naturelw peut devenir un instrument de 
salut (les soldats ou les etes fkruces pour Ignace), voire un @wt (le peuple 
Iroquois pour Isaac Jogues). Pour ies myants, le &itable ennemi n'est pas celui 
par qui le chrktien peut 2tre cruellement mis 1 mort mais celui qui fait obstacle la 
rklisation & la volond & Dieu dam la persome du chdtien ou au sein de la 
communaud. C'est P la volonb5 de Dieu que les textes s'en remettent pour 
apprtkier les vhitables ememis. Ainsi Ies ememis sunt dam le coeur & l'homme 
au niveau de sa dsistance P la volontk de Dieu. 

B s  lors, on comprend ce que peuvent Ctre une "bienveillance 
iruempestive" et une "vt!ritable compassion", cornme Ignace ten* de le faire 
comprendre aux cMtiens de la cornmuauk? de Rome. 

Il s'agit vraisemblablement de la conversion la plus importante 
laquelle Ignace invite les cMtiens de la communaut6 de Rome. EUe a kt6 

largement rnise en evidence dans la analyses. fl convient & retenir seulement 
que w passage requiert une nouveUe mi& & se saisir de la rhhtk de la 
soufhce  et de la mat ,  qui, eIle-m6me, ddpend presque entikement du 
changernent de registre temporel: conversion du schhaisme tempax1 qui permet 
de passer d'un conscience intempestive il une conscience ~ ~ q u e ,  c'est-Mire 
aju& ce qu'Ignace estime &e la rhli3 de la situation. 



On remarquera toutefois que les *gles ghhlement admises clans un 
groupe social ne sont pas remises en question. Mais tout est remesure par des 
repkes nouveaux et, en parbculier, par un axe temporel qui mnvertit les 
perspectives et l'accueil des Mt6s les plus quotidiemes. Ce n'est pas un hasard 
si Justin parle du partage, de la pratique de la vertu, de I'accueil des nkssiteux 
cornme &s condquences normales de la communion eucharistique qui est elle- 
meme la @rise dime communaute B un appeI originaire. C'est " d m  k 
souvenir de ces chosesw que s'organisent la vie du groupe et le comportement de 
cham en dehors du groupe263. Et Ignace pourra dire que seul "celui qui a Dieu 
en luin peut pratiquer son card la &itable compassion. Ainsi, pour les 
croyants, se constnit le Royaume dam les coeurs et dam I'histoire des royaumes 
terrestres, non wmme I'ennemi des soci&& ni comme une micro-soci&k au sein 
des autres, rnais comrne une rnanik d'entrer en relation avec d'autres au sein des 
soci&s existantes. Telle etait la caractkristique essentielle de ce que H. 
BERGSON appellait la "sdde' owenew. La sociktd ouverte n'est pas une autre 
socittk, s w e u r e  qui chercherait il se substituer aux sociktt% existantes, mais 
une manike qdafique de vim le lien social en l'ktendant aux bornes de 
l'humani&*. Elle &ransfme les coeurs avant de transformer les institutions. 
Civilisation de ifamour, pour reprendre l'expression chhe aux papes post- 
conciliaires. 

Ces dQlacements, quelques subversifs qu'ils soientzas, 
n'engendrent pas un dCsordre mais une O T ~ O M ~ W C ~  nouvelle propre A 

263 Cene expression du texte de Justin pwt p d b  1 de multiples intcxpdtations. De qurllr 
'chose" est-il f i t  dmoire ici? L'enjeu est d'importaace puiqu'il pate, en cooSequence, Ies 
f d e n w t s  des moeurs dts m e m h  & la fornmunautd. On pourrait se demander si cent: 
mhoire  n'm pas &moire de la parole du Christ et, audel8, &moire de I'appl & Dieu A 
I'dliance. DMS ce as, fa p s &  ldvinassienne qu'on retrouvm plus loin foumirait un cadn: 
heruh~cucique inthewtat. 

264 "Lk & sociPrC c h e  6 lo sociPtP ouverre, de la cite! d I'humanirP, on ne pusera jarnois par 
voie d'diwgisrement. EtEIles ne sonr pas de m&lc essence. La sociire! o u m e  esl celle qui 
embrmetair en principc I'lrrururnirP mrieZe. " H. BERGSON, Les d m  soutres de lo morale 
a de tcr religion, Paris, P.Uf., 1969, p. 284. 

265 Pourtent, on peut se demander si la survenance qui est ik I'origine de ces ddplacemmts put 
vhitabkment garda sa frxce de survarure fia Q S e a  synMq\y: de la conscience. 
Vouloir ordormer, ratdre commImicable, pasable, n'estu pas d'une certaine manik tua 
l'incideoce originelle, celle qui r p u h d  les coeurs et provoquer les "conversions". LB 
encore l'effort de E. LEVINAS e t  de pdamer ette  force subversive premihe, d'uae 



I'edification dune identitt communautaire qui i n t w  la totalitt5 de la penonne et 
st6 tend j usqu'il l'humani tk en tike: un englobont own! Ce changemen t d'ordre 
est contemporain de mutations 6thiques et spirituelles. 

La relation I'autre (11). 

Dire que la relation A autrui est majeure dam ces textes, c'est laisser 
pressentir une Qs lignes de force de Pethique sous-jacente aux textes &utudi& Si 
1'oMissance y est vkue cornme un acte Q senrice et un instrument de la libertk, 
si l'ennerni y est accwilli comme un W e  et si le partage y est spontankment 
v&u, c'est qu'une Loi, prkfMe toute autre loi, onlonne les relations ii l'autre. 
Et que cette Loi est Loi de I'Autre, wmme appel my et consenti au coeur de 
chacun. E LEVINAS dimit put-etre: " h i  affectant l'identite de chacun au point 
de la blesser d'une blessure ingukrissablen: ceUe de la nkessite d'etre-pour- 
I'autre. Cette dgle d'or est la vraie compassion qui releve de l'amour. 

Loi int&ieure, ce p&epte est pour le croyant comme la W, dam la 
volontk de chacun, de la volontk aimante de Dieu, accomplie dans le don total du 

Fils. Des Ion, la libre oMissance B cette &gle (ou plut6t l'obeissance par laquelle 
se construit la liM de chacun ) est tout autant spirituelle que morale. kthique et 
spiritualid sont ici les deux faces d'une m6me rMd: le projet & chaque chdtien 
d'&e dans toute sa vie les saviteurs de la volontd du P k e  comme, au jour de sa 
Passion, Jesus, Ie Christ. La Libertk, le fait de "devenir un homme" accompli, 
d'etre "heureux", est possible. I1 suffit (paradoxe!) de se &sapproprier de soi 
pour nt&e plus que dksir de I'arnour de Dieu. Laisser P 1'Autre mute la place, 

c'est aussi cela Ctre-pour-autrui? Mais on comprend ce qu'un tel d@lacement 

primnuti d i d :  avant toute maitrise & la conscience. On pourrait dire que Ies textes 

portent la tnce vive, sous form de paradoxes, par exemple, de cette v a t u  native. Ces 
questions semt reprises plus loin. Pour k moment, il est mi, on insiste davantage nu 
I*ordonnance dussie des textes qui est Ie propre de l'expkrence. 

266 011 ccmudt la dplique dl&= de G. MARCEL 1 la noa moins eCl&bre rffirrmtion de I.-P. 
SARTRE: "L*n/rr, c'est Its auncr'. G. MARCEL rQmndra spontadment que "Les awes, 
c ' e ~  It ciel ", m v e r s ~ t  non setdement le sens de la formule mais l'objet &me du projet 
d'enistence. Une chose est de constmire sa vie sur la crainte de mourir, autre chose de bitir 
son existence sur 'l'es@lutcc du ciel' qui se coocdtise dans k ciel&jl-li qu'est I'Amour & 
1 'au tre. Le &me G. MARCEL osait dire : "Aimer, c'est dire d I *aim Tu ne mounus pus *. 



kthique doit au changement d'axe dam le texte; cet axe temporel qui h i t  d'abord 
charge de r@er &s faits et de p e t t r e  A la conscience d'accueillir le v k u  dam 
sa force de survenance, devient aussi I'axe existentiel, @le de I'agir moral et de la 
vie spirituelle. A moins que cet axe temporel ne soit pas le demier mot du texte, 
comme on a pu le voir pour la lettre dlgnace. &pendant on p u t  &j8 reconnaim 
qu'h des deplacements dam le c h p  de I'Cthique, correspondent des 
retoumements dam l'ordre spirituel. Lls se retrouvent dans tous les textes, 
particulikment les pi- Wtiques de Jean de la Croix et de Pascal: le passage 
de l'inqui&u& ;1 la p i x  active, le passage de la pew de la mort ;1 

l'accomplissement de la vie, ou encore le passage de l'oubli de tout A l'accueil du 
prksen t. 

-em le p r ~  5.3.1.5. Le - iet d'existence et Mention 
&Qpdlsantt!. 

Dam cette partie de la synthbe, on a largement utilid le concept de 
diplacemenr. ll convient maintenant de le prkiser. La m@hore spatiale a ses 

lirnjtes; elle avait pour fonction de &signer un certain type de changement qui 
affecte la forme et le mtenu des textes. Les analyses ont rnontrk que ces 
changements wnt tels qu'ils produisent des effets de sens majeun. hidents dam 
les textes de Pascal, de Jean de la Croix ou d'Isaac Jogues sous forme de 
paradoxes qui alertent spontanement k lecteur, ils sont plus discrets dam les 
autres textes oh ils affectent souvent la structure. Dans tous les w, ils sont le 
signe de turbulences ou d'mcol16ences structwelles et simantiques sinon 
assumks voire d@s&s, du moins exprimtks. Leu rephge invite h remonter 
jusqu'aux turbulences provoqks dans la conscience par les exphences qu'elles 
manifestem A leur h g e  mcull*P~. Tout se passe comme si les textes portaient 
une double ttace: celle bun ebranlement majeur et ceUe de l'effort par lequel la 
conscience a tent6 de retrouver, au moins par le langage, une structure d'accueil 
propre A recevoir cet ebradernent. Mais, en raiwnnant ainsi, on suppose que la 
conscience garde la w i s e  & la synthbe qu'elle entreprend et parvient B 
transformer ce vku en expkhence f b d e .  En fait, si le texte gar& &s traces 
d'kbranlement, comme des fissures ou &s prhxces insolites, crest que le propre 
de ce type d'exphence est de rester ouverte ii l'imprtvisible, au subversif, h 
llbtrange, A llAutre. Comme si ce b n t  il est fait l'exphence ne pexmettait pas que 



I'exptbience soit saisie comme achevk. Jean de la Croix, dam d'autres Hrnes, 
parle & cette blesswe qui reste vive sans blesser mais en laisant keillC267. D ' d  
la rdfitition, d'oii la memoire, d'oii I'ouverture h d'autres, d'oii la quCte 
espQante et insomniaque (dirait E. LEVINAS) qui ne trouverait son reps qu'en 
ce qui est I'origine de I1Cv6nement. 

ll importerait alors & chercher dam l'branlement mCme de 
l'intention de la conscience, la trace majeure du vku. Dans son intention de 
maitriser le v&u A partir de ses sch5mes familien, qui est le propre de toute 
conscience, la conscience est mise en khec et c'est au pix dune conversion de 
t'intention, sorte de d&apprpnahon de I'infennbn, que la conscience parvient B 
dire le vku sous un mode qui, hi, soit compatible avec la &lid vkue (mode du 
ME VOIQ268. Cette dkpossession, cet abandon & toute pdtention P mailriser le 
sens, est d'abord retournement de la structure d'accueil de la conscience, 

remumernent & son intention temporahante et de son intentiomlie meme. Et 
c'est la raison pow laquelle mutes les analyses ont abouti A la mise en Cvidence & 
la n6cessitk d'un autre temporalitk, porteuse & I1&ange ordonname temporelle 
des textes. Cette tempmiahti! est autre, non par opposition aw temporalit& 
famil ih  mais parce qu'elle est m m m r  temporalisante; cornme si eUe h i t  A la 
fois lide & la conscience qui, &ice P elle, wit le vku (le fait qu'il y ait texte en 
tkmoigne), et enracink dam ce qui est P I'origine de ce mtme vku. Cette 
temporahti n'est pas seulement le sch5me dune conscience intentionnelle; une 
autre origine semble requise, capable & bouleverser cette intentionalid mCme, 
pour la rendre capable de la radicale nouveautd et & t'Autre & la conscience. ll 

267 JEAN DE LA CROIX , PoPmes Mystiques, op. cit., pp. 32-33. 
268 "Ln dkplnopriation de I'inteotion" est ddjh eo soi une dvolution; dans la perspective 

phhomhologiqur qui etait adopt& jusque 14, la conscience schdmptise Ir divers du donne 
et le transforme en phhoahe .  Elle est le mitre &oeuvre. Or ici tout se passe comme si 
elle devait se sournettre B I'exigence d'me &lit6 qui, sans cela, demrtrmait inpensable, 
incomm~micable. Ce retoumement de la conscience est en lui-m&m un ef i t  de la force de 
1'~v~ement.  Une conscience impmdable B ce changernent maw se codaamerait B trahir 
Ic v6cu en neaccueillnnt de lui que ce que ses dt&mcs soot apes B schhatiser. On peut 
donc se demander si la conversion de la m i e n c e  affeste d e m e n t  le changemeat de 
schhatisme temporel (ce changement vieat dl€tre m par?ie urmd) ou s'il afftste beaucoup 
plus profondhmt le mode mhne de fonctionnement de la conscience, son intentionalit& Il 
f.udrPit dm se demander ce qui est vdritnblement P I'ocuvre dans cetk dcqtioa du et 
s'il s'agit encore de &eption. On rejoindrait par une auw appoche mtaines des &flexions 
msjwns de E. &VINAS @ar exemplr, voir dm Dieu, la mn, k temps, op. cit., p. 242 
q.1. 



est impossible de wiser davantage cette brtzhe ouverte dam le projet de la 

conscience avant d'avoir prkig les fonctions et les caract6ristiques de cette 

temporalit6 qu'on a pu appeler par ailleurs principe d'ordonnance temporelle en le 
d6finissant ainsi par une de ses fonctions, la plus apparente dam Ies textes. 

5.1.3.2. Caractiristiques et fonctions du principe d'ordonnance 
temporelle. 

Les paragraphes p&&nts avaient pour objectif de dkaire les 
manifestations du principe temporel postule par les analyses; la premik de ses 
manifestations est I'ordonnance des textes, ordonnance exemement complexe 
qui ne renie pas les autres modes d'ordomance mais les intwnt dans un autre 
ordre de compdhension dont le caracthe itrange est d1Ctre B la fois englobant et 
ouvert A parti. de I& on peut a f h e r  l'existence de ce principe temporel et en 
d k r k  les fonctions dans les textes et dam les expkriences. 

La prernike fonction cie ce principe est justement d'ordonner le texte. 
L'ordre du texte est send symbolism l'unitk de l'exphence et l'unitk inthieure 
de la conscience qui se saisit de la &lid vkue. Le texte trahit cet effort 
d'unification et d'ordonnance intdrieure de l'auteur, aussi bien que l'ordonnance 
des 616ments qui constituent ce qui devienctra I'expkience. Tout se passe comme 
si cette nouvelle ordmance & t i t  rendue n-saire par le bouleversement v k u  
pa. 1'Ctre humain dam la totalit6 de son he .  B u r  mesurer ou dire ce changement 
'1 ' 4 1 % .  En mCme temps, cet Mnement perturbant est 
appdhendk par la conscience selon ce nouvel ordre; au point qu'on pourrait se 
demander quelle est v&itablernent l'origine de cet ordre; la conscience ou 
l'ibranlement d'un 6vCnement exeptionnel et sphfique. Les r@nses semblent 
diff- selon les textes. Ainsi, si on s ' d t e  A l'expt5rience du mystique, on 
pourrait en conclure que c'est le bouleversement de ce qu'il recomait cornrne la 
rencontre avec son Dieu qui " r e m e n  ou @lace les repkes par lesquels la 
conscience boulewrske @hen& ensuite la M 3  y compris celle qu'elle vient 
de v i m .  Par contfe, si on se feporte aux textes des martyrs, il evident 
que l'accueil qu'ils rkwent par anticipation au don de leu vie, leur mort, est 



dktennine a pnon par les schhes temporels d'une conscience qui structurent les 
faits. I1 en est de m h e  pour les textes de la DidachP ou de I'Apohgie, bien que, 
dam ces deux cas, le probleme de I'origine de l'ordo~ance soit simplement 
d@la&: on pourrait toujours arguer que I'origine Q cette approche consciente de 
I'eucharistie tient justement ;i la rencontre originelle de I'homme avec son Dieu 
dans I'acte de foi de la conversion puisque seuls les bapisPs au nom du Seigneur 
ont a d s  il cette communion. Pour I'instant, recomaissons dement  que ce qui 
importe est bien le rapport de la conscience il la rWt6 vkue et test 1A que rbide 
l'originalid des texter On peut dire des textes qu'il "se tiennentw d'une manike 
originale, tkmoignant par lil d'un rapport Wifique de la conscience au &I, que 

f i t 6  soit les etats inttbieurs de l 'he,  les choses exttkieures, les autres ou 
1'Autre. Et, dam tous les cas, la structure temporelle y est un tlhent 
d&minant. 

