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Résumé de la première partie 

C’est Jean Calvin qui, dans l’introduction de la première partie de cet 
essai, a aiguillé notre recherche sur la fonction de l'Esprit Saint dans la 
lecture et l’interprétation des Ecritures. Le réformateur considère toujours 
l’opération de l’Esprit dans le contexte d’un rapport sujet-objet (le témoi- 
gnage) où il rend possible le passage d’une extériorité à une intériorité et 
réciproquement (l’intériorité du témoignage). Tout en désirant reprendre 
ces motifs de la preumatologie de Calvin, nous avons estimé qu’elle pré- 
sente une faiblesse située au niveau des fondements de la place de l'Esprit 
(par rapport au Fils). Sa mission ne doit pas être fondée en dépendance 
de celle du Fils comme le fait Calvin mais en appui: l’Esprit n’agit pas 
seulement par le Fils médiateur (Jésus objet de connaissance) mais pour 
le Fils qui reçoit puis donne l'Esprit (immédiateté du Père qui envoie 
PEsprit : le Christ connu par l'Esprit); le Fils normant ainsi dans son minis- 
tère terrestre la fonction particulière de transmission de l’Esprit. 

À partir de cette introduction, nous nous sommes fixé comme objectif 
de comprendre comment l’Esprit conduit, depuis la Pentecôte jusqu’à nos 
jours, le rayonnement de l'Evangile, c’est-à-dire comment il est l’infer- 
prète du Père, par le Fils. Nous avons donc commencé par faire une dis- 
tinction pneumatologique entre l’avant et l’après Pentecôte; les données 
chronologiquement antérieures à la Pentecôte étant les a priori (avant le 
don eschatologique de l'Esprit : la période durant laquelle, par le Messie, 
l'Esprit se donne des normes) et celles postérieures étant les a posteriori 
(après le don eschatologique de l'Esprit : la période durant laquelle l'Esprit, 
par les témoins qu’il inspire, transmet la connaissance du Père). Cette dis- 
tinction ne crée pas une barrière hermétique car la connaissance de ce qui 
vient avant la Pentecôte n’est véritable que si elle passe par la Pentecôte. 
Mais, d’autant plus pour nous qui n’avons pas vécu dans sa chronologie 
le passage décisif de Pâques à Pentecôte, cette distinction permet d’éta- 
blir deux niveaux de recherche. Ce qui est précédent (au sens théologique 
et non chronologique) à l’expérience de l'Esprit (les fondements théologi- 
ques: le regard réfrospectif) et ce qui vient après l’expérience de l’Esprit 
(le discernement de l'Esprit: le regard prospectif). 
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Dans cet essai en deux parties nous avons décidé de nous limiter au pre- 
mier niveau de recherche. Nous avons pour but de préciser ces fondements 
théologiques, en les présentant sous forme d’a priori, c’est-à-dire des don- 
nées confessées comme s’imposant a priori, quelles que soient les expé- 
riences «spirituelles, pneumatologiques » qu’il nous soit donné ou non de 
vivre. La première question qui s’est posée à nous dans cette recherche 
de l’opération de l’Esprit, a été tout naturellement celle de savoir com- 
ment l’Esprit nous est connu, car il n’est pas connu en lui-même mais 
comme l'Esprit de Jésus-Christ. Nous avons donc cherché à établir un a 
priori épistémologique, et ce à partir de l’épître aux Galates. Ce faisant 
nous avons mis à jour deux affirmations capitales : 

a) l'Esprit se donne à connaître comme l'Esprit de la grâce de Jésus- 
Christ (l'a priori 1); 

b} cette connaissance de la grâce est l’entrée dans la vie de l’Esprit (corol- 
laire: nécessité des a posteriori). 

Il n’y a donc pas de connaissance de l’Esprit a), indépendamment d’une 
vie dans la liberté de l'Esprit b). Autrement dit la recherche des fonde- 
ments de l’opération de l’Esprit (le premier niveau, que nous abordons 
dans cet essai) est inséparable d’une recherche du discernement de la liberté 
que l’Esprit donne en révélant la grâce (le deuxième niveau, prospectif). 
Plus précisément encore, la recherche du premier niveau est, intrinsèque- 
ment, à comprendre dans le cadre du deuxième niveau, comme manifes- 
tation de la liberté de l’Esprit, une manifestation soumise au discernement 
de l'Esprit. Autrement dit, et pour ne pas personnaliser (!): cet essai lui- 
même, pour être pertinent, devrait être le fruit de la liberté-fidélité que 
l'Esprit donne à son auteur! 

A. Thèses rétrospectives théologiques (suite) 

2. L’a priori fonctionnel: Sola Fide 

A la question «comment puis-je connaître l’œuvre du Saint-Esprit »?, 
l’a priori épistémologique a répondu: en cherchant à connaître Jésus de 
Nazareth, ce qui conduit à la découverte de la grâce de Dieu et à la réponse 
de la foi. Une seconde question rebondit de la réponse que constitue le 
premier a priori: qu'est-ce que je cherche à connaître de l'Esprit en ayant 
découvert la grâce? Cette seconde question était sous-jacente au débat entre 
Paul et les Galates mais pas vraiment en son centre, dans la mesure où 
le texte de Paul partait d’une expérience de l'Esprit partagée par l’auteur 
et ses lecteurs; Paul, reconnaissant l’historicité du don de l’Esprit, axait 
sa recherche sur l’identification de ce don. Pour répondre à la seconde 
question, un évangéliste est nécessaire car dans son projet de tracer la vie 
et l’œuvre de Jésus il se la posera nécessairement, et cela de deux façons: 
implicitement par le genre littéraire de son écrit, et explicitement par son 
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contenu pneumatologique ou son projet eschatologique. En écrivant un 
évangile, son (ou ses) rédacteur(s) a conscience que son travail est une exi- 
gence que Dieu lui commande parce qu’il est un témoin particulier et pri- 
vilégié. Son apostolicité est, à la différence de celle de Paul, de se légitimer 
a priori (il est témoin unique, il ne partage pas son expérience avec ses 
lecteurs), mais à la ressemblance de Paul, elle repose a posteriori sur son 
expérience du Christ et de l’Esprit — il écrit après la Pentecôte (1). Dans 
sa personne d'écrivain, il répond donc implicitement à la question: en ayant 
découvert la grâce, il a compris que Dieu lui demandait d’être un témoin 
communiquant (par un écrit) sa foi. Il a compris que, le Christ disparu, 
PEsprit continue à mettre les croyants en relation avec le Père, par le Fils 
(c'est-à-dire par les témoins du Fils dont il est) (2). Peut-être aussi répond-il 
explicitement à la question si, dans son évangile, il développe (à partir du 
Christ, et selon ce qu’il a dit et fait}, le rôle de l’Esprit dans l’accomplisse- 
ment post-résurrectionnel de l’œuvre du Christ. Autrement dit et pour résu- 
mer : à la question qui fait l’objet de ce deuxième a priori: qu’est-ce que 
je cherche à connaître de l'Esprit en ayant découvert la grâce de Jésus- 
Christ ?, la réponse est cette fois strictement pneumatologique : je cherche 
à savoir comment l’Esprit continue à nous mettre en relation, à nous per- 
mettre de communiquer avec ce Jésus qui nous a quittés. Cette réponse 
est suggérée par les évangélistes qui (dans leur personne de témoin et d’écri- 
vain) manifestent que la fonction de l’Esprit est de les conduire à commu- 
niquer leur foi. Deux évangélistes répondent explicitement: Luc et Jean. 
Nous choisissons d’étudier le second parce que sa pneumatologie est la 
plus développée ou la plus personnalisante, au sens de la théologie des con- 
ciles, c’est-à-dire celle où l’Esprit apparaît le plus clairement comme étant 
le sujet distinct d’actions (3). 

La fonction d'interprétation: «anaggellô » (le renvoi) & «martureô » 
(l'attestation). C’est la terminologie johannique qui, par l’emploi du terme 

(1) Cet exemple illustre la distinction a priori/a posteriori: théologiquement nous n’avons 
accès à l’œuvre de l’Esprit avant la Pentecôte (a priori) que par celle après la Pentecôte (a pos- 

teriori) : c’est l’apostolat de Paul qui partage son expérience de l’Esprit avec ses lecteurs ; histo- 
riquernent nous n’avons accès à l’œuvre de l'Esprit d’après la Pentecôte qu’à partir de celle 

d’avant la Pentecôte, c’est l’apostolat des onze et de leurs compagnons témoins du Christ. 

€) J.D.G. Dunn a remarqué que c’est tout le projet de l’évangéliste Jean, considérant son 
évangile comme le produit de l’inspiration de l’Esprit: «La façon dont Jean traite les mots 
et les paroles du Jésus historique est typique de la façon dont l’Esprit interprète Jésus pour 
la nouvelle génération, la guidant dans la vérité de Jésus. C'est-à-dire que la fonction d’ensei- 
gnement de l’Esprit pour Jean n’est pas limitée au rappel des ipsissima verba du Jésus histori- 
que. Pas plus que ‘‘l’Esprit inspirant”” ne crée des révélations totalement nouvelles ou ne désire 
un portrait qui ne serait pas en continuité substantielle avec celui du Jésus incarné. Il y a à 

la fois liberté et contrôle, — liberté pour interpréter et remodeler le kérygme original, mais 
aussi le Kérygme original reste contrôlable et maîtrisé. Plus nous reconnaissons de liberté à Jean 
dans son traitement de la tradition kérygmatique, plus son concept de réinterprétation inspirée 

nous frappera», Jesus and the Spirit, London, 1975, p. 352. 

(3) Cf. le tableau de F. Porsch, Pneuma und Wort, Ein exegetischer Beitrag zur Pneumato- 
logie des Johanesevangeliums (Frankfurter Theologische Studium 16) Frankfurt a/M, 1974, 
repris par Ÿ. Congar, Je crois en l'Esprit Saint, tome 1, pp. 82-85. 
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«paraclet » (4) («allon paracleton », Jn 14,16), donne à l'Esprit sa subsis- 
tance propre face au Père et au Fils. Mais l’effort de Jean confronté à 
certains courants illuministes consiste aussi à montrer qu’on ne peut con- 
cevoir l’action de l’Esprit indépendamment de celle de Jésus. Si l'Esprit 
est bien le sujet d’actions, ce sont celles du Christ menées en propre par 
l'Esprit. Pour préciser l’action de l'Esprit, Jean use de deux verbes dont 
nous devons comprendre le sens et la fonction: 

* «anaggellô » (5): «Lorsque viendra l'Esprit de Vérité, il vous fera accé- 
der à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef (‘‘ou 
gar lalesei aph’eautou””) mais il dira ce qu’il entendra et il vous communi- 
quera (‘‘anaggelei””) fouf ce qui doit venir (6). Il me glorifiera car il rece- 
vra de ce qui est à moi et il vous le communiquera (‘‘anaggelei”). Tout 
ce que possède mon Père est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu’il vous com- 
muniquera (‘‘anaggelei””) ce qu'il reçoit de moi», (16,13-15) (7). La répé- 
tition anaphorique souligne la fonction de l’Esprit : c’est lui qui vous mettra 
en relation avec le Père en communiquant ce qu’il tient du Fils. Dans la 
bouche de Jésus, la répétition souligne les liens entre le Fils et l’Esprit, 
des liens fondés dans la référence au Père (v. 15a). Dans le fond comme 
dans la forme c’est une parole à deux niveaux. Premièrement un niveau 

(4) Il est judicieux de rappeler brièvement ses sens possibles: certains soulignent son sens 
passif original : « Quelqu’un qui est appelé à aider quelqu’un d’autre» (W. Bauer, Greek-English 
lexicon on NT, Chicago, 1979, p. 618). Un lien avec « parakalein » (consoler) est aussi proba- 
ble. L’angélologie juive (Jb 16,19} et le christianisme primitif (Mc 13,11; Ac 5,32) l’emploient 
dans le sens de médiateur, intercesseur, aide, enseignant et interprète. Des liens avec la tradi- 

tion sapientiale sont probables: on trouve plusieurs fois le verbe «parakalein » appliqué à la 
Sagesse (Pr 8,4-11; Qo 4,1; Si 17,155; Sg 1,1-10). (L. de la Potterie, «L'Esprit Saint dans 
PEvangile de Jean», in NTS, 1971-72/18, p. 45). 

(5) Littéralement il signifie «rapporter, rendre compte de...» (Ac 14,27: «ils racontèrent 
tout ce que Dieu avait...») Bauer, op. cit., p. 51. Employé dans son sens séculier il signifie : 
proclamer, déclarer ou simplement communiquer par lettre; dans son sens religieux il évoque 

des oracles, des proclamations mais pas comme un terme technique. « Ce sens religieux est un 
parallèle important au développement néotestamentaire du terme en lien avec la racine cou- 

rante ‘‘aggelô” », (Kiftel, TDNT trad. angl., tome 1, p. 62). La LXX l’emploie très souvent 
pour la proclamation de ce qui va se passer dans le futur (par exemple Es 41,225; 42,9: 44,7; 
53,1: «Qui donc a cru à ce que nous avons entendu dire?»). I. de la Potterie croit pouvoir 
distinguer deux sens: outre le sens séculier d’«annoncer», il constate souvent un sens plus large: 
«annoncer ou dévoiler quelque chose qui jusque-là était inconnu ou secret »; cette nuance de 
dévoilement serait surtout fréquente en contexte religieux. Dans l’apocalyptique où le verbe 
est courant, «c’est presque exclusivement l’aspect ‘‘dévoilement”” (sans celui de ‘“proclama- 

tion”) qui est à l’avant-plan» ; ce qui est aussi le cas dans les écrits d’inspiration apocalyptique 
du christianisme primitif où le sens est «dévoiler le sens caché d’une vision, d’un mystère», 
La vérité dans saint Jean, coll. Analecta Biblica 73, Rome, 1977, t. 1, p. 4455. 

(6) Dunn envisage avec Conzelmann une allusion à Es 44,7: «Qui est comme moi? Qu’il 

prenne la parole, qu’il annonce ce qu’il en est et me le développe, depuis que j’ai établi la mul- 
titude qui remonte à la nuit des temps; qu’il dise les choses qui arrivent, et celles qui viendront, 
qu’on nous les annonce! », op. cit., p. 352, note 35. 

(7) C’est le seul passage chez Jean où toutes les variantes ont ce terme, alors qu’autrement 
le synonyme « apaggellô » apparaît aussi. Dans un cas «anaggellô » concerne le Fils: Jn 4,25: 

la Samaritaine: « Je sais qu’un Messie doit venir — celui qu’on appelle Christ. Lorsqu'il vien- 
dra, il nous annoncera toutes choses. » 
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intensif et christologique (l’Esprit donne l’accès à la « vérité tout entière», 
«tout est achevé», 19,30): Jésus annonce qu’il continue à être présent pour 
ceux qui croient en lui. Secondement c’est un niveau extensif et prneuma- 
tologique f«il vous communiquera tout ce qui doit venir »): c’est l'Esprit 
qui prend le relais, c’est à lui qu’il faut faire confiance, souligne et accen- 
tue Jean. Tant que l’on ne distingue pas ces deux niveaux, on passe à côté 
de l’essentiel de l’apostolat johannique : en l’inaugurant dans sa personne 
Jean nous invite à rester fidèles au kérygme (à partir de la prédication 
duquel l'Esprit nous est donné et connu, cf. Paul) en prenant le risque, 
dans la foi à l’Esprit qui conduit, de re-porter, d’interpréter le kérygme 
(au sens de proclamer et de dévoiler). En effet c’est indirectement ce que 
Jésus nous invite à faire, en nous renvoyant au « Paraclet » qui a pour fonc- 
tion de nous guider et par là de continuer à nous mettre en relation avec 
Jésus. L’intensif et l’extensif sont donc indissociables, ils constituent la 
dynamique de la relation avec Dieu le Père où se joue le double renvoi, 
conduisant à l’accomplissement dont nous évoquerons bientôt l’importance. 

