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Jean Racine, Abrege de l'histoire de Port-Royal, edition etablie, presentee et Histoire de

annotee par Jean Lesaulnier (Sources classiques, 110), Paris, Champion, la Philosophie

2012, 454 p.

L'histoire des Lettres reserve parfois de belles surprises. Et celle-ci n'est pas la
moindre A 1'ete 1742, 43 ans apres la mort de Jean Racine, sortait des presses d'un
hbraire inconnu un ouvrage intitule Abrege de l'histoire de Port-Royal par feu M
Racine, de l'Academie fran^oise, c) Cologne, aux depens de la Compagnie, im volume
in-12. Mais ce n'etait lä qu'une premiere partie La seconde ne devait paraitre qu'en 1767
dans une autre edition, presentant amsi les deux parties d'apres une copie du manuscrit
original de Racine. D'oü venait done ce texte 9 Et comment avait-il pu disparaitre aussi

longtemps Meme si l'ouvrage tut publie dans l'edition des CEuvres completes de

Racine faite par Paul Mesnard en 1865-1873, puis par Raymond Picard en 1951-1952, il
n'avait pourtant jamais encore fait l'objet d'une edition critique mdependante. C'est ce

que le specialiste de Port-Royal et de Racine, Jean Lesaulnier, nous offre aujourd'hui de

mamere exemplaire. Une remarquable introduction tente de denouer les noeuds de cette
curieuse histoire et de remonter jusqu'ä sa redaction par Racine. Un appareil critique
presente chacun des personnages mentionnes, elucide les evenements et les allusions
avec la plus grande minutie et tente ainsi de penetrer les intentions secretes qui ont
pousse le neveu de l'abbesse de Port-Royal, au crepuscule de sa vie, faisant retour sur
son passe, au lendemain de la disparition d'Arnauld et de Nicole, ä rediger son Abrege.
La trame historique de la narration est la suivante. la premiere partie couvre les annees
1602 ä 1661, de la reforme de Port-Royal et de Maubuisson aux debats theologiques du

Formulaire, la seconde partie poursuit jusqu'aux tourments imposes aux religieuses en
1664-1665. Tout en ne dissimulant aueun des conflits de Port-Royal avec la Compagnie
de Jesus, l'archeveque de Paris et le pouvoir royal, Racine, comme le remarque l'A.,
«par un retournement qui peut sembler etrange, cherche etonnamment non une excuse,
mais un contrepoids ä leurs decisions et attitudes» (p. 57). «Si I'Abrege, dit-il enfin en
conclusion de son introduction, n'a ni la profondeur ni l'etendue des ceuvres d'Arnauld,
de Nicole ou de Pascal, il s'inscrit dans la lignee de nombre de leurs ouvrages, et, qui
plus est, dans la grande entreprise historiographique mitiee par Antoine Le Maistre et

Angelique de Saint-Jean, poursuivie et cultivee ä l'abbaye de Port-Royal. Le travail
de memoire des religieuses de Port-Royal et de leurs amis fut vraisemblablement
domine par le souci de la seule necessite de collecter et d'accumuler des 'materiaux'
dont les historiens ulteneurs, du XVIIC siecle jusqu'ä aujourd'hui, tireraient benefice,
en serviteurs reconnaissants» (p. 62) C'est lä en effet tout l'interet de \'Abrege dont
Philippe Seiher, dans la preface, peut affirmer' «La perfection discrete de cette prose
illustre ä merveille l'äme de Port-Royal, son mteriorite, sa retenue en meme temps que sa

sensibihte ardente, cequen'avaient reussi ni les textes, si admires ä leurepoque, du Grand
Arnauld ou de Nicole, ni meme ceux de Pascal, trop charges d'eclairs, trop imperieux »
De precieux textes complementaires sont ajoutes en annexe, magnifiquement introduits
et expliques' variantes raciniennes de VAbrege, additions de Bonaventure Racine et de
I edition de 1767, documents racimens destines ä VAbrege, prefaces des deux premieres
editions, entretiens de Racine et Nicole, une lettre du 4 niars 1698 de Racine ä Mme de

Maintenon, une serie de vers composes par Racine pour Arnauld et Port-Royal, lettres
et dispositions testamentaires concernant la mort de Racine et de sa femme et, enfin, un
dossier de papiers de Jean-Baptiste Racine sur son pere et quelques lettres adressees ä
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son frere Louis au sujet de VAbrege. Un index de tous les noms propres permet de mieux
se situer dans le dedale de toutes les personnes citees.

