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COMPTES RENDUS

G ü n te r  S tf . m b e r g e r , L a sy m b o liq u e  du 
b ien  e t d u  m al se lon  sa in t Je a n . C o l
lec tion  « P a ro le  de  D ieu  », P aris , E d i
tio n s d u  Seuil, 1970, (14 x 20.5 cm ), 
274 pages.

A  l’o rig ine  du  p résen t o u v rag e  e s t u n e  thèse 
de d o c to ra t p ré sen tée  p a r  l’A . à  la  F a c u lté  
de  T h éo lo g ie  de  l ’U n iv e rs ité  d ’In n sb ru c k  et 
rem an iée  en vue de  la  p u b lica tio n . L e texte 
a llem an d  o rig in a l fu t  tra d u it  p a r  d e u x  re 
lig ieuses de  l ’ab b ay e  de P ra d in es . A u x  « fo r 
m u les d o g m a tiq u e s  e t c o m m a n d e m e n ts  m o 
rau x  » qu i so n t te ls q u e  « les ossem ents 
desséchés d o n t E zéch ie l év o q u e  la v ision  » 
(7), à  « la  m o ra le  (qu i) se m b la it se d é 
g ra d e r  en  une  casu istiq u e  é tra n g è re  à  l’es
p rit m êm e de  l’É v an g ile  » (8), aux  m o ts  
e t au x  « p h rases  qui asso c ien t des idées » 
(quel m a lh e u r !) (7), l 'A . o p p o se ra  u n  la n 
gage « qui n 'e s t p as a b s tra c tio n , m ais sy m 
b o le  » (7), u n e  m o ra le  q u i « d é p lo ie ra  » 
l’e sp rit de l’É vang ile  d a n s  la  lu m iè re  du 
q u a tr iè m e  évangile . U n  a v a n t-p ro p o s  aussi 
peu  n u an cé , p lu s rich e  de  slo g an s q u e  de 
réflex ion , é to n n e  au  d éb u t de ce t o u v rag e  
qu i, de fa it, n o u s  a  p a ru  de b o n n e  q u a lité .

Je an  vo it l 'ex is ten ce  sous u n  jo u r  d ra 
m atiq u e . Il s’y  livre  une  lu tte  incessan te  
e n tre  le b ien  e t  le m al ; un  p ro cès s’y d é 
ro u le , au  te rm e  d u q u e l le sa lu t e s t acco rd é  
ou  re fu sé  à  ch a q u e  h o m m e. U n e  p rem ière  
p a rtie  de l’o u v rag e  p résen te  les co u p le s  de 
sym b o les qu i la issen t v o ir  d iv ers  a sp ec ts  de 
ce tte  lu tte  ; lu m iè re  e t tén èb res , vie e t m o rt, 
se rv itu d e  e t lib e rté , l ’en h a u t e t l'en  bas, 
a m o u r  e t h a in e , v é rité  e t  m ensonge. L a  se
co nde p a rtie  a b o rd e  « la  sy m b o liq u e  du  
c o m b a t p o u r  la  v ic to ire  ». L es th èm es du  
c o m b a t e t de la v ic to ire , a insi que celui 
du  ju g em en t y so n t é tud iés. Le tra ite m e n t 
du  th èm e de l ’e a u  no u s p a ra î t  m al situé 
d an s  ce tte  sec tion . Le sy m b o le  possède, 
se lon  l’A ., tro is  c a ra c té r is tiq u e s  : il e s t un  
raccourci exp ress if  de  la  ré a lité  ; il e s t o u 
vert su r l’a b so lu  e t d y n a m iq u e  (il su rg it 
d ’u n e  ex p érien ce  de  vie e t suscite  l ’en g ag e
m en t p erso n n e l). U n e  ex p ress io n  d ev ien t 
sy m b o liq u e  dès q u ’e lle  ne ren v o ie  pas seu
lem en t à  te l o b je t défin i q u e  la  langue dés i
gne d ’h a b itu d e  p a r  ce tte  ex p ress io n , m ais 
enco re  à  u n e  réa lité  p lu s sp ir itu e lle  e t so u 
ven t m ysté rieu se , qu i e n tre tie n t qu e lq u e  
ra p p o rt  av ec  la  p re m iè re  réa lité .