Le produit fmi qutest le texte manifeste donc une certaine ordonnance 
qui se caraMse par diverses coh&nces; la coherence qui fait que les rtklitks 
appehend&s se tiement; cohdrence logique qui fait que cet ensemble n'est pas 
dkpuvu de sens et peut &re comrnuniqd; cohhence entre le monde appxthendd 
et l'auteur, cohbence existentielle qui fait que la conscience se reconnait dam ce 
monk qui est sien et reannail  ce monde et ceux qui l'habitent cornme ayant place 
dam son projet d'existence; par 18 l'auteur se construit dam un rtseau de relations 
renouvelkes, etc. Tout ceia se traduit dam les textes par des sbuctms langagi8res 
reconnaissables et recevables A I'int&ieur d'une culture. Par des ordonnances 
chronologiques, par des coh&ences syntaxiques, par exemple. 

Mais ces coh6rences-lil ne sont pas la fonction M i k e  du principe 
d'ordonnance; en fait ces coh&nces sont a s s w k s  par des smctures temporelles 
familikes que le principe aura d'ailleun i n t e r .  On a pu voir que la v&itable 
"coh&encen du texte est aiUeurs; elle est meme dans une mani&e speclfique de 
saisir puis d'assumer des "incoh&encesw que I'6tude des delacements ont 
manes Ainsi, que la mort soit la fin de I'existence et qu'elle soit redoutable, 
cela est cohthnt; que la mort soit, sur le parcours lin& de I'existence, l'ultirne 
moment, cela aussi est cohbent; mais qw la mort wit le moyen de vivre, que 
ceux qui veulent eviter la mort de quelqu'un qu'ils aiment, deviement des 
ememis et ceux qui donmnt la mort des amis, cela confine au paradoxe et a& 
dans un premier temps un effet d'incohknce, de d&mdre. De m m e ,  pour 



Pascal, il est cohbent & f5re mkrnoire des martyrs, de se souvenir de ses fautes 
pas&; tout cela est dans la fonction normale & la mdmoire; mais se dire 
contemporain de quelqu'un mort il y a dix-sept sikles, cela n'est plus cohhnt si 
on s'en tient aux repiires temporels familiers; c'est bafouer la ri?gle tempurelle 
majeure de l 'iiersibili3 du temps! 

Pourtant les traces de la vhitable port& &s textes et, donc des 
exp&iences, est 18 Ce qui importe est 8 la fois & manifester ces dkplacements, 
ces paradoxes ou ces contradictions et & les rendre communicables et viables; 
c'est le travail & cette nouvelle otdonnance qui r&i?le une mhkence d'un autre 
ordre; c'est la spkificid majeure des textes ttudies. Cest I& aussi que se 
manifeste le bouleversement profond & la subjectivite & l'auteur chretien, celle 
de ce que, faute & mieux, on appellera son projet d'exisrense. Provisoirement on 
peut le definir comme l'axe partir dquel un Ctre humain && d'orienter son 
existence pour se construire, se rkaliser cornme Ctre humain. Le projet d'existence 
ordome une vie et peut &e cornpard une colonne vertebrde identitah. Tout se 

passe comme si le monk organid par Ies repkes fmiers, ne sufisait plus h 
rendre possible la nklisation & ce projet d'existence. IYol les malentendus (entre 
Justin et l'empereur, entre Ignace et les cMtiens de Rome), d'oii les demesures 
intkrieures B Mme de Jean de 1a Croix ou 8 celle de Pascai, d'oh les foiies 
amoureuses d'Isaac Jogues. D'oQ l'apparence subversive des langages qui tentent 
de communiquer ce qui est incommunicable dam des structures langagikes 
familibes: @sent, pasd, futur s'entrechoquent allant meme jusqu'h se 

confondre; sous la plume d'Isaac Jogues, "commencerw et "ne @nak 
commencerw sont synonymes ; on e w e  ce qui est dtjB rWd, les promesses 
sont &jii tenues; on souhaite &re uni A &s chdtiens qui ne sont pas encore n& et 
on apprkie des actes Nsents en fonction d'h5nements qui ne sont pas encore 
arrivb. Pourtant, ces paradoxes et ces incohkrences ne sunt que I'kume & la 
rWte profonde &s textes. Lfauteur ne veut pas nous hisser dam cette 
incohhence que lui-m&me a ckipsstk existentiellement pour atteindre une p i x  
que les textes manifestent aussi $i leur manik.  Comment s'effectue ce 
&psement? 

Dam la perspective phhom6nologique qui est ici developpk, on dim 
que, pour lever ces paradoxes, il faut admettre l'existence dune wrnpmhti 
majeure qui permet h la conscience une saisie qui in* ces paradoxes en la 



portant B un auee niveau, celui d'un nouveau projet d'existence, lui-mime ax6 
sur un JE VEUX que les analyses ont lais& entrevoir. D'autre part, on a vu que 
ce dkpwrnent pouvait &re kclair6 par I'analyse des actes de langage majeurs et 
des rkfknces qu'ils requikrent pour Ctre intelIigibles. L'intelligibilitk de ces actes 
est devenue possible d&s lors qu'on remontait jusqu'h un acte de df&ence 
fondateur: un JE CROIS, &terminant pour la structure langagi&re. 

Ainsi, I'oeuvre de ce Wssement, & cette kfmge maniPre (qui 
suppose de la part du lecteur un dkpassement & son premier 6tomement) peut 
s'effectuer h partir du coeur du projet d'existence de I'auteur qui se confond h 
bien des kgards avec Itaxe temporahsateur & sa conscience. Ce projet &existence 
peut aussi bien avoir p a n i s  que l'exmence ait lieu que d ' k  le rkultat du 
bouleversement. Dam les deux hypothises, il est impliquC au premier chef dam 
la cornprkhension des textes. Or bus les textes &dies ont montri que ce projet 
d'existence ne consiste pas seulement en une relation aux rhlitks mondaines et 
humaines. 11 privilkgie une relation, celle qui relie F k  humain h un Dieu 
proclam6 comme personnel, historique. Ce projet d'existence est 
l'acccomplissernent de cette relation, de cette alliance. Ainsi, le principe 
0rd0~ateUr qui lui correspond prkserve d'abord la wh&ence de ce qui arrive 
avec la geste de cet accornplissement. Dans cette perspective, la mort ne peut &re 
consue comme une fin; et, lorsqutun des termes de la relation est Dieu, p P  et 
Nur peuvent sans anachronisme rejoindre un prhenr qui s'ktend aux bornes de 
l'humanite et de l'histoire. Quand l'infini entre comme 86ment &terminant d'une 
relation, tout ce qui est fini semble conher au miant et la logique staffole! 

Dtautre part, tous les textes ont montre que le projet de 
l'accomplissement de l'alliance avec le Dieu auquel on croit, fait de Dieu le 
partenaire de ce projet. Ce projet est, pour la conscience croyante, le projet divin, 
celui qui correspond B la volone ck Dieu dont tous les textes font mkmoire. Or 
d&s lors qu'on pule de "projet divin", il outxpasse de mutes parts l'histoire 
singuli&e d'un groupe ou d'un individu. Ce Dieu a fait alliance avec Ihumanitk 
Mais c'est aussi Ie Dieu dateur. L'alIiance avec Dieu est aussi alliance avec sa 

&tion et c'est en ce sens aussi que le monde et l'hurnanid sont "retrouvks". 
Dans me perspective spirituelle, gr$ce au w a g e  inoui que @sente la dponse 
de l'homme ;l la proposition de l'alliance, tout est redonnk et tout peut se teni. 
pare que tout y a sa juste place. Ce recentremew des q b e s  est ktrange; w 



Dieu, tel que prodame, ne peut pas &re centre Le vouloir tel, c'est se condamner 
au vertige. Comment effectuer des repkes et des mesures temporelles si l'axe de 
ce re* est I'tternitk & Dieu? Impossible! sauf si, ce qu'on a appelk le temps de 
Dieu, est justement le temps que Dieu prend pour l'homme. Une telle conception 
fait d'abord des ravages dam les repikes rationnels et sociaux familiers, avant 
qu'ils ne soient redhuverts & cette lumibe. D'une certaine manike, celle du 
langage et & la pratique mystiques, il fallait m o d  il ces qkres. Cela peut 
prendre la forme d'une trangression, wmme ia dtmesure sanjuaniste, ou 
apparaii comme une nrpture inhurnaine, comme cdle qu'opke Ignace avec la 
bienveillance de ses fraes. Pour le croyant, Stre aux affaires & Dieu ne va pas de 
soi et bouscule les ordomances. Il s'agit d'un vt9itable passage, au sens pascal 
du terme. Tout est redonne, y compris la n h s i t e  d'un temps historique 
indispensable pour nouer et accomplir l'alliance; tout est redonnk, certes, mais 
dam une autre lumih, Itobscure c l d  de la foi, et non I'eblouissernent de la 
gloire. 

Lorsqu'on dit de ce passage qu'il est inoui, qutil est rapport B Dieu, 
la logique s'affole. Le rapport (ratio) au divin est impensable, impossible si on ne 
postule pas, en suivant la perspective de foi des textes, que Dieu le rend possible 
ou si on ne postule pas que Dieu, d'une mani2re ou dune autre, est dans 
l'homme. Pour que I'alliance puisse s'accomplir, Dieu doit visiter I'humanite et le 
coeur de I homme. L'alliance s'actualise dam la r@nse de l'homme A la visite de 
Dieu. Aussi 1gmc-e pourra dire que "seul celui a Dieu en h i n  peut v i m  la 
vbtable compassion qui est, dam le texte, une des fomes condtes de l'alliance 
avec Dieu-Amour. D'autre part, la rmnse chttieme reco~ait dans Jesus, le 
Christ, Dieu "visitant son peuple". 11 ne faut donc pas s'ktonner si le principe 
temporel qui articule la conscience chrttienne dam son tapport au vku soit, dam 
tous Ies textes ttudik, ax6 sur le Christ. Cest tgalement ce qu'ont monfrt les 
actes de dfQence au coeur des tnonciations majeures. 

Cette dflexion sur I'mdonnance du texte a permis de montrer sa 

double qualitk de wh&ence et de dynamisme; un dynamisme que I'on doit en 
grande partie P la persistance d'incohtrences. Plusieurs remarques dkoulent de 
I& ekes reprhtent autant & aixtkristiques imputables h la tempomlit6 
complexe du texte. 



Ouelaues caracthSnq 6 .  ues a ina l ep  

> L'acds P l'ordonnance du texte a 636 la m&me dans toutes les 
analyses: c'est par la brbhe ouverte par des &placements ou des paradoxes 
temporels qui sont autant de turbulences dam le texte que la question de 
l'existence d'un aum niwuu de cohkmwe a ett! pos& comme incontournable. 

> Ceci peut traduire une cuaisfence dram~zn'que ou du moins 
dynamique entre plusieurs registres de temporaliE dam la conscience meme des 
auteurs chretiens. I1 s'agit bien & coexistence et non de conflit car ces 
temporali tks ne sont pas exclues. Chaque ordonnance peut se comprendre comme 
nkssaire selon son ordre mais devient inutile ou mime nefaste si elle @tend 
s'exercer dam un ordre qui n'est pas le sien et sans lien avec la temponlie 
majeure. Par exemple, le jour de Satume et le callendrier dont il est un 6kment 
sont nk-ssaires pour fixer des rendez-vous. Mais ils ne sauraient porter la raison 
du choix de tel jour pour le rendez-vous fixd par la communaud chdtienne. Pour 
en rendre wmpte, Justin doit pser A un autre niveau d'ordonnance temporelle 
dont l'axe est la dfhence aux r k t s  de la Passion du Christ et la volon& de la 
comrnunaut6 d'accomplir l'alliance qui l'unit Dieu par la mort/dsumection du 
Christ. De meme, le carac&e tragique de la mort comme fin d'une presence doi t 
&re pris en compte pour comprendre les faiblesses humaines possibles (Ignace, 
W), mais la conscience du chretien, tout en tenant compte des dkfaillances 
possibles, manifeste dans sa volontd de chrktien l'affirmation d'un autre sens A 
donner il la mon au nom d u n  sens sptkifque donne ii l'existence mute entitre! 
dlgnace cornme disciple du Christ. U encore, ce sens et les pratiques qui en 
d&ouleront dependent de mesures temporelles radicalement diffbtes. 

Mal@ leu caracth exceptionnel, ces textes indiquent cependant un 
elkrnent tr&s speclfique Q l'activie de la conscience chrktienne. L'ordonnance 
majeure et privilQ6e par les textes ne va pas & soi (le malentendu avec la 
cornmunaute cMtienne & Rome en tknoigne); elle est toujoun P cons&; elle 
est aux prises avec d'autres exigences (intellectueUes, logiques, naturelles, 
affectives, miales et meme religieuses ) qui ont d'autant plus tendance B imposer 
leun p r o p  ordonnances temprelles qu'elles sont imrnkdiatement utiles et 
perfmantes par= que fadement communicables. Le fim, le oui P l'alliance 
divine, pour s'actualiser dans des faits cancrets et pas seulement dans des 



repdsentations mentales, requiert un acte de conversion qui peut etre I'oeuvre de 
toute une vie; Ignace montre bien que naitre suppose toute une gestation; et que 
cette gestation suppose l'accueil fhndant de la voIond & Dieu. Le @me de 
Jean de la Croix Mt les efforts kpuisants de l ' h e  pour s'ajuster A son desir le 
plus cher jusqulA ce qu'elle dkouvre qu'elle ne peut rien ("nu1 n'y meindraw) si 
eUe ne stabandonne pas, dam l ' m c e ,  A Celui qufelIe reconnait comme le 
seul qui puisse la conduire jusqu'8 Lui. Reste A v i m  la fi&litk dam le oui, le 
m n  &s membres de la communautk M e  fi&lit6 A la gratuit6 du don de soi a 
pour effet de rendre justice aux autres exigences, c'est-A-due I les ajusta I 
Itmdre de I'amour en les mettant son service (principe de la diaconie). 

Ainsi, dans la perspective croyante, cette ordonnance n'est pas 
statique. Elle participe A la fois de l'histoire d'une $me (sur "les voies de 
1'dvangile")t & la chronique du Royaume en train de se faire avec des Ctres 
humains dans l'edification de leur humanit&. 

> On dkouvre aussi que ce cheminement, cette aventure serait 
impossible sans les awes. Tous tes textes le montrent; et, d'abord, du seul fait 
qu'ils sont textes. En effet, tout texte esl une manjke de s'ouvrir i l'autre dam un 
partage possible sinon voulu. Un texte ouvre sur une memoire commune au 
lecteur et A Itauteur, Ici, le partage va plus loin: le souci interne au texte est de 

faire memoire ou d'eqker ensemble. Cene place de I'auae et de 
l'intersubjectivite est capitale dam la comprehension de Itexp&ience 
chr6tienne269. Grice B une mCme ordonnance temporelle, &s chretiens racontent 
un mime tvhement, fondateur de Ieur identit& et moteur de leur pratique. Ainsi 
se construit une tradition vivante qui est chronique du Royaume dkj8 18 et A 
accomplir270. Ltaccomplissement du croyant se fait avec et par les autres dam 
une fraternitk trans-spatiale et trans-temporelle qui est d'abord celle dlhCritiers. LA 
encore, les textes sont unanimes. L'identitd est familiale et Ith&itage commun. 
Mais le veritable htkitage n'est pas Ie souvenir fig& historiographique; il est ce 

dont on fait mkrnoire dans un acte de reprise effectuante fi&le et libre qui n'est 

269 Cf. P. RICOEUR, H.G. GADAMER ou encore M. NEDONCELLE. 
270 JAS remarques de P. IUCOEUR c o n c a ~ a t  le concept & ~adinonalittP (&fi kcqutes) sont 

ici b& klairantes. 



pas dp6tition rituelle mais acte de Wsence et de co-prknce. C'est du moins 
ainsi que la conscience chdtienne qui articule les textes le rnanifeste271. 

La fraternitti s'inscrit, elle aussi, dans une temporalite subversive. Le 
prochain n'est pas seulement de proximid spatiale ou tempordle. La 
wntemporaniitk prend ici un tout autre sens. Ainsi, PascaI inteqdte sa toute 
nouvelle identit6 B partir de Mo-be, des hebreux ou de Ndmi. La communauti du 
didachiste s'unit A tous les cMtiens, pasds, presents et B venir, et le peuple 
iroquois au mime titre que son interlocuteur franqis seront la ceauteurs de 
I'accompIissement du voeu d'Isaac Jogues. Si on s'interroge s1.u les raisons de 
cette fratemitti universelle, elle semble s'articuler sur le lien qui est tisd par une 
tempombtk par&iculi&e. Quelle t e m m t e  parvient A tisser ce lien, force de 
Itesprit, alliance de Dieu avec les hommes, amour magnifie dam tous la textes, 
de Jean de la Croix ("l'amour me transportant") Isaac Jogues ("pad 
commp~erai-je ci aimer. .. "), du Didachiste ("ks pafaire d m  ton amour") 
Ignace ("qu'il est compassion de moi")? 

4- Prendre ce qu'on appelle le temps de Dieu cornme dement du 

rerage et & la mesure de notre &re-au-monde, ctest courir & risqw de tout 

mesurer A I1aune exigeante de ItAmour; pas n'imprte quel amour, celui qui va 
jusquP donner sa vie. C'est prendre le Christ comme compagnon d'election dans 
sa vie et dam sa mort ("imiter la Passion du Christ "). 