Jean Bore i

Philippe Sellier, Port-Royal et la htterature II. le Steele de Saint Aagustin,
La Rochefoucauld, Mme de Lafayette, Mme de Sevigne, Sacy, Racine,
deuxteme edition augmentee de six etudes (Champion classiques, serie

«Essais»), Paris, Champion, 2012, 610 p

Sous le titre Port-Roval et la htterature. Philippe Selber a publie deux livres le

premier, en 1999, met en lumiere l'ampleur du rayonnement de Port-Royal ä partir de

la singularity pascalienne, le second, une annee plus tard, elargit les perspectives en
abordant le rapport entre la htterature et la theologie, la nature dujansenisme et quelques
ecrivains majeurs se reclamant dc Port-Royal Rapidement epuises, le premier fut reedite
en format de poche en 2010, avec douze nouveaux articles (cj recension in RThPh 2011/

II.pl 87), et le second fait egalement aujourd'hui 1'objet d'une reimpression, augmentee
de six autres essais: en tout, voilä soixante-deux etudes qui, avec les nombreux

ouvrages de references dejä parus, consacrent Philippe Selber comme Fun des meilleurs
connaisseurs et interpretes du mouvement de Port-Royal. «II s'agit d'attirer F attention,
dit-il, sur un phenomene exceptionnel si la theologie a connu en France d'intenses
moments de floraison, comme au XIIP siecle, si la htterature y a illustre plusieurs grands
siecles, ces deux experiences ne se sont longuement enrichies 1'une I'autre qu'une seule
fois: au XVIL' siecle, de saint Francois de Sales ä Fenelon» (p. 7). C'est ce qu'il fait
en montrant d'abord comment la defense et 1' 11 lustration de la theologie augustinienne
par Port-Royal a contribue ä l'epanouissement de la htterature classique fran<;aise,
et en analysant ensuite les trois chartes fondamentales sur lesquelles le mouvement
reformateur s'est appuye: la mystique euchanstique, Foraison secrete et la mystique de

la cellule, Une autre enquete, du plus haut interet, tente de sortir le jansenisme du flou
fantomatique dans lequel des siecles de passions et de deformations hätives ou haineuses
1'ont trop souvent enferme. en redefinissant la theologie de l'Augustin de la pleine
maturite face au choc pelagien, il met alors en lumiere le fonds et les motivations reelles
de la condamnation, en 1653, des «Cinq propositions» attribuees ä VAugustinus de

Jansenius paru en 1640 De lä l'etendue et la duree de la crise janseniste, avec la purete de
la resistance mcarnee de Port-Royal, dont les heritiers considerent. jusqu'ä aujourd'hui,
qu'elle fut et demeure comme un reniement, une trahison de la foi. Quatre essais se

concentrent sur le role que les theologiens de Port-Royal ontjoue dans la societe de leur

temps et les deux siecles suivants, non seulement par la fameuse traduction de la Bible,
sur laquelle lis ont tant travaille sur les deux plans grammatical et philologique, et dont
Lemaitre de Sacy fut le principal artisan, mais aussi parcelle des Confessions d'Augustin
et de plusieurs textes patnstiques Parmi les nouveaux textes ajoutes, trois d'entre eux
constituent un chapitre supplemental intitule «Trois themes-cles», soit le platomsme,
le mystere d'Israel et le rapport que l'experience de Femprisonnement entretient
avec les lettres. Apres s'etre arrete sur la maniere dont «la theologie augustinienne de

Port-Royal va surelever, exhausser I'elan platonicien vers le souverain bien en «charite»
evangehque, et va broder des variations mfinies sur la face negative de cet elan, le repli
sur soi» (p. 223), I'A. examine les avis divers et diversement severes que les theologiens,
issus ou non de Port-Royal, ont pu avoir sur la question desjuifs et du judai'sme. Quant
ä Femprisonnement, que tant d'hommes et de lemmes, pretres et laics appartenant ä

