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LECTURE LIBERMANIENNE DE L’EVANGILE :
Etude sur le «comme]\[taire de saint jean

En fouillant le fichier des auteurs a la bibliotheque de 
1 Institut Biblique Pontifical de Rome, j’ai eu la surprise d’y 
trouver le nom du Pere Libermann et I’indication que Ton 
pouvait trouver dans les rayons son «Commentaire de I’Evan- 
gile selon saint Jean*. En fait, c’est le R.P.I. de la Potterie, spe- 
cialiste de saint Jean, qui a introduit cet ouvrage parmi les 
noms illustres de I’exegese.

C’est du Commentaire de saint Jean que je voudrais vous 
entretenir, sans illusion sur ce genre de conference qui sert 
de gateaux sales pour introduire I’aperitif qui suit... Nean- 
moins, passer une heure par an en compagnie du Venerable 
Pere est un rite familial qui vaut par lui-meme. Mais nous 
pourrions egalement, modestement, viser un autre but.

Saint Francois de Sales disait; «II n’y a d’autre difference 
entre I’fivangile et la vie des saints qu’entre une musique 
notee et une musique chantee*. Or en lisant le Commentaire 
de saint Jean, je ne rencontre pas un homme qui ecrirait sur 
rfivangile, mais un homme qui temoigne sur la fa^on dont il 
comprend et vit I’Evangile. Et ce temoignage m’interesse dans 
la mesure ou il pent m'aider dans ma maniere d’aborder 
I’Evangile. Au Gabon, I’Evangile recouvre de plus en plus sa 
place primordiale: dans la catechese et les productions cate- 
chetiques locales, dans la liturgie et dans la reflexion des 
communautes de quartiers urbains ou de villages - «les pre- 
tres ne nous cachent plus I’fivangile*, disent certaines com
munautes. Ainsi, dans la pastorale, nous passons la moitie au 
moins de notre temps a transmettre les textes evangeliques, 
nous «faisons reflechir® sur I’Evangile. Mais nous-memes, 
comment lisons-nous I’fivangile? C’est une question que nous 
nous posons sans doute de temps k autre; nous demanderons 
simplement au Pere Libermann s’il a quelque lumiere ti nous 
apporter.

Apres un bref rappel sur I’oeuvre en general, nous releve- 
rons quelques caracteristiques de la lecture libermanienne 
des evangiles en function de son enracinement juif et de son 
experience ecclesiale.
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I. REMARQUES SUR LE COMMENTAIRE

Le texte se presente comme un commentaire spirituel qui 
suit I’evangile verset apres verset et s’acheve brusquement en 
Jn. 12,23. On connait les circonstances de sa composition. 
Seminariste de 38 ans retarde aux ordres par I’epilepsie, 
M. Libeimann travaillait dans I’estime generale a la formation 
des novices eudistes a Rennes. Or, quittant tout, le void ^ 
Rome en 1840, venu demander rien moins que le feu vert 
pour la fondation d’une association missionnaire en faveur 
des Noirs des Colonies. Les amis qui ont eu I’initiative de 
cette idee I’ont pratiquement lache, et notre acolyte loge seul 
dans une mansarde de la famille Patriarca. C’est la qu'il 
redige son Commentaire. Mais aussitot, il faut corriger la 
legende qui presente ce travail comme une oeuvre de jeu- 
nesse, ecrite d’un seul jet et sous le coup d’une illumination.

Avec une curieuse conception de la grace, un temoin de 
la vie du Pere Libermann deposait ainsi au Proces :

«// n’y avail chez lui ni travail, ni effort d'esprit, ni recher
che scientifique; il semblait que tout etait pure grdce».
C’est faux. Il y eut travail. Depuis les annees de Saint-Sul- 

pice, le Quatrieme fivangile etait son livre de chevet et il le 
commentait dans les «bandes» d’Issy. Et un temoin de son 
ministere aupres des novices de Rennes, Mgr Poirier affirme; 

«Je prenais, je I'avoue, un plaisir tout particulier a le 
consulter sur les passages difficiles de nos livres saints. Il 
avail beaucoup etudie les commentateurs catholiques... ».

(Cal J. B. Pitra, «Vie du Venerable Serviteur de 
Dieu Francois Marie Paul Libermann» Paris, 1913, 
pp. 206-207).