C'est aussi courir le risque & I'impatience. Au regard de l'ttemiti, 
les gestations n'ont pas de dunk ou plut6t elles ont toutes la mCme d u e ,  

fhlgurance dune conversion ou aventure de toute une vie et mCme trangression 
des bornes de la mort; soudaineti et dude y ont mime mesure ou meme valeur la 

laborieuse conversion d'Augustin et le retoumement brutal de Saiil! L'impatience 
est mesure humaine. La patience est alligeance du temps humain I'arnour de 

Dieu. H . 4 .  von BALTHASAR fait remarquer que la patience est Ia vertu par 
excellence de Jbus dam son accord A la volon~ du We. U encore, la patience 

271 Il serait intdmmnt de r6fl&hir B ce sujet sur les liens enbe cette manik particulike d ' k  
&&pu&parsCet la n h i t d  de I'autre, la place de I'autn: dnos I'amence chdtieaae. 
Nous y reviendrons longuement plus loin. Et, en cela du moins. b sudaces kinmiennes 
seront Wieuses Le concept de fdsence a w i e n t  au double registre & la philosaphie dr 
la subsmu et ~ G S  philosophies existmtielles. Avec E. L~'INAS, il faudra tenter de 
remtez de In m e  qw garde ainsi In cwscience B I'origine & cAte trace, origbe d'avant 
I'organisation coasciente, IB oU cewrr v6ritablement 1'Autre. 



exige une approche de l'existence humaine & par& dune tempoalitk spkifique 
qui partlcipe & la volont6 & Dieu 

> Dam tous les cas, l'important est l'accueil d'wre alliance ficonde 
avec I'kternel, dtune pnknce qui est ouvertun, disponibilit6 Wte, qui fait que 
tout peut &re accueilli come occasion de s'unir, cornme Nee. 

Ainsi, ces diffktes  remarques montrent qu'on touche lA une autre 
fonction du principe ternpod d ' m c e :  ii rend possible des liens entre des 
personnes et reQnne poi& au rnonde hic a rum. Temps m&teur en& les 
hommes, entre Dieu et les hommes, entre les d i f fhts  niveaux intQieurs de 
l'Ctre, entre moi et le &a&. G d a  A ce temps, tout dam le texte semble ordonne 
y compris les paradoxes. Mais on peut se demander quel est le sens exact de cet 
or& une ordonnance mais pour s'ajuster A queue Mt6? 

Les analyses ont pu montrer I'hportance que la relation A l'autre 
occupe dans les textes. La vertu du principe dordonnance temporelle s'exerce sur 
plusieurs types de relations qu'il est nksaire de rappeller britvement. 

> Le prhcipe temporel fait tenir ensemble d i f f h t s  niveaux de l'ttre 
hurnain unis dam un mhe mission diaconique. Ainsi, l'ipdit6 du 
sujet est r e d &  au meme moment od ea renouvek un projet d'existence 
&sormais axe sur Itunion i 1'Autre et sm Itunion awc autres. L1identitt5 du 
cMtien se construit c o m e  chronique & cette union e q & k  Cette chronique est 

celle cPactes quotidiens v&us mmme It eloiement d'un OUI A l'invite 
pressante de I'Autre 1 entrer en alliance avec Lui. Cette chronique est doublement 
habit&, par Ia m6moire croyante de l'accunplissement dans le Fils d'une 
promesse originelle, et par I1esp&ance de pwou participer A la perfection de cet 
accomplissernent dans un avenirpiemmenr attendu ll suffit de reiire les textes, 

Les prietes ou les p m c W c m s  commmtaires ou personnelles ont pour objet 
"de rusembler des quare wntr wte Pglise srmcn@W, de "nl&e pcrr sPparre' 
k ~ e m l h  & DW, d' "& mi t 9 e m e l k ~  mc Christ: " de s'unir au Christ- 
J&wnet, par l& "d'2rre m hommew. L'insOLite vient, bienSentendu, du fait que 



cette promesse est &jj8 tmue tout en &ant esphk. Mais il surgit aussi de la mise 
en Mdence d'une identit6 dont la source est P la fois immanente et transcendante 
D'une immanence ouverte P l'autre et d'une transcendance non alihante mais 
libkitrice, du seul fait quteUe est rbelaaice & la libert6 & chacun. En effet, 
c'est dam cette r-nse P l'appel de l'Autre, rendue possible par 1'Autre en lui, 
que le sujet croyant manifeste sa libere. Tel est I'oiseau sanjuaniste qui peut 
librernent s'Clever vers sa p i e  transcendante g r i d  au dkir que la proie eUe- 
meme avait mis dam I'oiseau. L8alt&it6, induite par le principe d'un temps 
huinano-divin, qu'on peut appeler aussi temps tWr i ique ,  est donc au coeur Q 

la subjectivid cornme elle est au coeur du processus identitaire & la cornrnunaud. 

> C'est donc ce m8me principe qui & la possibilitk d'une 
communion r&Ue et durable entre les membres d'une comrnunaut6 et au weur de 
l'humanite. Ainsi, les diffhentes analyses ont montn5 la genese du NOUS P 
l'oeuvre dans la plupart des textes. EUes ont montr6 aussi que la subjectivitk 
advenue &.i t  une subjectivitk pour-les-autres, et que la communion des membres 
de la commuanute s'ktendait aux dimensions de I'univers grfce i l'ouverture au 
plus proche, cr&, en chaque membre, par cette communion meme; ainsi, J u b  
peut &ire: " Cewr qui om du bien viennenr en aide d row ceux qui ont besoin ... " 
et Isaac Jogues p u t  reconnaitre dans le peuple inquois "son kpour pnr le sung'! 

Cette &mi& remarque permet de rep&er B nouveau un point qui 
saa dev61op# plus loin: la dimension kthique et spirituelle du principe temporel. 

> Mais on peut reconmatre dans l'alliance avec Dieu, k relation 
d1alt&it6 majeure &s textes. C'est elle qui est leu matihe et leu raison dt&e. Et 

c'est d'elle que dwdent  aussi bien la nlation i soi que la relation awt autres 
telles qu'elles viement &&re 6voquks On touche P au noyau central de la 
recherche, vers quoi toutes les analyses et ces s y n t h ~  rnemes convergent; au 
point qu'on pourrait dire que toute la recherche wt de nature ~u(cl&re. Mais c'est 
lil aussi que tout bascule. JusqutA present les elkrnents de synthk ont tous tendu 
A montrer qu'il existait ce qu'on a appe16 un principe temparalisateur s@cifique 
aux textes h d i &  capable de rendre compte & llor&nnance de ces textes et, par 
l& de la structuration tempode des exp&imces cMemes approchh per leur 
mtdiation. Les pmpphes  p&&nts ont m o n ~  que ce mkme principe r@u.lait, 
dans les textes et les ewences  correspondantes, les relations que ie cMtien 



enmtient avec lui-m2me et avec les autres. Lugiquement, on devrait pouvoir 
retrouver cette mime fonction dgulatrice il propos de la relation B Dieu. De fait, 
les analyses ont montn2 le r6le central qu'elle occupe dam les textes grke 
notamment il la refQence B un Mnement qui leur sert de r-e temporel, 
existentiel et herm6neutique: la mod&urrection du Christ. 11 y aurait donc une 
tempmhte par kquelle la conscience cMtienne pounait dire sa rencontre avec 
son Dieu, qui a t  au coeur & toute les ex@mms ktudks. On poutrait meme 
dire que par cette tempoditk, la conscience serait devenue capable de Dieu. 

Mais, arrive B ce noeud de la ckluctim, on serait tentd, avec raison, 
de dire: le croyant, par la mCmoire vive qu'il a & l'kvknement JCsus-Christ (en 
pnicisant bien toute la particularitk de cet acte de dmoire), a& la sucture 
temporelle propice B une rencontre avec Dieu. Ou e r n e ,  g n k  B une intention 
Specifique qui suppose une structure temporalisante spkifique, la conscience peut 
rkliser sa rencontre avec Dieu. Une fois admise cette condition, tout le reste en 
dhulerait logiquement. D'une certaine -&re, l'introduction du travail pouvait 
Iaisser entendre que tel Ctait l'objectif de cette recherche. Mais si les premiers 
n5sultats de chaque analyse semblaient aller dans ce sens, on percevait aussi des 
hesitations B conclure trop vite sur de telles affirmations. Ce fut tout 
padcculihment le cas pour la lettre d'Ignace. En mCme temps il etait impossible 
de ne pas recomaitre I'efficacitk de ces nisultats pour la compdhension des 
textes. A nouveau le m u d  se noue au moment de conclure. 

Pourquoi? Comme lors de l'etude & chaque texte, les hkitations 
sont en p d e  partie dictk par les Bkments objectifs que sont les traces laisdes 
dans les textes au niveau des paradoxes, des incohknces et autres deplacements. 
T m s  de quoi? I1 est encore trop t6t pour r$ondre bien que telle ou telle analyse 
aient &jB mis sur ia voie d'une solution B ce& aporie majeure. Avant cela, dam 
le cadre de m e  approche phknomenologique, il faut pusser l'hypoth2se jusqulB 
ces ultimes wnsdquences. EUes nous fourniront de prkieuses indications. 

On vient de voir que le principe temporahant owrirait dans les 
c a m s  I'espace oa Italliance peut &re Wue ou vkue, accomplie. C'est dam ce 
sens qu'on peut paria de temps de l'alliance. Personne11ement (la conscience du 



cMtien) et collectivement (la Coascience communautaire), les consciences qui 
shuctureut leu &re-au-rnonde, aux autm ou A Dieu selon cette tempomhtk 
devienneat apes ll lire le qwtjdiea amme occasion de rhiiser cette alliance et 
appiecient leur vie pemnnefle et communautaire selon Favanck & cette 

dahaticm. Aussi, il ne faut pas s'&mm que toutes les incidences favorables A 
I1accomplisement & cette alliance soient . - klevk au rang d'hhements. Et les 
changemeats majeurs y sont le mmmezlcement et l'mmplissement de cette 
alliance; aiasi, la dfhnce @e qui a fait mibe la cummunaud et la fhit m a t r e  

dans sa mtmoire eucharistique; ainsi, pour cbacun, le bapthe, wmme acte de 
naissance au encore les renmtres singulib avec le Seigneur. Ces hhements 
sont donc ks repfbes tern- qui M i n t  la chrooique du Royaume dans la 
vie commrmautaire et dans l'existeace & chacun. 

Mais une temporalie comme principe d'ordonnance suppose non 
seulernent des @res majeurs mais aussi un axe par rapport auquel sont rnesurt5 
les ibes et les choses dam lews rapports et Ieurs &ankments. Effectivement, 
toutes les analyses ont permis de mettre en hidence une d h c e  hhementielle 
sans hquelle les textes mt incompr6hensibles, sans laquelle le monk du texte 
ne peut p s  se dessiner, sans laquelle le texte ne se riendrrrit pas et I'exwence ne 
pouxrait st d6ployer. Quel que soit l'auteur, le texte prend sens d b  lors que, 
impliciternent ou explicitentent, iaterviennent les &&ems ii la vie, la mort et la 

k s d m  du Christ Argument des anamn&ses du didachiste, raison d ' k  des 
rendez-vws eucMstiques et des moeurs liturgiques de la wmmunautk de Justin, 
paradigmedu potme & Jean & la Cno'i, centre & la contemplation pascaheme, 
intrigue fundatrice du &it dlsa;#: Jogues et justification ultirne de Ia mort 
dlIgnace, h Passion de J h q  proclam6 comme le Christ, est la mMation 
nkssaire entre la conscience ck Pauteur et ce qulil vit, enm l'auteur et son 
intalocuparr, enm la corn& cMtime et Dieu. 

Ainsi, si l'&hement-Jhus, tecentn5 sur le rapport 
IncamatidRedemption, est la dfhmce hermkneutique et m2me le rep&e 
rhktoriquc sbat6gique des texks, (on a pu voir que cet Mnernent etait aussi la 
kfkrence sans laqueue aucun des acks de langage majeurs n'hit intelligibie), 
cela suppose que la relation p e m i h  gr$ce P laquelle la conscience de l'auteur 
w i t  sa pppre existence, les aubes et Dieu lui-meme, est ie lien qui, dans la foi 
et l'esphce, l'unit au Christ. @ dutexte ce lien et non 



I'evknernent seul. Mais il faut aller plus loin car cela ne suffit pas ;i rendre compte 
de la rkfknce exclusive a la Passion comme axe &hementiel. Pour I'autew 
c M e n ,  la Passion du Christ est le pasage mediateur absolu entre les hommes et 
Dieu para que c'est le temps dans lequel le Fils s'abandonne totdement il la 
volonte du Pi5&7*, le temps oii, dam I'amour, il fait sienne la volontk de Dieu- 
P k ;  dam ce temps, il se manifate cornme le Vabe parfait de Dieu. Faire de 

1'Heut-e du Christ la trame premibe des textes, ctest faire du rapport entre la 
volont& & Dieu et la volontk de Ksus le coeur de l'intrigue humaine. Ainsi, k 
v&itable novau de l'intentionalitti du texte serait le r a q m  du chrCtien la volontk 

eu oar la contem~lation de ce qpcmt dam l'intri~ue du Christ ou par 14 

tion ;i ceae relation privilbike Ide serviteur) dans son ptopre OUT que E. 
LEVINAS appelle le ME VOICI de la diaconie. Le OUI suprOme est le don de sa 
vie pour la rdisation du Royaume et ltaccomplissement en chacun de I'alliance. 
On pense aux textes &s martyrs, mais aussi 8 tous ceux qui, par une 
d6sappropriation d'eux-mtmes jusqu'au dhuement des sans-iden tit& offrent un 
espace B la kilisation du Royaume ctest-&dire B 1'Amour & ltAuae pour les 
autres273. 

Le rapport du cMtien A la volond & Dieu! une telle expression peut 
supposer soit une demarche ascendante de la conscience et de la volont6 du 
chrktien qui s'applique reconnaitre, discerner, pratiquer la volont6 de Dieu, soit 
une v i s k  descendante , ceUe de la volonte de Dieu se proposant ou se rbCIant a 
la liberte humaine. Wns tous les cas, on ne sort pas d'une approche chke la 
pens& moQme et en particulia P la phhomhologie qui invite & tout inteqdter A 
partir Q Itactivi~ intentiomelle de la conscience, dtun cogito et de son cogifatzun. 

Dam cette perspective, I'ads de la crmrience croyante h la volon3 de Dieu ne 
peut que faire voler en Bclats 1"itentional.i~ incapable de recewir Dieu mmme 
obja de conscience Mk&e de la conscience dans son inapci t .6  de Dieu. La 
"grandeur de f'&ne humuine" qui soulbe l'enthousiasme de Pascal est celle d'une 
h e  qui a W rendue capable de Dieu par Sineusion de Dieu lui-meme; tel l'oiseau 
de Jean de la Croix rendu capable d'atteindre sa p i e  par la force du desir que la 
proie ellcmbme avait mise en lui. Dans les textes, l'initiative & Italliance vient de 

272 H . 4 .  von BALTHASAR, op. cit., p. 52. 
273 E.  AS plan de w l ' w ~ i ~ n f  d soi dam un donner qui in~plique un corps prrce cpo 

d ~ ~ q u ' a u  bouz, c'm donner le p i n  mrclchi de so popn buckw, E. LEWNAS. 
Dieu, la mon, k tempsA p. 217. 



Dieu. Dans son surgissement toujours dkji l i  (cf. Isaac Jogues), cette praposition 
amoureuse rencontre la libend humaine. Mais c'est affinner que Dieu s'est 
rapprochb de l'homme ou a rapprocht l ' h e  de Lui. Et ctest en fait cet acte 

double de rapprochement et de proposition qui ea  le coeur de chacun des textes. 
Et c'est partir de P qu'il fauchit saisir et interpreter la temporalit& chrMenne. 
Mais l'homme ne peut parler que de lui ou "laisser park Dieu", avec tout ce que 
cette expression peut pdsupposer comme attitudes & foi. De cet acte, la 
consa*ence ne peut saisir que ses effets dam la subjectivitk, ici, ses effets de 

turbulence, de retournement que les textes &hissent ou pointent @ice aux 
dep1acement.s syntaxiques, r6thoriques ou dmantiques. 