Port-Royal ont connu, il fut le revelateur, dans leurs lettres de captivite, d'une «fermete
dramatique ä ce qu'ils ressentaient comme une epreuve chnstique» (p. 269) XVIP siecle,
siecle d'Augustin. La lecture attentive de La Rochefoucauld, Mme de Sevigne et Racine en
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est la preuve manifeste. L'analyse des grands axes de la pensee de l'eveque d'Hippone ä

propos des vertus de l'homme sans la grace donne le seul eclairage convaincant de leurs
ceuvres. «L'osmose entre htterature et theologie, dit l'A., n'ajamais ete aussi profonde que
pendant le siecle de Louis XIV, qui se revele comme 'le siecle d'or' pour le rayonnement
d'Augusttn en France» (p 514). Une belle meditation sur le monument de la critique
litteraire en France, le Port-Royal de Sainte-Beuve et un index biblique complet d'Esther
et Athalie de Racine font de cet ouvrage une mine d'informations de premiere main sur la

pensee et 1'influence de Port-Royal

Jean Borll

R. Burggraevl, J. Hansel, M.-A. Lescourret, J.-F. RtY, J.-M. Salanskis (eds.), Philosophie

Recherches Levmassiennes (Bibliotheque philosophique de Louvain, 82), contemporame

Louvain-La-Neuve/Louvain, Institut Supeneur de Philosophie, Peeters,

2012,492 p.

R. Burggraeve, J. Hansel, M.-A. Lescourret, J.-F. Rey, J.-M. Salanskis (eds.),
Levinas autrement (Bibliotheque philosophique de Louvain, 83), Louvain-
La-Neuve/Louvain, Institut Superieur de Philosophie, Peeters, 2012,464 p.

Que 1'etude de la philosophie de Levinas soit en plein essor dans tous les pays
du monde, les trois colloques internationaux, dont les actes sont publies dans ces deux
volumes, ayant fait intervenir une soixantaine de specialistes europeens, israeliens,
americams et japonais, en sont la preuve eminente 11 s'agit d'abord du colloque Un
Steele avec Levinas Resonances d'une philosophie organise par M.-A. Lescourret,
J.Hansel, Sh. Rosenberg, Sh. Wygoda et C. Aslanov ä l'lnstitute of Advanced Studies
de l'Universite hebra'ique de Jerusalem, en janvier 2006, puis du colloque Un siecle
avec Levinas Levinas et la philosophie franqaise du XX' siecle, organise ä Paris, Ecole
Normale Superieure, les 27-28 avril 2006, par J.-M. Salanskis et F. Worms. Et, enfin,
Un siecle avec Levinas Levinas en heritage, colloque tenu ä Cluny, les 19-25 juillet
2006, au Conservatoire des Arts et Metiers et Maison de FEurope, et organise par J.-F

Rey, B Ginistry et M. A. Lescourret. L'interet et le nombre de ces contributions sont
tellement importants qu'il n'est guerc possible de rendre compte de chacune d'elle.
Qu'il nous suffise d'evoquer les orientations generales de ces conferences regroupees
en sept chapitres. Dans les deux premiers, intitules 'Prohlematisations internes''
et Confrontations philosophiques, sont reunies vingt-trois etudes qui ont trait aux
directions les plus fecondes des Recherches Levmassiennes : la dynamique triangulaire
grammaticale 'Moi, Vous, Il(s)' et la relation entre la justice et la politique; 1'etat liberal
et l'anti-utopie socio-politique, le depassement de l'ontologie par l'ethique comme
philosophie premiere, confrontee aux enjeux de la modernite; l'ambiguite de Faltruisme,
mterprete comme «insttnet de bienveillance naturelle» et oppose ä l'heteronomie de la

responsabilite de substitution, la voie de l'alterite dans le visage et le temps en tant

que passe immemorial; la relation entre transcendance et immanence dans I"idee de

1'infini; le rapport entre une 'justice normale' et le Statut extraordinaire d'une 'justice
hyperbolique', telle qu'elle est souvent envisagee par Levinas. On y trouve aussi une
reflexion pertinente sur la relation de Levinas avec la pensee et les Pensees de Pascal qui
Font constamment nourri. En particulier sur leur divergence concernant le fondement
du droit, force et coutume pour Pascal, responsabilite pour autrui et 'le tiers' pour
Levinas, mais aussi sur leur commune mise en cause des pretentions du moi ainsi que
du primat du savoir objectif. Enfin, plusieurs chercheurs se sont concentres tour ä tour
sur le dialogue que Levinas a sans cesse mene avec Platon, Spinoza, Hegel, Husserl,
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Heidegger, Bergson, Bloch, Sartre, Dernda, Koyre, Patocka et Henry. Comme chacun le

salt, d est impossible de comprendre Levmas sans passer par la Bible et les innombrables
commentaires midrashiques et talmudiques auxquels eile a donne heu C'est ä ces

