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Le dernier demi-siecle a apporte un enrichissement immense de notre 
savoir sur les debuts du christianisme, surtout grace a la publication des ecrits 
de la communaute de Qumran et de ceux de Nag Hammadi ainsi que par suitę 
des decouvertes archźologiques en Terre Sainte. L'un des plus celebres theo- 
logiens du XX^ siecle, un grand specialiste des ońgines chretiennes, Jean 
Danielou (1905-1974), suivit regulierement ces evenements et en profita dans 
ses ouvrages scientifiques. Toute sa vie et toute son oeuvre scientifique consti- 
tuent un excellent temoignage du dialogue chretien avec le monde contempo- 
rain: avec differents courants intellectuels, differentes religions ou meme dif- 
fćrents milieux culturels. Le christianisme primitif fut toujours un point de 
repere de ses recherches scientifiques et une source d'inspirations de nombreu- 
ses activites pastorales et oecumeniques. C'est dans ce dernier domaine qu'il 
travailla avec une vraie passion en devoilant surtout un enracinement profond 
du christianisme primitif dans le milieu culturel et religieux juif ce qu'il mani- 
festa dans ses nombreuses publications\

Dans cet article nous exposons fes rśsuftats des etudes prśsentes dans notre travaif: Srrak- 
fara reo/oga jadeoc/rrzefcr/aask/e/. Srad/aat aterodo/og/czae w 7w/er/e badari 7. Daa/e/oa, wyd. 
WAM, Kraków 2005 (en pofonais, fa traduction franęaise en prśparation).

' Cf. ses pubfications: Sacraraearaar /arar/. ^rades sar /es or/g/aes de /a rypo/og/e 6/b//<yae, 
Paris 1950; Qa'esr-ce ^ae /a rypo/og/e? in: LAae/ea Lesraatear er /es cbrer/eas, Paris 1951,199-205; 
Les ataaascr/rs de /a Afer* A/orfe er /es or/g/aes da c/tr/sr/aa/sare, Paris 1957; 77teo/og/e da jndeo- 
c/tr/sr/aa/sate (Histoire des doctrines chrćtiennes avant Nicee 1), Toumai 1958, Paris 1991 ,̂ trąd, 
itaf.: La reo/og/a de/ g/adeo-c/tr/sr/aaes/ato. Introduzione affeditione itafiana L. Ciriffo, trąd. 
C. Prandi, Bofogna 1974; trąd, pof.: 7*eo/og/a /adeoc/rrzesci/aasLa, traduit S. Basista, Kraków 
2002, rec. S. Longosz, VoxP 22 (2002) t. 42-43,577-581; 7ypo/og/e, DSp IV 132-138; Les syatbo/es 
cbrśr/eas pr/ar/ri/ś, Paris 1961; Des or/g/aes a /a /Za da rro/s/eare s/ec/e, in: /Voave//e b/sro/re de 
/'Lg/rse, t 1: Des or/g/aes a sa/ar Crego/re /e Craad, Paris 1963, 29-257; D/a/ogae auec /sra/, Paris 
1963; L/erareaear/ęae yadeo-c/rrer/eaae, „Archivio di fifosofia" 1-2 (1963) 255-261; Das/adeac/rr/s- 
rearara aad d/e Aa/aage der K/rc/re (Arbeitsgemeinschaft ftir Forschung des Landes Nordhein -  
Westfafen Geisteswissenschaften, Heft 121), Kófn 1964; /adeo-cbr/sr/aa/sate er gaose, in: Aspec/s 
da jndeo-c/trisriaaZsate (Coffoque de Strasbourg 1964), Paris 1965,139-166; /srudes d'exśgese jadeo- 
c/rredeaae, Paris 1966; Dae v/s/oa aoave//e des or/g/aes c/rrer/eaaes: /e /adeo-c/rr/sr/aa/sare, „Ćtudes"
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1. Łe judeo-christianisme. H faut souhgner particuHerement te caractere 
inaugurat et revetateur des travaux de J. Danietou dans ta probtematique qui 
nous interesse. It est avant tout necessaire de mettre ici en tumiere te concept 
de judeo-christianisme qu'ii crea. It se distingue par une conception tout a fait 
nouveHe du probteme. Notre chercheur depassa targement tes cadres etroits 
des attitudes existantes concentrees surtout sur t'observance de ta Tora/: et 
devoita ta richesse encore inconnue des aspects divers de ta vie retigieuse de 
FEgtise primitive qui se manifesterent dans tes categories du judaisme tardif 