* «martureô»: «Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai 
d’auprès du Père, l'Esprit de Vérité qui procède du Père, il rendra lui- 
même témoignage de moi (‘‘ekeinos marturesei peri emou””)», 15,26. La 
notion de témoignage n’est pas principalement chez Jean l’attestation de 
la factualité de l’histoire mais l’attestation de la nature et du sens du minis- 
tère du Fils. «Et Jean porta son témoignage (‘‘emarturesen””) en disant: 
j'ai vu l’Esprit, tel une colombe, descendre du ciel et demeurer sur lui. 
Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l’eau, 
c'est lui qui m'a dit: ‘Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeu- 
rer sur lui, c’est lui qui baptise dans l'Esprit Saint.” Et moi, j'ai vu et 
Jj'atteste (‘‘memartureka””) qu'il est, lui, le Fils de Dieu», 1,32-34 (nous 
soulignons). Ainsi le témoignage présuppose une tierce personne: c’est le 
Saint-Esprit; c’est lui qui opère le renvoi de l’objet (le contenu du témoi- 
gnage) au sujet (celui à qui l’on rend le témoignage) (8); c’est lui qui crée 
ainsi la vie, le mouvement impliqué dans toute relation. Il crée cette rela- 
tion en inscrivant une distinction entre les deux êtres mis en jeu dans toute 
relation. Ceci est pertinent pour les relations intratrinitaires, où l'Esprit 
(qui vient du Père) atteste que le Fils (l’objet du témoignage) vient du Père 
(le sujet du témoignage: Dieu, auto-attestant le Fils dans l’Esprit). C’est 
l'Esprit qui inscrit la distinction entre le Père et le Fils, il est pour ainsi 
dire la relation d’amour entre le Père et le Fils. C’est aussi pertinent pour 
la relation entre Dieu et l’homme: l’Esprit (par le Fils objet du témoignage) 
atteste au croyant sa foi, sa relation au Père (homme sujet du témoignage 

(8) Pour la définition des rapports sujet-objet dans le cadre du concept théologique de témoi- 
gnage, voir notre analyse de Calvin dans la 1'° partie Hokhma, 31, 1986, pp. 27-29. Le rapport 
sujet-objet s'inscrit, non sous le signe de la continuité, mais sous le signe de la rupture (christo- 
logique de la grâce): l’objet est celui qui est mis en jeu, qui témoigne (le Fils témoin du Père, 
les croyants témoins du Fils); le sujet est celui qui met en jeu, à qui l’on rend témoignage (le 

Père auquel le Fils rend témoignage, le Fils auquel les croyants rendent témoignage). 
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de l'Esprit, dans une relation inscrite dans le mouvement d’auto-attestation 
de Dieu). C’est l'Esprit qui inscrit la distinction entre le croyant et le Christ 
demeurant en lui; l'Esprit est, pour ainsi dire la relation filiale entre le 
Fils par nature (le Christ) et les Fils par adoption (les croyants). 

L’eschatologie de l’accomplissement : la confession de l’Esprit comme 
reconnaissance de la gloire du Père révélée dans le Fils. «En vérité, je vous 
le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais: il en fera 
même de plus grandes, parce que je vais au Père», 14,12. Pour Jean, 
l'Esprit rend possible des choses qui ne l’étaient pas pendant ia présence 
du Fils. C’est dire que l’Esprit conduit à un accomplissement (9). Comme 
nous l’avons vu avec les niveaux intensifs et extensifs, cet accomplissement 
ne signifie pas que le Christ n’a pas tout accompli; au contraire l'Esprit 
est la communication de l’achèvement («telesetai») (19,30), dans la durée 
et l’espace. Jean traduit ces deux niveaux dans son double dualisme (10): 
vertical (de l’en haut et de l’en bas) et horizontal (présent et futur), ce qu’il 
faut bien considérer comme une eschatologie à double structure. Tout 
d’abord et c’est l’aspect principal chez Jean: la structure verticale : l’oppo- 
sition vérité-mensonge (la décision pour la vérité comme salut: perspec- 
tive existentialiste, l’eschatologie réalisée, le niveau intensif). Ensuite la 
structure horizontale: la continuité entre le départ du Fils et le don du Para- 
clet : «C'est lui l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d’accueil- 
lir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le 
connaissez car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisse 
pas orphelins, je viens à vous. Encore un peu de temps et le monde ne 
me verra plus; mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi», 
14,17-19. C’est l’eschatologie de l’accomplissement où la tension n’est pas 
tant l’opposition présent-futur mais la continuité Christ-Esprit (niveaux 
intensif-extensif). 

Ce qui procure une cohérence à cette double structure c’est la foi, con- 
sidérée comme mode d’existence eschatologique dont l'Esprit est le prin- 
cipe. Chez Jean la foi est croyance et vie, connaissance et confiance. Elle 
est ce qui structure toute l’existence croyante (11), elle est relation. La foi 
est le cadre anthropologique de l’œuvre de l’Esprit, de cet Esprit qui fait 

(9) R. Bultmann, Theology of the NT, trad. angl. Londres 1955, vol. 2, p. 89: «Le témoi- 
gnage de l'Esprit qui fait ressouvenir (14,26: ‘‘upomnesai””) les paroles de Jésus est le fait que 
la parole de Jésus est constamment comprise à nouveau (nouvellement), alors qu’elle reste la 
même par le fait précisément qu’elle est constamment nouvelle. C’est la façon dont l’Esprit 
glorifie Jésus (16,14).» 

(10) G.E. Ladd, Théologie du Nouveau Testament, trad. française, Lausanne, 1984. Vol. 2 
(Théologie johannique), p. 430. 

(11) R. Bultmann, «La foi n’est pas l’acceptation d’un dogme dont découlerait la révélation 
de données d’une connaissance ésotérique ou une vision mystique. Non la foi c’est tout. La 

connaissance ne peut pas couper les amarres de la foi et sauter au-delà d’elle: cependant la 
foi contient la connaissance : la foi elle-même connaît. Ainsi pour Jean toute connaissance peut 
seulement être une connaissance-dans-la-foi, la foi vient à elle-même — pour ainsi dire — dans 
la connaissance. La connaissance est un aspect structural de la croyance», op. cit., p. 74. 
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vivre une eschatologie réalisée et une eschatologie d’accomplissement, par 
renvoi et attestation. Or nous avons constaté que pour l’apôtre, le renvoi 
et l’attestation marquent la distance (l’altérité) entre le Christ et ses disci- 
ples, comblée par le don de l'Esprit qui incite à l’interprétation du kérygme. 
Il y a donc une correspondance entre la réalisation de la distance qui nous 
sépare de Jésus depuis son ascension (réalisation sur laquelle se fonde la 
question de ce deuxième a priori) et la conscience qu’a le croyant d’être 
au bénéfice du don de l’Esprit. Cette correspondance est la foi comme exis- 
tence dans une eschatologie d’accomplissement, elle conduit à la confes- 
sion du don de l’Esprit : « A ceci nous reconnaissons que nous demeurons 
en lui (le Père) ef lui en nous (auto-attestation de Dieu dans l'Esprit): / 
nous a donné l'Esprit», 1 Jn 4,13. Ce verset se comprend seulement si l’on 
garde à l’esprit les données suivantes : parce que la foi est toute l’existence 
croyante (cette relation motivante entre l’intensif, entre Jésus disparu et 
l’extensif, la promesse de l’Esprit), la foi se vit dans la confession du don 
de l'Esprit (comme acte dont Dieu est le sujet). Non pas comme l'affir- 
mation d’être au bénéfice d’une révélation, d’une illumination ou d’une 
inspiration (auto-attestation de Phomme, foi réduite à un contenu kéryg- 
matique, eschatologie rompue), mais comme la connaissance de son appar- 
tenance au Père, par le don de l'Esprit (auto-attestation de Dieu, foi comme 
vie dans la connaissance du Christ, eschatologie d’accomplissement). 

Cette confession du don de l’Esprit est la reconnaissance suprême de 
la gloire du Père révélée dans le Fils, car elle atteste que le Christ est une 
personne vivante dont nous continuons de dépendre, même si nous possé- 
dons sur elle les données essentielles et nécessaires (le kérygme), précisé- 
ment parce que ces données, loin d’être figeantes ou auto-suffisantes, nous 
conduisent à une recherche constante. Si nous reprenons la question de 
ce deuxième a priori (qu'est-ce que je cherche à connaître de l’Esprit en 
ayant reçu la grâce de Jésus-Christ ?), la réponse déjà esquissée prend tout 
son sens : nous cherchons à savoir comment l’Esprit nous met en relation 
avec ce Jésus qui nous a quittés. Cette réponse a deux niveaux: la forme 
et le fond. La forme est une réponse en ce qu’elle est une question, c’est- 
à-dire la confession implicite que l’Esprit nous conduit à nous interroger 
sur le re-port de la Parole du Fils: comment se fait-il que je puisse com- 
muniquer par cet Esprit avec le Fils? Le fond est explicitement la confes- 
sion du don de l’Esprit : en reconnaissant que l'Esprit n’est pas connu en 
lui-même (a priori 1), nous prétendons qu’il est connu et confessé à partir 
de ses fonctions de renvoi et d’attestation du Fils, dans ce qu’il faut bien 
considérer comme une relation vivante avec le Père. Une relation où 
l’homme, en confessant la Seigneurie du Fils, interroge constamment le 
Père à partir de la connaissance qu’il a du Messie. Nous pouvons formu- 
ler notre second a priori. 
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THÈSE 2: L’A PRIORI FONCTIONNEL: SOLA FIDE 

  

Dans l’ordre de la connaissance de Dieu, l’Esprit se distingue du 
Fils par sa fonction d’attester au croyant la Parole du Fils, en la repor- 
tant, en en dévoilant le sens dans l’épaisseur de l’espace et du temps. 
Cette attestation, propre à l’Esprit, correspond à la relation du croyant 
avec le Père (et ses enfants). La fonction de dévoilement de l’Esprit 
consiste en un renvoi constant des croyants, du Fils qui s’est révélé 
(intensif, «tout est achevé»), à la création qui leur est confiée par 
le Père (extensif, tout s’accomplit) et réciproquement. Cette opéra- 
tion est la connaissance dans et par la foi (cadre anthropologique) (12). 

Elle est intelligible par une référence pneumatologique car la foi 
ne se réduit pas à une fonction christologique (réponse à la grâce), 
scripturaire (confession du kérygme apostolique) ou ecclésiale (sui- 
vance des témoins), mais se résume et se révèle comme questionne- 
ment du Père (par la grâce du Fils) dans la foi à l’Esprit (à sa fonction 
propre).       

COMMENTAIRE: toute recherche de l'Esprit Saint est aspiration non 
seulement à l’écoute mais aussi, par conséquent, à la communication de 
la Parole du Fils (dans la foi au Saint-Esprit): /a foi a priori en la fonction 
de l’Esprit correspond à la relation vivante avec le Fils. Réciproquement, 
toute aspiration à communiquer, avec, et de la part du Fils, ne peut être 
a priori qu’une recherche de l'Esprit: un questionnement du Père, dans 
la confession du don de l’Esprit. En fait la méconnaissance de la fonction 
propre de l'Esprit affaiblit l’auto-communication de Dieu. La foi au Fils 
sans la foi et la confession de l’Esprit est une foi qui n’a pas la potentialité 
d’être communication dans la durée et l’espace. Jean le Baptiste le pro- 
phétise, lorsque, voyant l’Esprit descendre sur le Fils, il atteste («memar- 
tureka ») la Parole du Fils. Il marque la transition vers une nouvelle ère 
prophétique, inaugurée précisément par l’apostolat de l’évangéliste Jean. 
Ce dernier fonde dans sa personne et par son écrit, la communication du 
Fils reposant sur la foi en l'Esprit. Son évangile est la norme à partir de 
laquelle nous sommes invités, à notre tour, à communiquer le kérygme, 
dans la liberté-fidélité que l’Esprit nous donne. 

(12) Cf. note précédente et aussi Jn 20,305: «Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples 
bien d’autres signes qui ne sont pas consignés dans ce livre. Ceux-ci l’ont été pour que vous 

croyiez que Jésus. est le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom.» 
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B. Thèse rétrospective pratique 

3. L’a priori ecclésial: Sola Scriptura 

La liberté de communiquer le kérygme, fondée dans l’opération de 
l'Esprit n’est pas synonyme d’illuminisme ou d’entrée dans une ère de 
PEsprit, après l’ère du Fils (dont on ne verrait d’ailleurs pas à quoi elle 
correspondrait historiquement). L’a priori fonctionnel n’implique pas un 
renvoi et une attestation par l'Esprit, dont le mouvement serait sans réfé- 
rence au Fils. Cette « foi dans l'Esprit » ne répond pas à une nouvelle révé- 
lation, autre que celle révélée par le Fils. Autrement dit: la fonction 
d’attestation et de renvoi se norme a priori dans le Fils et plus précisément 
dans l’œuvre de l'Esprit, dans et pour le Fils. Commençons où nous en 
étions restés après la réponse-question du deuxième a priori: nous savons 
que c’est le Saint-Esprit qui nous met en relation avec le Père (par le Fils), 
en nous poussant à communiquer le Fils, à re-porter sa parole. Comment, 
pratiquement, le Saint-Esprit opère-t-il cette connaissance relationnelle du 
Père? La réponse ne sera ni strictement christologique (tradition réfor- 
mée), ni strictement pneumatologique (tradition pentecôtiste), mais les deux 
ensemble : le Saint-Esprit le fait en m’attestant la proximité du Fils («Dieu 
avec nous », référence christologique), par l’authentification de la parole 
et de la vie des témoins, dont je suis (référence pneumatologique). A l’ins- 
tar du deuxième a priori, nous devons chercher la réponse auprès d’un 
écrivain qui se légitime a priori par une situation du témoin non partagée 
avec ses lecteurs, c’est-à-dire un évangéliste. Nous le ferons en deux temps 
et chez deux évangélistes différents : Matthieu (et Marc) (13) d’abord, Luc 
ensuite. Commençons par évoquer le premier (14): Matthieu est un apô- 
tre capital pour la pneumatologie, en ce qu'il s’est posé la question du 
«comment » de l’opération du Saint-Esprit, non pas à partir de la procla- 
mation, du re-port de la parole du Fils (Jn), mais à partir de la personne 
de Jésus. Son apostolat est, à partir des Ecritures vétorotestamentaires qui 
le conduisent, de normer l'opération du Saint-Esprit au travers du Mes- 
sie. Comme nous, il s’est posé la question: à quelles règles obéit le don 
généralisé (eschatologique) de l’Esprit? En témoin privilégié qu’il était, 
il a découvert que ce don de l'Esprit correspondait pratiquement à l’attes- 
tation de la messianité de Jésus (l’onction du Fils) et non à l’entrée dans 
l’ère de l’illuminisme ou du supranaturalisme (Jésus comme «homme de 
l'Esprit »). 

L’Ecriture, guide de la connaissance du principe de l’opération de 
PEsprit. Si nous sommes attentifs, nous constatons que, pratiquement, 

(3) Pour simplifier nous choisissons de ne prendre que Matthieu, même si la pneumatologie 
de Marc lui est proche et complémentaire. 

(14) Cf. notre article «Présupposés d’une pneumatologie charismatique», in Hokhma 22, 
1983, pp. 30-32. 
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l'Ancien Testament joue un rôle cardinal dans la démarche de Matthieu 
(15). C’est lui qui permet à Matthieu d’interpréter correctement ce qu’il 
a vu et entendu, c’est son guide de lecture des événements, sa grille de réfé- 
rence. L’apôtre nous rapporte que c’est Jésus lui-même qui s’y réfère: 
«…. Beaucoup le suivirent; il les guérit tous. Il leur commanda sévèrement 
de ne pas le faire connaître afin que soit accompli ce qu'a dit le prophète 
Esaïe: Voici mon serviteur que j'ai élu, mon Bien-Aimé qu'il m'a plu de 
choisir, je mettrai mon Esprit en lui, et il annoncera le droit aux nations », 
12,15b-18. Ce verset condense les points principaux de notre démonstra- 
tion. À savoir premièrement que ce sont les miracles, les événements annon- 
ciateurs du Royaume de Dieu qui sont le point de départ du processus de 
connaissance de l’Esprit (et pas l’Ecriture elle-même). Cet aspect est capi- 
tal quant à la dimension pratique de l’épistémologie qui, dans son point 
d’accrochage, ne se réduit pas à un fait de parole (d’audition), mais inclut 
un fait démonstratif (de vision) (16). Secondement nous retenons la réfé- 
rence à l’Ecriture comme seul guide conduisant à l’authentique interpré- 
tation des événements annonciateurs du Royaume de Dieu, auxquels il nous 
est donné d’être confrontés (événements qui peuvent très bien être une gué- 
rison, une vision — cf. nos critiques sur Calvin — ou un engagement chré- 
tien social). 