Cette affirmation semble tout a fait fondee a la lecture du 
Commentaire, meme si Dom Pitra la met en doute ... au nom 
d’une certaine image qu’il veut presenter du Serviteur de 
Dieu.

Contrairement aussi a une certaine legende, le Pere 
Libermann tenait beaucoup a cette oeuvre. Selon le P. Le 
Deaut CSSp qui, sur le manuscrit, a pu constater les differen
ces d’ecriture, il semble que le Venerable Pere ait retravaille 
cette oeuvre pratiquement toute sa vie, dans la mesure de ses 
forces et de ses possibilites de temps. Il est regrettable que
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nous n’ayons pas encore de cet ouvrage une edition critique; 
d’autant plus regrettable que les editeurs de la Congregation 
ont pris au mot leur fondateur qui s’estimait un «pauvre 
homme» et se sont permis des corrections malheureuses et, 
sans doute, la suppression de notes interessantes.

Ces precisions voulaient insister sur un fait: nous som- 
mes bien en face d’une pensee solide et murie. Mais un obsta
cle arrete le lecteur du XX® siecle: dans le Commentaire, il a 
peine a saisir la technique employee par I’auteur; I'interpreta- 
tion lui semble parfois fantaisiste, peu fondee sur le texte. 
Nous allons aborder ce probleme.

II. caract£ristiques de la lecture liberma-
NIENNE DE L’feVANGILE

La personne du Venerable Pere presente une telle unite 
qu’il est difficile d’en separer les differents aspects. Cepen- 
dant nous distinguerons provisoirement dans le lecteur de 
saint Jean ce qui parait lie a son enracinement juif et ce qui 
releve davantage de son experience ecclesiale.

A. L’enracinement julf

En 1827, le Chevalier Drach presente M. Libermann au 
Superieur de Saint-Sulpice. Le candidat, dit-il, sait parfaite- 
ment I’hebreu, mais il est moins fort en latin. Reponse du Sul- 
picien: «les cours de theologie se font en latin et non pas en 
hebreu»i. Ainsi encourage (?) dans les langues bibliques, 
I'ancien postulant au rabbinat n’oubliera cependant pas sa 
formation et il en fera profiler d’autres, notamment par sa 
connaissance du milieu juif et sa technique du Commentaire.

1. Connaissance de la langue et du milieu

La premiere lecture que fit Jacob Libermann des evangi- 
les, ce fut dans une traduction hebraique; il faisait alors, a 
Metz, ses etudes rabbiniques. Le Commentaire de saint Jean *

* Cit6 par J. B. Pitra, op. cit, p. 37, et Notes et Documents I, pp. 66- 
67.
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n’oubliera pas le substrat semitique de I’evangile. Jamais 
d’erudition gratuite; mais la science apparaitra s’il s’agit 
d’aider a approfondir le sens du texte. Ici, c'est 1’explication 
d’un aramaisme sous-jacent a la grammaire du grec neotesta- 
mentaire; la c’est une etymologie qui, d’un mot, evoque le 
Second Isai'e:

«Caphamaum signifie ville de consolation parce que c’est 
dans cette ville que la consolation d’Israel a commence a 
paraitre avec eclat»
Sa connaissance des coutumes juives aide ^ camper une 

scene evangelique:
«C’etait un usage parmi les juifs, et une oeuvre de miseri- 

corde tres estimee parmi eux, de consoler ceux qui etaient en 
deuil pendant les sept jours qui suivaient la mort de leur 
parent. Cet usage existe encore parmi eux»^.
Ailleurs, ce sont les rites de la Fete des Tabernacles qui 

indiquent le sens profond de I’entree de Jesus a Jerusalem^. 
Ailleurs ce sont les categories de sacrifices de I’ancienne 
Alliance qui eclairent le sens du Pain de Vie 5. Le temoin de 
Rennes cite plus haut disait deja;

«Tous les soirs c'etait notre usage de ne parler que de 
I'Ecriture sainte. Chacun citait a son tour un texte et I'expli- 
quait de son mieux, d’apres les etudes qu'il avait fades. 
C’etait la que brillaient la science et la piete du P. Liber- 
mann. Sa grande connaissance de la langue hebraique, des 
traditions et des coutumes des Juifs le mettait en etat de 
nous donner des explications pleines d’interet»^.
Mais on ne saurait oublier ce que le Venerable Pere doit 

d’essentiel au monde juif: sa technique du Commentaire.