entre autres tes formes d'organisation des communautes pri- 
mitives, te systeme hierarchique et d'autres fonctions ecctesiastiques, Fensei- 
gnement catechetique et Factivite missionnaire, ta vie titurgique et ascetique, et 
ici surtout ta probtematique doctrinate. C'est a ce dernier domaine que notre
auteur consacra une ptus grandę attention.

On constate aujourd'hui un renouveau dans Fapproche du judeo-christia- 
nisme^. Nous ne pouvons entrer ici dans tes detaits de cette discussion scienti- 
fique interessante. It faut pourtant ctairement constater que dans te contexte de 
nouvettes propositions methodotogiques et terminotogiques tes resuttats de 
J. Danietou gardent teur importance et actuatite. Evidemment, it est important 
de prendre en consideration Fensembte ainsi que te dćvetoppement de sa 
pensee. On ne peut en aucun cas citer seuiement des designations peu precises

327 (1967) 598-608; in: .Sacramenfnm mundi, H, Freiburg 1968,978-983; dad^o-
ckrisdanismc, in: Lncyc/opacdia Dnivcrsoiis, t. 9, Paris 1968, 552; 1.10, Paris 1985\ 697; 1.13, Paris 
1992^, 155.

Cf. dudco-ckrisdonismc. Rcckerckes kisiori^ues e; ;keoiogil;ac o/fcrfes en kommage nu Car- 
dinai Danicion, RSR 60 (1972) nr 1-2,5-323; J. Kabai,dadeockrysrianizm a chr^e^ci/ańFfwo, ZN UJ 
5 (1980) 23-41; C. Cotpe, D aj dcatsckc Wori „yedenc/trlsfen " and ikm enrsprcckcndc kiMorisckc 
5ackverkakc, in: Ciigui, dedicated to R.J. Zwi Werbiowsky, ed. S. Shaked et atii, Leiden 1987,50- 
68; G. Strecker, dnden ck risren mm, TRE XVII (1988) 310-325; idem, Lc (adeo-cArijaaalmte entre /a 
Synagogae et i'Lgiisc, in: Ort/todoatte et keresie dans 1'Lgiisc anctenne. Perspecftves noa^edes, 
Geneve -  Lousanne 1993,3-20; S. C. Mimouni; Poar ane dc/iniiion noapci/c da ;adćo-ckriMianisme 
ancien, NTS 38 (1992) 161-186; A. Struś, Cristinni di originc giadaica; an'esperien/a scpoka? Datt 
arckciogici ed apccrt)i, in: Pra giadaismo e crisdancsimo. gantran  -  Giadeockrisaani, a cura di 
A. Struś, Roma 1995,87-115; G. Stemberger, dadenc/trtsten, RAC XIX (1998) 228-245; W. Myszor, 
/adeoc/irześci/aństuY) -  zagadnienie de/Inic/i zródei, in: dadeockrzcści/ańskie eientenfy w iiteratarze 
patrystyczne; = SACh 13 (1998) 10-20; E. Stanuia, 7ndecc/!rześci/nnskie elementy w iiteratarze 
patrystyczne;, ibidem, 7-10; S. Strękowski, Liierninrn ;adeocitrześci/ańsica. A*ryteriam ckronoiogii 
i gatanków iiterackic/t, ibidem, 21-35; T. Skibiński, dadeocitrześci/nnskie tec/tniki egzegetyczne na 
przykiadzie „Lista Barnaky", ibidem, 42-49; N. Widok, Jgnacy z Andockii -  pisarz ;adeockrześci- 
;ański, ibidem 50-59. L'essai ie pius detailie de 1'analyse des attitudes actueiies presentent: S.C. 
Mimouni, Le;adeo-ckristianisme ancien, Paris 1998,453-493; F. Manss, L /srael de Diea- Lssais sar 
ckristinnisme primia/, Jerusaiem 1996, 7-20; idem, Le ;ade'o-ckristianisn:e, memoire ca  prcpitetie?, 
Paris 2000; Le ;'adec-ckristianisme dans toas ses etats (Actes du cotloque de Jźrusalem 6-10 juiiiet 
1998), pubiies sous ia direct. S.C. Mimouni, en coitab. F.S. Jones, Paris 2001; S. Longosz, dadeo- 
c/!rześc;;anie (Bik/iogra/ia), VoxP 21 (2001), t. 40-41, 645-654; idem, dadeockrześci/anie, in: Lek
sykon teologii/undamentalne;, red. M. Rusecki, Lubiin 2002; W. Chrostowski, EK VIII 214-217.
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puisśes a )a 77teo/ogie du judeo-cArMUantswe, comme le font certains parmi ses 
critiques. Presentons ia definition la pius representative exprimee par notre 
auteur:

„Reste une derniere perspective qui n'exciut pas ies autres, mais ies deborde. EHe 
consiste & appeter judćo-christianisme un christianisme dont ]es structures theo- 
iogiques, iiturgiques, ascetiques sont empruntees au juif a 1'interieur duquei est 
apparu ]e christianisme. En ce sens ii y a eu des judśo-chretiens qui rejetaient ies 
observances. C'est ce critere que j'ai adoptć dans ma r/tćo/og/e du yMdćo-cArisfM- 
HMme et c'est ceiui que je deveioppe ici"\

En profitant de cette occasion, ił faut refuter deux types de reproches faits a 
notre auteur par ses adversaires. Premierement, ii n'est pas vrai que J. Danie- 
iou definit te judeo-christianisme exciusivement par tes categories de la pensee. 
Ensuite, ii est evident que sa definition n'est pas theoiogique mais elie fut crśee 
sur ia base du critere cuiturei, ainsi eiie engiobe tous ies courants ou ies formes 
du judeo-christianisme et dans ce sens eiie est ia pius operatoire pour toutes ies 
recherches. C'est justement sa definition -  projet qui permet d'etudier ie judeo- 
christianisme dans tous ses etats.

2. La conception de ia theoiogie judeo-chretienne eiaborśe par J. Danieiou 
possede une vaieur particuiiere. Le but primordiai de ses travaux fut de prou- 
ver i'existence d'une formę de ia theoiogie chretienne, premiere du point de 
vue historique et encore peu connue, qui s'exprima dans ies categories de ia 
pensee du judaisme tardif et en tant que teiie exprima ia spćcificite de ia 
mentaiite semitique. Notre auteur opposa ia theoiogie judeo-chretienne ainsi 
comprise a ia theoiogie chretienne uiterieure qui se servit de concepts emprun- 
tes A ia phiiosophie grecque:

„La thćoiogie chretienne utiiisera & partir des Apoiogistes ies Instruments intei- 
iectueis de ia phiiosophie grecque. Mais auparavant ii y a eu une premiśre theo
iogie de structure semitique. L'existence de cette theoiogie a ete generaiement 
jusqu'ici mćconnue. L'/7isto;re des Dogmes de Harnack, par exempie, ne iui fait 
aucune piace. Ii sembierait que, seion iui, ia thćoiogie soit nće de ia rencontre du 
message ćvangćiique et de ia phiiosophie grecque. Or ceci parait tout & fait 
contestabie. Nous pensons au contraire que ia theoiogie est aussi ancienne que 
ia reveiation et que dśs i'origine ceiie-ci a fait i'objet d'une reflexion et d'un 
approfondissement"'*.