Cette référence à l’Ecriture est fondamentale pour Matthieu puisqu’il 
nous affirme la tenir de Jésus lui-même, qui fait référence au prophète 
Esaie pour normer son appel au silence! Pratiquement, c’est seulement 
la référence aux Ecritures, qui est susceptible de nous conduire à la con- 
naissance du Père dans l’Esprit. Mais, et c’est toute l’importance de l’apos- 
tolat de Matthieu: cette référence aux Ecritures pour interpréter le Fils et 
son œuvre, marque le passage à une nouvelle conception de l’inspiration 
prophétique; Jésus étant le Messie, celui sur qui repose l’Esprit, sa pré- 
sence marque l’avènement des derniers temps, où l’Esprit prophétique est 
répandu sur toute la communauté. Ainsi la communication même de la 
parole de Dieu par l’Esprit (17) est conçue de manière nouvelle: le lan- 
gage de l’Esprit (de médiatisé qu’il était par la Loi & Les Prophètes voire 

(15) L'importance de l’ Ancien Testament chez Matthieu est un fait reconnu. Non seulement 
l’évangéliste est celui qui se réfère Le plus à lAncien Testament, maïs il considère l’Ancien Tes- 
tament dans ses exigences et ses promesses, comme source de la vérité (F. Bovon, /ntroduction 
aux Evangiles synoptiques, Polycopié de l’Université de Genève, 1970, p. 100). 

(16) Faiblesse que nous avons relevée chez Calvin (cf. Hokhma 31, p. 34 et note 30). A cet 
égard, en anticipant déjà un peu, nous pouvons faire référence à Luc; en Actes 2, le don de 
l'Esprit à la Pentecôte (ouvrant le temps de l'Eglise, les a posteriori) est d’abord un fait de 
vision et seulement ensuite un fait d’audition: la Parole est vue avant d’être entendue ! 

(7). Notion vétérotestamentaire: 2 S 23,2. 

La pensée rabbinique tendra, elle, à identifier le Saint-Esprit et l’Ecriture : «Savoir si un écrit 
peut être admis dans le canon et s’il a été rédigé dans l'Esprit Saint est une seule et même ques- 

tion. C’est pourquoi une parole de l’Ancien Testament peut être désignée soit comme parole 
de la Torah, soit comme une parole de Saint-Esprit », Kittel, trad. française, art. Esprit, Genève, 

1971, p. 101. C’est le courant de pensée repris par la théorie de la théopneustie, dont l’écho 
néotestamentaire se trouve en 2 Tm 3,16. 
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par l’Écriture — selon les Rabbins), trouve sa pleine expression dans le 
Fils. Pratiquement cela ne signifie pas qu’il faut faire 1 ‘économie de la réfé- 
rence scripturaire, mais cela signifie que ce n’est pas l’Ecriture qui est por- 
teuse (en elle-même, dans son «inspiration ») de l'Esprit, mais le Fils auquel 
elle conduit. C’est ce que le christianisme primitif a mis en pratique dans 
son interprétation de l’Ancien Testament (18), en prenant Jésus l’exégète 
pour exemple (la messianité), et Jésus le Seigneur pour norme (19) (la grâce) 
(a priori 1), dans la confiance en la conduite de l’Esprit (a priori 2). 

Ces considérations nous conduisent au troisième point, à savoir com- 
ment le langage de l’Esprit trouve-t-il son expression en Jésus ? Tout natu- 
rellement Matthieu est parti de la conception vétérotestamentaire de PEsprit 
comme puissance, force qui emporte celui qui en est saisi; mais contraire- 
ment à ce que le judaïsme imaginait du Messie (20), Matthieu ne l’a pas 
présenté comme porteur du Saint-Esprit, comme le premier pneumatique 
(21). « Toutes les mentions de l’Esprit à propos de Jésus soulignent seule- 
ment sa place unique, sa position eschatologique, le fait qu’en lui Dieu 
est réellement présent, comme il ne l’a jamais été ailleurs» (22). A partir 
même de Jésus qui a peu parlé de l'Esprit (précisément pour que s’accom- 
plisse sa mission), Matthieu nous atteste que les données vétérotestamen- 
taires, de prime abord très animistes et vitalistes de la «rûah», se norment 
en Jésus, auquel l'Esprit donne la vie (1,18-20), (l’onction messianique au 
baptême, chez Marc seulement) et la force de résister à la tentation (4,1), 
qui sont deux (trois) façons d’attester le caractère unique de Jésus. Autre- 
ment dit, et pour résumer : en se normant ainsi, VEsprit révèle que le prin- 
cipe (au sens de la proposition première, non déduite: a priori) de son 
opération est de montrer qu’en Jésus, Dieu rencontre son peuple. Le lan- 
gage de l'Esprit c’est l’attestation au croyant de la proximité du Fils: Emma- 
nuel, Dieu avec nous (1,23b). Mais aujourd’hui Jésus n’est plus présent 
en chair. Comment donc le Saint-Esprit atteste-t-il sa proximité? C’est la 
réponse que nous allons chercher chez Luc. 

Le contexte de la reconnaissance du don de l'Esprit: la naissance à 
l'Eglise. À la différence de Matthieu, Luc est un théologien de la seconde 
ou de la troisième génération. Comme les autres évangélistes, il écrit un 

(18) R. Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, Grand Rapids, 1975, p. 78: 
«Les premiers chrétiens continuèrent leur étude des Ecritures sous la conduite immédiate du 
Saint-Esprit et selon l’exemple pratiqué par Jésus dans ses propres interprétations explicites 
et sa pratique exégétique. » 

(9) Dans la synthèse (p. 38) nous verrons le sens de ces deux pôles que sont la Messianité 
et la Seigneurie. 

(20) E. Schweitzer, Kittel, arf. Esprit, op. cit., p. 141: «La situation est inverse de celle du 
judaïsme, où seuls les liens des derniers temps sont au centre, le Messie, en tant que celui qui 
les transmet, ne jouant qu’un rôle secondaire. » 

(21) Les seuls passages où Jésus est désigné comme porteur d’une puissance pneumatique 

soulignent le caractère unique de Jésus et de son œuvre. Par exemple 12,28: «Mais si c’est 
par l'Esprit que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. » 

(22) E. Schweitzer, op. cit., p. 104, 140. Voir aussi supra. 
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texte (l’évangile) qui a pour but de communiquer des données inconnues 
de ses lecteurs mais ces données ne sont pas tant des informations qu’il 
aurait grâce à sa position de témoin du Christ. Ce qu’il entend faire d’ori- 
ginal (cf. son introduction à Théophile), c’est montrer que les événements 
fondateurs ont une cohérence avec leurs déploiements ultérieurs, ils s’éclai- 
rent mutuellement. Témoin du développement de la prédication, Luc est 
l’homme de la transition entre les témoins qui légitiment leur autorité a 
priori et ceux qui la légitiment a posteriori (Paul); c’est son projet qui le 
légitime. Pour la pneumatologie il est un homme-clé car il s’est posé la 
question du comment de l’opération du Saint-Esprit à la fois à partir du 
Messie (l’évangile), et à partir de l’Eglise qui se constitue par le don du 
Saint-Esprit (les Actes). 1} a lié au niveau pratique (dans sa personne et 
ses écrits) la connaissance de l'Esprit qui atteste aux croyants la proximité 
du Fils («Dieu avec nous ») au don de l'Esprit à la communauté; son œuvre 
nous conduit à affirmer qu'a priori l'attestation de la proximité du Fils 
correspond pratiquement au don de l'Esprit suscitant la communauté chré- 
tienne missionnaire. 

Des multiples aspects de la transition marquée par Luc (23), nous ne 
retiendrons que ceci: la position d’observateur qu’il se donne et sur laquelle 
il développe ses écrits (cette position étant la légitimation de son autorité), 
et ses conséquences quant à l'observateur (qu’il est et qu’il nous fait être) 
devenant un témoin. Comme Matthieu, Luc considère l'Esprit comme une 
puissance (1,35; 4,14), mais il va plus loin car il ne se contente pas d’évi- 
ter de présenter Jésus comme un pneumatique ; dès son élévation il le pré- 
sente comme celui qui envoie le pneuma (24,49). C’est la clé théologique 
de sa position d’observateur. Il la tient de la vie de Jésus et va la repren- 
dre légèrement différemment (24) au début des Actes: « Ils étaient donc 
réunis et lui avaient posé cette question: ‘Seigneur est-ce maintenant le 
temps où tu vas rétablir le Royaume d'Israël?” Il leur dit ‘Vous n'avez 
pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre 
autorité mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui 
viendra sur vous; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre”’», 1,6-8. Luc va présenter 
l'Esprit, ses interventions miraculeuses et ses manifestations de puissance 
(par les témoins du Christ) avec une grande précision et force détails (25), 
comme un observateur sachant que ces renseignements sont nécessaires 
(pas pour eux-mêmes mais) parce qu'ils attestent pour ceux qui les voient 
(ce fut le cas pour lui, en partie probablement), l’accomplissement du plan 

(23) Cf. notre résumé sur la pneumatologie de Luc in Présupposés d’une pneumatologie cha- 

rismatique, op. cit, pp. 32-33. 

(24) A la différence de l’Evangile (24,49), dans les Actes, Luc ne dit pas explicitement que 

le ressuscité envoie l’Esprit. 

(25) Il insiste tellement sur l’inspiration et les «domestications » de sa puissance, qu’il appa- 
raît ici ou là dangereusement à la disposition des apôtres», F. Bovon, Luc le théologien, Neu- 

châtel, 1978, p. 234. 

23 

    

 



de Dieu. Ainsi la cause des manifestations de l’Esprit se trouve en Jésus, 
comme leur but qui est d’attester la résurrection du Christ (2,36), par le 
don du Saint-Esprit (2,33). 

Luc n’est pas un conteur émerveillé par des manifestations extraordi- 
naires qui l’auraient frappé a posteriori. Il est un observateur se définis- 
sant a priori comme un «historien sacré», désireux de donner à ses lecteurs 
un récit ordonné (1,3), c’est-à-dire propre à leur offrir l’intelligence des 
événements touchant à la venue du règne de Dieu (26). Aïnsi la liberté et 
la foi avec lesquelles il décrit le don eschatologique de l’Esprit comme obser- 
vateur, est significative de ce qu’il veut opérer chez son lecteur : une trans- 
formation du regard, annoncée par l’étonnante remarque des Anges à 
l’Ascension (1,11) (27). Il veut que son lecteur puisse ainsi devenir, par 
un regard libéré et croyant, un témoin (au sens subjectif et objectif) du 
don de l’Esprit : c’est-à-dire un homme qui, pénétré de la vision du Christ 
ressuscité (la foi), l’attend «il reviendra de la même manière»), non plus 
en observateur passif f«pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? »), 
mais en témoin actif f«une puissance. viendra sur vous»). Son œuvre 
d'écrivain sacré a pour but de faire de nous des observateurs intelligents, 
propres à comprendre le sens des événements dont nous sommes témoins, 
passifs d’abord (la prédication de la grâce, attestée comme don eschatolo- 
gique de l’Esprit}, actifs ensuite (la réception du don du Saint-Esprit). Cette 
transformation du regard est la traduction pratique de la fonction hermé- 
neutique de l’Esprit. Les versets 6 à 8 du chapitre 1, cité ci-dessus, présen- 
tent à nouveau les deux plans de cette fonction (plan que nous avions déjà 
évoqué dans la première partie de cette recherche): 

* La connaissance de Dieu est corrigée par l’annonce nouvelle du règne 
de Dieu, règne qui est le don eschatologique de l'Esprit par le Fils ressus- 
cité. (1,6a : le Royaume n’est pas seulement à attendre pour le futur, comme 
une intervention du Fils, il commence dans le don de l’Esprit «sur toute 
chair » (2,17a)). Dieu atteste sa proximité dans le Fils ressuscité (28), proxi- 
mité qui n’est plus la présence corporelle du Fils (que les disciples ont suivi 
individuellement), mais le don de l'Esprit, accordé non seulement aux dis- 
ciples mais à bien d’autres encore (les nations!). Théologiquement c'est 
la grâce (a priori 1), pratiquement c’est le passage de l’individualisme (faux 
regard sur Dieu et son règne), à la communauté (nouveau regard sur le 
Fils : il règne par le don de l'Esprit accordé à tous les croyants). Autre- 
ment dit: la proximité de Dieu (après l’Ascension du Fils), c’est la com- 

(26) Le règne de Dieu est le thème de la prédication de Jésus chez Luc. Dans les Actes, elle 

est aussi une préoccupation centrale (1,3b + 6), elle sera le thème de la prédication apostolique. 

(27) Ce que les disciples n’ont pas encore réalisé mais réaliseront après la Pentecôte (cf. note 

supra). 

(28) «Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Exalté par la droite de 
Dieu, il a donc reçu du Père l’Esprit Saint promis et il l’a répandu, comme vous le voyez et 
Fentendez», 2,325. 

24  



munauté des témoins, non pas en elle-même, mais précisément dans son 
mouvement d’expansion (le don de l'Esprit missionnaire). 

* La connaissance de soi est corrigée par l’annonce nouvelle de la tâche 
à laquelle nous sommes appelés et pour laquelle nous sommes équipés par 
le don de l'Esprit. À la question des disciples sur le règne (1,6a), Jésus 
les renvoie à eux-mêmes (1,8a: « vous allez recevoir»); d’observateurs ils 
deviennent des héritiers de la promesse de l’Esprit, des témoins — de vrais 
observateurs au sens où Luc l’a été et nous invite à l’être! Théologique- 
ment c’est la foi en l'Esprit (a priori 2), pratiquement c'est le passage de 
la connaissance de l'Eglise comme corps institutionnel (faux regard sur 
soi: observateur passif) à l’Eglise comme Corps du Christ (nouveau regard 
sur soi: témoin actif). Autrement dit : la proximité de Dieu (dans la com- 
munauté des témoins), c’est ma propre personne de «témoin-pour-les- 
autres ». 

Une analyse du discours de Pierre nous permettrait de lier la gerbe, en 
illustrant ces affirmations. Nous la ferons brièvement après avoir posé le 
troisième et dernier a priori. 

THÈSE 3: L’A PRIORI ECCLÉSIAL: SOLA SCRIPTURA 

  

La dimension pratique de la connaissance de Dieu par l'Esprit s’est 
normée dans la vie du Jésus historique. Elle correspond à un renvoi 
double et conjoint: 

a) à la médiation d’un texte (comme parole proférée, communica- 
tion inachevée, extensive) comme seul référent prophétique, comme 
guide (contre la position catholique traditionnelle, pour la Sola Scrip- 
tura protestante). 

b) à l’immédiateté d’une personne (parole incarnée, inspirée, res- 
suscitée: communication achevée, intensive), comme seul accomplis- 
sement prophétique, comme fémoin (contre l’épistémologie 
réductionniste calvinienne, pour la prise en compte de la communi- 
cation orale et gestuelle (symbolique) (Pentecôtiste), comme témoi- 
gnage immédiat. 

A priori, la conjonction du médiat (texte, autorité formelle) et de 
l’immédiat (Fils ressuscité, autorité matérielle), c’est-à-dire la con- 
jonction d’une parole proférée et incarnée faufo-communicante), est 
le don eschatologique de l’Esprit attestant l’«ecclésia» missionnaire. 
C’est le passage de l’observateur au témoin (objectif et subjectif); con- 
tre l’individualisme protestant, pour la communion des témoins 
(catholique).       
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COMMENTAIRE: le discours de Pierre à l’issue de la Pentecôte 
(2,14-41), tel que Luc nous le présente, permet d’expliciter cet a priori. 
L’apôtre fonde ses propos sur l’Ecriture (J1 3,1-5; Ps 16,8-11). Elle est 
a priori le guide qui permet d’expliciter les événements annonciateurs du 
Règne. Ces événements, les auditeurs de Pierre en ont été les témoins (inin- 
telligents d’abord, 2,23b): ce sont les signes du Règne de Dieu (la proxi- 
mité nouvelle de Dieu en Jésus-Christ) que Jésus a accompli (2,22). En 
fait, personne, ni Pierre ni ses auditeurs, n’a réalisé du vivant de Jésus 
que l’immédiateté de ce Règne était sa personne même (en ce sens la média- 
tion du texte vétérotestamentaire n’a pas été suffisante). La disparition 
de Jésus ne change pas le fait que le Règne de Dieu soit de l’ordre d’une 
immédiateté personnelle. Au contraire la résurrection et l’exaltation de Jésus 
ouvrent à une immédiateté personnelle d’un ordre nouveau; ce n’est plus 
celle de Jésus (désormais auprès du Père) mais celle de l’autre qui, rece- 
vant l’Esprit du Fils devient un témoin du Fils. 