Si tous les textes sont des tentatives de la conscience pour pensa le 
vku cornme rencontre de Dieu et le transformer ainsi en exwence, on peut 
comprendre qu'ils portent la marque Q cette turbulence Qns leur structure et 
dans les effets de sens. 11s r6ussissent a dire leur rapport P Dieu en tant que ce 
rapport est humain, non en tant qu'il est d'abord divin. Dans une perspective 
spirituelle, Dieu en rapport avec l'humain cr6e silence mais un silence pmpice il 
1'6coute de son Verbe; ou bien il suscite Itacte de temoignage qui ne peut &re que 
le don absolu de soi il Dieu P la manike de Dieu-fait-homme, c'est-Mire don de 

soi pour les autres. Ainsi, le cMtien des textes ne peut parler de l'alliance de 
Dieu avec l'homme que par la mediation de celui qui est le Verbe & cette allia~ce 
dans son origine divine. Mais lorsqufon croit puvoir parla de Italliance de 
l'homme avec Dieu, arguant qu'elle est d'origine humaine, on are dans les 
Iangages oxymoriques de l'irnpsible, avanwt des paradoxes pour solliciter le 
sens, car I'origine de la m n s e  de l'homme l'alliance divine est encore dam le 
ooeur de l%omme comme trace de Dieu. Ou bien, dam un regard de foi, on laisse 
Dieu parla de Dieu P travers st Parole vive reconnue dans Jesus-Christ; par Lui, 
on fait mbmoire du paradigme de Ifalliance accomplie, et c'est il cette aune qu'est 
me& tout rapport de lbomme ii Dieu. Mais, en tout cela, on tente de sortir dtun 
scMme qui, manifestement, est incapable Q dire I'alliance: le schkmatisme dune 
conscience intentiomelle qui ne produit que des rapports Q reprksentation et 
auquel Cchappe ce dont il ne peut pas &E l'origine. Ce schtrnatisme conduit il des 
impasses dont h seule issue possible, dam le registre du langage, est la 

transgression, soae de maitrise du non maAtrisable; doe les invraissemblables 
glissements Qns les mesures temporelles et les tentatives, vouks il un &mi- 

&kc, & m v e r  uw structure temporelle apte & mesurer les ebranlements dune 



conscience en charge justernent de les exprimer, c'est-Mire de les maitriser. Mais 
c'est que ce temps est d'un autre ordre; pour la conscience croyante, il doit 
pouvoir dire aussi l'initiative de Dieu. Dans notre tentative pour t'identifier dam 
le principe dordonnance temporelle des textes, on en aurait saisi en fait que les 
effets sur les temporalids familibis. Ainsi, ce que mesurerait ce pmcessus 
temporel d'ordonnance ce sont les effets, sur les temporahtks hurnaines, de 
l'ebranlernent produit par la mise en l'homme d'un rappart possible avec Dieu et 
par la Wnse  positive de I'homme. G& B ce processus tempdisateur, les 
textes portent la trace d'un tMWnatiSme, celui qui a a e c d  les mines de la 
subjectivid. Mais ils ne peuvent dire I'origine du traumatisme ni Ie mumatisme 
lui-mtrne qui est dun autre ordre il cause justernent & cette origine. Us pointent 
vers lui mais requiht, pour en dmoigner, un autre regisbe que celui de la 
conscience intentionnelle. Peutetre l'expkience chrktienne, lorsque c e l l m  est 

duite aux textes qui mntribuent B la eloyer, n'estelle que ce doigt pointk vers 
ce qui en est l'origine et la malike, ou cet appel ii chercher A un autre niveau la 
force de ce qui a k d  vku, pourquoi pas cette ouverture vers les niveaux ethiques 
et spirituels. Ce qui n'est pas sans remettre en question le concept d'exphence 
dont l'approche ddpendait jusque M d'une conception phknorn&~ologique de la 
subjectivitd, Les conclusions reviendront sur cette autre a w e .  

5.1.3.3 Syntheses phhomr5nologiques. 

Le travail entrepris avait pour but de rechercher me certaine 
temporalitk, postulte comrne condition a pnon par laqwlle la conscience 
chdtieme schkmatisait un vku, le Misait comme exphence. Tout en 
maintenant les n%erves qui ont ponctuk les @ludes de la syntMse, il faut 
recomahe que les analyses ont rnis au jour une ordonnance temporelle 
particulikre g&e i laquelle ont kt6 produits &s textes communicables. Reste B se 
demander, dam un premier temps, si cette temporalid est, comme on l'avait 
supposk, une condition a priori des expckiences chr&ie~es. 

Dam la mesure oil on admet que des liens gdnhques associent ies 
textes aux expkiences, on pourrait envisager trois kapes successives: 

I'Otre humain vit quelque chose de pareiculier, 
il le ktlise g r b  1 une saisie consciente et dflkhie; 



cette saisie se dkploie A travers un discours Nifique que tissent 
des actes & langage majeurs: le texte. 

En partant de la troisihe &ape, les analyses ont fourni les ilkments 
suqtibles & akr un a d s  aux dew premihes &apes. Mais alors, on peut 
penser que c'est 1'6vhement v&u qui a bouleverd la conscience au point de 
modifier les repkes temporels et que le texte manifeste ce bouleversement. IA! 
temps que les Ctudes ont mis en 6vidence serait alm une cons5quenc.e et non un 
Wment fondateur de I1exp&ience. 

Dans cette hypoth&se, comment expliquer que la &me ordonname se 
retrouve dam les textes, que ceuxci se situent en amont ou en aval du repas 
eucharistique? En effet, le texte du didachiste est suppod antkrieur A ltex@rience 
que la communaute Fdit du repas eucharistique puisqu'il s'agit d'un d b e t  
prescrivant le contenu et I'ordre des Mnkdictions de la lilurgie eucharistique; alors 
que le texte de Justin pule de ce qu'il a vku au sein d'une communaut6 dl&rant 
kgulikement I'eucharistie. Or une &me ofdonnance temporelle majeure jaillit de 
ces textes; et, pour une bonne part, l'exp6rience eucharistique consiste clans la 
proclamation en commun de ces textes: le dire, ie faire et en prendre conscience 
pour le racunter relevem d'une meme ordonnance. ks remarques semblables 
pourraient &re faites A p r o p  du martyre: il ne faut pas oublier qu'isaac Jogues a 
&jA subi la tom avant qutil n'hive cette l e a ;  le texte 6tudiC est A la fois 
anticipateur et posmeur 11 l'exphence du martyre. Et on y retrouve la m h x  
ordonnance temporelle majeure que celle qui structure la letht dlIgnace, pr&dant 
ltacte final de son martyre. 

1 Q.e conclus - ion. Force nous est donc d'admettre que la structure 
temporalisante est un klkment &terminant de l'expkience. Que cette expknence 
contribue & accentuer l'importance de cette ordonnance dam la conscience du 

c M m ,  cela ne fait pas de doute rnais cela ne vwt pas dire que l'ordonnance est 
une consiquence de l'exphence; elle en est au conaaire me condition nhsaire .  
Condition interne, c'est-Adire p n h t e  m e  klhent mcturant dam la 
conscience Que cette temporalitk jaillisse Q la conscience ne signfie pas 
nkssairement que son origine est endoghe. Et, cornme il n'y aurait pas 
d'exphence sans activitk & la conscience, on peut dire que ce principe 
d'ordonnance temporelle est une condition a priori de ltexptkence. Ce qui 



laisse enti&, pour l'instant, la question de son origine. Ce principe 
d'ordonnance temporelle existe donc cornme condition a priori des exphences 
cMtiennes abor&s par le m a u m  des textes. Reste A voir si l'activitk & cette 

ternpunhe s'exerce sur des expdriences en tant qu'exptkiences humaines 
globales et en rant qu'exphences cMtiennes, cornme le supposait lbypoth&se de 
travail. 

> On a pu montrer qu'wte des fonctions de ce principe consistait a 
in- les diffkentes temporalites possibles qui correspondent chacune B une 
exigence de la daht& humaine. Cette in3gration consiste B relativisa leur r6le et 
en montrer I'utilite A l'intkrieur d'un monde plus vaste qui est celui du sujet 
humain dam mutes ses dimensions. Le w a c h  global de cette fonction se 

manifeste aussi par l'extension des domaines qu'elle couvre. La fonction reliante 
et mt5iiatrice de ce principe d'ordonnance s'exerce aussi bien dam les rapports du 
sujet avec lui-mCme que dans ses relations aux autres, au monde et A son Dieu. 

On peut donc dire que ce principe d'ordonnance temporelle, par les 
liens qu'il schkmatise, contribue la possibilitd d'une exphence humainement 
globale. En particulier, ce principe affecte le double champ & la connaissance et 
de l'action; la conclusion reviendra sur ce point. 

> Mais il s'agit aussi d'exp&iences chrktiennes. On peut se demander 
si ce principe est aussi un klbment &taminant pour la singularitk chrttienne de 
ces exmences. Cette question est en elle-mime amtique, car sa 

prtsuppose une conception claire de l1exp&ience cMenne, ce que les analyses 
devaient contribuer B &borer. On est donc entraink dans un cercle; toutefois, il 
est possible de dire: 

qu'il ne fait pas ck doute que les exptkences analy&s sont &s 
exptkiences reconnues comme cMtiennes par la Tradition & ia communautk 
ecclksiale dont elles se nourissent et qu'elle contribuent il faire croitre; 

qu'il a t  manifeste que le principe temporel qui les ordome 
concerne une des carackistiques majeures & l'exptkience chn5tienne, le fait 
qu'elle engage mute la subjectivitk; 

que l'ordonnance temporelle des textes suppose une tension 
dialogale entce le temps d'un Dieu d t e u r  et la k@t& de la condition 
humaine dont elle participe; 



qu'un des dements wnstituant ce principe est Itaxe temporel 
existentiel de la relation Dieu-homrne et homme-Dieu par la nifQence aux &its de 
la mOrt/&urrection du Christ. 

Si on tente de comprendre les pen& et les actes vkhicul6s par les 
textes en &ant cet axe (qui se ~ v d e  ktre B la fois un re@re inte@tatif et un axe 
ptique), alors, soit le texte perd tout sens, soit il renvoie i un registre 
exwentiel qui releve d'un autre horizon de sen% par exemple celui des seules 
relations sociales. Tous les textes confirment ce raisonnement. Ainsi, dam les 
lettres d'Ignace ou d?saac Jogues, Gter la proclamation & foi que reprknte le 
bref &it du salut dans la Passion du Christ, 6ter au texte sa tension 
chercher/muver Dieu, et la l e a  dlgnace devient une &man& irrecevable et 

incomHhensible meme pour une conscience chtetie~e; celle &Isaac Jogues 
devient la pure folie d'un masochiste. 

&er du texte de la DidachP la mediation christique et l'anamnbse de 
l'evknement de la Passion, et cela devient une Mndiction juive Paditiomelle. De 
mihe, le @me de Jean & la Croix n'a meme plus de valeur esthktique ni de 
raison d%tre, si on en soustrayait ii la fois la colome vdbrale qui est la mimesis 
des &its de la Passion du Christ et la cheville ouvri&e qu'est I'amour de Dim. 
Et si on tente la meme expbence avec Pascal, on dissout le texte lui-meme tant 
son existence est confondue avec sa relation a la volonte de Dieu par le Christ. Ou 
encore, la communautk chrktieme il laquelle w e n t  Justin devient une secte 

ksotkrique, si on 6te Q la description sa fidelite au Christ dam sa doctrine, ses 
paroles et ses actes. 

Ainsi, si les expkriences prennent sens grtice aux textes qui les 
traduisent et si ces textes eux-memes n'ont plus de cohkrence communicable 
(alors que la communication & i t  un des objectifs avouks), &s lors qu'on 6te de 

1'Cdifice son axe ou son pilier, et ti cet axe est la dfence il la tension homme/Dieu 
par le Christ, a h ,  on doit mormdtre que cette d f b c e  qualifie en partie ou 
totalemat ces tqkrienes oomme relatives au Chrin Mais cette qualifcation 
renvoie ici i une manibe mute particulik de se df(rer au Christ Dans tous les 
cas, 

la rkfhnce est un acte de m6moire singdier,  one de reprise 
rkffatuante qui rend dllement npcrfonnantn ce &nt on fait memoire. cene 



rkfknce est une mise en pr&nce qui, dam son apparence r-titive, n'abolit 
pas le "une fois pour toutes" (@anat) de I'Mnement-Jesus reconnu comme 

kvhement historique; 
ce dont on fait memoire n'est pas seulement tel Mnement central de 

la vie du Christ, mais c'est cet kv6nement dam la mesure oit il dalise la volonte 
du Pire. Kl faut alla plus loin; 

par cet acte & mdmoire, le croyant reand? &re rnis en relation 
avec le P&e dune relation semblable A celle du Fils. 11 s'agit d'engager avec le 
W e  la relation d'un fils qui stabandonne librement n patiemment il la volontC de 
son pke274; 

si on s'en tient aux conskquences de cet acte telles qu'elles sont 
&oqu&s dam les textes, cet acte fait vivre & la vie du Christ, aussi bien chaque 
cMen  que la communaut6 toute entihe qui recomait son appartenance par cette 
reprise effectuante. W e  df&ence est r6ghhtrice. Ainsi, la dfkence au Christ 
dans son rapport A la volond du We  , c'est aussi la dfhence i I'Eglise dam son 
rapport zl la volontk de Dieu, ce qui est en fait l'histoire de 1Eglise et la chronique 
de I'avan& du Royaume. Ainsi, v i m  selon le Christ, qui est proprement 
l'existence c ~ t i e n n e ~ ' ~ ,  suppose que la conscience croyante se saisisse de sa 
rkalitk selon le principe temporel que les textes ont dv6lC. C'est vhitablement 
I'axe tempel de son projet d'e~istence2~~. 

Parvenu A ce niveau de la demarche, on peut donc dire que les 
constantes que les analyses ont dkgagks permettent d'affirmer qu'il existe un 

. . pnnaDe d'ordonnance temmelle. plus sirnplement apple temporalit&. A I'oeuvre 
&s les textes wmme structure temporalisante ryieure et. par 12 induit comq 
fondition a mbri des exp5rience.s correspondantes en tant au'exp5riences 
chrktiennes. ce qui dpond A l'objectif visk par ce travail de recherche. Toutefois, 

- 

274 U encore tous les textes portent cette volontd. Quelques expressions symptomatiques: 'S'il 
le ww", "Que sa volonk! soif fahe!", ~'esphnce et !I: Amen de la plupart des texts. 

275 St Paul, Phil. 1 ,  21. 
276 Mais la disation de ce projet ne va pns necessairement dr mi. Des obstacles, internes et 

ex-, peuvent surgir sur la voie royale (celle du Royaume). Dam tous les cas, il s'agira 
d'm lutte entre pllrsieurs m a n i h  d'6tm-au-monde, aux-auks et A-soi, lutte entre l'h- 
pour-la-vie d 116trepour-la-mort, lutte atre ibe-poursoi et 6tmpour-l'autre. Cette iutte 
induit un combat enm plusieurs temporalit& que, d'ailleurs, les textes rnaaifstent. La 
temporalid qui est l'siticuhtim existcntielle & la subjectivitd est directemeat emacin& 
dam la structure inrim: de l ' M u m P i n  queest t ' h p u r .  Rechachrr l'origine de cette 
temporPlit& c'est rencoatrer P tous coups la question de I'origine & l'&pur. 



et ce ntest pas le moindre rksultat de l'entreprise, cette conclusion doit 
impthtivernent &re relativi&. On a pu voir que, dms Itexercice meme de sa 

fonction principale, ce principe temporel ne parvenait pas sl rendre compte d'une 
rWt6 vkue ven laquelle poutant il pointait, soUicitant aind I'attention du lecteur 
inviJ il accueillir plus que ce texte pouvait explicitement communiquer. A 

plusieun reprises, les tentatives de synthese ont conduit la &flexion au bord de 
Itimpasse. Ces apories se n%Claient indkpssables sinon par quelque coup de 
force P I'endmit d'une certaine theorie & la conscience et, par la, d'une 
conception de Itexp&ience que nous avions fait provisoiremen t n 6 k  en initiant la 
recherche. C'est que la &lit6 cMtienne engagerait plus que ce que la subjectivid 
humaine peut saisir lorsque cette subjectivitb est cent& sur la M e  de la 

conscience intentionnelle. Il faut voir 18 non un Bchec de I'entreprise mais au 
conaaire un appel a engaga la &flexion dam la recherche dune conception de la 
subjectivite telle qu'elle permette de rendre compte plus compI&ement de la &lid 
induite par l'ordonnance des textes. Ce qui est en jeu ntest pas seulement la 
subjectivite c M e m e  rnais la subjectivi* humaine dans sa Mi3 existentielk, et 
pas seulement comme centre nbvralgique de toutes les repksentations mentales 
(fonction exer& par la conscience depuis les cartesiens); car toutes les analyses 
ont monM que les fonctions cognitives, affectives, mques et spirituelles y 
6taient ins@arables. Dans les conclusions (demike partie de ce chapitre), on 
stmetera sur les pistes ainsi sugg& pour voi quelle direction elles pourraient 
prendre et quelles eqxhces elles laissent entrevoir. 

Relativisa les premiers dsultats de la recherche ne sigmfient pas les 
m d & u  comme rkglligeables. Grflce justement B ce principe d'ordonnance, la 
conscience croyante parvient P rMiw un vku qui engageait Dieu meme, mtme 
si son &sir Q maftriser cette "situationn a ete parfois mis en 6chec par la force & 

la &.lid elle-rniime, ce que traduisent les diffkents &placements des textes. Il 
cbnviendra donc, en conclusion, & s'interroger sur la nature de ce principe 
d'ordonnance, tr&s paniculier puisqu'ii parvient B ouvrir sur une Wtk, celle de 
I'alliance de Dieu et & I'homme, qu'il ne peut totdement ordonner. 



5.1.4. Qwlques t!l&menrs pour un bilan 

En usant une &mibe fois des deux approches trks d i f f h t e s  qui ont 
articulC la quasi totalid des fouilles, on penient B des rksultats qui pintent tous 
ven une mCme confirmation de hypothese qui avait justif% la recherche. 