2. La tradition Midrashique

Ce qui peut paraitre a certains interpretation fantaisiste 
releve en fait d’une longue et solide tradition de I’exegese 
juive, dont beneficierent les Peres de I’Eglise, et qu’on appelle

2 Commentaire de saint Jean, 2™® ed. p. 67.
3 Ibid. p. 591.
^ Cf. ibid., p. 680.
5 Cf. ibid., pp. 268-270.
6 Cite par J. B. Pitra, op. cit., p. 206.
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le «Midrash». Un specialiste de la question, R. Bloch, le definit 
comme «une exegese qui, depassant le simple sens litteral, 
essaie de penetrer dans I’esprit de I’Ecriture, de scruter le 
texte plus profondement et d’en tirer des interpretations qui 
ne sont pas toujours obvies* * *. Le but de cette tradition etait 
doublement pratique: 1) edifier la communaute aujourd'hui 
en penetrant le sens de I’histoire et des personnages bibliques 
(midrash «aggadah»), 2) adapter a la communaute les lois et 
les coutumes (midrash «halakah»). C’etait la le role de tout 
Scribe «tirant de son tresor du vieux et du neuf» (Mt. 13,52), 
depuis le grand scribe Esdras qui, dit la Bible, «avait applique 
son coeur a scruter^ la Loi de Dieu» (Esd. 7,10). Sans le vouloir 
sans doute, le commentateur de saint Jean se definit lui- 
meme en fonction de cette tradition midrashique:

«// faut savoir qu'il y avail deux manieres de mMiter et de 
connattre la loi. La premiere, celle des prophetes et des vrais 
docteurs, comme etait Esdras et autres. Ils purifiaient leur 
coeur de tout amour-propre et de toute recherche humaine 
(...) et demandaient sans cesse d Dieu de les ins- 
truire (...). De cette maniere, ils avaient beaucoup de faci- 
lite a etudier saintement la loi (...) et a en comprendre le 
sens cache »®.
A cette description qui evoque I’authentique tradition 

midrashique s’oppose une attitude deviationiste, «celle des 
docteurs des demiers temps et des pharisiens, maniere pure- 
ment humaine»®. Ceux-la, «ils scrutaient des Ecritures, ils 
pesaient et examinaient chaque mot, chaque lettre, afin d’en 
extraire quelque subtilite*.

Bref, la vraie tradition midrashique que connait le Vene
rable Pere cherche a atteindre, au-del^ du texte, un Dieu 
vivant, en relation avec nous aujourd'hui. Et, en raison meme 
de cette volonte de rejoindre un aujourd’hui concret, ces

t * Scruter* : en hebreu «darash», verbe dont vient le substantif 
« midrash*.

* Commentaire de saint Jean, pp. 209-210; c’est nous qui souli- 
gnons la demiere expression parce qu’elle renvoie d I’exacte defini
tion du «midrash*.

’ Commentaire de saint Jean, p. 211; ibid, pour la seconde citation 
de ce paragraphe.
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commentaires ont quelque chose de caduc, de limite. Mais 
voyons par quelles techniques se traduit cette methode.

3. Quelques techniques midrashiques

1. Visant I’aujourd’hui de la communaute, le commenta- 
teur se garde habituellement de donner une interpretation 
definitive. Il juxtapose plutot plusieurs opinions, comme le 
fait le Talmud dans lequel certains voient un taillis impenetra
ble, alors qu’il s’agit de laisser la pensee ouverte et en mar- 
che. De meme, le Commentaire de saint Jean propose parfois 
plusieurs explications possibles d'un meme verset suivant le 
point de vue auquel le lecteur peut se placer: aspect linguisti- 
que, historique, contexte du recit ou experience pastorale
d’aujourd’huiio.