Pour Pierre, tout témoin de la résurrection qu’il soit, comme pour ses 
auditeurs, cette immédiateté est le don de l’Esprit: «Ce Jésus, Dieu l’a 
ressuscité, nous en sommes tous témoins (29). Exalté par la droite de Dieu, 
il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis et il l’a répandu, comme vous 
le voyez et l’entendez» (2,32). Cette immédiateté nouvelle par le don de 
l'Esprit du Fils ressuscité a les mêmes caractéristiques que celles de l’immé- 
diateté du Jésus historique. Précisément parce que l'Esprit s’est donné une 
norme dans cette immédiateté historique. Les caractéristiques de cette 
immédiateté sont les suivantes : 

a) Nous l’avons vu, elle fait appel a priori à la médiation de Ecriture 
comme guide, référent prophétique (a posteriori elle va conduire à la média- 
tion d’une nouvelle Ecriture (le Nouveau Testament), c’est la suite de cette 
étude: les a posteriori). 

b} Elle a pour point d’accrochage des signes dont nous sommes d’abord 
observateurs et par lesquels nous devenons ensuite des témoins du Règne: 
«vous le voyez et l’entendez ». C’est le but du livre des Actes et de ses détails 
pneumatologiques. 

c) Elle correspond à l’immédiateté d’une personne rencontrée, qui est 
(pour moi) témoin du « Dieu avec nous». C’est la naissance à l’«ecclésia » 
(je deviens un témoin), à ses deux dimensions fondatrices : sacramentelle 
et missionnaire. La dimension sacramentelle est préfigurée par les disci- 
ples suivant Jésus, d’abord chacun pour son compte et ce jusqu’au der- 
nier repas où leur commune appartenance au Fils est signifiée. La dimension 
missionnaire est préfigurée par les disciples recevant ensemble le don de 
l'Esprit; dans cette communion des témoins par effusion de l’Esprit, ils 
sont conduits, non à rester ensemble, mais à rencontrer d’autres hommes 
pour qu’ils deviennent à leur tour des témoins. 

(29) Il peut s’agir de témoin au sens objectif ou subjectif, le texte ne le précise pas! 
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C. Synthèse 

Le but de cette recherche des fondements était de préciser la fonction 
de l'Esprit dans l’économie divine, et ce dans la perspective de la connais- 
sance de Dieu. Contrairement à la tradition occidentale nous sommes partis 
de la diversité des Personnes impliquées dans l’histoire du Christ (comme 
le permettent les Ecritures) et non de l’unité de Dieu. Pour sérier cette diver- 
sité ainsi perçue, nous proposons de préciser la fonction de l’Esprit par 
le concept d'interprétation. Les deux dimensions impliquées dans l’her- 
méneutique chrétienne (la connaissance de Dieu et de soi) sont apparues 
plusieurs fois. Nous en avons aussi tenu compte dans notre recherche bibli- 
que, en nous attelant à ne pas séparer le texte biblique (son contenu, son 
contexte, etc.) de la personne même de l'auteur (sa personne, sa vie). Ce 
faisant nous avons ainsi essayé de mettre en pratique la thèse que nous 
allons résumer, selon laquelle pratiquement, l’Esprit, en conduisant à la 
connaissance de Dieu et de soi est toujours l’interprète d’un texte et d’une 
personne, l’un n’allant jamais sans l’autre. 

1. La fonction herméneutique: fondements théologiques 

a) La nature de la connaissance: le motif christologique du mystère de la 
connaissance de Dieu. 

Nous avons appris que le fondement de la connaissance de Dieu, c’est 
le Fils (a priori 1). En lui le Père nous connaît, en lui nous connaissons 
le Père. C’est le motif christologique en épistémologie: la connaissance 
qu’a le Père de l’homme est intérieure à lui, elle se situe dans sa relation 
au Fils (fondement intra-trinitaire de la connaissance). C’est le Fils qui, 
dans le mystère de sa double nature, est le principe de toute connaissance 
vraie. Celle-ci est à la fois objective et relationnelle ; précisément parce que 
le Fils, comme Parole incarnée se fait objet de connaissance (Parole qui 
s’offre, nature humaine), posant l’homme comme sujet d’une connaissance 
objective. Ainsi «en Christ», l’homme est sujet d’une connaissance objec- 
tive, dont le motif est paradoxalement extérieur à lui (30). Mais le Fils est 
aussi sujet de connaissance (Parole qui juge, nature divine), posant l’homme 
comme objet de connaissance relationnelle. Ainsi «en Christ» l’homme 
se sait pleinement connu du Père mais paradoxalement le motif de cette 
connaissance lui est intérieur (31). Ces deux dimensions théologiques de 
la connaissance correspondent au mystère de l’«homoousios». Elles ne 

(30) C’est le mystère de la foi comme action humaine. Elle est une connaissance extérieure 
à l’homme car celui-ci confesse, non seulement que le Christ est l’objet de sa foi, mais qu’il 
en est aussi le sujet. 

G1D) C’est le mystère de la foi comme action divine. Elle est une connaissance intérieure à 
l’homme car celui-ci reconnaît sa pleine liberté et responsabilité ; il est connu de Dieu pour être 
précisément libre et responsable. 
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sont réductibles à aucun autre paramètre théologique que la Personne même 
du Fils (que ce soit l'Eglise, l’Ecriture ou la prédication). Pratiquement 
elles ne sont pas distinguables l’une de l’autre et par conséquent l’une ne 
prime pas sur l’autre; que ce soit la dimension relationnelle (fidéisme) ou 
la dimension objective (orthodoxie). 

L’approche du mystère de la connaïssance de Dieu par le motif christo- 
logique doit être poursuivie. Si la nature de la connaissance de Dieu relève 
du mystère christologique de l’«homoousios», ce mystère est aussi celui 
de la nature de la transmission de cette connaissance (puisque la connaïis- 
sance est objective et relationnelle, donc transmissible de par sa nature 
même). Par quoi cette transmission est-elle déterminée? Elle est détermi- 
née par le Fils certes, mais par le Fils qui envoie l’Esprit: c’est l'Esprit 
qui est la clé théologique de l’approche de la nature de la transmission 
de la connaissance de Dieu et non le Christ comme Parole auto- 
communicante (ce que nous avons lu chez Calvin — cf. Hokhma 31, p. 31). 
Cette référence à l’Esprit nous a été suggérée par l’Ecriture. C’est elle qui 
nous invite à compléter le motif christologique du mystère de la connais- 
sance de Dieu (sa nature), par le motif pneumatologique de ce même 
mystère (la nature de sa transmission). En effet nous l’avons constaté (a 
priori 2), la connaissance de Dieu est effective comme «confession du Christ 
dans la reconnaissance de l'Esprit qui nous donne accès à lui»; c’est-à- 
dire dans la reconnaissance d’uñ fait de transmission, dont l’Esprit est le 
motif. 

b) La nature de la transmission de la connaissance : le motif pneumatolo- 
gique du mystère de la connaissance de Dieu. 

Avant même d’évoquer l’opération de l'Esprit nous savons a priori 
qu’elle est déterminée par le motif christologique du mystère de la con- 
naissance de Dieu (la nature de la connaissance). L'Esprit ne lève pas le 
voile du mystère, mais il le transmet. Autrement dit, la référence à son 
opération n’est jamais identifiable à l’une ou à l’autre dimension de la 
nature de la connaissance. La nature de sa transmission n’est pas relation- 
nelle ou subjective (Verbum dei internum) par rapport au Christ qui serait 
la transmission objective (Verbum dei externum) ; cela peut conduire à l’his- 
toricisme (un historicisme christologique, où la subjectivité est négligée au 
profit de l’objectivité des seules positivités extérieures à l’individu). A 
l'inverse, elle n’est pas non plus transmission objective, par rapport au 
Christ qui serait la transmission subjective; cela peut conduire à l’illumi- 
nisme ou au mysticisme, L'œuvre du Saint-Esprit (extensive) ne se situe 
pas au même niveau que celle du Fils (intensive). Tout au long de cette 
recherche, nous avons vu que l’œuvre de l’Esprit ne se connaissait pas en 
elle-même mais dans le Fils ; nous avons vu qu’elle est le don du Père s’auto- 
attestant en attestant le Fils. C’est le mystère pneumatologique en épisté- 
mologie: en prononçant une Parole, le Père crée un espace, un mouve- 
ment en lui (l'Esprit), où peut se transmettre cette parole (fondement 
intra-trinitaire de la transmission de la connaissance). Ce mouvement est 
le principe même de l’unité de Dieu, comme identité dans la différence, 
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entre la médiation de la parole et l’immédiateté du Père: c’est l’auto- 
communication divine. Le mystère de la fonction de transmission de l'Esprit 
est le passage de la médiation du Fils (intensif) à l’immédiateté du Père 
(extensif) et réciproquement (a priori 2). Théologiquement la connaissance 
de Dieu et de soi est un fait d'interprétation: l'attestation de l'immédiat 
(extensif) par le renvoi à la médiation et l'attestation du médiat (intensif) 
Par le renvoi à l'immédiat. Cette fonction d’interprétation (attestation — 
«martureô» — par renvoi — «anaggellô» —) correspond à la nature 
secrète de la communication de Dieu par l'Esprit. 

Nous avons vu que pratiquement la fonction herméneutique de l'Esprit 
s’est normée comme attestation de la médiation d’un texte (comme guide) 
et de l’immédiateté d’une personne (comme témoin) (a priori 3). Nous 
ferons une synthèse de cette dimension pratique en résumant les deux pôles 
historiques de la fonction herméneutique. Mais une précision doit d’ores 
et déjà être donnée. Cette dimension pratique (texte et personne, a priori 
3) est indissociable mais non identifiable à sa référence théologique. La 
médiation théologique du Fils ne correspond pas à la médiation pratique 
du texte, pas plus que l’immédiateté théologique du Père ne correspond 
à l’immédiateté pratique d’une personne. Il en est ainsi précisément à cause 
de la troisième Personne et de sa fonction propre de communicateur- 
interprète. L'Esprit prend son mouvement de communication-interprétation 
dans les rapports entre le Fils (intensif) ef le Père (extensif) (frinité imma- 
nente). La nature même de son mouvement est le passage d’un extensif 
à un intensif ef réciproquement. Seulement nous ne pouvons pas distin- 
guer le passage médiat (Fils)-immédiat (Père) du passage immédiat (Père)- 
médiat (Fils) (32). Pour nous, la médiation du Fils c’est l’immédiateté du 

(32) C’est la force de la critique de l’orthodoxie calvinienne ou des « évangéliques », à l’égard 
de la doctrine barthienne de l’Ecriture comme Parole de Dieu (dans la mesure où ils situent 
leur critique en pneumatologie !}; la catégorie d’«événement» (employée pour évoquer la révé- 
lation), événement qui ne peut pas se figer dans un livre, cette catégorie ne respecte pas pleine- 
ment le motif F logique de la nature de la tr ission de la c 1 e. Elle a tendance 
à distinguer l'opération de l’Esprit comme attestation de l’immédiateté du Père (dimension favo- 
risée), de son opération comme attestation de la médiation du Fils (dimension négligée); et 
ce en limitant la pneumatologie à l'immédiat (cf. la catégorie pneumatologique barthienne de 
l’œuvre «subjective » de l'Esprit), laissant à la christologie la dimension médiate (l’œuvre objec- 
tive du Fils) — (nous avons d’ailleurs constaté que bibliquement cette distinction ne convient 
pas à l'Esprit — Hokhma 31, note 52, p. 42). 

Mais quand le courant évangélique où néocalvinien ne situe pas clairement sa critique de 
Barth en pneumatologie, sa position est toujours susceptible de retomber dans un emploi dis- 
cutable des catégories christologiques (cf. note 33). La référence à la révélation générale par 
exemple (cf. J.-M. Daumas, Calvin et Barth, Débat à propos de la révélation générale, in 
Hokhma 11, 1979, pp. 64-79) est judicieuse, à condition de préciser clairement que la nature 
de la communication de la connaissance de Dieu relève toujours d’un motif pneumatologique 
(ce qui est précisément et premièrement le cas dans la révélation générale). Ainsi «l'aptitude 
des langages originaux de l’Ecriture à exprimer la pensée de Dieu. » (J.-M. Daumas, id., p. 76), 
n’est pas essentiellement d’ordre linguistique («… La Parole qu'est l’Écriture est d’ordre lin- 
guistique.…., id.), c’est-à-dire créationnelle, mais d’ordre spirituelle (de l'Esprit), c’est-à-dire 
relationnelle: le langage n’est pas disponible pour l’emploi divin (comme médiation-immédiateté 
de communication) sur le fond d’une «analogia entis» (Calvin), pas plus qu’il ne l’est sur celui 
d’une «analogia fidei» (Barth). Il l’est sur le fondement d’une « analogia relationnis», c’est-à- 

  

29



Père et réciproquement (trinité économique). C’est l'importance du motif 
pneumatologique (à distinguer du motif christologique (33)) pour saisir 
le mystère de la connaissance de Dieu sous l’angle de la nature de sa trans- 
mission. La nature de la transmission-communication est secrète. Ce secret 
est en fait le mystère de l’unité du Dieu trinitaire, le mystère de l'Esprit 
qui atteste le Père dans le Fils (l’extensif dans l’intensif) et le Fils dans 

le Père (l’intensif dans l’extensif). 

Si nous revenons à la question pratique de l’attestation de la médiation 
d’un texte et de l’immédiateté d’une personne, nous comprenons pour- 
quoi ils ne sont pas identifiables à la médiation du Fils et à l’immédiateté 
du Père. La nature de l’attestation de la médiation du texte (comme celle 
de l’immédiateté de la personne) dans la transmission de la connaissance 
de Dieu est secrète parce que la nature de la transmission par l'Esprit est 
secrète. Nous venons de voir en effet que cette transmission est un double 
passage (intensif-extensif/extensif-intensif), dans lequel nous ne pouvons 
distinguer l’intensif de l’extensif. Prenons d’abord la médiation du texte: 
le texte biblique est un guide, pratique (c’est-à-dire quand il est lu), de la 
connaissance de Dieu quand, par lui, l'Esprit atteste la médiation du Fils 
dans l’immédiateté du Père et réciproquement. Ainsi le texte médiatise la 
transmission de la connaissance de Dieu; mais la nature de cette média- 
tion, c'est-à-dire le lien entre le support (le texte dans sa matérialité) ef 
sa virtualité à la communication immédiate (hic et nunc), esf secrète. Nous 
ne pouvons séparer, dans le processus de lecture, ce que le texte transmet 
(objectivement) de ce que nous y comprenons (subjectivement), et ce parce 
que le lien c’est le mystère de l’opération de l’Esprit Saint. Cette démons- 
tration doit aussi être faite pour l’immédiateté de la personne, c’est la pro- 
blématique de l’Institution et de l’Evénement. Une personne est un témoin 
vivant (c’est-à-dire quand nous sommes en relation avec lui) de la présence 
de Dieu quand, par lui, l'Esprit atteste la médiation du Fils dans l’immé- 
diateté du Père et réciproquement. Ainsi une personne peut être immédia- 
tement le transmetteur de la connaissance de Dieu, mais la nature de cette 

dire une analogie de communication, propre au motif pneumatologique : l’analogie de «dévoi- 
lement» qu’est le p ge immédiat-médiat et le f ge médiat-i édiat (cf. la page 36 et 

la note 45). Ainsi la révélation générale fonde bien une «possibilité formelle de réception de 
la révélation scripturaire» fid.), car elle manifeste, sur le fond d’une communication abordée 
comme relation (Dieu et l’homme se parlent directement), que c’est l'Esprit de Dieu (et non 
le langage en tant que tel), donné à l’homme, qui lui permet de communiquer avec son Père 
(communication qui se fait certes par des médiations-immédiatetés d’ordre créationnelle). La 
différence entre révélation générale et spéciale est plus la question du don général de l'Esprit 

que la question de l’assomption du réel. Dans le cadre de la révélation générale, l’homme a 
l'Esprit de Dieu; c’est pourquoi il discerne dans la création Sa présence. Dans le cadre de la 
révélation spéciale, l’homme a l’Esprit de Dieu dans la mesure où il le reçoit du Fils (celui qui 
lui permet de communiquer à nouveau avec son Père, par l’«analogia fidei» — force de la 

position barthienne); c’est pourquoi il discerne la présence de Dieu dans la création (par consé- 

quent dans les Ecritures) comme «Parole du Fils». 

(33) C’est ce que ne respectent pas les fondamentalistes quand ils articulent la nature de l’auto- 
rité de l’Ecriture à partir du mystère christologique de la double nature dans l’Incarnation 

(cf. Hokhma 31, p. 26). 
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immédiateté, c’est-à-dire le lien entre la virtualité du témoignage d’une per- 
sonne (l'événement) ef /a personne elle-même (l'institution) est secret. Nous 
ne devons pas confondre, dans la communication immédiate, le témoi- 
gnage d’une personne (qui est attestation précisément par renvoi), de la 
personne elle-même, et ce parce que leur union c’est le caractère secret de 
l’opération de l'Esprit (34). Nous allons préciser ces définitions dans la 
synthèse heuristique. 

c) Synthèse heuristique des deux motifs du mystère de la connaissance de 
Dieu. 