Les textes &dies ont 6tk consiMs wmme la voie d'a& royale 
vers les ex@riences chrkiennes. Aussi, en s'intenogeant sur les conditions 
d'intelligibilite et de communicabilid des textes, il devenait possible & mem en 
Mdence les conditions de pssibilitk des exp&iences elles-mkmes Parvenu au 
terme des differentes analyses, on peut dire que, par leurs multiples approches, 
elles ont permis de nomma une des conditions d'intelligibilitd et de 
communicabili~, et, par 4 & m m a t r e  une des conditions majeures de la 
possibilid des expkriences 6tudih. En effet, les approches privil6gik dans la 
synthkse convergent, sous un vocabulaire qui est propre I chacune, pour mem 
en Mdence un m&me temps (qu'on ltappelle principe dtordonnance ou 
prbuppos6 cles actes de rkfknce majeurs) sans lequel il serait impossible de 
comprendre la cohkrence subtile, et souvent cachk, des textes. 

Ainsi, ces demi5res analyses ont d'abord m o n ~  que la farce des 
actes Q langage majeurs qui trarnent les textes est telle que, grfice aux actes de 
r k f h c e  qui en scmt la composante essentielle, elle fait apparabe chacun de ces 
actes comme la rt5ponse B une quation qu'il devient alors nkssaire de 
prkupposer pour que les textes soient intefigibles Cette question pdsuppode, 
qui est aussi un appel, se dkoupe sur l'horizon de foi requis par les diffbents 
actes de langage. La dynamique appeUrQmme est alors l'intrigue chino-humaine 
de l'alliance; cfest elle qui porte la signification des textes, cornme condition & 
leur inteiIigibilit6. Mais ceue dynamique suppose elle-meme un temps cornme 
sch6me de cette intrigue et, par 18 comme une &s conditions des exphences 
etudiks. 

Ainsi, c'est dun &me mouvement qu'on met en evidence cene 
dynamique comme df&mce btoumab1e Qs actes & langage, et l'existence 
nkessaire d'un temps qui en est le support et le rythme. Ce temps est donc requis 
par la tension appeMpmse. Temps necessaire pour que Dieu pule aux hommes, 
pour que rhomme entende I'appel, le rapive et construise une rCponse libre. 



Temps nkssaire au dkploiement de la geSk amoureuse de l'alliance jusquti 
l'accomplissement du voeu bunion. Aussi, pour les croyants, ce temps requis 
par leun actes de langage, est le temp de Ithistoire de lbumanite comme de 
Ithistoire de chacun. n est, d'une part, le temps que Dieu dome B I'homme, 
temps que Dieu prend pour l'homme, et, d'autre part? le temps dont l'homme 
dispose pour construire une alliance la fois perso~elle et communautaire avec 
Dieu. Temps existentiel, aussi bien spirituel qu'kthique, puisqu'il rythme mute la 
vie du croyant, slon la double tension che11ckrhuver Dieu et &w uni/&e 

sP@de Lheu.. Par iui, sont saisis et rnesur6s les changements qui rapprochent 
ou eloignent de Dieu. 

Des benements fondateurs sont les repiires privilkgib de ce temps: 
dans cenains textes, l'acte de naimce du baptiime et pour tous, l'acte du don 
divin & ltAlliance Nouvelle en Jesus. Aussi, ne hut-il pas s'etonner que les acts 
de langage qui portent les textes wient des proclamations de foi, des actions de 

griices en forme d'anamn&ses, des actes d'esphnce dam l'union et l'unitt a 
venir. Ces actes parlent tous de Italliance rMi& ou attendue. as sont tous anaes 
dam la mkmoire vive de la vie, de la mort el de la r6surrection de Jesus, parce 
que, pour le croyant, Jesus est celui en qui et par qui Italliance avec Dieu est 
rMi& en pldnitude; celui sans qui aucune alliance avec Dieu n'est &sormais 
possible. Wns cette perspective, le temps qw Dieu se donne pour I'homme ne 
peut &re que le temps de Jbsus reconnu comme le Christ De mCme, la rQmse de 
I'homme ne peut passer que par le Christ, par firnitation de l'&&ement central 
par lequel I'albnce avec Dieu est cunsomrnte: le Qn total de sa vie. 

Je crois. Je veux. J'esPpre. N w  croyons. Now espt!rom. Nour 
rendonr grhce. Tous ces actes majeurs qui ponctuent les textes s'adressent B Dieu 
par JCsus. Us ne peuvent le faire qu'il cette condition parce quten Jesus, Dieu 
stat fait proche; et pare qu'en lui, un homme a parfaitement accompli le voeu de 
Dieu. Par lui, le temps que Dieu a &M& P l'homme est devenu temps Q 

I'homrne pour Dieu. Tous les textes 6tudibs en temoignent. Benir, moire, espdrer, 
prier, sont autant dtactes qui manifestent la tension entre le &ir d'union et la 
ddisation de cette union, entre la foi encore obscure et la vision. Et c'est cette 
tension et la prornesse de sa r&lution (prornesse tenue ou venir) que tente de 
rlromer chaque texte, selon la m a n i b  qui lui est propre. Nous avons vu 

cornmart as actes indiquent eux-miimes le temps qui les rend possibles. Si 





inwmmunicables (Justin, Ignace) tant que l'interlocuteur ne reconnait pas, a 
l'origine du texte, I'activit6 d'une conscience autreme~ temporalisante. Tant 
qu'on ne rec~nniill pas que ce qui pouvait am&e d'abord comme un &sordre 
rel&ve en fait d'une autre ordonnance dans laquelle l'auteur veut introduire son 
interlocuteur mais qui requiert comme une conversion de la visk intentio~elle de 
la conscience. Cette conscience est wemen!  ternpodisme justement parce 
qu'elle s'est dQnse d'une intentionalitk prkkice, parce qu'elle est dt!gri.de 
d'elle-mCme, don  l'expression & E. LEVINAS. Par cette &sappropriation, cet 
abandon de toute @tention A vouloir tout enciie dam ses limites, eUe est 

devenue conscience attentionnelle, dkentde. Dans les textes, l'activitk 
wnxiente se "saisit" des faits vkus pa& d'un sch~matisme par&iculier qui 
bouscule les ordonnances familihs. I1 ne s'agit pas de se demander si ce 
schematisrne &it fequis par la nature mCme de ce qui etait v k u  ou si ce qui a 6tC 
v&u l'a ete @ce A ce schkmatisme. Ce qui importe est que les textes manifestent 
clairement un renversement des e r e s  qui supposent tous une mCme 
temporahti. La conscience est autrmtmt remporalisanre par ces changements de 
repkes. En effet, il ne s'agit plus de prendre pour rephe la seule volonte du 
sujet, mais h relation entre la volontk du cfoyant et celle de son Dieu; cette 

dernibe &ant conme par la contemplation de la vie du Christ-Jbus, c'est-Adire 
par la contemplation de I'alliance privilt5gitk entre la volontd de Ikus, reconnu 
comme Fils de Dieu, et celle de son k. La conscience cMtieme a l'oeuvre 
dam les textes ordonne les faits selon I'axe temporel de la relation du croyant il la 

volonte de Dieu par JCsus. En cela, on retrowe aidment les dsultats &s 
analyses des actes de langage. Le Je vewr de la conscience croyante a t  en fait un 
Je wux que la wlo& de Dieu s'accomplisse en mi, sachant que le voeu de Dieu 
est d u i  de I'alliance pleinement realis& dam la personne du Christ. Un temps 
est nthssaire pour rendre possible cet accomplissement. Ce temps est celui qui 

permet la conscience croyante d'accueillir chaque cirwnstance comme uccmion 
de progresser dam I'union Dieu et clans la communion fiaternelle, IA e n m  
tous les textes p&upposent l'existence & ce temps. Le texte le plus exemplaire 
est peut4tre la lettre dlIgnace aux romains. Pour que les cMtiens & Rome 
puissent passer, A l'kgard d'Ignace, d'une biernillance inrempesn'w B une 
vhtable compassion, il leur W t  convatir leur rapport B la mort et comprendre 
que l'important, dans la perspective chrktienne, test  pas Ia mort mais le fhit 
d'accueillir les circonstances comme &s occasions de suivre le Christ; car, pour 
le cMtien, le mi bien, le sup&me &irable est d'iitre uni B Dieu par le Christ. 



Pour Ignace, le vrai bien n'est pas alors de sauver sa vie, ni de rechercher ia 
mort, mais & recevoir des circonstances, qui ne dipendent pas de lui, comme 
temps favorable il la nklisation du voeu & tout myant: &re uni II  Dieu. Un tel 
renversement des perspectives est d'abord renversement des repkes temporels. 
Ces rep&es temporels renouvelts foumissent la texture d'oii peut surgir le sens 
de la lettre. La rnort n'est pas, pour Ignace, le p6le partir duquel il donne sens i 
sa vie quotidieme. Les kvknements n'ont de sens que dam la mesure oii ils 
permettent i Ignace de trouver Dieu, de progresser dans son voeu d'Ctre uni II  
Dieu. Son existence est alms ressaisie comme une longue et patiente gestation 
dont le terme aul importe: l'union II Dieu comme naissance A la Maie vie. Ainsi, 
Ignace invite les cMtiens & Rome B se ddester & la pew de la mort comme 
c r i t k  d'bvaluation et il peser les bvtnements selon une autre mesure, celle de la 
vie du Christ. 

Le meme acte de dfQence qui acoompagne tous les JE CROIS qui 
sowtendent les textes renverse les perspectives; en partmiier, cet acte de 
rtifbce convertit les JE VEUX du sujet croyant en actes & pn5sence oblative, 
actes de diaconie pour l'Autre et pour les aum; ktranges actes de mkmoire 
comme actes de reprise nkffectuancte & la diaconie du Christ-Jksus: ME VOICI. 
Ce ME VOKI est non seulement celui de la @sence et de la dhppropriation 
spirituelles mais aussi celui du don de soi awr aufres, de la qssession pour 
l'autre, acte kthique par excellence, comme 1e mntrent si bien les meditations 
l6vinasiennes277. La seule analyse du ME VOJCI suffirait 4 rassembler les 
rbsultats &pars de nos fouilles. En effet, en hi, se hume toutes les attitudes 
cMtiennes suppods par les diffkrents actes qui articdent les textes; mais il est 
aussi, pour le croyant, la dponse au voeu d'alliance de Dieu, rkponse en laquelle 
mutes les autres se dsument; par hi, enfin, le myant s'identifie il Jtsus 
serviteur. Mais un tel engagement, inconditio~el, suppose Ie dktachement du 
souci qui, dam la conscience humaine, est le sceau dun temps mortiRre. ME 
VOICI come pitier tthimspirituel & I'existence cMtienne, suppose que la 
conscience et la volonb5 qui s'y engagent sont habit& par un temps dont la trace 
n'est pas le souci de soi mais I'accueil de l'autre. Temps comme scheme d'une 

277 En @culier dans son cours de 1975-76 qu'il consacrait P b re&wn dhiqw comme sortie 
de I'onrofogie (Dieu, la mon, & temps, op. cit., p. 208 sq. 



rkeptivid inwnditio~elle. Temps qui est @ce accord& pour I'autre, temps 
comme prknt. 

5.2. Conclusions: synthlse finale et perspectives. 

'I1 n'y a rien de p h  foible que le discours de cew 
qui wuknt dCjinir ces mots prirnirifs (...) I1 y a des 
mots incupcrbles d ' h e  dijnir (...I Par ample  & temps 
est de cene sorte (...) quoique ensuite, en euuninmr ce 
que c'est que & temp. on vienne a dif&er de sentiment 
uprlr s'irre mis d y pemer (...) I1 @chevr de s'arr6n 
ti m bagagmclta; mais if y a dps tonps dc niaiser478. 

Le chantier thbiogique Qnt cene these a ram les travaux 
s'inscrivai t dans une dkmarche plus vaste que l'introduction avai t bribement 
prksentk 11 avait pour objet d'entreprendre des fouilles afin de mettre au jour un 
BCment capital pour la pounuite de la recherche tant dam le domaine 
philosophique que thwlogique. On peut estimer que ce travail archblogique a 
produit Qs rbultats suffisarnment significatifs pour qu'il puisse &re consid& 
comme une &ape autonome, independante des rechaches qui pourront ktre 
reprises ensuite A partir de ces nouvelles bases. Cette conclusion a donc pour but 
de faire un ultime bilan de cette &p, d'en pCsenter certaines consdquences et 
d'nurn&er les questions devant lesquelles elles nous laissent et qui p d e n t  
faire I'objet de rechaches il venir. 

5.2.1 Sur les traces du temps. 

L'hypothbe, qui guidait le travail de fouilles sur les six sites retenus, 
portait sur l'existence d'un temps spectfiqw, 11 I'oewre dans les exp&iences 

278 B. PASCAL 'De l'esprit de gBom&aien, Oeuvres comp12tes. (N.R.F.,'Biblioth6que de la 
Plbiade", 34), Paris, 1954, pp. 579-589. 

279 S. GREGEL. *LA mrieuce d r  et la dignit6 de la pasormew, c o h c e  midite 

prononde B Ars (Ffaace) en l99Z. 



c M -  elle portait wement sur me des fonctions essentietles de ce temps: 
etre une dcs conditions a priori de ces exphences. 

Parce qu'une exphence, quel que soit le sens prkis donne iZ ce mot, 
suppose lo conscience claire d'un vku et que cetk conscience se manifeste par un 
langage, ar a msi& les textes relatifs aux arpQiences retenues non seulement 
comme l'apfe~sion de ces expQlences mais c o m e  des moments A par& enti& 
des e- En ce seas, dam k mesure oil les fouilles ont pennis & mettre 
au jour I'aistence d'un temps c o m e  &meat majeur des textes? ce temps peut 
etre consiw comme celui qui scbhnatise les expgiences cMtiennes. Pour cela, 
il hi t  ceptndant n k a s a h  de mvoir chaque texte comme l'acte du sujet de 
l'exphienx atin & garda vive la force exphentielle et toujours singulik des 
textes. Cdte condition a souvent be cktemhnte dam le choix des diffkntes 
m6thodcs utilisCes pour debusquer ce temps; on peut penser en partidier au dle 
majeur jod par les anaiyses des actes de langage. 

En suivant pas pas cette harcbe inductive, on a pu mesurer que la 
difficultti inajeijeure & ce travail n'ktait pas de d h v i r  une temporallt6 (assez 
rapidemeat I1&ude a mis au jour un foisormement de sch&mes temporels qui 
avaient chacun une fonction dam la structuration des textes), rnais bien de 
travener sans s v  attarder ces multiples temporalibis qui ont fait, dam chaque 
texte, k bonhew des p r e m i h  deCOuver~cs, et de remonter jusqu'au temps 
whenhp qui Ctait suppos6 porter le texk b u r  ce f h ,  il a d'abord fallu 
recomi qu'aucune de ces multiples temporalit& n'ktait propre aux textes 

cMens mais se retrouvait dam d'autres contextes (temporalit& calendaire et 
sociwuihrrelle, tempmhtk propre aux structures de tradition, temporalitk 
qhfiquc des processus identitaires ou encae schernatisrne temporel des rites); il 
a M u  ensuite &re particuli-ent attentif aux traces singulikes qu'une 
t e q d E  d'un autre mdre pouvait laisser afflem dam l'architectm langagibe 
tds complexe des diffents tentes 'Parvenu au terme de ces recherches, on peut 
dire mahaenant que dew traces ont C t i  plus particuli&rement retenues; ella ont 
fait l'objet & la synthk Il s'agit, d'une pan, des diffkntes turbulences tant 
r h e t a i q ~ e ~  et syntaxiques que Sermatiques (paradoxes, incohQarces 
gram ma tic ale^^ oxymores, conlradicti011~, etc.) qui rendaient spontamhent 
difficiles la coqdhension et la c o m r n ~ t i o n  des textes; d'autre part, du 

rermnsrmp hngagier auquel a conduit l'amlyse des acts ck d e h e  i n h h t s  



aux actes & langage majeurs &s textes. Ainsi, un temps anchayque etait 
doublement requis pour l'intelligibilite et la communicabilitk des textes; il &it 

rquis d'une part par le &m&e savant des textes qui pointit vers un principe 
d'ordonnance radicalernent nouveau et, d'autre part, il itah rendu nhssaire pour 
wrnprendre le renversement qui s ' m t  sous I'effet produit par les rrifhces 
de certains actes de langage qui rythmaient le sens des textes. 