J. Danieiou precisa ies criteres sur ia base desqueis fon peut identifier cette 
premiere thćoiogie chretienne. Leur verification a devoiie qu'iis ont piutót un 
caractere de postuiats qui exigent encore des etudes. Dans un premier temps,

t/ne yMion nouycde des ong/nes c/trćnennes; /e /Mdćo-cArHnonMłne, op. cit., p. 606. 
** 77]ćo/ogie du jMdeo-chrisfMnisłne, op. cit., p. 1.
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cela concerne le critere de l'orthodoxie appliquće a la theoiogie judeo-chre- 
tienne. 11 est surtout difficile d'admettre l'existence de la conscience historique 
de l'orthodoxie si clairement exprimee chez les premiers chretiens, meme en ce 
qui concerne la christologie. Ensuite, le moyen par lequel notre chercheur fit la 
synthese de ses fils thematiques particuliers impose d'importantes reserves 
methodologiques. La presentation de la problematique doctrinale du judeo- 
christianisme selon le modele des contenus des manuels traditionnels de dog- 
matique n'exprime pas du tout le pluralisme de la pensee judeo-chretienne, 
ainsi elle ne repond pas a la realite historique du christianisme primitif. Aussi 
les critiques le reprocherent-ils a notre auteur, a qui il faut donner raison, que 
dans la L/teo/ogte du fut creee une image trop uniforme de
cette theoiogie. 11 est pourtant necessaire d'accentuer que le reproche susdit 
n'aneantit pas l'oeuvre de J. Danielou car ses idees particulieres qui furent 
prouvees par des documents sources gardent toujours leur importance. De 
plus, il faut souligner le fait que la richesse des contenus doctrinaux de la 
theoiogie judeo-chretienne misę au jour par J. Danielou est pour le moment 
le premier et le plus vaste traite de cette problematique. Ainsi l'on put connai- 
tre si bien cette theoiogie et continuer les recherches sur sa specificite, natu- 
rellement en respectant strictement les rigueurs methodologiques. A la lumiere 
de la methode historico-critique et de 1'histoire de 1'idee il faudrait faire la 
distinction entre la theoiogie judeo-chretienne et la theoiogie du judeo-chris- 
tianisme.

3. La structure de ia theoiogie judeo-chretienne. La notion de « structure » 
qu'utilisait J. Danielou merite un commentaire special. H s'avere que ce terme 
apparait dans ses travaux dans deux sens differents: 1. il s'en sert pour deter- 
miner la structure methodologique, c'est-a-dire l'exegese et la speculation 
judeo-chretienne prises ensemble; 2. pourtant il utilise le plus souvent ce terme 
dans la juxtaposition de «structure semitique» -  ce qui doit exprimer le trait 
distinctif radical de la theoiogie judeo-chretienne par rapport a toutes les 
formes ulterieures de la theoiogie chretienne qui se basaient sur les structures 
de la pensee grecque ou latine^. La premiere des significations mentionnees est 
typique pour les Sciences formelles, et c'est dans ce sens que la methodologie 
generale des Sciences et ses disciplines detaillees utilisent le terme de «struc- 
ture». Le terme de «structure» au deuxieme sens apparait dans les Sciences 
humaines, et c'est dans cette signification que le structuralisme et 1'hermeneu-

Cf. r/tćo/ogte du judco-c/trtsnantsme, 101-129 (l'exegese judeo-chrźtienne), 130-164 
(]'apocaliptique judeo-chretienne); 1'ensemble est defini par J. Danielou comme „structure gene
rale". ibidem, 164, et passim. C'est deja au debut de l'oeuvre citee que nous trouvons une dźcla- 
ration de principes: „nous constatons, malgrś ta diversite des courants, )'existence d'une mentalitć 
commune. It y a donc eu une premiere theoiogie chrśtienne d'expression juive, sśmitique. C'est 
l'ćtude de cette theoiogie qui est proprement notre objet", ibidem, p. 20.
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tique se servent de cette notion^. Les explications terminologiques demontrent 
que 1'application de la notion de structure a la theologie judeo-chretienne 
devoile ses principes methodologiques, elle peut egalement se rapporter au 
caractere semitique de cette theologie.