Pour préciser la fonction herméneutique nous devons donc tenir compte 
de la nature de la connaissance, et de la nature de la transmission de la 
connaissance. Seule la prise en compte des deux motifs (christologique et 
pneumatologique) et de leur interdépendance, permet de dévoiler le mystère 
de Dieu qui se donne à connaître. 

1. La nature de la connaissance (motif christologique: axe des X) 

  

Dieu connaît et est connu Homme connaît et 
| est connu 

Nature Dieu se donne à connaître | Homme connaît en 

humaine du ———} OBJECTIVEMENT | 'ל---  EXTERIORITE 
Christ 

| (il est sujet) 

mystère christologique de la | axe des x 
double nature de la connaissance 

Nature En lui, RÉLATIONNELLEMENT, Homme connaît en 

divine du } Dieu connaît l'homme | INTERIORITE 
Christ 

| (il est objat) 

(34) C’est la force de la critique protestante à l’égard de la théologie catholique romaine tra- 
ditionnelle du sacerdoce et de l’infaillibilité pontificale (quand elle n'oublie pas de se situer 
en pneumatologie!). En s’estimant, comme institution, capable de délimiter les médiateurs 
(témoins) par lesquels PEsprit atteste la connaissance de Dieu, la théologie catholique ne res- 
pecte pas le mystère pneumatologique de la nature de la transmission de la connaissance. Elle 
a tendance à confondre l'opération de l’Esprit comme attestation de la médiation du Fils avec 
son opération comme attestation de l’immédiateté du Père, et ce en les articulant sur un motif 
christologique. Or sa force, comme institution (non pas fermée mais ouverte), peut être préci- 
sément de vivre explicitement de ce mystère de l’Esprit qu’est le passage du médiat (l’institu- 
tion) à l’immédiat (l'événement), et réciproquement. 
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Commençons par présenter le premier motif. Dans ce premier schéma, 
comme dans les autres, le mystère de la connaissance de Dieu (vu sous 
l'angle de la nature de cette connaissance) correspond à l’axe des X. C’est 
le mystère impénétrable de l’union des deux natures en une Personne (Con- 
cile d’Ephèse, 431). Si nous transposons ce mystère dans l’ordre de la con- 
naissance, nous nous apercevons que la connaissance est objective au sens 
où Dieu se donne à connaître, et relationnelle au sens où Dieu connaît, 
en lui-même, l’homme. Ainsi pour l’homme la connaissance vraie a tou- 
jours deux faces: le «connu » objectif, extérieur à l’homme (il est sujet, 
il voit, il rencontre...), et «l’être connu», subjectif, intérieur à l’homme 
(il est objet, il est vu, il est rencontré...). L’unité de ces deux faces de la 
connaissance correspond à l’union des croyants à la Personne de Jésus- 

Christ (’Unio Mystica) (35). 

2. La transmission de la connaissance (détermination christologique de la 

pneumatologie). 

L'ACTION : l'envoi de l'Esprit LE RESULTAT : l'attestation 
le Christ acteur de la transmission | l'homme bénéficiaire de la transmission 

{intensif} (extensif} 
— institutionnalisme — 

u se fait 
. Je conna 

connaître | 

1 
  

mystére Espace contracté Espace en extension 

christologique Temps contracté 2 Temps en extension 

Dieu me | Je suis 

connait | connu 

  événementialisme —3 

L'Esprit transmetteur 

L'union des deux natures dans la Personne du Fils comme motif de 
l’union des deux dimensions de la connaissance de Dieu n’est possible qu’à 
partir d’un fait de transmission, et ce par respect du mystère même de la 
Personne du Fils, distincte de celle du Père (36). Ce fait de transmission 
est déterminé par deux affirmations apparemment inconciliables. D’un côté, 
c’est la Personne même du Fils (et aucun autre paramètre cf. p. 28) qui 
est (comme Parole) la connaissance de Dieu. D’un autre côté, nous avons 
accès à cette connaissance dans l’union à la Personne du Fils. Ces deux 
affirmations sont conciliables si intervient une autre approche du mystère, 

(35) Cf. H. Blocher, L’union du croyant au Christ, in Hokhma 21, 1982, pp. 1-9. 

(36) C’est 18 distinction Père-Fils qui inscrit la possibilité de la communication par l’Esprit. 
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celle de la transmission de la Personne (Parole) du Fils. Elle est détermi- 
née doublement : 

a) Par la distinction entre le Créateur et les créatures (dont le motif théo- 
logique est la distinction Père-Fils). Si nous avons accès à la connaissance 
de Dieu dans l’union au Christ, nous ne devenons pas des Fils par nature 
(mais par adoption (37)); nous ne nous confondons ni ne fusionnons avec 
la Personne du Fils. Nous sommes unis à elle par l'Esprit. Cette détermi- 
nation apparaît dans le premier schéma par les traitillés verticaux distin- 
guant Dieu de l’homme. 

b) Elle est aussi déterminée par la nature de la connaissance de Dieu: 
c’est dans la Personne du Fils que l’homme connaît et est connu. C’est 
donc cette Personne qui oriente, prédispose la transmission comme trans- 
mission relationnelle (dans le Temps) et objective (dans l’Espace) (38). Le 
Fils rend possible la communication de l’Esprit en ce qu’il unit, dans le 
mystère de sa double nature, l’espace et le temps, dimensions essentielles 
à toute communication. 

Nous pensons précisément que Calvin a fait cette déduction christolo- 
gique géniale (39). Il a compris que le motif christologique déterminait un 
motif pneumatologique, ce dernier ayant pour fonction précise et limitée 
de communiquer le Christ. Dans l’ordre de la connaissance cela signifte 
que /’Esprit est celui qui transmet les deux dimensions de la connaissance 
(objective-relationnelle) ef {eur mystérieuse union dans la Personne du 
Christ, en les fondant l’une sur l’autre (40). Calvin a utilisé le concept bibli- 
que de témoignage-attestation (41) pour préciser ce fondement. Aïnsi il 
a considéré l’Esprit comme attestation objective (témoignage extérieur, 
autorité formelle, Ecritures) d’une connaissance relationnelle. C’est l'Esprit 
qui fait connaître l’Espace (l’écrit) par le renvoi au Temps (Dieu inspirant 
l’écrivain) (flèche 1). Calvin a aussi considéré, mais en le négligeant un 
peu (42), le témoignage de l’Esprit comme attestation relationnelle (témoi- 

(37) Cf. notre article dans Hokhma 23, 1984, Présupposées d’une pneumatologie charisma- 
tique, pp. 55-57. 

(38) En physique moderne, depuis la théorie de la relativité d’Einstein, il est apparu que 
l’espace et le temps sont des paramètres relatifs et ce dans leur interdépendance même. En épis- 
témologie, Kant a évoqué ces deux dimensions : «… il y a deux formes pures de l’intuition sen- 
sible, comme principe de la connaissance a priori savoir, l’espace et le temps (...)», E. Kant, 
Critique de la raison pure, Paris, 1967, p. 55. Nous essayons ici de tenir compte de la relativité 

de l’espace et du temps en l’interprétant à partir du lien christologie-pneumatologie : le Christ 
est la norme de toute connaissance vraie car dans sa personne il unit l’espace et le temps de 
façon absolue (l’intensif lié à l’extensif). L'Esprit est celui qui communique cette union et ce, 
par conséquent, dans un rapport espace-temps relatif. 

(39) Cf. 1° partie in Hokhma 31, 1986, p. 26. 

(40) Ce fondement de l’un sur l’autre est christologique (passage de la flèche par l’axe des 
X), mais il manque encore sa détermination pneumatologique (passage par l’axe des Y}; c’est 
le point suivant, le schéma 3. 

(41) Calvin n’a pas fait de référence explicite au concept de renvoi («anagello »), alors même 
qu’il s’agit bien d’un renvoi. C’est sur cette absence de référence à ce concept que nous voyons 
une faiblesse chez le réformateur de Genève. 

(42) Cf. 1'e partie in Hokhma 31, 1986, p. 29. 
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gnage intérieur, autorité matérielle, la conscience et les sens) d’une con- 
naissance objective. C’est l’Esprit qui fait connaître le Temps (la conscience 
de la situation présente) par le renvoi à l'Espace (Jésus inspiré dans sa vie 
terrestre, thème biblique de la suivance) (flèche 2). Pour préciser la décou- 
verte de Calvin, nous avons repris le schéma que nous avions élaboré dans 
introduction (cf. Hokhma 31, p. 28). L’axe des X reste en place (la nature 
de la connaissance). L'opération de l’Esprit (les deux flèches) est celle de 
transmettre la connaissance, en respectant le mystère de ses deux dimen- 
sions unies dans la Personne du Christ. Graphiquement, le respect de ce 
mystère est la nécessité pour les flèches de traverser l’axe des X (rupture 
dialectique). Celles qui ne traversent pas correspondent à deux erreurs pneu- 
matologiques: l’institutionnalisme et l’événementialisme (43). Ainsi, en 
reprenant Calvin nous pensons que la fonction de l’Esprit est toujours, 
dans le cadre d’un rapport sujet-objet, le passage d’une intériorité à une 
extériorité (flèche 1): c’est l'Esprit (du Fils) qui me transmet secrètement 
la connaissance de Dieu, à partir du Père (sujet) qui m’a connu en Jésus- 
Christ (passage de l’intériorité Dieu me connaît à l’extériorité je connais). 
C’est aussi le passage d’une extériorité à une intériorité (flèche 2): c’est 
l'Esprit qui me transmet secrètement que je suis connu de Dieu, à partir 
du Père (sujet) qui s’est fait connaître en Jésus-Christ (passage de l’exté- 
riorité Dieu se fait connaître à l’intériorité je suis connu). Ces passages 
sont déterminés par le motif christologique : comme acteur (sujet), le Christ 
est intérieur à Dieu et à l’homme. C’est le sens du qualificatif intérieur 
appliqué par Calvin à l'Esprit. 

3. La nature de la transmission de la connaissance 
(mystère pneumatologique: axe des Y). 

LE MEDIAT axe des Ÿ L'IMMEDIAT 

(Le fils) (Le Père) 

Les témoignages | Le témoignage 

L'objectif des témoins L'ESP ACE de la raison 

/ 
3 R ΄ 1 

illuminisme   
  

4 Mystère christologique 1 

rationalisme 

SN 
 ו

nature de là connaissance “7 ₪ 

N יש ak | - 2 
. La foi des Le témoignage de la 

Le relationnel PRE LE TEMPS 
témoins | conscience et des sens 

 ג :
Mystère pneumatologique : nature de 

a transmission de la connaisance 

\ JA 
LES ATTESTATIONS LES RENYOIS LES ATTESTATIONS 

  

(43) Voir aussi les notes 32, 34. L’institutionnalisme est la continuité de l’œuvre de l’Esprit 
dans l’espace séparément du temps. L’événementialisme est la continuité de l’œuvre de l'Esprit 

dans le temps séparément de l’espace. 
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Si la christologie détermine la fonction de transmission de la pneuma- 
tologie, la nature de cette transmission est déterminée par un motif pro- 
prement pneumatologique. C’est à partir du concept johannique de re-port, 
de renvoi que nous avons présenté ce motif (a priori 2). Nous avons vu 
qu’il correspond à un renvoi du Père au Fils (« Touf ce que possède mon 
Père est à moi», Jn 16,15) et du Fils au Père («J/ recevra de ce qui est 
à moi et il vous le communiquera», id.). Le secret de ce renvoi, c’est 
l'impossibilité devant laquelle nous sommes de séparer ce qui vient du Fils 
(par le Fils, le médiat), de ce qui vient du Père (l’immédiat), de même que 
nous ne devons pas les confondre. Graphiquement le secret de la nature 
de la communication par l’Esprit c’est le passage obligé par l’axe 065 + ; 
c’est le passage du médiat à l’immédiat (les flèches pleines) et réciproque- 
ment (les flèches traitillées). Autrement dit, l’Esprit n’est pas seulement 
envoyé par le Fils (du médiat à l’immédiat) mais, procédant du Père, il 
renvoie au Fils (de l’immédiat au médiat). C’est la distinction que nous 
n'avions pas trouvée chez le réformateur de Genève et qui l’empêchait 
d’évaluer correctement les erreurs de ses opposants «spirituels ». Nous esti- 
mions précisément que si Calvin avait bien fondé l’œuvre de l’Esprit en 
dépendance de celle du Fils (Esprit agit par le Fils) qui envoie l'Esprit 
(la Pentecôte), il n’avait pas clairement fondé son action en distinction 
de celle du Fils (Esprit envoyé par le Père agit pour le Fils) qui reçoit 
l'Esprit (le baptême de Jésus) (44). S’il l’avait fait, il n’aurait pas manqué 
de souligner la dimension immédiate de la nature de la communication 
de PEsprit (les flèches traitillées). Il aurait souligné l’importance de la cons- 
cience et des sens qui doivent non seulement être conduits par les témoi- 
gnages des témoins (flèche 2), mais qui doivent conduire à ces témoignages 
(flèche 3); de même il aurait souligné l’importance de la raison qui doit 
non seulement être conduite par la foi des témoins (flèche 1), maïs qui 
doit y conduire (flèche 4). C’est ce passage de l’immédiat au médiat qui 
tenait à cœur aux spirituels du temps de Calvin, comme d’ailleurs il tient 
‘à cœur à des courants autres comme le rationalisme et l’humanisme chré- 
tien, courants dont nous savons qu’ils se réclament aussi d’une certaine 
paternité calvinienne. L’erreur pneumatologique de ces courants peut être 
de considérer que Dieu se fait connaître dans l’immédiateté sans renvoi 
au médiat. Dans ce cas il s’agit d’illuminisme ou de rationalisme (non- 
respect du motif pneumatologique (la nature de la transmission de la con- 
naissance) = non-passage par l’axe des Y). 

En évoquant le double renvoi, nous sommes au cœur de la fonction her- 
méneutique de l’Esprit. L'Esprit est herméneute en ce qu’il anime lui-même 
le processus cognitif. Il l’anime en obligeant le sujet connaissant à ne jamais 
se reposer, ni sur les médiations par lesquelles il connaît, ni sur l’immé- 
diat dans lequel il connaît, mais à toujours passer de l’un à l’autre. L'Esprit 

(44) Nous verrons dans la deuxième partie de cette synthèse que l’Incarnation (le baptême 
de Jésus) et l’ Ascension (la Pentecôte) sont les deux axes pneumatologiques à partir desquels 
l'Esprit s’est normé pour son action d’herméneute. 
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est herméneute en ce qu’il traduit (re-porte) ce qui a été (médiat) dans ce 
qui est (immédiat), en renvoyant ce qui est à ce qui a été. C’est un mouve- 
ment de nature analogique (45), la nature de PEsprit étant précisément 
de rendre équivalent le passage médiat-immédiat au passage immédiat- 
médiat. C’est en ce sens qu’il est Dieu, qu’il est garant de l’unité de Dieu 
(trinité immanente). Dans l’économie divine, la reconnaissance de son opé- 
ration consiste pour nous à ne pas séparer ou confondre les deux passages 
(le trait plein du traitillé). Prenons le premier exemple (flèches 2/3): nous 
ne pouvons ni séparer ni confondre le témoignage de la conscience et des 
sens, des témoignages des témoins parce que l’attestation de l’un se fait 
par le renvoi à l’autre. Autrement dit: si nous savons qu'il s’agit de deux 
connaissances de natures différentes (objective et relationnelle : détermi- 
nation christologique), nous ne pouvons ni séparer ni confondre la façon 
dont elles nous sont transmises (connues) parce que la connaissance de l’une 
nous est transmise par le renvoi à l’autre (détermination pneumatologi- 
que). Nous ne pouvons donc déterminer le comment de la transmission 
des témoins indépendamment du comment de la transmission de notre cons- 
cience et de nos sens, car les témoignages des témoins nous renvoient à 
notre conscience et à nos sens, et ceux-ci nous renvoient à ceux-là. Il en 
va de même pour les flèches 1/4: la transmission de la foi des témoins 
ne se fait pas sans passer par notre raison parce que la foi des témoins 
nous renvoie à notre raison (flèche 1). De même notre raison ne peut avoir 
accès à la connaissance de Dieu indépendamment de la foi des témoins 
parce que notre raison cherchant à connaître Dieu nous renvoie à la foi 
des témoins (flèche 4). 