Ainsi se amfirmait I'hypth&se selon laqueile il existe un temps 
particulier A l'oeuvre dam les textes relatifs aux exphences chr6tiennes. 
Cependant ce temps n'est pas proprement M n i  par ces analyses. Seule son 
existence est affitmk comme nkssaire 21 la comp&ension de la spkificit6 de 
ces textes. Ce temps est approchd par la fonction principale qu'il exerce dam les 
textes: rendre Ies textes intelligibles dam leur originalitk & textes relafifs A Qs 
exmences chr&ennes. Ainsi, comme on a pu le voir, ni les demandes dlIgnace, 
ni les pribes &s communaut~s chdtiennes, ni les &its de Jean de la Croix ne 
seraient intelligibles si on ne reconnaissait pas qu'ils sont principiellement 
schkmatids selon un temps qui permet de penser et d ' e e e r  l'union possible 
avec Dieu, par la df&ence mkdiatrice de Jesus, reconnu comme le Christ. Ce 
temps permet & dire la dynamique d'une alliance, voire d'une rencuntre 
rmnnue, vkue, e@&, attendue et & renctre w b l e s  cetk alliance et cette 
rencontre. Et c'est par la manike tds particulik de ce dire que tran-t 
d'abord la nature de cette alliance ou de cette renamtre ainsi que la nkssaire 
prknce du temps qui l'a rendue possible et sans lequel elk ne pouvait se 
dbployer. Mais ce shematisme n'est jamais apparent. Seules les traces de son 
oeuvre peuvent Ctre isolks par les analyses. Ces effets induisent nbssairernent 
l'existence & ce temps dont il a etk possible de d&rminer aussi certaines 
caract&istiques, largement d&elopp&s dam la premibe pahe & ce chapitre. 

Ainsi, on a pu voir qu'une des originalitks de ce temps est de se 
pr-ter cornme une structure de gestation, un temps provisoire, temps de 
l'entredewr ckmt la fmction principale est de rendre possible l'intrigue divino- 
humaine; or I'accomplissement de cene geste revient prkisdment ii la 
transgression de ce temps dam la "vie ktentelle". Para que ce temps ea induit 
par la distance entre le ddsir et l'objet dksirk d'une part, et, d'autre part, entre le 
&ir et la Misation de ce d&, ce temps a une 'durk" qui s t  M e  Q la 
&duction de cette distance, ck la nhiisation d'un projet dont tous ies textes disent 



qu'il est impossible A l'homme seul ("nu1 nb meindra" ) mais dont il est dit aussi 
qu'il est promesse de Dieu; car, pur le croyant, le temps induit par les textes est 
aussi paradoxalement celui par lequel I'alliance promise s'est dejil accomplie dam 
la personne du Christ. D'une certaine manikre, ce temps existe tant que cette 

distance entre le &sir d'aimer ou d'&e uni et la fi3 de I'amour accompli n'est 
pas comblke. En d'autre tennes, ce temps existe dans cette distance qui est celle 
qui s$are le voeu & Dieu de la r@mse libre & l'homme (l'analyse &s actes de 
rkfknces a pu montrer comment les textes sont ti& selon une logique de 
l'appeUr@onse). Ix propre de ce temps est donc de tendre B nt&e plus 
nhssaire. Ainsi, ce temps we en hi-meme la logique amoureuse de la 
&sappropriation. Dam une perspective eschatologique, bidente dans certains 
des textes, le temps sera accompli par la pleine rWsation du voeu d'alliance. 11 
est provisoirement aboli (A la fois m m p l i  et i m m p l i ) ,  pour chacun et pour 
les communauttis cMtiennes, dans Ies rencontres que disent les textes tout en 
redevenant nhssaire pour qu'elles soient dites; aussi, g&x B l'&mnge maniPm 
que ce temps rend possible, les textes portent A la fois I'accompli et l'inaccompli 
de ces rencontres, rendues elles-m~mes possibles par le mCme temps. Et c'est 
pourquoi, B partir de ce que suggk cham des textes, la mission la plus 
remarquable de ce temps est &inspirer l'attitude par excellence du ME VOICI, 
qu'elle se manifate par les Amen de ia liturgie, par l'exclamation "que la wlom4 
de Dieu soir faien de Justin, par l'accueil de tout prdsent comme une H e  
d'Isaac Jogues, ou par la "remnciurion rotale er douce" de Pascal. Cette r-nse 
ablative, comme la foi et I'esphm qu'elle suppose, est anticipation de I'union; 
elle est le dkjh lA de I'amour, dam une n h p t ~ v i t k  inconditionnelle au voeu de 

Dieu qui est d'Ctre vouC aux a ~ t r e s * ~ ~ .  ll est remarquable de dkouvrir comment 
ces textes (et ce n'est pas leur moindre ouverture ni leur moindre prolongement), 
portent tous la volonte des auteurs ou Imteurs dCtre domes aux autres. LA 
encore, une telle attitude est proprement paradoxde si on tente & la comprendre 
selon des shemes temporeIs familiers qui sont cktermints par le souci tgocentn5 

280 A ce sujet, se d f k  A E. LEVINAS: *Il put y m i r  relation avec Dieu, duns lquelle, le 
prwhain esr un moment indispenrable" ( Dieu, la morr et te remps. op.cit., p. 288 sq.). Il 
confoit le Me Voici de l'homme comme dponse insolite P l'inhusion de 1'Autre d m  le 
champ & son confort, mais m m€me temps, cettc dpox est I'initiative humaiac qui 
l i b  les fcrrces toujom ddjl pdsetltes & I'amour dc D i m  C'est m ce sens, dim E. 
LNINAS, que "Deu a btroin da hma" (ibid) 



de Me-pour-la-rnort281. fl faut reconnak que ceux qui vivent la diaconie du 

ME VOICI sont h a b i l  par un autre ordre temporel, une ordonnance telle quteUe 
n'explique pas Itattitude mais la rend intelligible, d'une intelligibilite non 
rkductible au rationnel car elle p r b e  le m y s h  dont elle participe: Itexistence 
d'une intrigue divino-humaine. 

Le bilan &s fouilles permet donc daffirmer l'existence bun temps 
nbssaire pour I'intelligibilid et la communicabilid des textes relatifs aux 

expbences cldtiennes. Sans l ' a fh t ion  de ce temps, les turbulences qui 
bousculent les textes rendmient ces textes inintelligibles. Mais surtout, sans 
l'existence de ce temps, les actes de langage majeurs qui constituent la m e  
langagibe des textes d e n t  proprement impossibles. Cet& temporalltk est 
suffisamrnent spkifique pour qu'on puisse aff'lrmer qu'elle est le temps sans 
lequel les exwences cMtiennes ne pourraient pas se raiser ou se Wloyer; et, 
comme les textes retenus sont les sites de ce ~loiement, ce temps a & mis au 
jour mmme condition sans laqueue la rthlisation & ces textes aurait ktk 
i rnpossible. 

5.22. Lo question ouvene de l'origine. 

Toutefois, ces confirmations de l'hypothbe & &part laissent enti5re 
la double question de l'origine et & la nature de ce temps. Une chose, en effet, a 
ktk de mettre en Mdence son existence, autre chose serait de le d e f ~  par son 
origine et sa nature. Certes, on pounait arguer que les traces qui ont requis son 
existence wnt aussi les indices qui ont dv6M sa fonction et, qu'ainsi, il a kt6 
defini par cette fonction meme qui serait sa mison dt&. Mais on p a t  rester 
insatisfait et pensex qu'une &lit6 n'est pas clairement m u e  tant que son origine 
est ignork. Quelques klkrnents permettent d'entrwoir une W n s e  B la question 
de l'origine et de la g e n k  de ce temps; mais cette voie ne sera qu'kbauchk, 
ouvrant ainsi sur des rechaches qui outrepassadient i'objet @cis Q ce travail 
mais qui p o u d e n t  en constituer un prolongement pertinent 

281 Selon E LEVINAS, il faul ' p e r  la mon d pnir du temps' et non I'inverse (idem, 
p. 123). RemarpuabIe commentaire & la kitre dqgnace! 



On aura compris que les camc~stiques de ce temps et la solidarik 
qui existe atre I'expgience et le langage qui la porte invitent A reconn;uAtre en lui 
plus qu'une rWt6 rendue n k s a i r e  par le seul souci de cohkrence et de 
"signifianceU28* des textes. Ou plutdt, il faudmit dire que ce souci de cohhnce, 
par= qu'il c o n m e  &ti textes solidaires des exphences qu'ils manifestent, 
c o m e  aussi les exptkiences elles-drnes. Pour cela, il devient impossible, 
dam la question de I'origine bun temps qui a rendu possibles et les textes et les 
expbences, de faiR abstraction du amtexte de foi qui est doublement celui des 
textes et &s exwences. Dans cette perspective, puisque la fmction essentielle 
de ce temps est & permetttle le depldernent de ce que E. LEVINAS appelle 
itintrigue hwtrcuro-divine et, plus particulikement ce que les auteurs des textes 
ieconnaissent cornme une rencontre vkue, attendue ou e w k ,  il serait pertinent 
d'envisager une origine participant de cette double qualit& Que ce temps 
jaillissent & la conscience comme structure tempahante d'un V&U, que 
I'origine de ce temps soit hurnaine, cela ne Fdit d'abord aucun doute; mais cette 

inte@tation phdnomhologique sufit-elle pour rendre compte & I'activid de ia 
conscience il Itoeuvre dans les textes? Face il cette question, I'analyse du texte de 
Pascal est t&s kclairante. En l'hoquant ici une dernibe fois, on suggbe une piste 
que des recherches ultirieures pourraient developpr. 

Le changement de structure temporebe du texte jaillit des lors que 
Pascal prend conscience que son existence se dbulait, sans qu'il le sache, selon 
un temps qui h i t  et demeure celui Q son alliance possible et, maintenant, de sa 
rencontre avec Dieu par le Christ. Tout est rmblable et tout est autrement. Ce 
temps de rencontre est bien le &me qui lui permet de mesurer la d u e  de sa 

meditation mais il &it jusque D c o m e  voilk par les divers projets et soucis 
quoticliens de hscal; maintenant, h s d  m n n a i t  le temps de son existence sur 
terre, comme domk par Dieu, c'est-&dire cornme @sent de Dieu parce que ce 

temps est celui qui pamet sa rwcontre avec Dieu. 11 est le temps ve'rirabk, par 
lequel sa conscience repit le divers de son existence. Peut-il exister un aufre 
temps qw celui que Dieu dome? Dans l'aff'lrmation myante selon laquelle Dieu 
donne un temps, ou bien les autres temps n'existent que dans l'imagination 
f h d e  de Ithornme, ou bien ils sont des interpdtations pertieies et partiales du 

seul temps vkritable. rXdns un fragment des Pemkes, P a d  dira que le @sent est 

282 Par "signifiance", on entend ici ce qui permet de dire que le texte est signifiant. 



"le sed temps qui soir n6tre'Qs3, non qu'il soit notre creation, mais il est celui qui 
a et.6 a& pour les hommes. Ainsi, le temps, selon lequel Pascal vit et raconte son 
ex@imce, mAt, @kt  de la conscience qu'il prend de I'origine &Lle du temps 
qui, jusque 14 lui pennettit & mesurer ratidernat ou affectivement les 
changements en lui et autGlr de lui. Aussi, on p u t  dire, il la fois et sans 
paradoxe, que le temps jaillit de la conscience et ue vient pas d'elle. En effet le 
temps appara? pour la conscience (c'est-A-dirre daient temporalisant) au moment 
oil elle reconnarl son origine qui n'est pas elk Mais il W t  ce renversement de 
la conscience pour que, pour elle, ce temps organise desormais la &lit6 qu'elle 
tente & saisir. De telles re!mrques invitdent P reprendre les r6flexions de H.- 
U. von BALTHASAR~M props de ce qu'il appelle Ye temps autheMque qui, 
en tam que ref, comient absO6pnent la modas du temp inuuthenn*que28s. 

Pour mesurer le changement radical q u t ~  en Pascal I'kvhement 
de sa rencontre avec Dieu, il fallat que le temps qui effectue cette mesure 
s'accorde ii sun origine v-le qui est justement le don que Dieu fat aux 

hommes pour quEls puissed rWser une aHiance, A savoir sa Rkvblation par le 
Christ Pour que cette renccmtre elle-meme ait pu avoir lieu, il fallait un temps 
capable de dalisa la manifestation de Dieu, il fallait un temps que Dieu se dome 
pour Ilomme. Ainsi, dam cette logique, d'un m k e  acte dateur, Dieu voudrait 
Italliance et vouQait du temps pour cette alliance. Mais l'homme myant ne 
f i s e  ce voeu de Dieu que lorsqu'il est rnis en situation d'alliance. Cest le cas 
de Pascal. Grandeur et mi* de la conscience humaine! Si ce temps authentique, 
test-Mire confme ii son mipine, permet P Pdscal de rencuntrer Dieu, il lui 
permet a fortiori de saisir mn existence B la IurniQe de cette alliance, &jA et 
toujours propode B Pascal. Ce n'est pas un hasard si, pour dire cette rencontre, 
Pascal invoque les paroles bibliques les plus fortes dam Ifhistoire de Italliance. 

B. PASCAL, op. cit., p& 472. 
D m  la lhiologie & I'Watoire, H.-U. van BALTHASAR k i t :  'Dieu n'a p de temp 
pour h man& sinon dam k Fils, mais en h i ,  it a tous fa temp (...) Cm dire qw k 
temps dam le munde 03 nar viwns n'esz pas un p M m t ? n e  pumnent 'nnrurel' dam kquel 
on pumitjbin abstrctiar de m e  u u ~ ~ ~ r e  de Diar pvur Ics miawes. Au contraire, ou 
bien Ic temp at k temp Hin'table d m  &pel  I'hanme rrncuntre Dieu a amepte sa 
volont4, ou bien il at un tdnp i d e l ,  pmlv n dirhu, t emp  come  fini pi se consredit 
h i - m k ,  m e  pr-e qui n'est pas touu,  cannr apace qui n'est pas rempli, 
come  colnmrt qui ne cot& wts rim' (op. cit., p. 53). 
Ibidem, p. 55. 



Pascal peut entendre ces paroles pare qu'il les saisit selon ce qui est devenu pour 
lui le temps vQitable auquel elks appartiemenS celui de la parole de Dieu pour 
i'homme, celui de son Verbe. Et, du &me coup, pare qu'il invoque ces paroles 
pour raconter ce qu'il vit, il construit son expkence d o n  le temps qui lui est 
propre, celui & l'alliance & Dieu avec son peuple. 

Ainsi, dam cette m v e  myante, l'origine de ce temps est dam 
l'acte dalliance entre Dieu et les homrnes; mais ce temps ne peut effectivement 
oeuvrer dans les consciences oornme temps des hommes que lorsque des 
consciences reconnaissent 1e temps des hommes comme temps de (venant &) 

Dieu, comme pdsent de Dieu, ou lmsque des volontes vivent selon ce temps sans 
n&essairement connaitre ou reumnaitre son origine. L'affirmation de cette double 
origine, apprkhendk selon le "temps de la foin (Didach9,16), suppose un Dieu- 
Amour et des hommes libres. Et crest pourquoi ce temps peut Ctre aussi oelui & 
la construction de I'identiti de IWre humain. Mais, par ailleurs, tous les textes 
montrent que cette identie personnelle et comrnunautaire n'est possible que par 
une sortie de soi pour recevoir I'Autre, pour donner il'Autre &&re rep. En fait, 
on pourrait dire A la limite que ce temps est seulement temps de Dieu et, sans 
contradiction, a f b e r  A la fois que ce temps, en tant que mesure existentielle, 
(dans sa dimension existentielle) a son origine dans la conscience et (ou) dam la 
volontd des hommes. C'est dans cette petspectivc aussi que ce temps peut hue 
conside comme condition a prion' de l'exphence c h r k t i e ~ e ~ ~ ~  

Mais qu'on ne pense pas avoir r&solu par 18 la question de la genese 
de ce temps dans la conscience humaine. Ces CiCments de dflexion n'ont fait que 
d@lacer le probkme. II s'agirait maintenant de se demander queue est I'origine de 
la dceptwitk singuli&e qu'est devenue cette conscience autrement temporalisante 

286 Ea poursuivant dam cette perspective, on peut comprendre aussi pourquoi tous crux qui 
vivent leur temps sur le umde d'un prCsent dam Lequel ils sont pleinemnt engag& dans uor 
e a t i e M p ~ l r - 1 -  soat d b ,  sans le sovoir explicitement, au voeu de 
I'alliance diviae: leur muwe est miq& des effets de cene alliance. Mais eo xdme temps, 
cene sortic-babQ-saipour-les-Mlm peod I'- & 1'hCm-iSIm ou & Plbsurde parce 
quleUe ne trowe pas dam l e u  conscience Ie ml lien capable & tmir ensemble tous les 
&ltmmts qui caastihmt I'h hu- et I'orientent comme &qmu-Ia vie. Bien que leur 
volontk soit v& (town& v m )  pour I'wtrr, ils dememt la plupiart du temps pris clans 
les file& tsnibles des timites d'une amsCieacc qui w i t  l'hornme wnmre &e-pour-la- 
mort. Les textes & Lu P e a  de A. CAMUS sont. i cet dgard, exemplains. 



( B  la fois patiente et active, et active dans sa patience mEme, aptitude B tout 
recevoir cornme @ice et occusion de rencontrer Dieu). Selon le point de we  
choisi (philosophique ou thblogique), une recherche dans ce sens conduirait 
cesrainement soit II repenser la vaste question de la conversion, question cruciale 
pour la foi cMenne, soit P rknvisager et meme il boulevefser la &trine de 
If ntentio~alid de la conscience, piocipe aquel est redevable la plus grande 
partie des doctrines pllllosuphiques les plus c t l ~ ~  au XX&me sikle. Ainsi, la 
question & l'origine permet de retrouva, il un autre niveau, les dew parcours 
qui avaient engendr6 l'hhypothese A l'origine & ce travail et d'entrevoir, sans les 
developper ici, les prolongemmu possibles dans chacun de ces domaines. 