2. Chercher un Dieu vivant, guidant son peuple 
aujourd’hui, amene le commentateur a considerer I’Bcriture 
comme un tout, parce que la Revelation est une et unique. 
Ainsi, il rapprochera des textes qui, pour nous, n’ont pas de 
rapport; ou bien il cherchera dans un verset un resume de 
I’histoire du salut. Relevons un exemple de ce type chez le 
Pere Libermann. La piscine oii fut gueri le paralytique com- 
porte cinq portiques:

«Les cinq portiques representent les cinq revelations diffe- 
rentes qui composaient I’ancienne loi, et qu'on etait oblige 
d'observer pour se sauver: 1° celle d’Adam, que les Juifs 
appellent de Noe; 2° celle d’Abraham; 3° celle de Mo'ise; 4° 
les explications de la loi revelee aux prophetes; 5° la tradi
tion orale, qui est une veritable revelation non ecrite^^. Par 
ces cinq portiques ou moyens d’entrer dans la voie du 
salut il y en avait tres peu qui se sauvaient, parce
qu’il y en avait tres peu qui observaient ces revelations»
On pourrait relever d’autres allegories. Methodes surpre- 

nantes pour nous! Et cependant, par d’autres moyens. * *

>0 Par exemple, la double interpretation de «Credidi» en Jn. 11,27, 
Commentaire, pp. 612-614.

* 1 La loi orale (« Torah she be’al peh»), selon la tradition juive a 
ete remise a Moise au Sinai en meme temps que la loi ecrite. Sur 
cette question, voir A. Paul, Cahier «Evangile» n° 14, «Intertestament«, 
Paris, 1975.

*2 Commentaire, pp. 172-173.
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n’essayons-nous pas, nous aussi, de rendre I’unite de I’histoire 
du salut? Ecoutons le Pere H. von Balthasar:

«Les anciens contemplateurs de I’Ecriture possedaient jus- 
tement I’art de decouvrir dans les details la figure de 
I'ensemble et de I’en faire jaillir (...). Cela suppose que 
I'idee d’ensemble est spirituelle et non litteraire ou philologi- 
que, que I'on effectue dans I’obeissance de foi le pas decisif 
qui mene de la lettre a I’esprit, de la figure terrestre a la 
figure de resurrection (...), le Christ lui-meme, universalise 
dans I'Esprit, et tel qu'il apparait dans lEcriture» 'J.
3. Pour faire de la Parole de Dieu un guide pratique, la 

tradition midrashique aime a typer les personnages en modeles 
simples. Le Nouveau Testament connait deja ce procede 
quand YEpitre aux Hebreux et la Premiere Epttre de Jean font 
respectivement d’Abel et de Cain les types du Juste martyrise 
et de ITmpie aux oeuvres mauvaises. Cette «technique des 
Masques®, le commentateur de saint Jean I’a employee pour 
montrer des types de vie chretienne: Nathanael est I’apotre 
qui sait depasser ses prejuges, s’ouvrir a I’autre et se laisser 
interpeller par les evenements. Nicodeme, celui qui a en 
mains tous les elements de la foi, mais qui s’enferme dans sa 
maniere de formuler les problemes. Marthe et Marie repre- 
sentent I’Action et la Contemplation. La premiere est tournee 
vers I’exterieur; mais la rencontre de I’autre I’amene a retrou- 
ver son amour interieur. La seconde, poussee par I’amour qui 
I’habite, doit reporter sur I’autre son trop-plein de charite.

4. La tradition midrashique entend deboucher sur un 
comportement pratique. Commentant Jn. 11,9, le Pere Liber- 
mann ecrit:

«Marcher ne veut rien dire autre chose que la conduite et 
I’action generale et particuliere de notre dme, qui se dirige 
vers un objet ou vers une fin. Or cet objet et cette fin doivent 
etre Dieu seul, en toutes et par toutes nos actions f t notre 
conduite »
Selon ce principe general, le commentateur se depense 

en conseils pastoraux divers et il rejoint la le sens profond de

*■’ H. U. von Balthasar,
1965, p. 465.

Commentaire, pp. 570-571.
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la ligne midrashique qu’on appelle la «halakah»*5, sans jamais 
tomber dans des prescriptions minutieuses et futiles.

On a insiste a dessein sur I’enracinement juif, trop peu 
souligne d’ordinaire du Commentaire de saint Jean. On pent 
penser que I’attirance du Pere Libermann pour saint Jean 
tient, pour une part, au fait suivant: saint Jean, le plus juif 
des evangelistes, utilise lui-meme les precedes que Ton vient 
de decrire avec, en particulier, ce sens de I’unite des Ecritu- 
res; et cela a tel point que maint verset johannique ressemble 
a un microcosme resumant en lui toutes les virtualites de la 
Revelation. Par sa formation, le juif converti avait acquis le 
doigte qui convenait exactement a la partition du quatrieme 
fivangile.