D e  la  m êm e m an iè re , l’a u te u r  e x a m in e  la  
« théo lo g ie  ra tio n n e lle  » de G assen d i, p o u r  
y tro u v e r  que le n o m in a lism e  se rt à  ju stif ie r  
la co n n a issan ce  h u m a in e  de  D ieu . L es deux  
p reu v es re ten u es dan s le S y n ta g m a  so n t, de 
fa ç o n  carac té ris tiq u e , la  p reu v e  p a r  l ’A n t i 
c ip a tio n  g énéra le  e t la  p reu v e  p a r  la  co n 
tem p la tio n  de  la N a tu re  et d u  M o n d e  c o m 
m e  effet.

L ’ultim e c h a p itre  de  la P h ilo so p h ie  d e  
G a ssen d i  co n cern e  les th èm es u n if ic a te u rs  
de sa  m é tap h y s iq u e  : lesquels, se lon  l ’in te r 
p ré ta tio n  de l ’a u te u r , se ra m è n e n t a u  fina
lism e cosm o lo g iq u e  (la v ision  d u  m o n d e  
a p p a ra iss a n t co m m e u n e  so rte  de ré v é la tio n  
n a tu re lle ), e t au  sensu a lism e th éo lo g iq u e  
(la  p e rv e rsio n  th éo riq u e  et p ra tiq u e  d e  la 
ra iso n  h u m ain e  re n d a n t co m p te  d u  p h é n o 
m én ism e e t de l’ad h ésio n  à  u n e  g noséo log ie  
p a rtie lle m e n t liée au  m até ria lism e). « L a  
vérité  de  !’ép icu rism e  est l’e ffe t d e  la d é 
ch éa n ce  de  l 'h o m m e  » (p. 470). Q u a n t au  
D ieu  gassend iste , il est en  défin itive  e x té 
rieu r, tra n sc e n d a n t à  la  n a tu re  h u m ain e , 
« d a n s  une tra n sc e n d a n c e  ex té rieu re  à  to u s 
nos co n cep ts  » (p. 466), p a rce  q u e  la  réa lité  
d u  m o n d e  et la  n a tu re  h u m a in e  ne c o rre s 
p o n d e n t p lus p o u r  l’h o m m e, à  u n e  c o n n a is 
san ce  possib le des essences.

P o u r  no tre  p a r t, n o u s  ren c o n tro n s  ic i un 
p ro b lèm e  h isto riq u e  in té re ss a n t d an s  la  m e 
su re  o ù  il no u s sem ble  que « l’im possib le  
m é tap h y s iq u e  g assend iste  fo u rn it  u n e  ex p li
c a tio n  e t une ju stifica tio n  de l ’an a ly se  p u re 
m e n t descrip tiv e  de l 'e n te n d e m e n t h u m a in , 
que L o cke e n tre p re n d , e t  co n s titu e  l’u n  des 
p o in ts  d ’a tta c h e  de la  c r itiq u e  de  la  c o n 
n a issan ce  au  X V I i r  siècle  ». D a n s  l ’h is to ire  
de  la  p h ilo so p h ie , l’éch ec  d u  g assend ism e 
es t u n  év én em en t aussi im p o rta n t  e t s ign i
fica tif  q u e  la  réu ss ite  d u  c a rté s ian ism e . 
D ’a illeu rs , su iv an t d ’a u tre s  voies, p lu s h isto - 
r io g rap h iq u es , c ’est à  ce type  de  co n c lu s io n  
que  M . Bloch v eu t no u s a m en er.