J. Danielou caracterisa la theologie judeo-chretienne d'une maniere abre- 
gee seulement dans le premier aspect, tandis qu'il omit completement le deu- 
xieme. Nos analyses de ses resultats ont demontre que J. Danielou en parlant 
du caractere semitique de la theologie judeo-chretienne ne se fonda que sur sa 
propre conviction quant au caractere non -  hellenise des principales valeurs 
religieuses et intellectuelles de la culture du judaisme tardif en Palestine. Bień 
que 1'etat actuel des connaissances nous en donnę une image plus differenciee, 
il nous permet, en principe, de defendre 1'opinion citee ci-dessus?. Mais nous ne 
nous contentons pourtant pas de la constatation generale du caractere semi- 
tique de la theologie judeo-chretienne. Dans notre travail nous avons essaye de 
prouver que la structure methodo!ogique de cette theolpgie -  les principes de 
l'hermeneutique et de la speculation -  est conditionnee et ne peut etre 
comprise proprement qu'a la base de la pensee sćmitique et non grecque. 
Dans ce but nous avons elabore notre propre methode en nous appuyant sur 
des ouvrages accessibles traitant les structures de la pensee semitique et 
grecque^. La methode synchronique des etudes ainsi construite se montra 
fructueuse. Elle nous a permis de prouver qu'il existe un hen interieur profond 
entre la structure methodologique et la structure semitique dans la theologie 
judeo-chretienne. Par suitę des analyses de sources et des analyses theoretiques 
effectućes Pon a reconstruit le systeme epistemologique et methodologique de 
la theologie du judeo-chretienne. La presentation tres synthetique et par 
necessite schematique des principes et des methodes de cette theologie est 
inclue dans deux points suivants.

4. L'hermeneutique judeo-chretienne prouve la continuite des methodes 
avec la pensee juive. Cela se rapporte dans la meme mesure a 1'interpretation 
du texte de la Bibie et a l'interpretation de 1'histoire du salut. Toutefois, le 
^pecy/icMW chretien repose sur la nouveaute du contenu venant de la foi en ce

6 Cf. R. Boudon , A <yaci jcrz /a aozZoa Je jZracZare?, Paris 1968; P. Ricoeur, Le cca^Zif Je.s 
ZaZcrprcfaaoaj, Paris 1969, 31-63 (Structure et hermeneutique).

Cf. M. Henget, JaJearam aaJ  /ZcZZeaZjmaj. AaJZea za ZZ;rer Begcgaaag aater bcjoaJercr 
BertZcZ^ZcAzZgaagPaZajaaajbZj zarAfZrZc Jcj2.y/!j. v. CZtr.,Tiibingen 1973 ;̂ idem, 7aJea, GrZecZiea 
aaJ  Barbarca. AjpeLze Jer ZJeZZeaZsZeraag Jej /ajentam i Za rorcZtrZrJZcZier ZeZt, Stuttgart 1976.

" Cf. J. Barr, 77;e Semaaacj o / BZbZZcaZ Laagaage, Oxford 1961; Th. Boman, Daj Z:ebraZjcZ:e 
DeaLea Zm VergZeZcZ] mZr Jem grZecZa'jcZ:ea, Gottingen 1968 ;̂ C. Tresmontant, EjjaZ ja r Za peajee 
/tehraiiyae, Paris 1962 .̂ En ce qui concerne les relations rdciproques entre les religions, cultures et 
philosophies, nous avons beaucoup profitź des travaux de F.C. Copleston, ReZZgZoa aaJ PZtZZojop- 
Zty, London 1974; idem, PZaZcjopZaej aaJ CaZtarej, Oxford, 1980.
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que les propheties et les figures vetero-testamentaires se reałiserent en Christ. 
C'est ceia qui avait une importance decisive dans la constitution de 1'interpre- 
tation christologique de 1'Ancien Testament car pour les premiers chretiens les 
temps eschatologiques furent inaugures avec l'avenement de Jesus Christ.