Plus profondement, pourquoi les orgues johanniques son- 
nent-elles si juste sous les doigts du Venerable Pere. C’est que 
le meme drame vibre au cceur de I’evangeliste et de son com- 
mentateur. Jem ecrit au moment ou les chretiens, comme 
I’aveugle-ne, sont exclus des synagogues. Et des lors, comme 
en «flash back», toute la vie de Jesus apparait k I’^vangeliste 
comme un long proces avec les Juifs autour d’un temoignage 
que ces derniers ont refuse, et, cela lui apparait maintenant 
certain, ce proces va se poursuivre jusqu’a la fin des temps 
entre les chretiens qui temoignent du Christ et le monde dans 
lequel ils vivent. Or, pour le converti qui verra mourir son 
pere dans le judaisme, le drame est bien celui-la. Quand il 
parle des pharisiens de I'Evangile, il ajoute souvent en sub
stance: «et c'est la meme chose aujourd’hui». D’ailleurs, 
lorsqu’il evoque les pharisiens, voit-il la Palestine du premier 
siecle, ou bien le monde dans lequel lui-meme a baigne? Mais, 
avec ce paragraphe, nous voici deja dans I’experience eccle- 
siale du Pere Libermann.

B. Une lecture en £glise

1. Le Pere Libermann ne cherche pas une interpretation 
originale de I’fivangile. Il le lit dans I’Eglise de son temps, avec 
la theologie de son temps: renier ceux qui precedent ainsi

15 On retrouve la tradition juive derrifere la formulation de la cita
tion precedente : « Marcher (hebreu : « halak ») ne veut rien dire autre 
chose que la conduite (h6breu: « halakah »)...».
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aujourd’hui, c'est refuser la methode du Venerable Pere et de 
tous ceux qui voient dans I’Evangile une Parole vivante. Selon 
son attrait personnel et la spiritualite contemporaine, le com- 
mentateur s’interesse beaucoup a la direction des ames, pri
ses individuellement et son attitude se fonde sur une contem
plation incessante du Bon Pasteur (Jn. 10):

«On voit bien souvent de ces pasteurs qui defendent la 
religion, mais avec une aigreur et une brusquerie qui n’ont 
pas d’exemple; ce sont bien souvent leurs propres passions 
qu’ils defendent. Qu’il est difficile d’etre pasteur! parce qu'il 
est difficile d’etre vide de soi-meme, et plein de Notre-Sei- 
gnaur, le Pasteur des pasteurs et des brebis.

... Un bon pasteur (...) surtout quand il s’agit d’une 
dme faible, prend toutes sortes de menagements, et souffre 
plutdt que de faire la moindre demarche par laquelle il ris- 
querait de perdre une dme»
Mais, en meme temps,, tout evenement evangelique donne 

au Venerable Pere I’occasion de contempler I’Eglise, soit en 
tant qu institution de salut prolongeant I’incarnation du 
Christ, soit comme mystere d’un type nouveau de relations 
entre les hommes. Les exemples seraient nombreux. Si le 
P. Libermann cherche a retrouver dans I'Evangile la theologie 
de son temps ce n’est pas pour reduire celui-la a celle-ci; c’est 
au contraire pour que cette theologie, souvent abstraite et 
peu engagee, regoive chair et sang du Christ vivant rencontre 
dans les scenes evangeliques. Chez le P. Libermann, on pent 
parler de « priorite maintenue au langage de I’Ecriture », selon 
I'expression du P. Sesboue qui ajoute: «... Denzinger ne 
constitue pas un objet de contemplation dans lequel la foi 
pourrait se reposer comme elle le fait dans I’ficriture »

2. S’il y a quelque originalite dans le Commentaire, elle 
vient de ce que, entre les yeux de I’auteur et la page d’evan- 
gile, il y a les lunettes de son experience pastorale, dans ses 
relations aux autres et a travers les peripeties de sa propre 
vie. Il y a tous ceux que le Venerable Pere a aides a sortir de 
I’asservissement de telle habitude: et voici le portrait du 
paralytique (Jn. 5). Il y a ceux qu’il voyait prets ^ suivre 
faction de I’Esprit et qui n’ont pas repondu au « Si quelqu’un