F ra n ç o is  D u c h e s n e a u ,

U n iversité  d ’O tta w a
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q u e . celle  de la  « d o u b le  vue », d irions- 
nous, qui est in h é ren te  au  sy m b o le  co m m e 
tel. L ’A . d o n n e  des no tes in fra p a g in a le s  b rè 
ves, m ais  u tiles. Le tex te  f ra n ç a is  e s t c la ir , 
d éco u p é  p a r  des sous-titres  q u i en  fac ilite n t 
la lec tu re . U n  « index  des m a tiè res » fo rt  
u tile  ré u n it les thèm es m a jeu rs  ab o rd és  
d a n s  l’ouv rag e .

P au l-É m ile  L a n g e v i n

G u y  W a g n e r ,  L a  ré su rre c tio n , signe  du 
m o n d e  n o u v e a u . C o llec tio n  « A v en irs  », 
no  13. P aris, C e rf, 1970, (13.5 x 16 cm .),
152 pages.

Le p lan  g én é ra l de  ce t o u v rag e  es t ne t : 
« N o tre  trav a il se p résen te  en deu x  parties. 
A l 'a id e  de l’an a ly se  litté ra ire  et de la 
sc ience h is to riq u e , nous c h e rc h e ro n s  d ’a 
b o rd  à re m o n te r  des tém o ig n ag es su r la 
ré su rre c tio n  ju sq u 'à  l’év én em en t lu i-m êm e. 
E n su ite , p a r ta n t  de l’év én em en t, n o u s  c h e r 
c h e ro n s , à  tra v e rs  les tém o ig n ag es , sa si
g n ifica tion  » (9-10). À l’in té rie u r  de  ch acu n e  
des deux  g ran d es  p a rties  se g ro u p en t assez 
lib re m e n t un ensem b le  de réflex ions sur 
des th èm es qui a u ra ie n t pu ê tre  a u tre s  et 
p lu s ou  m oins n o m b reu x .

L 'a u te u r  e n te n d  p ré se n te r  la ré su rre c tio n  
d u  C h ris t co m m e le m y stè re  c e n tra l de  n o 
tre  foi. Il s’in téresse  su r to u t à la  sign ifica
tio n  q u 'a  p o u r  le c ro y a n t ce m y stè re . M ais 
il ne fa u d ra it  pas, a jo u te rio n s-n o u s , d én ie r 
to u te  fo n c tio n  a p o lo g é tiq u e  à  ce t év én em en t 
q u i au th en tif ie  le m essage  e t la  c a rr iè re  
d u  C h rist.

L ’A . n o u s  av e rtit que p o u r  « c e rn e r  l ’é 
v én em en t de  la  ré su rre c tio n  te l que  l’o n t 
d é c o u v e r t e t c o m p ris  les p rem ie rs  c h ré 
tien s », il s 'a d re sse ra  su r to u t à  l 'a p ô tre  
P au l (il é tu d ie ra  p resq u e  se u lem en t 1 C o  
15, de fa it)  ; ta n d is  q u ’au  m o m en t de c h e r 
c h e r  « la  s ign ifica tion  de la  ré su rre c tio n  
p o u r  le m o n d e  e t d o n c  p o u r  le c ro y a n t », 
il a tta c h e ra  une g ran d e  im p o rta n c e  aux  
év an g iles  (18). L ’A . « ren o n ce  » a isém en t 
a u  tém o ig n ag e  h is to riq u e  de  l’É v an g ile  (39), 
p a rce  q u e  « c h a c u n  des évang iles p ré sen te  
les fa its  à  sa m an iè re  » (55). N ’en  est-il 
pas ainsi p o u r  P au l ? P o u r  ê tre  lo g iq u e  
av ec  lu i-m êm e, l’A . d e v ra it  fa ire  p eser u n e  
sé rieuse  susp ic ion  su r la  v a le u r  h is to riq u e