sources juives, qui ont necessairement leurs developpements et leurs resonances
profondes dans la theologie chretienne, que le troisieme chapitre «Traditions juive
et lectures chretiennes» est consacre messianisme, prophetisme, election, Idolatrie,
monotheisme sont en eflet autant de themes sur lesquels il y a tout ä la fois divergence
et rapprochement, sans qu'il faille en arriver ä une 'christianisation' de Levinas ou ä une
'Levinassisation' de la theologie chretienne N'est-ce pas lä dejä qu'il s'agit d'exercer
une proximite qui consiste ä «aller vers Pautre, lä ou il est veritablement autre, dans
la contradiction radicale de son altente. L'amour du prochain est-il autre chose ?» 9

(Cf Altente et Transtendance, Montpellier, 1995, p 101)

- Le second volume intitule Levinas autrement s'ouvre sur une sene d'essais qui
abordent la question de 1 'art et de la htterature chez Levinas. N'est-ce pas en effet chez
Dostoievski qu'il a trouve la devise de sa philosophie: «coupables, nous sommes tous
coupahles...» et chez Rimbaud l'exorde de Totahte et infim- «Nous ne sommes pas au
monde»? Ces references, et le fait que Levinas fut un grand lecteur depuis 1'enfance,
offrent aux chercheurs le vaste champ des affinites que Levinas entretenait avec
la htterature en general, avec Celan et Jabes en particuher et, surtout, avec Maurice
Blanchot Ce n'est pas parce qu'il affirme que «L'interdiction de l'image est le plus
grand commandement du monotheisme» qu'une reflexion sur I'lmage soit interdite. Au
contraire, et c'est l'objet de quelques exposes sur la notion cardinale du visage chez
Levinas, sur 1'invisibihte et l'irrepresentabihte du divin comme composante essentielle
du visage chez Blanchot. «Sciences humaines et politique» est le second chapitre qui
regroupe de beaux exposes sur les hens de Levinas avec les pensees de Benjamin, Strauss,
Freud, Levy-Bnihl et Rene Girard Dans ce contexte revient la faute de Heidegger ä

l'egard du nazisme pour montrer que c'est bien ce silence et cette indifference envers le

crime et les souffrances des victimes qui ont scclle le destin philosophique de Levinas
comme celui de H Arendt, sans que l'on puisse neghger leurs positions respectives
Dans ce contexte aussi, la confrontation avec Rene Girard est porteuse de sens: lä oil ce
dernier identifie ä l'interieur du mecanisme de fabrication du bouc emissaire une volonte
d'imputer ä I'autre la responsabihte de son malheur, la responsabihte levinassienne se

fait responsabihte 'pour' autrui De meme qu'est contestee par Levinas la reciprocity du
contre-don chez Marcel Mauss par 'l'oblation inconditionnelle» oil autrui me tient. Un
troisieme chapitre «Philosophie et histoire de la philosophie» contient piusieurs articles
essentiellement comparatistes: Levinas est ainsi pris en charge dans un face ä face avec
Michel Henry, Descartes, Jankelevitch et Tischner Chacun d'eux exprime ä sa maniere
la puissance de renouvellement de la vie philosophique recelee par l'ceuvre de Levinas
Les diverses reflexions se concentrent sur l'image de la vie qui se degage de sa pensee,
«comme si ce dernier etait un auteur impossible ä comprendre si Ton ne commence pas
par entendre et assumer un mode d'habitation de la vie humaine dont il est I'mterprete
et l'avocat» (p 253) Que ce soit la vie ordinaire, materiahste, jouisseuse, trop souvent
oubhee au nom de sa pensee de la transcendance, ou la vie ethique, comme ethique
premiere chez Levinas, presupposant ä ce titre une 'archi-vie' dont Henry a developpe la
formule phenomenologique, ou encore la vie simultanement intellectuelle, humaniste et

sentimentale: vie de la question, de la legitimation, de la souffrance et de la creation, vie
du corps enfin Fait aussi l'objet de fines analyses ce que Levinas a ecrit sur le mythe,
le nihihsme et la fecondite Pour boucler la boucle, quelques etudes tentent de mettre ä

nouveau en lumiere quelques aspects moins connus des sources juives de Levinas, en

particuher certaines de ses exegeses originales du Talmud ä partir desquelles, en pleme
revolution sexuelle et vogue de la psychanalyse des annees 1960, il pouvait affirmer que la