2. Les pôles herméneutiques: fondements historiques 

L'objectif de ces derniers paragraphes est de résumer la fonction her- 
méneutique de l'Esprit sur le plan historique. Comme nous l’évoquions 
dans la première partie, il nous faut pouvoir mettre en place les références 
qui situent théologiquement les composantes pratiques de la connaissance 
de Dieu telles que le passé nous les a léguées et telles que les sciences histo- 
riques et humaïnes nous permettent de les comprendre. Ce sont principa- 
lement les Ecritures Saintes, dans leur genèse, leur diversité et leur unité, 
et l'Eglise dans ses racines (le Judaïsme) et ses développements (l’ouver- 
ture aux Gentils). La question est celle de savoir comment, par l’interven- 
tion de ces composantes différentes, dans la clarté (continuité) et l’opacité 
(épaisseur) de l’histoire, l’Esprit transmet la connaissance de Dieu révélée 
en Jésus-Christ. Comme nous l’avons fait dans les parties précédentes, nous 
allons distinguer la nature de la connaissance et ses rapports à l’histoire 

(45) Il faut penser à une analogie de proportion du type: immédiateté/médiateté = média- 
teté/immédiateté. 
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(motif christologique), de la nature de la transmission de la connaissance 
et ses rapports à l’histoire (motif pneumatologique). 

a) La continuité de la fonction de révélation du Christ dans l’histoire : 
la connaissance dans PEsprit 

Comment la connaissance dans l’Esprit est-elle, aujourd’hui encore, la 
révélation de Jésus-Christ? Comment l’histoire de l’Esprit (le révélant) est- 
elle indissociablement liée à l’histoire du Christ (le révélé)? Conformément 
à toute notre démarche (cf. a priori 1), il nous faut partir de la prédica- 
tion de la grâce pour y répondre. Or cette prédication s’ancre sur le Christ 
comme révélation de Dieu située à la fois dans l’histoire (dans l’espace 
et le temps humains) et hors de l’histoire (pré-existence et post-existence 
du Christ). Ainsi c’est le Christ qui auto-détermine la continuité de sa fonc- 
tion de révélation dans l’histoire, dans la mesure où son ministère est mar- 
qué par ces deux pôles historiques (et théologiques) que sont le passage 
du transhistorique à l’historique et le passage de l’historique au transhis- 
torique. Le premier passage est, dans l’ordre de l’histoire du salut, l’Incar- 
nation; dans un ordre théologique plus large c’est la question de la 
reconnaissance de la Messianité de Jésus (46). Le second passage est, dans 
lordre de l’histoire du salut, l’ Ascension ; dans un ordre théologique plus 
large, c’est la question de la connaissance de la Seigneurie du Christ (47). 
Or ces deux pôles que sont la reconnaissance de la Messianité et la con- 
naissance de la Seigneurie ont une correspondance pneumatologique pré- 
cise. Ce sont l’onction de Jésus (son baptême) et son ascension auprès du 
Père (conduisant à la Pentecôte). Lors de ces deux moments de la révéla- 
tion christique (uniques dans l’histoire du salut), le Père a normé l’Esprit 
comme celui dans lequel la reconnaissance du Messie et la connaissance 
du Seigneur sont possibles. C’est la continuité de la fonction de révélation 
du Christ dans l’histoire : la Messianité de Jésus est encore reconnaissable 
pour ceux qui cherchent à savoir qui il a été, parce que le Fils a reçu l'Esprit 
du Père (mystère de l’Incarnation). La Seigneurie du Fils est encore con- 
naissable pour ceux qui cherchent à savoir qui il est parce que le Fils a 
envoyé l’Esprit du Père (mystère de la résurrection-ascension). Ainsi la 
connaissance du Fils, comme connaissance dans et par l'Esprit, se joue 
sur deux pôles : un pôle de messianité (le passage du transhistorique à l’his- 
torique, la catégorie pneumatologique de l’onction (48), et un pôle de sei- 

(46) Une reconnaissance qui ne s’opère pas seulement au baptême mais, comme les sciences 
biblique et historique nous permettent de l’analyser, elle fait suite à la totalité du ministère 
de Jésus. 

(47) Une Seigneurie qui ne s’inaugure pas à la Pentecôte mais commence avant même la venue 
du Fils dans la chair. 

(48) Elle prend sa racine dans l’Ancien Testament avec la consécration par action («mâ- 
$ah»), du roi, du prophète, du prêtre ou encore du temple. C’est probablement au temps de 

l'exil que là promesse de la royauté éternelle, promise au trône de David (2 S 7, 12 ss) est repor- 
tée dans un lointain avenir, inaugurant ainsi l'espérance messianique. Le terme grec équivalent 
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gneurie (le passage de l'historique au transhistorique, catégorie 
pneumatologique de l’effusion (49)). Voici, avec la même structure que 
les schémas précédents (le 2° particulièrement), une présentation heuristi- 
que de ces pôles historiques. 

Pôles herméneutiques: la référence christologique 

L'Incarnetion L'Ascension 

Dieu se fait Dieu se fait connaître 
connaître par la par la LOI DE 

Dieu se fait 
connaître par la    LOI LOI NOUVELLE L'ESPRIT DE VIE 

1 ₪ 

Espace rétrospectif NU normatif ו prospectif en extension 
Temps rétrospectif / |" normatif Tr mps prospectif en extension 

2 2° 

  

  

Dieu connaît Israël par Dieu connaît par son Dieu connaît par la 
les rois, les prêtres FILS COMMUNAUTE DES 

et les prophètes Roi/Prêtre/Prophète TEMOINS 
0 AK | \ . 
  

Rétrospectivement : , co , Prospectivement : 
L'Esprit Sconduit au Christ À Le Christ a normé l'Esprit | L'Esprit conduit au Fils 

Pôle de Messianité : ONCTION Ÿ Pôle de Seigneurie : EFFUSION Ÿ 
    
  

à «mâSah », «chriô » est employé dans le Nouveau Testament pour l’onction reçue par le Christ 
à son baptême (Lc 4,18) et pour l’onction que Dieu a conférée aux croyants 2 Co 1,21). Employé 

dans les épîtres johanniques, le substantif «chrisma » (littéralement : huile d’onction) signifie 
soit la Parole de Dieu reçue du Christ et pénétrant en l’homme sous l’action de l’Esprit, soit 
directement l'Esprit Saint: « Pour vous l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous 
et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne; mais comme son onction vous enseigne sur 
tout — et elle est véridique et elle ne ment pas — puisqu'elle vous a enseigné, vous demeurez 

en lui», 1 Jn 2,27 (nous soulignons). L’onction relève de la catégorie symbolique de ce qui 
recouvre et pénètre, c’est-à-dire de ce qui nettoie, restaure, mobilise par imprégnation, de l’exté- 
rieur; elle est la symbolique de Dieu qui se révèle en entrant dans l’histoire: il choisit des hom- 
mes qu’il met à part. La catégorie de l’onction a un coefficient d’individualisme et d’insatisfaction 
(cf. la vocation de Moïse par exemple). 

(49) C’est une catégorie dont l’enracinement vétérotestamentaire est proprement prophéti- 
que: l’annonce par Joël (3,1-2), Ezéchiel (39,29) et Zacharie (12,10) que Dieu répandra, ver- 

sera son Esprit sur la maison d’Israël («$âphak»). Luc reprend cette thématique et son 
enracinement vétérotestamentaire avec le verbe «pimplèmi » (remplir et, par extension, satis- 
faire) (Le 1,15,41,67; Ac 2,4; 4,8,31; 9,17 (Paul)) et le verbe «ekcheô» (verser du liquide 
(Ac 2,17)). Il garde la connotation enthousiaste, extatique, perceptible, de l’arrière-plan vété- 
rotestamentaire aussi bien que son sens plus intérieur, de transformation du cœur de l’homme 
(Ez 36,26). Ce sont les composantes de la proximité nouvelle entre Dieu et son peuple, annon- 

cée par le prophète: « Je ne leur cacherai plus mon visage puisque j’aurai répandu mon esprit 
sur la maison d’Israël», Ez 39,29. L’effusion relève de la catégorie symbolique de ce qui rem- 
plit et déborde, c’est-à-dire de ce qui rapproche de l'intérieur, par surabondance, par excès. 
Dieu se révèle en faisant éclater les frontières de l’espace-temps humain: il rassemble son peu- 
ple dans la vision de son amour éternel en Jésus-Christ. La catégorie de l’effusion a un coeffi- 

cient de communauté et de satisfaction. 
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Commentaires : la Messianité et la Seigneurie comme l’espace-temps de 
la foi. Ce schéma demande un bref commentaire (!). Les flèches 1 et 2 
correspondent à la reconnaissance de la Messianité de Jésus (et de la voca- 
tion «messianique » de ses témoins): elles se déroulent sur le mode d’une 
recherche rétrospective (passage de l Ancienne à la Nouvelle Alliance) et 
identificatrice (le Signe de la Nouvelle Alliance): ces flèches, par les ren- 
vois qu’elles indiquent, symbolisent l’Esprit qui atteste la Messianité de 
Jésus (50). C’est un passage du transhistorique à l’historique car c’est la 
reconnaissance d’une révélation de Dieu qui a été donnée dans l’histoire 
(c’est le mystère de l’opacité de l’histoire). Les flèches 1° et 2° correspon- 
dent à la connaissance de la Seigneurie du Christ (et de l’autorité de ses 
témoins) : elles se déroulent sur le mode d’une confession prospective (pas- 
sage de la lettre à l'Esprit) (51), d’une recherche; ces flèches, par les ren- 
vois qu’elles indiquent, symbolisent l’Esprit attestant la Seigneurie du Christ 
(52). C’est un passage de l’historique au transhistorique car c’est la con- 
naissance d’un Dieu qui, aujourd’hui encore, se révèle dans l’histoire (c’est 
le mystère de la clarté de l’histoire). 

Quels sont les rapports entre ces deux pôles? S’ils sont distincts pour 
le ministère terrestre de Jésus, qu’en est-il pour les disciples et pour le temps 
de l’Eglise? Du point de vue de l’expérience des premiers chrétiens, ces 
deux pôles correspondent à des étapes précises de leur découverte de l’œuvre 
de Jésus-Christ. Ce sont des étapes de foi, distinctes des événements his- 
toriques du salut: les disciples n’ont pas compris la Messianité de Jésus 
à sa naissance pas plus qu’ils n’ont compris sa Seigneurie à l’ Ascension. 
Ils ont compris sa Messianité quand ils ont cru en lui (son baptême: l’onc- 
tion de l'Esprit), de même qu’ils ont compris sa Seigneurie quand ils ont 
cru en sa post-existence auprès du Père (la Pentecôte: l’effusion de l’Esprit). 
Les pôles de Messianité et de Seigneurie sont donc des pôles herméneuti- 
ques (cf. notre définition dans la première partie, Hokhma 31, p. 36). Ils 
sont un cadre ouvert à la foi dans lequel l'Esprit transmet la connaissance 
du Père par le Fils. Deux remarques doivent être faites concernant ce cadre: 
elles ont trait à son fondement, à sa pertinence historique et à sa référence 
pneumatologique: 

* Pour le croyant en particulier et l’Eglise en général, ce cadre a un fon- 
dement proprement historique: c’est l’espace-temps entre l’Incarnation et 

(50) L’Esprit révèle la loi nouvelle (connaissance objective) par le renvoi aux conducteurs 
du peuple d’Israël qui l’ont mise en pratique dans leur relation avec Dieu (connaissance rela- 
tionnelle) ; par référence rétrospective, cette loi est un accomplissement (flèche 1). Mais, aussi, 
l'Esprit révèle le nouveau conducteur du peuple de Dieu par le renvoi à la loi du peuple d’Israël 
(loi qu’il met en pratique). Il est donc par référence rétrospective, accomplissement (flèche 2). 

61) L'expression «loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ » est paulinienne (Rm 8,2). La «loi 
de l'Esprit de vie» comme la «communauté des témoins» sont des données de l’ordre de la 
confession prospective, c’est-à-dire des données de l’ordre de la foi, une foi qui est liberté de 
saisir l’à venir comme promesse de Dieu. 

(52) L'Esprit révèle la « loi de vie» à confesser, à partir du Fils qui a révélé l’amour du Père. 
L'Esprit révèle la «communauté des témoins » à confesser, à partir de la loi nouvelle mise en 
pratique par le Fils. 
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PAscension. Il le qualifie de normatif-contracté (cf. schéma) car il déter- 
mine pour lui l’espace-temps autant passé-présent (rétrospectif) que présent- 
futur (prospectif); c’est-à-dire la dimension autant historique que supra- 
historique du ministère du Messie-Seigneur. Pour le non-croyant en parti- 
culier et le monde en général, ce cadre herméneutique peut difficilement 
exister car pour lui, historiquement, l’Incarnation et l’ Ascension sont deux 
événements sans objet, sans contenu.., inexistants. Ainsi le croyant et 
l'Eglise, dans leur propre histoire (dans leur espace-temps), se découvrent 
comme constamment déterminés par ces deux pôles: ils vivent de l’onc- 
tion et de l’effusion, comme une marque de leur «être chrétien», comme 
l’espace-temps de leur foi (53). Mais ils se découvrent, du même coup, en 
marche vers une nouvelle détermination, unipolaire: le retour (54) du 
Messie-Seigneur (55). 

* La transmission de la connaissance du Père par le Fils, dans le cadre 
de la bipolarité Messianité-Seigneurie, est la fonction propre de l'Esprit. 
Nous avons constaté, par le second a priori, que la fonction de l'Esprit 
est celle d’opérer un renvoi, du Fils qui s’est révélé dans l’histoire (pas- 
sage du transhistorique à l’historique, regard rétrospectif, a priori), à la 
création qui leur est confiée pour y confesser la Seigneurie du Christ supra- 
historique (passage de l’historique au transhistorique, regard prospectif, 
a posteriori), et réciproquement. Les deux pôles de l’a priori 2, liés à la 
fonction propre de l’Esprit, correspondent donc à ceux que nous venons 
de définir à partir du ministère de Jésus et dans le cadre de l’histoire du 
salut ; le double passage intensif-extensif (a priori 2) c’est le double pas- 
sage Messianité-Seigneurie (fondements historiques). Cette correspondance 
n’est d’ailleurs pas étonnante car c’est la démonstration même des liens 
entre le Fils et l'Esprit : la fonction propre de celui-ci (l’attestation par ren- 
voi) est déterminée par des pôles qui ont leur origine dans le ministère supra- 

historique de celui-là. 

Conséquences: l'Ancien Testament et Israël déterminent la continuité 
de la fonction de révélation du Christ dans l’histoire. Comment pouvons- 

(53) Pour le baptême cela signifie qu’il n’y en a qu’un (et non deux — eau et Esprit); mais 
le cadre dans lequel il est reçu puis confessé dans l'Esprit, ce cadre est celui d’un renvoi cons- 
tant de l’onction à l’effusion, et réciproquement (renvois par lesquels s’attestent, et l’onction 
et l’effusion). De même, pour l’Eglise cela signifie qu’il n’y a pas deux Eglises (une institution- 
onction l’autre événement-effusion) mais une Eglise vécue et confessée dans l'Esprit comme 
le passage constant de l'événement à l'institution, et réciproquement (passages par lesquels 

s’attestent, et l’institution et l’événement !). 

(54) Ce retour est inscrit dans l’espace-temps de la foi du disciple de « Jésus-le-Seigneur »: 
à l’image du Fils qui retourne vers le Père, la bipolarité n’est que l’espace-temps du propre 

cheminement du disciple vers le Père. La foi qui s’inscrit dans cet espace-ternps est foi en un 
accomplissement qui est précisément la rencontre du Messie comme Seigneur ou du Seigneur 
comme Messie, c’est-à-dire la rencontre du Fils en vis-à-vis (la détermination unipolaire de son 
retour). C’est un retour qui récapitule autant l’espace-temps rétrospectif que prospectif puis- 
que le début de l’espace-temps (l'alpha) se trouve, dans le Fils, uni à la fin de l’espace-temps 

(l’oméga). 