Sur le terrain de 1'interpretation du texte de la Bibie, l'hermeneutique 
judeo-chretienne se sert du targum et du /mJras/ł dans lesquels se realisa 
1'actualisation du contenu de 1'Ancien Testament a la lumiere de la foi chre- 
tienne. En outre, le texte fut non seulement commente et traduit, mais egale- 
ment paraphrase et consciemment modifie, pour que son contenu reponde 
mieux a la nouvelle signification, reęue a la lumiere de l'evenement du 
Christ. Ce phenomene de l'hermeneutique judeo-chretienne ne peut etre 
convenablement compris qu'a la base des structures semitiques de la pensee. 
Nous touchons ici un lien specifique qui existe dans cette pensee entre la parole 
et l'evenement, entre la description linguistique et la realite vecue. La pensźe 
semitique et biblique accorde la primaute a 1'histoire, a un evenement concret, 
et toutes les tournures sont secondaires et ouvertes a de nouveaux evenements 
qui explicitent plus profondement les textes precedents. Une telle faęon d'in- 
terpreter le texte fut inconcevable dans la pensee statique grecque qui aspirait a 
une adequation stricte entre le langage et la realite car la naturę des choses une 
fois determinće resta immuable. Cette confrontation permet d'observer 
comment les methodes d'interpretation du texte dans l'hermeneutique ju
deo-chretienne dependent des structures semitiques de la pensće.

Pareillement, la provenance purement juive et le caractere semitique se 
manifestent dans 1'interpretation typologique de l'histoire du salut. Le carac
tere historique et symbolique de la typologie devoile le dynamisme et le 
realisme des categories semitiques de la pensee. Cette methode s'oppose a 
1'allegorie nee dans les cadres de la pensee grecque et exprimant sa specifi- 
cite. Une vraie difference entre elles demeure dans le modę de traitement de 
l'histoire. Le principe de la typologie est la conception lineaire du temps et de 
l'histoire dont le deroulement est riche en serie d'evenements significatifs. Par 
contrę, dans 1'allegorie, l'histoire n'existe pas car la pensee grecque n'attribuait 
aucun sens au processus historique. Ainsi, ce qui fut pour la Bibie et la typo
logie le plus important, c'est-a-dire la place des personnes et des evenements 
concrets dans l'histoire du salut, dans 1'allegorie prit formę des verites sur le 
cosmos et sur l'homme. La typologie joua deja un role considerable dans la 
theologie du Nouveau Testament, surtout dans 1'interpretation du caractere 
salvifique de la mort du Christ et dans 1'interpretation des sacrements du 
bapteme et de 1'eucharistie par la reference aux evenements de la Paque. Ce 
realisme historique et salvifique constitua ensuite le fondement de la catechese 
du debut du christianisme et de 1'inspiration d'une symbolique extremement 
riche, dont quelques exemples ont ete profondement analysćs dans ce travail. 
Dans la signification y presentee, la typologie est la premiere theologie chre-
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tienne de Fhistoire. En conclusion de cette breve caracteristique, ['on ne peut 
oubtier d'un Hen interieur qui existe entre l'hermeneutique de ta parole et 
l'hermeneutique de l'evenement dans la theologie judeo-chretienne, ce qui 
peut inspirer les recherches contemporaines d'une hermeneutique theolo- 
gique plus integrale.

5. La speculation judeo-chretienne puisa ses categories de la pensee a 
l'apocalyptique bien deve!oppee dans la periode intertestamentaire. Ce sont 
surtout 1'enseignement sur le cosmos sacre et 1'angelologie qui furent une 
source de reflexions originales des auteurs apocalyptiques chretiens. 11 est 
donc impossible de traiter ce probleme d'une maniere complete, l'on ne peut 
que presenter certains exemples d'avoir profite des idees apocalyptiques dans 
la theologie judeo-chretienne.