difference sexuelle est secondare, et qu'elle cede le pas ä l'humanite commune ä I'homme
et ä la femme Ou comme la notion de 'temps infim' dont I'ongine est hebraique et qui
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s'oppose aussi bien ä 1 'apeiron, l'indefim ou l'indetermine des Grecs qu'ä la temporahte
finie du Dasein II s'agit en effet d'un temps 'non-indifferent', dit-il, oü chaque instant
compte, oü aucune soufl'rance n'est ignoree ou simplement compensee. A la difference
de la synchronie, de la contmuite et de la totalite propre au temps de l'ontologie, le temps
mfini se distingue par sa diachronie, sa discontmuite et son alterite.Les derniers articles
evoquent d'autres sources juives, essentielles pour Levinas mais inconnues du public,
comme Celles du Gaon de Vilna, Rabbi Hayyim de Volozine, Rabbi Israel Salanter, figure
de proue du Moussar La plupart des contributions sont dotees d'unc bibhographie ad hoc

pour renvoyer le lecteur Interesse ä des travaux importants sur le meme sujet.

Jean Borei

Pierre Aubert, Nicolas Berdiaeff Une approche antobiographique et Theologie

anthropologique (Theologies), Paris, Cerf, 2011, 235 p. contemporaine

La grande ceuvre philosophique et spirituelle de Berdiaeff (1874-1948) meritait
une nouvelle presentation en fran<;ais, les travaux d'Eugene Porret, Olivier Clement
et Laurent Gagnebin etant anciens Venant d'un theologien en activite pastorale ä

Geneve, passionne par la spiriritualite, ce hvre est le bienvenu. L'A a suivi une methode

originale apres avoir reparcouru les ecrits autobiographiques de Berdiaeff, ce qui
permet d'entrevoir le lien intime entre la vie et l'ceuvre du philosophe de Clamart, il se

concentre sur son anthropologic chretienne La question critique sous-jacente est celle
de la possibihte d'une philosophie chretienne Plutöt que de s'attacher ä des questions
trop theoriques, l'A. s'efforce surtout de montrer Timportance et la pertinence d'une
telle anthropologic chretienne, avec son accent sur la dignite de la personne, pour les

questionnements d'aujourd'hui, sans nier que certaines problematiques du philosophe
russe portent la date de leur elaboration ainsi, le theme de l'autorite aurait sans doute
besoin d'un autre traitement de nos jours, mais Berdiaeff avait en vue les dangers de

l'autoritarisme et du totahtarisme Cet ouvrage se lit agreablement et est ä la fois une
contribution ä la memoire quelque peu effacee de Berdiaeff et aux debats ethiques et

spintuels contemporains.

Denis Mullfr

Trutz Rend torff, Ethik. Grundelemente, Methodologie undKonkretionen einer
ethischen Theologie, Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, 3 durchgesehene

Aufgabe, herausgegeben von Rainer Anselm und Stephan Schleissing,
XXII et 597 p.

Desormais disponible en un seul volume, par la contingence d'un changement de

maison d'edition, VEthique de Rendrorff (ne en 1935) s'impose comme une oeuvre majeure
de l'ethique theologique germanophone de ces 30 dernieres annees. Ce volume imposant
devrait etre I'occasion d'une connaissance et d'une deliberation plus intensives d'un

ouvrage ä la fois tres construit du point de vue systematique et assez pointu touchant

l'ethique appliquee. Nous ne rendons pas compte ici de l'ensemble de cette ethique
monumentale, mais nous contentons de la situer en fonction de la nouvelle introduction

proposee ä cette troisieme edition Cette introduction due ä Rainer Anselm (un des

meilleurs speciahstes de la pensee de Rendtorff) et ä Stephan Schleissing est breve, mais
va ä l'essentiel. Elle situe 1 'ethique dans le parcours global de hauteur, encore assez peu
connu en terres francophones. D'abord, Anselm et Schleissing relevent l'originalite
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systematique du projet: l'ethique se veut ici «theologie ethique» et non pas ethique
theologique, parce que la conception meme de l'ethique comme reflexivite au sujet de la
conduite de la vie tient lieu de «contexte de decouverte» ä une theologie auto-eclairee. Ce
n'est done pas seulement «un classique de la theologie liberale» moderne, mais une
transformation de 1'Interieur de la theologie par l'ethique. On voit bien, entre parentheses,
le hen avec l'heritage philosophique et culturel de Friedrich Schleicrmacher, oü l'ethique
fonctionne comme science premiere de toute la philosophie et, d'une certaine maniere,
aussi de la theologie elle-meme. Le projet rendtorffien a des lors deux caracteristiques: non
content de tisser des liens et de tenter des recoupements entre la culture moderne et
l'histoire du christianisme en sa version protestante, il s'efforce aussi, de maniere plus
ciblee, de reher la tradition theologique reformee et les structures sociales de la Repubhque
d'Allemagne. On voit les avantages mais aussi le handicap de ce double pari moderne, le