12.3. Oh il est a nouveau question d 'exp6rienee. 

Le travail sur les textes retenus n'avait de sens que dans la mesure 05 
il pameaait d'avoir a& au temps qui rendait possible les exphences 

ch&tiennes. A plusieurs moments de la synthk, on a pu invoquer cette remonk 
inductive qui fait passer de la dkouverte bun temps, swifique aux textes 

6tudi&, jusqut8 I f m a t i o n  de ce m h e  temps cornme temps des expkiences 
dont participaient les textes287. Au moment de cunclure, il ne s'agit pas de 
remettre en cause ces dsultats rnais de se demander si la singularid du temps que 
les fouilles ont fini par dCbusquer ne modife pas substantiellement les 
expkriences qu'il rend possibles. Qu'est-ce qui justifie une telle interrogation 
critique? U faut d'abord en chercher la source la plus significative dam le 
caract& la fois provisoire et nkessaire de ce temps. Cette singularitk frappe le 
vku, dont iI se saisit et quT1 a rendu possible, du caracee de l'ir!cornpI&ude qui 
est en m5me temps la marque d'une ouverture. Ainsi, du seul fait que ce temps 
est celui qui rend possible Italliance humano-divine, le v&u que portent les textes 

n'est pas l'alliance pleinement rMis6e sinon en esphnce (Ignace, Isaac Jogues 
ou la Didach9); il est une &ape dam la g e e  de m e  allinnce (Pascal, Jean de la 

287 Tant il st vrai comme le rappelle I.C. PETIT, commentant E. SCHILLEBEECKX. "Une 
q&ience  est done roujours unc upfrience situge, intetprtWe Elk s'inscn'~ ~oujours sur un 
horizon pr&iab& de sem Or cn horizon p4ahblc c m e  ant imcncnpion de Z'ezphence 
sum de pm en pmr & @ewe lang~gi&~ ( ' k  port& thhlogique d'm principe 
bameocutiqur', Lnwl rikCologique a philmoph@e, 50-2, juh 1994, p. 3 14). Ces 
dflexions mjoipent cells &j& Cvoqu&s de P. RlCOEUR de I.  LAD^ et de J.-F. 
MALHERBE. 



Croix), et, en tant que telle, ne peut &re considkr6 cornme auto-suffisant et clos. 
En aucun cas, cette e w e n c e  ne peut donc se pr&nta comme une saisie 
synthktique, wmme une possession de la conscience, comme une appropriation 
definitive par le sujet. Tous les textes, par leur existence meme I'affirment 288: 

I'ordo~ance des textes ne pamet pas v&itablernent de parler Q synthk de 
I'exphence; et les actes & dfhces  majeurs preSupposent une logique & la 
desappropriation qui interdit mute synthbse possessive. Or le concept 
d'exptkience renvoie ghWement il l'idk d'une conscience qui maratrise un vku 
et ii un sujet qui s'incorpcre cette nouvelle connaissance, quelle que soit la nature 
& cene connaissance. Toutes les analyses ont montd que dam le cas particuliet 

des exphences & u d i h ,  c'est le caracttre bhc&vement et d'ouvmure qui est 
la marque essentieue. On est donc conduit soi t a repenser le concept dtexp6rience, 
comme I'a initiC H.-G. GADAMER, soit A reconmitre dans ce que portent les 
textes une autre rtalitd que l'exwence; cette &mike approche s'inspire 
directement des meditations levinassiemes. 

H.-G. GADAMER nous fait pas= de I'expdrience close il 
I'exphien~ ouverte, pour reprendre une terminologie ba=gs0nie~e. I1 effectw 
ce retournement en &usant le sens strictement scientifique de l'expkience, car ce 
dernier Mimine la dimension hi storique qui est constitutive de hurnain2ag. 
Rec~nn~tre le caractke historique de toute exp&ience humaine revient B aff'llmer 
que mute expirience fondamentale est ouverture il une exp&ience nouvelle: "La 
didectiqw de l ' t q x k i e ~ ~ ~ e  t m  son 0cAPrlement propre, non dons un savoir 
dPfinitif mais d m  f'ouwmcre a l1apt!rience suscitke par Z'ape'nence elle- 
m&eagO. m s s a n t  aussi la perspective hbgtlienne de I'exphence dialectique, 
H.-G. GADAMER en vient il penser B un nouveau concept dtexp6rience, 
lt@rience hem&m*que; exphence qu'il compare A I'expeCnence du toi par 
son caractire essentiellement ouvert P l'autre, decentre de soi  (en ce sens, aussi il 
se distingue de HEGEL); cetk exp&ence se manifate par une disposition A 
laisser aff'irmer en nous quelque chose qui nous est contraire et qui, par 4 est 
appel A de nouvelles exwences. Cette qualie d ' o u v m  li& rl I'historici~ et B 

288 Idem, p. 3 13: "Ce p i  se prhente d mi muw sa possibilitk dans un morrvement jmais 
acM SintPgmtion er de reprise F..), d'od je son d chquefois p h  ou moins transform&*. 

289 H.4.  GADAMER, V t M i  n M&thde, p. 20 1 [#338]: "L'exphence est ici quelqw chose 
qui oppmticnt d I'ersence hirton$ue & I'bme". 

290 Ibid., p. 200 [#338]. 



la finitude humaines se retrouve ailment dam la singularitd des expkriences 
Ctudik ici; il est wai que dans leu aspect apparemment cognitif, ces exphences 
pourraient Ctre rappnx:h&s de ce que H.-G. GADAMER nomme I'expkrience 
hermdneutique (on peut penser en particulier au texte de Pascal ). Mais, une telle 
conception & Itexp&ence, quelque novatrice qu'elle soit, &mew attach& au 
domaine de la connaissance et de Itacquisition d'un savoir, fut-il un ensemble de 
savoirs complexes et diversifies, fut-il une sagesse291. Par contre, I'ouverture 
des exphences aborhs dans ce travail n'est pas ouverhrre vers un savoir plus 
@n&ant ou vers une meilleure mnnaissance de I'autre. Il s'agit plutbt d'une 
ouverture existentielle B ltAutre et aux autres oil il est question d'union et de 
s@aration; dune ouverture existentielle oh, d'une certaine manike, il y est 
question de vie et de mort du sujet engage dam ltex~rience. La brikhe ouverte 
par chacune de ces expbiences ne consiste pas seulement B accueillir t'autre en ce 
qu'il peut nous contredire ou avoit B nous apprendre quelque chose sur nous- 
meme, mais elle est disposition B donna sa vie, si n k s s i k ,  dans un acte de 
diaconie inconditionnelle qui identifie le myant au ~hr i s t2~* .  Ainsi, i l  est 
rernarquable & constater que la synthbe, requise pour qubn puisse parler 
dtexp&iencel est en fait r&Iistk, du point de vue des textes, non comme synthtse 
cognitive mais comme synthese pratique, ethique. On peut aller jusqutA dire que 
la synthk du v k u  doit &re cherchk non dans la maitrise amsciente & ce qui a 
dd vku mais dam les acres qu'impose au croyant la &omance du v k u  dans 
tout son &re. Les textes manifestent I'impossibilitC pour la conscience de se saisir 
parhtement de ce qui a dtk vku; par umm les textes montrent, par leu existence 
mCme, mais aussi par ce qutils suggknt comme prdongement du texte, que ce 
qui est v h  est existentiellement assum4 au point de devenir la xaison & tous les 
actes futurs. La qualit6 de cette expkience veut que la synthbe se produise dam 
l'agu. On peut penser au repas eucharistique dont Justin nous dit qu'il se 

29 1 Par exemple, lorsque H . 4 .  GADAMER park: d'+nce dam son ensemble, c'est encore 
A un ensemble de comaissances qu'il fait allusion, btslles qualitatives telle h 
p&dtrurion d'esprit (bid., # 338). 

292 P e u t h  aussi pme qur: la nature de l'dliance que petmet ce temps est telle que 
'I'expkieacen port6e par les textes ne peut &re pleinemeat Mi& qu'm esphnce; ce qui 
est rblid dPILS chaque mmmtre (reps wbaristique, rencoatre mystique) est mmm 
anticipatiua de la plhhde i v&. Et c'est russi parce qu'elle poirice dr ce double 
ca~~ctbe d'nccompli et d'iopccompli que chaque exp&ieoce &meam inachevCz, d'ua 
inacMvernent qui n'6ts rien P I'autbeoticitd de ce qui est vku, car, popour le myant, cette 
ruthenticitd est "garantie" en taot que ce qui est vku  est une reprise r&ffectu~nte de 
l'uxomplissemeat dons Ie Christ de In pomesse d ' a l l k .  



prolonge clans les oeuvres & charitk fraternelk; cm peut kvoquer aussi la fin 
Cthique du Mhria l  de Pascal et, bien entendu, le prolongement des lettres 
d'Ignace ou dlsaac Jogues dam le don ultime de leur vie. 

Expbence spirituelle et prolongemeats ethiques sont ici insdparables. 
Aussi peut-on parler d'expfbence @owe A moias que le terme dlexp&ience ne 
soit ici tranm. La contestation par E LEVINAS du concept dtexpQ1ence 
religieuse, 6troihement assmite ii une approche t&s singulibe du temps A laquelle 
certaines de nos intaprt!tations sont &jA redevables, fournit ici un kclairage 
p a r t i d h a t  inkessant et nouveau. 

Comme H.-G. GADAMER, E. W A S  insiste sur Itinach5vement 
de l'exptrience lorsqu'il s'agit de ce qu'il refuse d'appeler i'expe'rience de Dieu. 
Cet inachbement est, pour hi, le point otl l'exphience cesse de pouvoir Ctre 

expetience, car mute exphence suppose une possession par la pen*, car "toute 
experience est caprthenrionQg3. En effet, c'est un inachi9ement non dans le 
sens oil cette exp&ience owrirait sur d'autres exp&knces rnais dam le sens o i~  le 
sujet nfen a jamais fit6 avec ce qui a origine!llement engagti "l'exphence": la 
turbulence, l'intrigue & llnfini au coeur de l%mme qui engenctre le temps. On a 
deja longuernent insist6 sur cette incapacid que manifestent les textes A se saisir 
de ce qui a M vku, sur la nkessitk pour le sujet croyant de se laisser retourner 
par ce v k u  et, per Ii, de ne pouvoir qu'en t h i g n t r .  La Latable synthi!se de ce 
qui a td vku n'est pas dans l'interprt5tation consciente que serait l'exphence 
mais dam un autre vku: le pour-l'autre. Cest dans l ' h w o n  kthique du 
travail & ltAutre (Dieu) dans l ' h e  que r&& Ia vditable "synthW du v k u :  
"LVthique signifie l'iclaternent de i'wW onginairemem synthitique de 
l'expe'rience et d m  un audeh de cette m& ~ ' r i e w e "  *g4. Toute tentative 
pour penser ce qui est v k u ,  lorsque ce vku conme l'intrigue divino-hurnaine, 
manque, m o t e  la &mesure qui lui est hbinnte; ou bien elle se traduit dam le 
langage par ua dhrdre, un renversement qui est, pour E. LEVINAS, all6gea.m 
du langage au travail de la transamdance. 11 tirut rwrepta la &faillance du dit qui 
repousse toute mise en place d'une ordonname familibt, toute m e  de la pens& 
rnais qui owre, par cette &faillance mhe, vers un a u k  ordre qui ne peut Ctre 

293 Op. cit., p. 231. 
294 Idem, p. 229. 



celui de la mahise, & la quiktude295. I1 y a dans toute expirience religieuse une 
exckdence qui fait "&later l'ex@rience en r h i g n u g e ~ 6 .  Le dmoignage est un 
"Llire sans DitQ97 car le dire suppose toujours une thkmatisation, et "l'lnjini n'esr 
pas r m a b l e a 8 .  

Les textes 6tudiQ illustreraient aidment ces rkflexions. Toutes les 
exphiences qu'ils manifestem khouent dam leur tentative de maitriser le v k u  
dam un dir, soit para que demeure une Elure Muctible (les paradoxes, les 
d6pbments), soit parce que la synth8se qui d d t  &re l'oeuvre de la 
conscience souveraine ne peut se faire qu'au prix de Itabandon, dam le ME 
VOICI & la dhmie, de cette volontd myante rl la volond de l'Autre, abandon 
au voeu de mlui qui est reconnu comme Dieu. Pour E. LEVINAS, ce 
renversement n'est pas le moindre signe du travail de llInfini dm la subjectivite 
humaine. Impossibte pour eLle d'accueillir 1'Infin.i. Elle ne peut qu'itre dkvastee 
jusqu'Q n'&e plus que ME VOICI: "Mise (en mi & l'infini) sum recueillemenr, 
dPvastam son lieu comme fiu de'wrant, curasfmpharu Ie lieueg9. Le ME VOICI 
est A la fois temoignage de la globe de I'lnfini et tkmoignage du travail de llnfini 
dam le sujet; ce que E. LEWNAS appelle "inhprence de I'Awre dam le 
~@me"3a. Mais Ies termes de la relation (Ie sujet hurnain et 1'Autre) sont tels que 
Ia coincidence entre eux est impossible.Cette nonalncidence irrkductible at, 
pour E. LEVINAS, la raison dtttre du temps: 

" m e  agitarion du M i h e  par I'Autre est ce qui s c d e  la diadrunie 
du remps lui-mhe d m  son impossibilirk d'achpvemenr (...I Certe 
scmion esr m ~ t e  du temps vers I'infini, distance de l'lncfini, 
version vers sa hauteur, qui esr le temps dans sa diachmnie. Come 

295 En parht  de I'exphence rcligieuse, E. LEWNAS h t :  *Cme pssibilird de manquer ou 
d'escamofcr lo dJmesure signijie une division de la w!rifP en deux remp (celui de I'irnnlPdiar 
a celui du eflchil. Mais care division (...I nc conduit par a la subordination de Pun d 
1 'am &nr care division, if y a une stmture spkifique du s m :  sens c m  diachronie 
(...) sew qui mpousse h synrldsc Catc diachmnie, coi'rtcider a d b fbis ne par corncider 
estprta-(m le p r o p &  lo m n n d a n d  Op, cit.. p. 244. 

2% idem, p. 231. 
297 Idem, p. 219. 
298 Idem, p. 228. 
299 Idem, p. 250. 
300 Ce travail & 1'Autre dam le Meme est 6voquC tout au long de la deuxihra: partie de Dieu, b 

morr, le rcmps 0.137-254). 



tel, loin de signijer la compn3ilire' de /'&re, le temps signiflerait 
I'ascension vers Dieu "301. 

Mais, ii cause de la non-coincidence, la rdation B Dieu ne peut pas 
Ctre directe. Pour E LEVINAS, autrui est la mediation indispensable. La brkhe, 
ouverte par la mise dam le sujet de llnfini, se dit B travers le rapport B autrui. Le 
ME VOICI est pour-autrui. Tout se passe cornme si Dieu assignait l'homme au 
service d'autrui, A I'inquiCtude pour-autrui. Et E LEVTNAS kvoque le passage de 
Matthieu, XXV, 3 1-40. 

S'il n'y a pas d'expthence & l lInfi ,  il y a imgue de I'Infhi et "il 
peur y awir relan'on awc Dieu dans loquelle le prochain est un momenr 
indispemabe" 302 . Ainsi, le souci de l'autre, la responsabilitk pour I'autre ne 
sont m&me pas les cornposantes dune exphence 6thique; ils sont tdmoignage de 
la "relation" P Dieu. 

On voit comment les rhultats des analyses des textes se pr&&nt it 
une lecture lkvhsienne et comment eUes justifieraient le sou- que E. 
LEVINAS fait peser sur I'expt5ience lorsqu'il est question, en thblogie, 
d'exptrience religieuse. Cependant, pour que les &flexions du philosophe 
permettent de rendre compte de la spkificitt! des textes ttudib, il faudrait qu'elles 
reconnaissent que 1'Infini n'est pas un Dieu "rrnmce&nr jusqu'd 1'absencen303. 
Sur l'horizon de l'acte de foi qui est le contexte jamais deserte des textes 
analyds, la relation B Dieu est possible parce que cet acte de foi a f h e  que 
I'alliance s'est pleinement accomplie dans la personne du Christ. a s  lors, llAutre 
dam le Meme, pour reprendre l'expression lkvinasienne, s'est fait proche; il a un 
visage qui peut ktre contemplC, rencontri. Par le Christ, le temps a tenu ses 
promesses; mCme si, pour les auteurs des textes, la distance entre k &sir et le 
W est la tension de leu existence, ils smtll (bune certitude mmbltk et 
esphnte) que le temps inhknt B cette distance sera accompli au moment meme 

idem, p. 232. Cette approche du temps est me canstaote dam les derniers owrages de E. 
LEVINAS; Ye toujours du temp, c'm I'impssibilirP de I'idenriJicdon de Moi er de 
l'Aunea @.12#) ou encore 'Le temps est a la fbis c a  A w r e h - & - M h e  er cet W e  qui 
ne peur &re enrrmble o w  le m k ,  ne pew &e synchrone (...) le rernps serair donc 
inqniirnde du M h e  par I'Aurre sans que le Mbnc puisse jamais e n g l o b  i'Aumw(p.29). 
Ainsi, *h sirmion &fire d@e semit l'accomplisset~nt du tempg( p. 263). 
Idem, p. 229. 
Idem, p. 254. 



oil il rendra possible l'ultime rencontre. Les Mtatioas de E. LEVINAS ne 
franchissent pas ce pas qui est celui & la reconnaissance de la proximitk et & 

Ilncarnation de IliedM. Dans la perspective de foi des textes, amtempler et 
rencontrer ne sont pas des actes de perception parce q u a  ne relbent pas dune 
saisie, d'une prdhsion.. Ils pdsupposent au contraire une deprise de toute vi& . . 
intentionnelle, une dtsappropbn pour-l'autre. Aussi, mtempler et rencontrer 
mlui qui test fXt pmche sont indissociables de la rematre des autres Ella sont 
les deux faces dune m h e  r&W qu'on peut effectivment appeller thignage; 
telte serait, s i  ce n'ktait pas trans- son concept, une expdnence non 
MmatiSee et nm tbematisante. 