Les idees cosmologiques de l'apocalyptique se manifesterent profonde- 
ment dans la theologie judeo-chretienne. On peut parler d'un certain schema 
cosmique dans leque! fut inscrite la soteriologie judeo-chretienne. Un dramę 
du salut y presente comprend l'intervention de l'Envoye de Dieu dans 1'histoire 
humaine, la descente au sheol et 1'adoration glorieuse. Dans les conceptions 
analysees, nous avons pu observer comment la theologie chretienne naissant 
faisait de la foi au salut de Christ un objet de reflexions intellectuelles. En 
meme temps, la formę concrete des conceptions theologiques creees est un 
fruit d'inspirations apocalyptiques. C'est ainsi que fut fondee la doctrine du 
caractere cache de la descente du Fils de Dieu a travers les cieux sur la terre et 
de sa presentation sous la formę des anges car ce fut exige par les categories 
convenables de la pensee apocalyptique. 11 s'agit avant tout de garder entiere- 
ment le mystere de 1'lncarnation, meme devant les anges. Toutefois, la des
cente du Christ aux enfers fut liee avec 1'appel a la conversion et avec le 
bapteme comme des conditions indispensables au salut. Un element particu- 
lierement souligne de l'enseignement soteriologique fut l'adoration, presentee 
comme la remontee triomphale a travers les spheres celestes a la droite de Dieu 
ou aupres du Tróne de Dieu. Ces evenements du salut furent evidemment 
montres d'une faęon diverse, neanmoins ils portaient une marque des idees 
apocalyptiques. Une grandę richesse des contenus soteriologiques est aussi 
visible dans la symbolique judeo-chretienne de la croix.

La speculation judeo-chretienne obtint les resultats interessants en rappro- 
chant la christologie et la pneumatologie des categories empruntees a l'ange- 
lologie. En cas de christologie, nous avons presente des exemples d'attribuer au 
Christ les titres: 1'Ange glorieux, Michel, Gabriel. A cela s'ajoute 1'enseigne
ment que le Christ ou le Logos se presenta sous la formę des anges avant 
l'Incarnation ou apres la resurrection. Les exemples cites ne sont qu'une illus- 
tration partielle du role de 1'angelologie dans les reflexions christologiques car 
toute la christologie angelomorphique exige des etudes particulieres histori-
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ques et theologiques; la relation entre la pneumatologie et l'angelologie est 
pareille. En somme, nous pouvons seulement dire que les speculations theolo- 
giques judeo-chretiennes effectuees sur la base des catśgories empruntees a 
l'angelologie demontrent une particularite extreme des idees de la theologie 
primitive par rapport aux formes ulterieures de la speculation theologique. II 
faut ici souligner le fait que la comprehension correcte des conceptions men- 
tionnees n'est possible qu'en tenant compte de la specificite de la culture 
intellectuelle qui constitue leurs origines.

Le probleme de l'influence de l'apocalyptique sur la pensee chretienne 
primitive exige encore beaucoup d'etudes detaillees, surtout la question du 
caractere semitique de l'apocalyptique. J. Danielou en principe se prononęait 
en faveur de sa genealogie typiquement juive et il n'attribuait aux influences 
etrangeres que la signification secondaire et marginale. L'histoire de la discus- 
sion scientifique sur l'origine et le caractere de l'apocalyptique juive est assez 
longue et les dernieres annees ont apportś un progres important dans ce 
domaine. Les resultats de ces etudes nous autorisent a constater que le deve- 
loppement de l'apocalyptique se passait a l'interieur de la pensee religieuse 
d'Isral, l'eschatologie prophetique y ayant joue un grand role. Cependant le 
developpement de l'apocalyptique conduisit avec le temps a l'apparition de 
1'esoterisme et meme de l'heterodoxie au sein de la pensee juive et chretienne.