projet peut sembler hyperhberal, allemand et reforme, il peut apparaitre comme local,
voire provincial Mais autant le premier objectifrejoint l'idee troeltschienne dynamique de

«Synthese culturelle europeenne», autant le second a le merite d'assumer les conditions de

sa propre contextuahsation Nous sommes done invites ä proceder de maniere analogue,
sans servihte et ä nos propres nsques. Raison pour laquelle, sans doute, le projet ethique ici
developpe n'a guere d'imitateurs: sa singularite irreductible appelle, de la part du lecteur,
une contextuahsation specifique, avec, en commun, une meme visee de rationahte et done

aussi d'universahte Avec, ä la clef, un defi gigantesque, en verite tres ambitieux, de voir
son propre present comme la Fortschreibung du christianisme (XI) L'introduction precede
ä un enchainement presque sans coup fenr entre ce hen structurel de la theologie ethique
et du present (Gegenwart), aussitöt note comme contingent les exemples datent des

annees 80 du siecle dernier 1 - et la coherence originaire du projet theologique
rendtorffien Dejä en 1968 (l'auteur avait done 33 ans), Rendtorff lie de maniere
irrefragable le concept de christianisme avec le processus de l'emancipation moderne
(XII) Un des articles les plus decisifs de Rendtorff, des 1965, soit seulement quatre ans

apres sa collaboration au recueil programmatique Offenbarung als Geschichte pilote par
et avec Wollhart Pannenberg, avait developpe l'histoire des traditions du christianisme
comme un processus historique indepassable. Le protestantisme imphque cette
imbrication de l'histoire, de la culture et du christianisme lui-meme comme
auto-deploiement de la liberte II y a done un hen entre la theorie du christianisme
comme manifestation de la signification interdisciplmaire et scientifique du present et la

definition de l'ethique comme theorie reflexive de la conduite de la vie Les auteurs de

l'introduction souhgnent cette mtrication du christianisme et de la conduite de la vie
mais precisent qu'il ne s'agit aucunemetit d'une «reduction ou d'un retrecissement
subjectiviste» (subjektivistische Engßhrung) (XIV) la conduite de la vie est comprise
d'entree dejeu comme sociahsee: la vie individuelle possede une socialite constitutive,
qui est indiquee par le fait que la vie est donnee (Gegebensein des Lebens). Anselm et

Schleissing montrent alors comment Rendtorff se demarque du lutheranisme statique
des ordres de la creation aussi bien que de la theologie barthhienne de l'alliance: socialite
et creation vont de pair, mais sans jamais renoncer ä une interaction dynamique qui, du

coup, renonce ä l'optimisme rationaliste des Lumieres et d'une certaine tendance de la

theologie liberale Avec Troeltsch mais aussi avec Bonhoeffer, l'historieite et la

strueturahte des donnees creationnelles sont ainsi bien articulees. Beaucoup se joue dans
le concept mediateur de vie (XVI), qui, avec sa triphcite structurel le (contmgence,
action, reflexion), va au-delä de la simple conduite de la vie, puisqu'elle lui sert en

quelque sorte d'assise D'oü la tres interessante notation qui apparait ici de la pari des

deux commentateurs de Rendtorff' le concept de vie, en ethique, est parallele ä celui
d'histoire des traditions dans la comprehension de la theologie. Le pas suivant accompli
par Anselm et Schleissing concerne I'interpretation de ce parallehsme ä la lumiere de la

notion de congruence des temps (Gleichzeitigkeit), interpretation qui Signale la grande
proximite de la theorie theologique rendtorffienne avec la vision pannenbergienne de la

structure anticipatrice du reel. Les auteurs de l'introduction remontent au debat de
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Rendtorff avec Luhmann et Habermas, en 1975, dans Gesellschaft ohne Religion Le
danger existait, chez Luhmann, de dissoudre l'mdividu dans le Systeme; or, selon
RendtorfT, la religion permet seule de surmonter la tension entre l'mdividu - defendu par
Habermas - et le Systeme, dans la mesure oil la contemporaneity de l'antecedence de la