Commentaire, p. 494 ad Jn. 10,10.
B. Sesboue, «L’Evangile dans l’Eglise», Paris, 1975, p. 79.
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a soif» : ont-ils ete mal conseilles? etaient-ils pusillanimes? En 
tout cas, le lecteur de saint Jean tire les consequences:

«... le directeur a peur de compromettre son honneur 
de bon et sage directeur; il craint le reproche, s'il arrivait du 
mal; et le dirige, trop plein encore de son amour-propre, ne 
voudrait pas etre imparfait; il veut avoir la prudence. La 
prudence, il est bien dangereux de chercher a avoir cette 
vertu (...). La prudence n’est pas la vertu des commen- 
gants, il ne faut mime jamais leur en parler» *®.
Des Nicodeme, Marthe ou Marie, celui qui ne sait pas les 

reconnaitre dans les rencontres quotidiennes ne les trouvera 
pas non plus dans I’Evangile dont la lecture alors sera sans 
vie aucune.

3. A cause de ce lien avec la vie, la lecture de I’fivangile 
en figlise constitue pour le lecteur une menace et un ultima
tum : «Malheur k moi si je n’annonce pas I'fivangile» 
(1. Co. 9,16). Cela, le Venerable Pere le comprend encore a la 
lumiere de son experience personnelle: son passage du 
judaisme au christianisme. Alors en pleine crise, Jacob Liber- 
mann ecrivait en 1826 :

«Nous disons que Dieu avait choisi le peuple 
d’Israel (...). Qu’on m'explique done ce choix! Ne serait-il 
pas injuste de la part de Dieu de choisir un seul peu
ple (...) et de laisser croupir tous les autres dans I'igno- 
rance et l’idoldtrie?»
Maintenant, le convert! peut repondre il son ancienne 

interrogation : e’est par misericorde, pour se communiquer i 
tous les peuples que Dieu avait choisi Israel. Dieu voulait se 
communiquer par les Juifs. Le Sauveur «ne voulait pas enle- 
ver le pain des enfants pour le donner aux chiens, e’est-a-dire 
aux Gentils (...). Ceux-ci ne devaient recevoir le pain de la 
vie que de la main des enfants »20.

L’echec d’Israel devient une le9on pour ceux il qui est 
donn6e la connaissance de l'£vemgile:

oCes reflexions meritent de fixer I’attention des hommes 
choisis pour evangeliser, pour sanctifier les peuples. La sain-

1* Commentaire, pp. 330-331 ad Jn. 7,39.
Lettre du 7 janvier 1826, cite par Pitra, op. cit., p. 25. Cf. aussi 

N.D. 1, p. 53.
20 Commentaire, p. 692.
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tete se manifeste, se communique d eux sous forme de mise- 
ricorde, mais d’une misericorde immense pour eux et pour 
un grand nombre»^^.
L’fivangile va du don au don: Jacob Libermann a re?u 

gratuitement; Francois Libermann doit donner gratuitement, 
faute de quoi il repeterait dans sa chair I’echec du judaisme. 
Voila la seule problematique; vivre, c’est evangeliser; une 
telle perspective n'a cure de savoir si les paiens peuvent Stre 
sauves sans une annonce explicite de I'Evangile. II est bon ici 
de citer le P. de Lubac:

xL’indulgence relative qu'on professe a I'egard de I’infi- 
dele ne recouvre-t-elle pas une indulgence plus dangereuse 
a I'egard du chretien lui-meme, I’incitant en quelque sorte d 
se contenter, dans une securite trompeuse, d’un christia- 
nisme au rabais»^^.
4. « Lire I’fivangile et saint Paul dans un simple esprit de 

curiosite, ce serait prostituer des choses si saintes®, ecrit le 
Venerable Pere^J. On ne peut lire I'fivangile en observateur 
exterieur. Des que j’ouvre le livre des evangiles, je deviens un 
MOI face a un TOI qui m’interpelle. Voila pourquoi le Com- 
mentaire de saint Jean se toume si souvent en priere explicite. 
Comme la theologie, I'etude de I’fivangile « ne peut prosperer 
que sur le sol nourricier de la contemplation personnellea^-*.