(55) Ils attendent un retour que l’on peut penser en pneumatologie comme la jonction de 
l’onction et de l’effusion en un seul événement: l'établissement du règne de Dieu. 
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nous maintenant situer théologiquement les composantes pratiques de la 
connaissance de Dieu que sont l’Église, l’Ecriture et le croyant ? Confor- 
mément à l’objectif des deux parties de cette recherche nous ne pouvons 
pour l'instant formuler aucun critère ni aucune appréciation propre à un 
discernement de l’opération de l’Esprit aujourd’hui. Nous pouvons seule- 
ment présenter des données a priori, des données qui ne tiennent pas compte 
des développements postérieurs à la Pentecôte (la genèse du Nouveau Tes- 
tament ou la formation de l’Église par exemple), des données valables quel- 
les que soient les expériences de l’Esprit dans lequel s’inscrivent ceux qui 
discernent l’Esprit. La première réflexion revient précisément à dire que, 
ni le Nouveau Testament ni l'Eglise ne sont des composantes historico- 
théologiques a priori déterminantes pour la fonction herméneutique de 
l'Esprit. Ces composantes sont plutôt l’Ancien Testament et Israël! Mais 
si l'Esprit norme son action indépendamment des composantes que sont 
PEcriture et l'Eglise, cela ne veut bien sûr pas dire qu’elles soient négli- 
geables (au contraire). Cela signifie que l’appréciation de la fonction gno- 
séologique de l’Eglise et de l’Ecriture ne peut se faire qu’a posteriori, 
c’est-à-dire dans l’expérience même de l’Esprit, Esprit qui a rassemblé et 
rassemble encore l’ecclésia de Dieu (dans ses dimensions sacramentelles 
et missionnaires), Esprit qui a suscité l’Ecriture et le canon du Nouveau 
Testament et conduit encore sa lecture canonique. Cette appréciation devra 
s’inscrire dans le cadre de l’auto-attestation de l'Esprit: «l’Esprit qui fait 
des croyants des témoins fidèles en les conduisant à marcher dans le mou- 
vement de son auto-attestation — c’est-à-dire à se référer fidèlement aux 
normes qu’il fait fonctionner » (56) (normes qui sont la médiation des Ecri- 
tures et l’immédiateté des témoins du Christ). Comme nous l’avions écrit 
dès le début, ce cadre est celui des a posteriori de la pneumatologie, c’est 
un cadre sotériologique et historique (cf. le corollaire, Hokhma 31, p. 47), 
un cadre qui reste à définir dans une recherche ultérieure! 

La seconde réflexion consiste à montrer qu'a priori l'Esprit, dans tous 
les déploiements postérieurs à la Pentecôte, sera marqué par les deux pôles 
que sont la Messianité de Jésus et sa Seigneurie de Fils. La continuité de 
la fonction de révélation du Christ dans l’histoire, c’est la continuation 
de l’opération de l'Esprit, normé dans le ministère de Jésus, ministère mar- 
qué par les deux pôles que sont l’onction et l’effusion; cette continuité, 
c’est l’onction comme attestation de la Messianité et l’effusion comme attes- 
tation de la Seigneurie. L'Esprit continue à attester la Messianité en ren- 
voyant le croyant à l’ancienne alliance, au peuple d’Israël (flèches 1/2); 
théologiquement c’est la clarté de l’histoire assumée, c’est la continuation 
de la structure d’alliance et de sa correspondance pneumatologique : l’onc- 
tion. L'Esprit continue aussi à attester la Seigneurie du Christ sur le monde 

(56) Cf. 1'° partie, in Hokhma 31, p. 37. Une fois que l'Esprit s’est normé (dans le ministère 
pré-pentecostal du Christ) son opération consiste à normer la connaissance de Dieu, c’est-à- 
dire à animer lui-même les normes qu’il a inspirées (celles du temps post-pentecostal). 
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en renvoyant le croyant à la nouvelle alliance, à la Croix et à la Résurrec- 
tion (flèches 1°/2°) ; théologiquement c’est l’opacité de l’histoire assumée, 
c’est l’analogie du risque et de l’assurance de la foi et de sa correspon- 
dance pneumatologique: l’effusion. La Sola Fide telle que nous avons 
essayé de la définir au second a priori est le cadre théologique dans lequel 
s'expriment ces fondements historiques que sont les pôles de Messianité 
et de Seigneurie. 

b) La continuité de la fonction de transmission de l'Esprit dans l’histoire : 
la connaissance par l’Esprit 

Comment l'Esprit transmet-il aujourd’hui encore la révélation de Jésus- 
Christ? Nous avons découvert par le troisième a priori que pratiquement 
la connaissance par l'Esprit correspond à un renvoi double et conjoint, 
à la médiation d’un texte et à l’immédiateté d’une personne (la conjonc- 
tion des deux étant le don eschatologique de l'Esprit attestant «l’ecclé- 
sia» missionnaire). Au début de cette synthèse nous avons précisé 
théologiquement cette conjonction: c’est le motif pneumatologique de la 
nature de la transmission de la connaissance. Nous venons enfin de consi- 
dérer les pôles herméneutiques à partir desquels l'Esprit est interprète, leur 
enracinement christologique et leur pertinence dans l’histoire du Christ et 
de l'Eglise. Nous devons maintenant lier la gerbe et montrer quelles sont 
les répercussions pratiques de l’opération de l’Esprit qui s’est normé dans 
le ministère de Jésus; c’est-à-dire quels types de médiations et d’immédia- 
tetés l'Esprit met-il en œuvre depuis la Pentecôte pour communiquer libre- 
ment et fidèlement la connaissance du Père par le Fils. Dans cette 
présentation des composantes pratiques de la connaissance de Dieu nous 
ne pouvons nous limiter à ce qui précède la Pentecôte parce que (connais- 
sant par l'Esprit) nous sommes dépendants de ce qui suit la Pentecôte (57): 
des écrits qui en découlent (ils sont notre référence) et de la communauté 
des témoins qui garde et actualise le message qui y est contenu (nous nous 
reconnaissons insérés dans le tissu de cette, de ces communautés !). Comme 
il n’est pas possible de séparer ce qui (dans PEcriture et dans l’Église) est 
le fruit de la foi pré-pentecostale (pôle de Messianité) ou de la foi post- 
pentecostale (pôle de Seigneurie), ainsi il n’est pas possible de se limiter 
à ne considérer que les références juives de la foi chrétienne. Nous devons 
donc intégrer autant les racines des médiations-immédiatetés de l'Esprit 
(Israël et l’Ancien Testament) que les ouvertures des médiations- 
immédiatetés de l'Esprit (l’universalité du christianisme). L'intégration de 
ces racines et de ces ouvertures est la reconnaissance, pour le chrétien que 
nous sommes, des deux pôles herméneutiques : c’est l’espace-temps de notre 
foi! 

(57) Nous l’avons déjà mis en pratique en nous référant à l’épître aux Galates dans la pre- 
mière partie. 
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1. Les racines: la Messianité de l’opération de l’Esprit 

Nous devons considérer que l'Esprit s’est normé quand il a révélé la Mes- 
sianité de Jésus de Nazareth aux juifs de son temps, et comme il l’a fait. 
C’est-à-dire à partir de la médiation d’un texte dont la connaissance devait 
être objective (le code) et relationnelle (le guide), pour qu’elle soit authen- 
tique connaissance de Dieu; et à partir de l’immédiateté d’une personne 
(Jésus), dont la connaissance devait être objective (la connaissance de son 
ministère d’annonce du Royaume de Dieu) et relationnelle (la reconnais- 
sance de sa présence nouvelle après la résurrection), pour qu’elle soit authen- 
tique connaissance de Dieu. Conformément à la nature de la transmission 
de la connaissance par l'Esprit, celui-ci normaïit la transmission de cette 
connaissance messianique en attestant le médiat par le renvoi à l’immé- 
diat et réciproquement : la connaissance du ministère de Jésus devait pas- 
ser par la reconnaissance de l’ Ancien Testament comme guide (flèche 4) 
et la reconnaissance de l’Ancien Testament comme guide devait passer par 
la connaissance du ministère de Jésus (flèche 1) (58); de même la recon- 
naissance de la présence nouvelle de Jésus devait passer par la connais- 
sance de la Loi (flèche 3} et la connaissance de la Loi devait passer par 
la reconnaissance de la présence nouvelle de Jésus (flèche 2) (59). Le motif 
de la nature de la transmission de la connaissance par l’Esprit était préci- 
sément que le médiat (le texte), correctement connu (dans ses dimensions 
objective et relationnelle), pouvait conduire à l’immédiat (60) (la personne 
du Messie) et que l’immédiat, correctement reconnu (dimension objective 
et relationnelle), pouvait conduire au médiat (61). A l’exception des figu- 
res prototypiques de l’enracinement du christianisme (62), personne ne con- 
nut véritablement l’Ecriture (63), et personne ne reconnut véritablement 
le Christ (64). C’est «logique» dans l’ordre de l’histoire du salut car le 

(58) C’est ce que ne purent faire les pharisiens (cf. schéma) parce qu’ils ne connaissaient que 
la dimension objective (de code) des Ecritures (ils méconnaissaient la rupture de la foi — dia- 

lectique christologique, passage de la flèche par l’axe des X). 

(59) C’est ce que ne purent faire les disciples à la transfiguration (cf. schéma) parce qu’ils 
tenaient seulement compte de la dimension relationnelle des Ecritures. (Comme les pharisiens, 
les disciples, à ce moment de leur cheminement, méconnaissent la rupture de la foi — passage 

par l’axe de X.) 

(60) C’est la figure de Siméon (Le 2,26) et sa référence, dans un contexte vétérotestamen- 

taire, à une révélation spéciale de l’Esprit Saint. 

(61) C’est la figure de Marie (Le 1,46-55) et sa profonde compréhension, dans l'Esprit, des 

plans de Dieu. 

(62) Siméon pour la figure de l’enracinement judaïque du christianisme et Marie pour la figure 

de la nature maternelle et spirituelle de cet enracinement. 

(63) C’est la figure des pèlerins d’Emmaüs qui ne savaient pas, à partir des Ecritures (même 
expliquées par l’exégète Jésus!) reconnaître la présence du maître. C’est un geste qui le leur 
révèle, geste aussitôt suivi du départ de Jésus, départ qui sanctionne la lumière nouvelle reçue 
par les pèlerins: l'Esprit Saint. , 

(64) C’est la figure de Marie de Magdala rencontrant le jardinier, le reconnaissant comme 
son Seigneur, mais ne réalisant pas le statut nouveau de sa présence (Jn 20,17). C’est aussi la 
figure des disciples à l’Ascension qui demandent à Jésus d’établir son royaume (Ac 1,6). 
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mystère de la communication par l'Esprit n’était pas encore révélé. Seul 
le Christ pouvait le révéler en rejoignant son Père et en continuant ainsi, 
auprès de Lui (par l’intercession auprès du Père), de conduire ceux qu’Il 
lui a confié. C’est le départ du Fils auprès du Père (l’ Ascension) qui rend 
possible la révélation du mystère de la nature de la transmission de la con- 
naissance de Dieu. C’est le ministère du Fils auprès du Père qui fonde chris- 
tologiquement la continuité de la fonction de transmission de l'Esprit dans 
son caractère messianique. 

Voici le schéma heuristique du caractère messianique de la fonction de 
l'Esprit, tel qu’il s’est normé dans le ministère de Jésus (regard pneuma- 
tologique rétrospectif) : 

1. Les racines de la connaissance de Dieu par l’Esprit, se normant dans 
l’histoire 

      

    
      

LE TEXTE (médiat) LA PERSONNE (immédiat) 

νος LA PROXIMITE DU . Ph 
objectif | A THORAS TS, ROYAUME DE DIEU : 

} CODE le ministère de Jésus 
et ses signes 

3 ΄ 1 
= / 

᾿ | 

 שנ
relationnel [L'ANCIEN TESTAMENT : ere 8 . 

GUIDE transfiguration 

    

  

   

    

LA CROIX ET LA 
RESURRECTION : 

la présence nouvelle de 
Jésus et ses signes        

Quelle est la portée de cette Messianité pour la connaissance de Dieu ? 
C’est la question qui se pose depuis la Pentecôte. La réponse dépasse en 
bonne partie les limites de cette étude rétrospective. Il est possible néan- 
moins d’affirmer que les attestations-renvois (représentées par les flèches 
1/4, 2/3) sont toujours identiques, même si elles se jouent sur une média- 
tion textuelle différente et sur une immédiateté personnelle elle aussi dif- 
férente. Voici une tentative de présenter ce cadre différent pour une fonction 
identique (suggestion de regard pneumatologique prospectif) : 
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l’. Les racines de la connaissance de Dieu, normées par l’Esprit aujourd’hui 

LE TEXTE (médiat) LA PERSONNE (immédiat) 

objectif Le Nouveau Testament : 

depot ‘ 

    

    
      

    

Les disciples, Corps 

du Christ :Les signes (éthique 
& annonce du Royaume) et les 

sacrements (baptème & eucharistie) 

          Le Christ ressuscité 
envoie l'Esprit : 

les signes : les miracles 

relationnel[LE Nouveau Testament : 
témoignages   

L'intérêt pratique et épistémologique de ce schéma est de tirer un paral- 

lèle entre les flèches 1/2/3/4 du schéma précédant et les flèches 1°/2°/3°/4’. 

Il s’agit d’affirmer que l'objectif de l’opération de l'Esprit est toujours 

d’attester la Messianité de Jésus de Nazareth sur le fond du renvoi à 

l'Ancien Testament. Autrement dit, les renvois-attestations 1°/2°/3°/4’ sont 

fondées sur les renvois-attestations 1/2/3/4: la connaissance véritable du 

Nouveau Testament (objective et relationnelle) et la reconnaissance véri- 

table de la présence vivante et messianique du Christ aujourd’hui (objec- 

tive et relationnelle: cf. les sacrements !} sont fondées sur la connaissance 

véritable de l’Ancien Testament (objective et relationnelle) et sur la recon- 

naissance véritable de la Messianité de Jésus de Nazareth (objective et rela- 

tionnelle). C’est le sens et la pertinence, en pneumatologie, de la référence 

rétrospective (fonctionnant avec des a priori) : les médiations et les immé- 

diatetés par lesquelles l'Esprit communique aujourd’hui la connaissance 

de Dieu ne sont pas sans normes. Ces normes (médiation de l’Ancien Tes- 

tament et immédiateté de la présence de Jésus de Nazareth à ses contem- 

porains) sont instauratrices : comme l’Esprit atteste la valeur objective de 

la Torah en renvoyant le croyant à la résurrection du Messie, et récipro- 

quement (flèche 2/3), ce même Esprit atteste la valeur objective du Nou- 

veau Testament (de dépôt) en renvoyant le croyant aux dons de l'Esprit 

(et aux miracles qui les accompagnent) (flèches 2°/3°), et réciproquement. 

De même, comme l'Esprit atteste la valeur relationnelle (de guide) de 

l'Ancien Testament en renvoyant le croyant au ministère terrestre de Jésus 
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de Nazareth (flèche 1/4), et réciproquement, ce même Esprit atteste la 
valeur relationnelle (de témoignages à lire dans la foi) du Nouveau Testa- 
ment en renvoyant le croyant aux disciples du Christ qui sont ses contem- 
porains, à la prédication et aux sacrements qui les rassemblent, aux signes 
éthiques qu’ils posent. 