vie. du don de la vie et de la reflexivite (comme dira VEthik) est rendue possible par la

perspective du Royaume de Dieu comme motif de la liberte. Le Royaume de Dieu oblige
ä distinguer ce qu'est l'homme de ce qu'il peut devenir et ä creer ainsi une dialectique
hberatrice. La liberte de l'mdividu accede au rang non seulement de finahte
(Zielvorstellung) mais egalement dejustification (Rechtfertigungsinstanz) de son rapport
au temps (XVII). On pourrait dire que la liberte est l'anticipation ethique du Royaume
(cf. XVIII, oil la structure proleptique est clairement mentionnee). RendtorfTnoue amsi
la gerbe entre le sentiment absolu de dependance hente de Schleiermacher et la structure
historico-eschatologique de la liberte: non seulement la tension entre individu et
socialite, mais celle entre liberte et histoire doivent etre pensees ä partir de la dialectique
de 1"institution et de la contingence (XVIII). Le rapport ä 1 'institution et ä l'histoire
demeure de part en part contingent et relatif, de par la tension eschatologique constitutive
rendue possible par l'absoluite de 1'eschaton: on retrouve ainsi, par delä le programme
d' Offenbarung als Geschichte, la structure de base de la reflexion articulee naguere par
Troeltsch, qui demeure ici la reference constante de RendtorfT, faisant la transition entre
Schleiermacher et le groupe de Pannenberg L'introduction releve ensuite la structure
imphcitement trinitaire de la ternarite rendtorffienne: la precedence de la vie, le don actif
de la vie et la reflexivite reproduisent, sous les conditions de la modernite, les moments
constitutifs de la pensee trinitaire, qu'on retrouve egalement dans la distinction technique
entre l'ethique du commandcment (cf. Barth), l'ethique de la responsabihte (cf.
Bonhoeffer) et la meta-ethique (XIX) D'un autre cote, le caractere formel et processuel
de la theorie theologique, typique de la theologie ethique, conduit RendtorfT ä se

demarquer de son maitre Heinz-Dietrich Wendland (dont VEthique du Nouveau
Testament a ete traduite en 1972 chez Labor et Fides). l'ethique sociale n'est pas portee,
comme chez ce dernier, par une rechnstiamsation de l'ethique secuhere, mais par une

reconnaissance de la pluralite constitutive des propositions ethiques dans le contexte d'une
societe ouverte (XIX). Les auteurs souhgnent enfin que le caractere methodologique des

concretisations ethiques proposees par RendtorfT dans l'ensemble de son ethique tend ä

transcender les limitations inherentes de toute ethique apphquee, vite depassee par
l'evolution incessante des problematiques. En allemand, ll faut surtout signaler la

discussion de RendtorlT dans ses hens avec Barth, par SteTan Holtmann, Karl Barth als

Theologe der Neuzeit Studien zur kritischen Deutung seiner Theologie, Gottingen,
Vandenhoeck & Ruprecht, 2007 (voir la recension parue dans la RThPh 2009/III, p.
303-304). On attend impatiemment une presentation et une discussion pour le lecteur

francophone, qui tiendraient compte de 1'originalite ä la fois culturelle et theologique de

RendtorfT. Mais pour cela, il faudra des chercheurs capables de «penser entre les langues»
(selon une formule de Heinz Wismann) et ineme de transiter avec elegance de l'une ä

l'autre: l'allemand de RendtorfT est ä la fois sec et altier, sa pensee assez inhabituelle pour
le lecteur trop peu au fait des subtihtes des traditions de pensee troeltschiennes et liberales.

Denis Mui i er

Yann Redai ie, La deuxietne epitre aux Thessaloniciens (Commentaire du Sciences

Nouveau Testament IXc, deuxieme serie), Geneve, Labor et Fides, Geneve, bibhques

2011, 184 p.