Sans outrepasser le cadre dans lequel se d6ploie la pens& de E. 
LEVINAS, on peut re~~~llliilbe qu'il a permis de pnkiser en quel seas le concept 
d'exphence est ici un concept limite et comment ce refus etait solidaire d'une 
certairae appoche du temps. Le refus par le philosophe dutiliser le tame 
d1exp&ience pour &per des rQlitt% b% proches de cek qui ont & h d i h  
ici, est ettoitemeat Liee A sa critiqoe de la conception de la conscience, et donc du 
sujet, que pn2suppase l'usage de ce mot On retrowemit ainsi me des 
problbmatiques qui Went 4 I'aigine de ce travail. Mais avant daborder ceue 
question, force nous est & noter que ces remarques sur le concept dexp&ience 
laissent devant plusictus inmugations dont oertaines cllllcernent directement le 
statut de la thblogie On peut sc demander dam quelle mesure le cam&e-limite 
& ce concept ne s'bdrait pas 1 d'autres expQlences huxnaines qui ne sont pas 
expliciternent religieuses; et, noa sans quelque audace, renversant une tendance 
largement rQmdue, on p o d  s'interroger sur le caracthe paradigrnatique des 
expQiences cMtie~e~ 6tudik (on peut penser aux ex@ences d'engagement 
mais aussi ii certaiaes exphences esthktiques, affectives ou motales), et Ctre 

particulihrnent attPntif am tunps qui schematisent les textes relatifs ii ces 
expQiences. Un td travail permettrait de retrouver dtautres questions auxquelles 
peut comtuire L muvellmmt du concept d'expkience tel qutil vient d'&e 
entrevu; ces q d m  toucheraient toutes le statut @is3mologique de la theologie 



sous l'angle du r6le qu'y occuprait une telle cattigone d'exp6rienca30~. La 
prksente recherche n'avait pas pour objet de telles interrogations; mais la mise en 
evidence & l'originalite de ces exphences pourrait contribuer B la rkflexion sur la 

specificitd du dire thblogique qui les prendrait en compte. 

5.2.4. Conscience non intentionwile et cogito spirituel. 

Les diffhtes analyses et, en partlculier, l 'hde des dkplacements 
au coeur des textes, ont peu 8 peu laisd entrevoir, il l'origine des textes, l'activite 
de consciences singulikes, autrernent temporalisantes. Les demi&res rkfdences 
faites I'oeuvre de E. LEVINAS ont umftntk cette mix en dvi&nce. Or, le 
terreau philosophique dans lequel s'originait le travail de recherche ktait celui de la 
subjectiviti humaine engag& dam des expthences globales. Plus prkidment, 
l'interrogation portait sur les conditions de possibilig de ces exwences et mettiit 

en jeu la nature meme du cogiro. Au terme de cette h d e  il est possible de poser a 
nouveau la question et de fournir &s elkments de rkptmse qui sont tous 
tmitement lids ii la qualid du temps qui a kt6 rnis en bidem. 

Queile conscience est effectivement it I'oeuwe dans les cxmences 
humaines globales que sont les exphences chn%ennes? Li recherche admettait 
provisoirement une conception modeme de la conscience, ceUe qui articule la 
philosophie d e p s  DESCARTES et KANT, philosophie cogiiucenrri~~4 du JE 

PENSE, devenue avec E. HUSSERL, le cogiro dkouvrant l'importance du 
c o g i m ,  philosophie de ItintentionnalitC de la conscienfl .  Ainsi, en de@ de 
la singularid des doctrines, la pen& modeme m- t  dam la conscience le lieu 
d'une activitk synthetique qui rassemble et unifie g&e au schtimatisme 
transcendantal ou (et) il une vi*, il une "in-tention". Activit6 de Nhension et de 
comfihension, cumme son &ymologie I'indique, grice aux schemes de l'espace 
et du temps, elle est d'abord une prise sw le divers qu'elle uansforme en 

305 Vou, par exemple, Is articles &eats consac& A ce problhe dam le Lava1 thhlogique er 
phibsuphique, 50-2, juin 1994. La question est vaste et occupe un pan important de la 
rcdmche lheologique Pauelle dans des travaux ussi divas qur? ceux de E 
SCHILLEBEECKX, HABERMAS, J. LADRIERE, J.-F. W E R B E  ou mdme P. 
RICOEUR dwt ptusiaas ouvn~ges abordeat la qua?tion de biais. 

306 En cequi caaceme notre travail, on peut retrouver la thhe husserlieme de la conscience 
en pertidier drns &om pour une pMnominologie de la conscience intime du temps, 
Paris, P.U.F., 1%4. Tmduction H. Dussort. 



repdsentation, et sur le v&u qu'elle articule en exphence. Elle unifie et ramhe i 
elle au moment mime oB elle prend comme objet autre chose qu1elle307. Le temps 
des successifs, de la dtention et de la propension, en est I'instrument privilkgi6. 
Or, sans revenir sw les diffhentes analyses, tout ce qui, dam les textes, aurait pu 
Ctre considkd comme activit6 & la conscience ainsi dkfinie, et d'abord la crktion 
des textes eux-mimes, a manifest6 au contraire un Matement & cette activitk; 
comme si la conscience, tout paxticulii?rement dam son activit6 langagih, n'ktait 
pas arm& pour se saisir et unifier ce qui advenait ou devait &e dit. Les analyses 
ont largement montd les traces de ce ~Ebotdement, & cette exc&nce. 

Pourtant, les textes parviennent ii "dire", ii leur manik, cette 
excedence. Quelle nowelle conscience en a Ctk capable? Seule une conscience 
autrement temporalisante, une conscience d@osskdk de toute intention 
pnkhtrice, de toute @tention & la maitrise raisonnk, parvient ii introduire dans 
un ordre qui fait droit iS ce qui cherchait A se dire. Cest d'abord une conscience 
qui consent B hisser appdtre le travail & dhppfopriation qu'effectue en eUe ce 
qu'elle etait chargee de m'triser %Ion I'exercice familier & la reprksentation. Les 
pages &s mystiques sont exemplaires de ce travail. Mais cela est vrai pout tous 
les textes; I'analyse des actes & dfhnce a aussi montrd, pow chacun d'eux, que 
le mCme renvement devait etre sup@ pour accdder & leur singularirk. Or, a 
I'origine de ce renvasement, les analyses ont mis en 6viQnce une mtme 
tempcmht6. Elle est le schtme temporel & cette nowelk conrcience; et on peut 
penser qu'elle est au coeur du buleversement du JE PENSE. En effet, on a pu 
voir que le temps par lequel, dam les textes, la conscience se saisissait du vku, 
ne schkmatisai t pas ce vku selon les ms temporeis familiers. Tout y etait r q i r  

(et non plus mesure) selon le voeu d'une alliance humano-divine, et c'est cette 

alliance qui requiert pour se dkployer et s'accomplir un temps spkifique qui 

307 C'est daas ce sens qur E. LEVTNAS peut hire:  "La pMnodnalogie a apponP dm 
6IJrnenrs nouwaux pour la compre'hension du mhisme,  mais le privil4ge de la 
rep&enrawn n'en a  pa^ pouruufanr PiP mis en question car on a cotuime' d p o r k  de ces 
h a s  affectifi c o r n  d'- ufictiws;" et encore, en p l a n t  de la philosophie & 
HUSSERL: "Ce qui m e ,  c'est d la foiF h res;Fmtblenwru par kquel le contenu de lo 
conscience esr quelque chose d'idenriftf, de poni d son ideruW et la hm&d de la conscience 
qui ne hisse rien &happwn. Ici se tepipeat critique de la conscience intentio~elle et 
critique de I'expdiemce: "La rltitndsm'on de Dieu dnns l'+nse religieuse a dc'jd 
~lnqut! la dtmeslre & lriMigw & l'infini qui romp l'unitt! du -". (Op. cit., pp. 
243-244). 



participe de la nature des deux m e s  de Italliance. On peut alors parler d'une 
tempdig /Mundw . Par cette double participation, ce temps permet il la 
conscience autrement tempodsante de dire la geste humandivine et de se dire 

cornme lieu c a m t r o ~  par la rnise en elk de l'&emP**, comme conscience 
&pos&k de toute v i d e  intentionnelle, wmme conscience &sorrnais oublieuse 
de tout, honnis Dieu3W. Ce temps permet de dire I'excMence tout en faisant h i t  

il la nkessit.6, pour ce dire, #&re intelligible et communicable. Mais, dam sa 

dimension existentielle, il permet aussi (et, peut+tre, sunout), de v i m  l'exigence 
qu'ordonnz cette exdence m2me: le don inconditionnel de soi. Ainsi, se 
manifeste un autre effet de ce temps dans sa double fonction, spirituelle et 
t5thique: dans le mCme mouvement oh l'tlatement du JE PENSE mmme activitk 
synthetique rend impossible la conscience de soi en rant que sujet, la subjectivid 
est redonnk comme mbmoire et esp6nnc.e & ltaccomplissement de I'alliance et 
cornme ME VOICI, oblation de soi pour-autrui. Les letees d'lgnace et d'lsaac 
Jogues en sont les traces vives. 

Mais aiors, on ne peut plus parler d'un JE PENSE (cogito) ni mkme 
seulement d'un JE VEUX (volo) pour signifia cette subjectivid r e p e  dans l'acte 
mCme par lequel elle se dome, en rntmohe du don parfait de son Dieu; acte de 
memoire qui est aussi e-ce dans I'accomplissernent du voeu d'union. On a 
pu VOK que cette subjectivitk, quels que soient les textes, etait (c'est-a-(tire, se 
disait et se Misait) dans la diawnie du ME VOICI. La subjectivitk, que 
schkmatise le temps vers lequel ont converge mutes les analyses, n'est pas le 
cogiro mscendantal & la philosophie modeme, ni la conscience intentiomelle 
de E. HUSSERL ou de I.-P. SARTRE. Cette subjectivite dkentde, est 
eminemment existentielle, il la fois spirituelle et dthique, sans que ces deux 
dimensions puissent &re saisies indkpmdarnment I'une de l'autre. Dans ses 
contemplations qui ne sont perceptions ni visions, cornme dans ses actions qui 
sont @tir @atience)31° autant qu'agir, elle dmoigne d'un voeu d'alliance qui, 

Ces termes appartinnent au vocabulaire levinassien; Ie philosophe les emploie dam Dieu, 
la mort et le temp, pour tenter de dire cette mise ii l'envers & la conscience. 
Selon la fwmule dtounante de PASCAL. L ' d y s e  du Mimurid a montd, que pr cette 
expression bnique, PASCAL signifie par pels nouveau npkes (cem des rapports & 
I'6me croyante avec son Dieu), l ' h  mesurpit les &lit&, qu'ek  soient mondaines ou 
spirituella. 
Sur ce point, il serait in tksant  de revoir les notes de H.4.J. von BALTHAS AR sur la 
prtimce du Christ et du cMen;  par exemple: "Imiter I'oMissccWk, la pnience n le 



d'un m&me elan, lui fait & s h  les naxs Cternelles avec son Dieu et l'ordonne 
un temps qui est occasion de donner inconditionnellement sa vie pour l'autre. 
Subjectivit6 dont la raison #&re est d'aimer, acte qui assume, en les 
d@o&dant, et le JE PENSE et le JE VEUX. 

C'est lii, il la source des, texts, que se rejoignent les parcows 
philosophique et thblogique qui avaient just56 ce travail archblogique. Peut- 
&re estse lil aussi, 1 propos de cette &range subjectivitk, que pounaient 
s'amotcer de futures recherches, tant il est vrai que la conception moderne & 
l'&e humain ne semble plus capable d'assumer ni les interrogations kthiques ni la 
qu&e spirituelle qui frappent aujourd'hui 1 h pore des philosophes et des 
thblogiens. 
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ANNEXE 1 

La DidachP, 9-10 



'I'nlp e< ciyh &+dAou Aauld mO natMs aou, 
'H< b d p b a ~  qpxv 8d 'IY@ mi, ~ ~ 8 6 s  aou. 

6 1  4 8ga tl< ro4 af&va<* 
3. ncpi mc *pmc* 

E G ~ a p ~ m C p h  oo~, nkep #Jpij*, 
'Tdp flq I;wi< waL yvdmwg, 
'HG Zyu&p~a(rg ipiv 8 d  'IqmB -6 nad6g aou 

Zol* 66Ca 4 ro6; alGvq. 
4. . f h , p  4~  TO^ <rb > ~ Q W  )KG%OPRL@OV h l h  

t i i v  hptov xaL auva$&v +m Lv, 
O h  auvqe;lzo uou 4 M q a k  W rijr mpkov 
r ? ~  T?6 ck r i l v  4~ pa*h* 

*On UOG oi,tonv J186ta wal l  86vapy arb 'IqmC 
XpmO ck rok alGva~. 

5. M $ c ~  8i pq8k mko &A d~aptat ta< 
6pGv, &.A' o l  p a m d t m c  c(c b o p  wuplou* xaL ydp nrpl  
roGrou rtpqwn 6 xlpkos* (4 Mi) LGta tb &pow ro'y xuui.. 1, 



ANmxE2  

Justin, Apologie 1 # 65 - 68:3 
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ANNEX€ 3 

Ignslce dlAntioche, Lettre aux Romains IV,l - VI,3 



xxv 

'EyG ypdvw d a a y  111% &xlqo[ay nal hd3Aopar  xz- 
uuv, 6n hi\, b r t v  M p  B t o t  dncoWjaxo, k p  Sp& 
xwhJq7r.  n a p a x d 3  J& p i  cbvora: I x a t p o ~  pot. 

gA& ps 0qplov clvar popb, 8r' b v  h v  0cot h n t u p i v .  
?%b< clpr BcoU x a l  81' b8&wwv &Iplov MfiBopt, f v a  

xa0apbg l p m ~  rirpc84 ro3 XprmoG. M W o v  xoAax&arc 
d Oqpta, l va  pot t d p g  ybovtar x a l  pq0b x a d x o a r  t G v  
to: a&@< pou, Cva pt xotp78cfg k p 6 g  n v ~  y h p a t .  
T6rc Coopar pm&1+J1g 6A108g 'Iqoot X p r m t ,  dzr OW rb 
uii@ pou d x 6 a p o ~  iJlctat. A n a v d a a r r  tbv Xprmbv 
G d p  t(ro3, Cva 8th 74v bpydvwv ~ o r j l w v  Or$ h o [ a  dpc84. 

OGX cj: I Ihpa; xal f luCAo~ 8tat&aoopar Jp'iv. 'Excivot 
dxdmAor,  kt xadxp i tog  l w i v o t  MBcpor ,  kyB 8L 
&pt viiv 8oiX:: 'AU' t&v d B w ,  dm)st9cpo; y m d p p a r  
'hpd X p m U  xa i  &vaumjaopar h ah$ &dcpog. Niiv 
p a v u v o  khpdvog  p$tv h r h p c i v .  

'Axb Cuplag p k p t  *PBpq; O~ptopafi, 8& r i j g  x a l  00- 
l d o q ~ ,  wxdc wl jpdpoy, Wcptvo; 8bca hcodp8ors, d 
Sotrv mpanwnwbv +pa ' o t  x a l  cdrprcmljpmot ~dpou: 
ytvovrat. 'Ev 81 me oisrx$paaw a h i i v  p a o v  pO+opar, 
bAA ' 06 n a p &  so i i r o  8 r 8 w a t o C r a t .  

'Ovalpgv t 4 u  0t)plwv z i i v  Cpol i p tpaupkvov  xaL rGppar  
o l j v ~ o p d  pot cbpr&jvar ' d x a i  xoAotxcirao, auvr6pw; pc 
~ararpayciv, o t ~  t m r p  r i v i i v  BctAarvlpcva oGX f#avco. 

Kdv a d d  8& dxovta pi) OrA jq ,  + xpoodtbuopat. Cur- 
p c j p q v  pot fprr ~i poi ouplptpci, tyC yivdoww. N3v 
I p ~ o p a t  pa01)q; that. MqOh <qA&oat 78v bpa74v xat 
dropdrwv, Cua '1t)uoii XpmoC t x r d ~ w .  nGp xacrl m u p i :  
9qpiwv rt ouurbaug, ba topa l ,  8laipCocig, aopx iopo l  
b d w v ,  a b ~ o e  ptAGv, a c o p o l  6Aou mii arjp~o;, xaxal  
woALac~  TOG 8tabbXou trr' tpk Cp~iaOoaav, p6vov Cva 
'1quoC Xprotot  bdp. 
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