Dans la mesure ou I’fivangile, comme texte, a une place 
centrale dans notre pastorale, la lecture que le Venerable 
Pere fait de saint Jean peut nous aider modestement a retrou- 
ver quelques axes importants.

L’enracinement juif du Commentaire de saint Jean nous 
interesse a plusieurs titres :

1) au niveau de la connaissance des coutumes et de la 
culture du monde juif, chacun trouve aujourd’hui des instru
ments utilisables, tels les ouvrages du Professeur J. Jeremias, 
pour ne citer que lui. Cette approche culturelle permet 
d’abord la lecture plus vivante d’un fivangile situe dans son 
cadre historique. Bien plus, cette approche est indispensable

Commentaire, p. 693.
22 H. de Lubac, «Le fondement theologique des missions», Paris, 

1946, p. 36.
23 Lettres Spirituelles, tome II, p. 185.
24 H. U. von Balthasar, « La Gloire et la Croix... », p. 470.
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pour le missionnaire affronte au probleme des relations entre 
coutumes et Evangiles et qui, des lors, ne peut eviter de se 
referer a I’attitude du Jesus des Evangiles face aux coutumes 
de son propre milieu; n’est-ce pas la un des enjeux fonda- 
mentaux du Sermon sur la Montagne?

2) au niveau de la «tradition midrashique», ce ne sont 
pas tellement les techniques qui doivent nous retenir mais les 
visees essentielles de la methode. En premier lieu, il s’agit 
d’une actualisation de I’Ecriture et c’est pourquoi, dans les 
commentaires midrashiques anciens, affleurent les allusions a 
I'histoire presente. Pour nous, missionnaires souvent etran- 
gers, il faut aller plus loin: acquerir les instruments d’analyse 
(sociologiques, economiques, etc....) qui permettent de 
mieux Her textes evangeliques et situations locales 
d’aujourd’hui. En deuxieme lieu, ceux qui s’adonnaient a cette 
methode avaient, nous I’avons dit, un sens aigu de I'unite de 
toute la Revelation biblique. A ce point de vue, le pasteur doit 
se faire une synthese qui unisse dans son esprit les textes de la 
revelation, tout en sachant, bien sur, que les richesses bibli- 
ques depassent tout essai de synthese. Mais, pour prendre 
une caricature, le missionnaire qui synthetiserait son discours 
apostolique sous I’antithese «ciel/enfer» ramenerait le mes
sage evangelique bien en dessous des religions ancestrales; 
celui qui cimenterait sa predication autour du couple 
«Alliance/Liberation)) risque de rejoindre davantage et la 
teneur de I’fivangile et les besoins de notre epoque. En der
nier lieu, soulignons que la tradition midrashique, dans ce 
qu’elle a de plus sain, est restee dans une veine populaire; 
nous devons prendre notamment au serieux sa maniere de 
typer les personnages bibliques pour en faire des modeles 
parlants de I’enseignement catechetique et homiletique.

La lecture en Eglise que fait de I’Evangile le P. Libermann 
peut egalement nous aider:

1) Plusieurs missionnaires, surtout anciens, ont peine a 
«digerer» les nouvelles orientations theologiques. Ce n’est 
pas en ressassant les formulations d’une formation passee 
qu’on parviendra a «faire le joint®, mais bien, a I’exemple du 
Venerable Pere, en confrontant la theologie de notre temps a 
une relecture incessante des textes evangeliques.

2) Convaincus avec saint Paul et le Venerable Pere que 
I’evangelisation est une necessite qui nous incombe, nous 
devons retrouver dans notre lecture et des visages que nous
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rencontrons chaque jour et notre propre experience; faute de 
quoi I’Evangile serait relegue au rayon des antiquites.

3) Nos communautes chretiennes ont souvent soif de 
priere; c’est pour nous un appel a ne pas dissocier, dans 
rfivangile, lecture, etude et priere. C’est pourquoi chacun 
saura retranscrire selon son temperament cette priere du 
Venerable Pere sur Jn. 6,61;

«0 Jesus, faites que mon esprit et mon coeur (...) 
soient toujours disposes d vous ecouter et d recevoir avec 
joie et avec amour toutes vos divines paroles, afin qu'elles 
soient la vie de mon dme».

(Commentaire, p. 285).

Libreville, le 2 fevrier 1977
Claude Tassin
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