Pour résumer et conclure, deux remarques. La première a trait à la valeur 
des médiations et des immédiatetés. La valeur des écrits néotestamentai- 
res (pour conduire à la connaissance de Dieu) repose sur l'Esprit qui, par 
eux (ils sont médiateurs), renvoie le croyant aux signes contemporains de 
la présence du Christ (l’immédiateté de 18 présence des disciples et du don 
de l’Esprit). Ces écrits sont de véritables révélations médiatisées («inspi- 
rées ») seulement parce qu’ils conduisent aux immédiateté que sont la com- 
munauté des croyants (dans les signes qu’elle pose et les sacrements qui 
la rassemblent) et le don de l’Esprit (dans les signes qui laccompagnent). 
L'interprétation de ces écrits par le secours de l'Esprit, c’est le renvoi qu’ils 
suscitent vers les immédiatetés de la présence du Christ aujourd’hui (flè- 
ches 1°/2”). Prenant le problème par l’autre bout, nous pouvons affirmer 
que la valeur cognitive du don de l'Esprit (et des miracles qu’il suscite), 
de la prédication, des sacrements et de l’éthique des disciples, cette valeur 
repose sur l’Esprit qui par ces données immédiates renvoie le croyant aux 
médiations des écritures néotestamentaires. Ces données immédiates (de 
la conscience et des sens) sont de véritables révélations, seulement parce 
qu’elles conduisent à connaître la valeur objective du Nouveau Testament 
comme dépôt et sa valeur relationnelle comme témoignage de foi (flèche 
3/4). La seconde remarque a trait aux fondements historiques de ces 
médiations-immédiatetés. L’appréciation des statuts de médiation du Nou- 
veau Testament, d’immédiateté de la présence du Christ aujourd’hui et 
de leur rapports (flèches 1°/2°/3°/4°), cette appréciation est fondée sur le 
statut de la médiation des Ecritures juives, de l’immédiateté de Jésus à 
ses contemporains et de leurs rapports (flèches 1/2/3/4). Cela signifie que 
la lecture de l’Ancien Testament représente toujours un enjeu capital: c’est 
l'enjeu du dialogue avec le judaïsme (65), mais c’est aussi l’enjeu des raci- 
nes du christianisme sur lesquelles s’ancre sa Messianité. Autrement dit 
la lecture de l’ Ancien Testament est constamment à reprendre avec les juifs 
et à partir de leur propre sensibilité. Deux objectifs peuvent ainsi être atteints 
(ils révèlent l'interaction toujours nécessaire entre christianisme et 
judaïsme) : il s’agit pour les chrétiens, en essayant de lire l’Ancien Testa- 
ment avec les juifs, d’être avec eux (pour eux) des témoins de la Messia- 
nité de Jésus de Nazareth; c’est-à-dire d’essayer de vivre de ce mystère 
de l'Esprit qui atteste l’Ancien Testament par le renvoi au Messie et à la 
messianité du témoignage de ses disciples (flèches 1/2). Mais il s’agit aussi 
pour les chrétiens, en se laissant interpeller par la lecture juive de l'Ancien 

(65) La pérennité du judaïsme (de l’onction qui repose sur lui) est le signe du bien-fondé 
d’une pneumatologie rétrospective considérant l’Ancien Testament et Israël comme le cadre 
où s’est normé le caractère messianique de l’opération de l’Esprit. 
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Testament, d’y puiser (66) le sens de la Messianité de Jésus de Nazareth, 
c’est-à-dire de vivre de ce mystère de l’Esprit qui atteste la Messianité de 
Jésus de Nazareth par le renvoi aux Ecritures juives (flèches 3/4), 

2. Les ouvertures: l’universalité de l'opération de l’Esprit 

Il ne faut pas limiter l’opération de l’Esprit à son pôle de Messianité 
mais considérer aussi son pôle de Seigneurie. Quelles sont les médiations- 
immédiatetés par lesquelles l'Esprit atteste la connaissance de la Seigneu- 
rie de Jésus de Nazareth? De nouveau la réponse à cette question a deux 
temps: là où s’est normé l’Esprit attestant la Seigneurie du Christ et 8 
où, aujourd’hui, l'Esprit norme cette connaissance de la Seigneurie du 
Christ. Commençons par le premier temps et par l’aspect des médiations. 
Elles sont textuelles (a priori 3) et leur origine est pré-pentecostale: ces 
médiations sont à nouveau les écritures vétérotestamentaires. Mais, à la 
différence du pôle de Messianité où la question est celle de la médiation 
de l’Ancien Testament avant la Pentecôte, le pôle de Seigneurie pose la 
question de la médiation de l’ Ancien Testament après la Pentecôte (mais 
avant l’apparition des premiers écrits néotestamentaires !). Quelles sont les 
immédiatetés auxquelles ces médiations renvoient ? Ce sont nécessairement 
des personnes (a priori 3) et l’origine de leur cheminement dans la foi (au 
Dieu d’Israël) est pré-pentecostale: ces immédiatetés sont Paul et Pierre, 
juifs convertis au christianisme, figures de la rencontre du sage (au sens 
paulinien du terme) et de la recherche du frère. A la différence du pôle 
de Messianité où la question est celle de l’immédiateté d’une personne avant 
la Pentecôte (personne qui est unique : le Christ}, le pôle de Seigneurie pose 
la question de l’immédiateté d’une personne après la Pentecôte (mais avant 
l'apparition des premiers rassemblements réellement conciliaires), personne 
qui est une, dans sa multiplicité (cf. la thématique paulinienne du Corps 
du Christ). 

Comment le Christ a-t-il normé l’attestation par l’Esprit de sa Seigneu- 
rie, par ces médiations-immédiatetés ? Autant pour Paul que pour Pierre, 
leur découverte (par l'Esprit), de la Seigneurie du Christ s’est faite sur le 
fond d’une attestation du texte vétérotestamentaire par le renvoi à l’immé- 
diateté de la rencontre d’autres hommes (flèches 1/2) (67) et sur le fond 

(66) Cf. Paul: «.. C'est à eux que les révélations de Dieu ont été confiées. Quoi donc ? si 
certains furent infidèles, leur infidélité va-t-elle annuler la fidélité de Dieu ?», Rm 3,2b-3. 

(67) Pour Paul c’est la rencontre des Gentils et la vocation missionnaire qui lui est liée: dans 

la confrontation, témoigner de la Seigneurie du Christ à toute la terre habitée. C’est ce que 
résume sa déclaration-confession à l’Aréopage: «Celui que vous vénérez ainsi sans le connaî- 
tre, c’est celui que je viens, moi, vous annoncer », Ac 17,23 (flèche 1). Pour Pierre c’est la recher- 
che de judaïcité et la vocation qui lui est liée : dans l’interpellation, chercher l'unité du peuple 
des croyants soumis à la Seigneurie du Christ. C’est ce que résume sa confession-déclaration 
à l'assemblée de Jérusalem : «C’est par un choix de Dieu que, dès les premiers jours et chez 

vous, les nations païennes ont entendu de ma bouche la parole de l'Evangile et sont devenus 
croyants...», Ac 15,7b (flèche 2). 
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d’une attestation de l’immédiateté de la présence du Christ (dans le cadre 
de la rencontre d’autres hommes) par le renvoi à la médiation du texte 
vétérotestamentaire (flèches 3/4) (68). Mais, et cela confirme notre dis- 
tinction onction-effusion, à la différence du pôle de Messianité, dans ce 
pôle de Seigneurie (pour le croyant qui le confesse) (69), l’attestation par 
renvoi se déroule sur le mode d’une révélation dont l’origine (mais pas 
les références), est extra-textuelle et extra-interpersonnelle: — Pour Paul, 
les flèches 1/4 correspondent bien à l’attestation de l’ Ancien Testament 
par le renvoi aux Gentils, et réciproquement, mais cette attestation est pré- 
sentée comme révélation de Jésus-Christ (Ga 1,11 s) (70) ou comme vision 
{Ac 9,3-6). — Pour Pierre, les flèches 2/3 correspondent bien à l’attesta- 
tion de l’Ancien Testament par le renvoi à ses frères dans la foi au Christ 
Seigneur, et réciproquement, mais cette attestation est présentée comme 
une vision de l’Esprit dans laquelle Pierre est interpellé par son Seigneur 
(Ac 10,11-16) (71). 

Si ces attestations sont présentées comme des révélations (extra textuel- 
les et interpersonnelles) de Jésus-Christ, c'est qu'il faut bien y voir l’œuvre 
du Christ normant l'Esprit. C’est l’Esprit qui atteste la Seigneurie de Jésus- 
Christ, c’est l'effusion de l'Esprit (72). L’effusion est la dimension pneu- 
matologique la plus difficile à interpréter (pour l'institution surtout, qui 
privilégie l’onction !) car elle peut sembler ouvrir la route à l’ère de l’illu- 
minisme ou à l’ère du rationalisme éclairé: l’ère des révélations au sens 
théologique le plus fort du terme. Or, pour celui qui croit en la fonction 
propre de l’Esprit (a priori 2), il n’en est rien. Car ces révélations de l'Esprit 
sont données dans le cadre d’une confession prospective c’est-à-dire dans 
un cadre qui n’est indépendant ni de la médiation du texte, ni de l’immé- 
diateté de la rencontre de l’autre (du sage non-croyant, et du frère) 
(cf. a priori 3). C’est un cadre qui fait place autant à la vision (cf. Pierre 
et Paul) qu’à la réflexion ; l’une et l’autre, dépendant de la médiation du 
texte (le rêve puise dans l'écrit) et de l’immédiateté de la rencontre (la 
réflexion est issue de rencontres) peuvent tout à fait être des modes de con- 

(68) Pour Paul c'est l’effort capital de l’épître aux Romains: «Enlevons-nous par la foi toute 
valeur à la loi? Bien au contraire, nous confirmons la loi», Rm 3,31 (dimension relationnelle, 
flèche 4). Pour Pierre c’est autant son discours à la Pentecôte (Ac 2) et ses résonnances vétéro- 

testamentaires, que sa vision à Joppé et ses références aux prescriptions de la Torah (Ac 10,11-16) 
(dimension objective, flèche 3). 

(69) C’est ce à quoi les auteurs des textes présentés dans les notes suivantes invitent leur lec- 
teur. Plus généralement, comme nous l’avons déjà indiqué (cf. note 51; p. 39), la confession 
prospective est le mode de la connaissance de la Seigneurie du Christ, 

(70) (CF. note 40 dans la 1'° partie). «.… Cet Evangile que je vous ai annoncé n’est pas d’ins- 

piration humaine; et d’ailleurs, ce n’est pas par un homme qu’il m’a été transmis ni enseigné 
mais par une révélation de Jésus-Christ. » 

(71) «Une voix s’adressa à lui: Allez, Pierre! Tue et mange: — Jamais, Seigneur, répondit 
Pierre. Car de ma vie je n’ai rien mangé d’immonde ni d’impur », (Ac 10,13 s) (notez le contexte 
vétérotestamentaire de cette vision). 

(72) Cf, supra note 49. 
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naissance recevables en christianité : ils attestent que le Christ est le Seigneur 
de tout mode de connaissance. C’est en tout cas ainsi qu’historiquement 
s’est normé l'Esprit attestant la Seigneurie de Jésus-Christ. Voici sa pré- 
sentation heuristique (regard pneumatologique rétrospectif) : 

2. L’universalité de la connaissance de Dieu par l'Esprit, se normant dans 
l’histoire 

LE TEXTE (médiat) LA PERSONNE (immédiat) 

LA THORA : | La rencontre de 
objectif lHellénisme : Paul confronté 

CODE "ἀν 
aux sages de l’'Aréopage 

, . La recherche de 
relationnel L'ANCIEN TESTAMENT : Judaïcité : Pierre interpellé 

GUIDE par l'Assemblée de Jérusalem 

  

  
Quelle est la portée de cette révélation de la Seigneurie du Christ pour 

la connaissance de Dieu aujourd’hui? Comme pour la Messianité, cette 
question dépasse les limites de cette étude rétrospective. Mais nous pou- 
vons aussi essayer de présenter le cadre contemporain dans lequel nous 
estimons que l’Esprit transmet, par renvoi-attestation, la connaissance de 
la Seigneurie du Christ comme confession prospective. Voici une présen- 
tation heuristique (suggestion de regard pneumatologique prospectif) : 
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2’. L’universalité de la connaissance de Dieu, normée par l'Esprit 
aujourd’hui 

LE TEXTE (médiat) LA PERSONNE (immédiat) 

. … [Le Nouveau Testament : La rencontre du monde : 
objectif , la confrontation avec les 

dépot sages de ce monde 

  

  

Jetionner{Le Nouveau Testament : Le recherche de christianité : 
relationne témoi gnages L'église interpellée par le peuple 

des croyants 
    

Comme pour le pôle de Messianité, l’intérêt pratique et épistémologi- 
que de ce schéma est de tirer un parallèle entre les flèches 1/2/3/4 et 
1°/2°/3°/4°. Par cette comparaison il s’agit de comprendre comment l'Esprit 
atteste toujours la Seigneurie de Jésus-Christ. Le parallèle permet d’affir- 
mer que les renvois-attestations 1°/2°/3’/4’ sont fondés sur les renvois- 
attestations 1/2/3/4: la connaissance de la Seigneurie de Jésus-Christ 
aujourd’hui comme confession prospective (vécue dans le cadre de la média- 
tion des écrits néotestamentaires et de l’immédiateté de la rencontre du 
sage et du frère) (flèches 1°/2°/3°/4’) est fondée sur la confession pros- 
pective vécue dans le cadre de la rencontre, missionnaire et paulinienne, 
de l’hellénisme et de la recherche pétrinienne de judaïcité (flèches 1/2/3/4). 
C'est le sens et la pertinence en pneumatologie de la référence rétrospec- 
tive (a priori) : les médiations-immédiatetés qui sont les références au sein 
desquelles l’Esprit révèle aujourd’hui la Seigneurie de Jésus-Christ, ces réfé- 
rences ne sont pas sans norme. Ces normes (médiations de l’Ancien Tes- 
tament et immédiateté de la rencontre de l’autre) sont fondatrices : comme 
l'Esprit atteste la Seigneurie du Christ sur le monde dans le cadre de la 
médiation de l’Ancien Testament comme guide, et de l’immédiateté de la 
rencontre des sages (flèches 1/4), ainsi révèle-t-il aujourd’hui la Seigneu- 
rie du Christ dans le cadre de la médiation des témoignages du Nouveau 
Testament et de l’immédiateté de la rencontre des sages de ce monde (flè- 

50



ches 1’/4”). De même, comme l’Esprit révèle la Seigneurie du Christ sur 
l'Eglise dans le cadre de la médiation de la Torah comme code et de l’immé- 
diateté de la recherche du frère (flèches 2/3), ainsi révèle-t-il aujourd’hui 
la Seigneurie du Christ dans le cadre de la médiation du Nouveau Testa- 
ment comme dépôt et dans le cadre de l’immédiateté de la recherche des 
frères (flèches 2°/3’). 

Pour mettre en perspective cette universalité de la connaissance de Dieu 
par l'Esprit et pour conclure, voici deux remarques. La première a trait 
à la valeur des écrits néotestamentaires comme cadre de médiation de la 
connaissance de la Seigneurie du Christ. Cette valeur repose sur l’Esprit 
qui par eux renvoie le croyant à la rencontre de l’autre: ces écrits sont une 
authentique référence à toute révélation de la Seigneurie du Christ 
aujourd’hui, seulement s’ils conduisent aux immédiatetés de la rencontre 
de l’autre (du sage et du frère). Leur interprétation par l’Esprit, comme 
norme de toute connaissance vraie aujourd’hui, c’est le renvoi qu’ils sus- 
citent vers les immédiatetés de la confrontation avec le sage et de l’inter- 
pellation du frère. En prenant le problème par l’autre bout, nous pouvons 
affirmer que la valeur cognitive de la rencontre du sage et de la recherche 
du frère repose sur l’Esprit qui, par ces rencontres, renvoie le croyant aux 
médiations des écrits néotestamentaires. Les données immédiates que ces 
rencontres suscitent sont le cadre d’une authentique révélation de la Sei- 
gneurie du Christ, seulement si elles conduisent à connaître le cadre de 
référence de toute révélation de la Seigneurie de Jésus-Christ : le Nouveau 

Testament. 

La seconde remarque a trait aux fondements de ces médiations- 
immédiatetés. Ce fondement est a priori la fonction de révélation de 
l'Esprit : l’effusion de l’Esprit. Cela signifie que la rencontre, autant du 
sage que du frère, doit être pensée dans le cadre de l’effusion de l'Esprit. 
Les croyants engagés dans les renouveaux de l’Eglise, comme ceux enga- 
gés dans un réel dialogue science et foi, n’ont pas à se montrer du bout 
du doigt les uns les autres ; leurs démarches relèvent du même mouvement 
de l'Esprit tendant à transmettre universellement la connaissance du Christ 
comme Seigneur. Ceux qui, par l'Esprit, se confrontent avec les sages de 
ce monde vivent une effusion de l’Esprit tout autant que ceux qui, par 
l'Esprit, interpellent l'Eglise pour l’inviter à se renouveler. La connais- 
sance de la Seigneurie du Christ passe par leurs ministères et leurs dons, 
par les «révélations » que le Christ leur donne par l'Esprit. C’est en accep- 
tant de se laisser confronter avec les sages de notre temps que nous pour- 
rons vivre de ce mystère de l’Esprit qui nous renvoie aux témoignages du 
Nouveau Testament, nous révélant du même coup que Jésus est le Sei- 
gneur du monde (flèche 4”). Et c’est en acceptant de se laisser interpeller 
par le peuple des croyants (même s’il est d’un courant spirituel que nous 
ne partageons pas) que nous pourrons vivre de ce mystère de l'Esprit qui 
nous renvoie au dépôt néotestamentaire, nous révélant du même coup que 
Jésus est le Seigneur de l'Eglise (flèche 3°). Mais, et l’analogie est dictée 
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par le motif pneumatologique (73) de la nature de la communication de 
Dieu, c’est en acceptant de considérer que les écrits néotestamentaires 

sont une médiation cognitive au contenu objectif, que nous pourrons vivre 
de ce mystère de l'Esprit qui nous renvoie au peuple des croyants, nous 
révélant du même coup la Seigneurie du Christ sur l’Église. Et c’est en 
acceptant aussi que les écritures néotestamentaires sont une médiation 
cognitive relationnelle, que nous pouvons vivre de ce mystère de l'Esprit 
qui nous renvoie aux sages de notre monde, nous révélant du même coup 
la Seigneurie du Christ sur le monde. 

(73) Motif dont nous savons qu’il est de rendre équivalent le rapport médiat/immédiat au 
rapport immédiat/médiat. Cela signifie pour nous que la reconnaissance de l'opération de 
l'Esprit consiste à ne pas distinguer le médiat de l’immédiat et à ne pas confondre les deux 
rapports (cf. supra p. 29). 
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