6. Les perspectives pour Pavenir. Avant tout, le judeo-christianisme et la 
theologie judeo-chretienne devraient trouver leur propre place dans l'histoire 
de 1'Eglise et dans l'histoire de la theologie chretienne. C'est un grand merite 
de J. Danielou qui rappela la culture religieuse judeo-chretienne oubliee a ces 
disciplines theologiques. La richesse et la diversite des reflexions hermeneuti- 
ques et speculatives dans la theologie judeo-chretienne sont la preuve d'une 
grandę vitalite de cette theologie primitive. Son developpement, de meme que 
le developpement de toute autre theologie, se realisa par les reponses aux 
questions que la raison posa a la foi. La formation et la resolution de ces 
questions s'effectuerent dans une convention intellectuelle determinee, et les 
reponses concretes resultent du fait d'avoir puise dans le discours theologique 
aux idees sur l'univers propres a cette epoque-la. Dans les conceptions de la 
theologie judeo-chretienne, parfois tellement differentes des conceptions 
contemporaines concernant ces questions, il faut avant tout remarquer les 
efforts de la foi cherchant la comprehension, /Mes guneres mte//ectMw. Les 
recherches actuelles sur cette pensee nous permettent de connaitre mieux les 
elements stables et changeantes de la theologie chretienne. Dans ce type 
d'analyses, nous avons besoin d'une hermeneutique convenable, de la capacitś 
de la lecture et de l'interpretation correctes de l'univers de la pensee, qui 
s'exprima dans ,a culture intellectuelle tout a fait differente par rapport a la 
nótre, a base des structures de la pensee semitique. II y a beaucoup de Sciences
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theologiques qui exigent ce type d'etudes, surtout les etudes bibliques, l'his- 
toire du dogme et l'hermeneutique theologique contemporaine.

U existe encore d'autres raisons, plus importantes, pour lesquelles il faut 
continuer des etudes sur ta problematique judeo-chretienne largement 
comprise. En cette matiere, J. Danielou formula un projet courageux:

„Le judeo-christianisme a-t-il un avenir? Paul a profondement vu que se dśgager 
de sa gangue juive etait ta condition pour que te christianisme rśatise son univer- 
satite. It serait autrement reste une secte juive. Mais ta question se pose & notre 
ćpoque inversement: te christianisme ayant maintenant acquis cette universatite, te 
probteme est precisement ta carence de son expression judaique, comme t'un des 
aspects de cette universatite. Ici encore ta diatectique de Paut apparait prophe- 
tique. Des tors que ta bonne nouvette a ete annoncće aux Nations, ta possibitite 
d'une branche judeo-chretienne de 1'Egtise se pose a nouveau"^.

De notre cóte, nous sommes convaincus que l'etude de la theologie judeo- 
chretienne peut inspirer le dialogue entre les Chretiens et les Juifs qui se 
deroule actuellement. Car a notre avis le judeo-christianisme c'est un pont 
rompu entre nous, surtout pour des motifs culturels et politiques, qui peut et 
devrait etre reconstruit. La tache ne fait que commencer.

TEOLOGIA JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKA:
AKTUALNOŚĆ KONCEPCJI J. DANIELOU I PRÓBA JEJ ROZWINIĘCIA 

(Streszczenie)

Przedmiotem analiz metodologicznych w tym artykule jest koncepcja teologii 
judeochrześcijatiskiej, której twórcą był J. Danielou. Ta pierwsza historycznie forma 
teologii chrześcijańskiej wykazuje głębokie zakorzenienie w kategoriach myśli póź
nego judaizmu, zwłaszcza gdy chodzi o recepcję żydowskich metod egzegetycznych 
i wyobrażeń apokałiptyki. Autor nie poprzestaje na tym ogólnym, już znanym, opisie 
metodologii stosowanej w teotogii judeochrześcijańskiej, ale podejmuje próbę po
wiązania jej fundamentalnych założeń z semickimi strukturami myśti. Dopiero wtedy 
uzyskujemy głębsze rozumienie oryginalnego charakteru i radykalnej odrębności tej 
pierwotnej teologii w porównaniu z wszystkimi późniejszymi formami teotogii 
chrześcijańskiej. Stąd poznanie fazy semickiej chrześcijaństwa wraz z bogactwem 
jego teotogii natęży uznać za pitne zadanie do realizacji, zwłaszcza w historii Koś
cioła, historii dogmatu i współczesnej hermeneutyce teotogicznej. Płynące stąd in
spiracje mogłyby również wnieść nowe jakości do toczącego się dialogu chrześcijań- 
sko-żydowskiego.

in: Encyc/opaeć&a op. cit., p. 155.