L A. co n c lu ra  d 'a b o rd  que  le « d u a lis 
m e jo h a n n iq u e  » est d 'u n e  n a tu re  p a r tic u 
lière : le b ien  —  le sa lu t —  n ’est pas te lle 
m en t o p p o sé  à un ad v e rsa ire  cam p é  d e v a n t 
lui, que  p résen té  co m m e une v a le u r  acce p 
tée ou  re fu sée . E n  second  lieu , re m a rq u e  
l’A .. la m o ra le  sy m b o liq u e  de Je a n  d o n n e  
l'im p ress io n  qu  elle to u rn e  en  ro n d  : c h a 
q ue sy m b o le  vise le to u t et, de  ce fa it, 
le lec teu r  n 'a  pas le se n tim en t ne t de p ro 
g resse r en p assan t d ’un sym bo le  à l 'a u tre . 
D ern iè re s  co n c lu s io n s m a jeu res de l 'o u v ra 
ge : ! 'ag ir n 'est p o u r  Je a n  q u 'u n e  m a n ife s 
ta tio n  de la fo i  ; une m o ra le  ch ré tie n n e  
« sy m b o liq u e  » dégage la sign ifica tion  des 
p aro les  et des gestes h isto r iq u es  du  C h ris t, 
p lu tô t q u 'e lle  ne les d é tru it  ; la p erso n n e  
du  C h ris t est sans cesse d éco u v erte  au  cœ u r 
de la m o ra le  jo h an n iq u e .

L 'A . é tu d ie  ch a q u e  sym bo le  à p a r tir  
de tex tes  b ien  délim ités, d o n t il p o u rsu it 
l'é tu d e , s im p le  et c la ire , sous un po in t de 
vue p réc is. Il n 'an a ly se  pas ch a q u e  sy m 
bole p o u r  lu i-m êm e, m ais sous l'an g le  li
m ité  de ses ra p p o rts  avec la  lu tte  d u  b ien  
et du  m al. Le lec teu r a u ra  so u v en t l 'im 
pression  que  l'A . a u ra it  pu p ousser p lu s 
loin son e n q u ê te , a p p ro fo n d ir  d a v a n ta g e  les 
tex tes. N o u s  c ro y o n s que  l’A. em b rasse  
tro p  de  sym b o les rich es et suggestifs d an s  
le ca d re  de son  v o lu m e au x  d im en sio n s 
assez re stre in te s, en  défin itive. L 'A . justifie 
ses a ffirm a tio n s  d 'u n e  m an iè re  rig o u reu se  
e t n u an cée . Il é ta it fac ile  de  d o n n e r, en 
l'o ccu rren ce , d a n s  la fan ta is ie  ou l 'a rb i
tra ire .

L 'A . d éco u v re  d 'o rd in a ire  d an s  le ju 
d a ïsm e p lu tô t que  d an s  l'h e llén ism e —  d o n t 
l'in fluence  se laisse to u te fo is  se n tir  à  m a in 
tes o ccas io n s —  l’o rig in e  de  la sy m b o liq u e  
de Je a n . L 'A . se p la ît p lu sieu rs  fo is à  m o n 
tre r  c o m m e n t Je a n  tra n s fo rm e  les é lém en ts  
que  l A n c ien  T e s ta m e n t ou la gnose o n t pu 
lui fo u rn ir . L ’ex p érien ce  de  l’É glise où  il 
v it le gu ide  san s d o u te  d a n s  ce tte  m ise à 
profit de la  trad itio n .

S ans ê tre  l'œ u v re  d 'u n  m a ître  d o n t la 
v aste  c u ltu re  b ib lique  d o n n e ra it  sa  p le ine  
s ign ifica tion  à  ch a q u e  sy m b o le  jo h a n n iq u e , 
le p ré sen t o u v rag e  a  de  g ra n d s  m érite s . Il 
d éco u v re  fo r t  b ien , à  p a r t ir  des tex tes p lu 
tô t q u e  de  co n s id é ra tio n s  g én éra les , une 
d im en sio n  essen tie lle  de la  pensée  jo h a n n i-
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