Ce commentaire remplace celui de Charles Masson paru dans la meme collection,
chez Delachaux et Niestie, en 1957 A l'epoque, Charles Masson n'avait pu tenir
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compte de la parution presque simultanee du gros volume de B. Rigaux, Lei epitres
aux Thessaloniciens, Paris et Gembloux, 1956. Depuis lors un seul commentaire
universitäre des epitres aux Thessaloniciens a paru en franqais, celui de Simon Legasse,
Lectio Divina, Commentaires 7, Cerf, Paris, 1999 Yann Redalie est professeur de

Nouveau Testament ä la Faculte vaudoise de theologie protestante de Rome. II est connu

pour son ouvrage Paul apres Paul, paru chez Labor et Fides en 1994. Le commentaire
proprement dit est precede comme ll se doit par une introduction et une bibhographie
(p 11-43) Que faire avec cette lettre etonnante caracterisee ä la fois par un scenario
apocalyptique etrange et par l'affirmation de la valeur du travail quotidien9 Y. Redadie

passe assez rapidement sur la question d'une analyse rhetonque de la lettre (cf. tableau,

p. 15), dont il n'entend pas faire la clef de comprehension de l'epitre L'histoire de la

recherche mitiee au XIX" s montre ä quel point cette derniere s'est focalisee sur la

question de l'auteur. 2 Th, lettre pauhnienne «authentique» ou non 9 La comparaison
entre les deux epitres aux Thessaloniciens n'a pas conduit les chercheurs ä l'unanimite
Si 2 Th est authentique, on peut considerer que la situation a change entre 1 Th et 2 Th ou

que les destmataires sont differents. Certains estiment meme qu'il convient d'mverser
l'ordre canomque des deux ecrits Si 2 Th est «inauthentique», plus exactement
deuteropaulmienne, il convient de remarquer ä quel point celle-ci «mute» 1 Th. Tout
en apportant sa contribution specifique Quel est alors Tmtention de ce nouvel ecnt?

S'agit-il de remplacer ou de prolonger 1 Th? Dans ce dernier cas, 2 Th «est un document
de l'histoire de la reception de Paul et pretend etre lajuste interpretation» de 1 Th
(p. 25) Cette hypothese du prolongement est en quelque celle de Y. Radalie, sauf que
celui-ci la modifie au travers de la categone de la «relecture.». L'tdee de relecture est

centrale dans le present commentaire. Si ce modele trouve sa source chez Genette,
il a ete applique ä l'exegese par A Dettwiler, J. Zumstein et D. Marguerat (voir les

references, p. 28) II a l'avantage de relativiser les questions historiques sur l'auteur
et les circonstances qu'il a rencontrees Un texte, en l'occurrence 1 Th, convoque ä la

memoire un autre texte Cette relecture a lieu en fonction d'une evolution interne de la

tradition et des changements de situation historique 2 Th ne se propose pas de remplacer
ou de cornger 1 Th, mais de relire, le recadrer 1 Th Trois themes, tous dejä presents dans
I Th, sont elabores' les persecutions, l'eschatologie et les comportement desordonnes
II ne s'agit pas, pour l'exegete, de separer des elements d'imitation formelle et des

enseignements specifiques, mais de considerer «une reelle reprise de themes et de motifs

qui sont approfondis et reorientes» (p. 29). Ainsi la question de l'identite de l'auteur
de 2 Th n'a plus la meme acuite que dans la recherche historico-cntique traditionnelle,
meme si Y. Redalie penche pour une perspective pseudepigraphique. Le deroulement du

commentaire lui-meme s'affirme en pleine coherence avec le projet explicite ci-dessus

Chaque pencope reqoit un commentaire divise en «analyse» et en «explication», ainsi

que le prevoit le projet editorial du CNT. La plupart du temps, l'analyse aussi bien

que l'explication trouvent leur conclusion dans un paragraphe intitule «relecture» Par

exemple, la premiere section importante de 2 Th est representee par Faction de grace
(1,3-12) La partie «analyse» se conclut par un paragraphe «relecture». Le meme souci
de la «re!ecture»est souligne dans les six excursus du commentaire 1) Chnstologie
(p. 79); 2) Ä quand le jour du Seigneur9 (p. 95); 3) l'Homme de 1'impiete comme
Antichrist (p 106); 4) le Katechon (p. 120); 5) la reference ä la tradition (p 133), 6)

les desordonnes et l'enseignement apocalyptique de 2, 2 (p. 159). Y. Redalie insiste ä

plusieurs reprises sur la preoccupation pastorale de 2 Th dans le sens ou les lecteurs

de l'epitre sont appeles ä s'investir dans le present, precisement parce que celui-ci est

marque par un horizon eschatologique prononce. La relecture de 1 Th par 2 Th invite
alors le lecteur reel du XXL s. ä operer sa propre relecture en quelque sorte

Eric Dubuis
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