
Cahiers Spiritains Cahiers Spiritains 

Volume 6 
Number 6 Mai-Août Article 6 

1978 

Un Regard en Arrière Un Regard en Arrière 

Frank Comerford 

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/cahiers-spiritains 

Recommended Citation Recommended Citation 
Comerford, F. (1978). Un Regard en Arrière. Cahiers Spiritains, 6 (6). Retrieved from https://dsc.duq.edu/
cahiers-spiritains/vol6/iss6/6 

This Article is brought to you for free and open access by the Spiritan Collection at Duquesne Scholarship 
Collection. It has been accepted for inclusion in Cahiers Spiritains by an authorized editor of Duquesne Scholarship 
Collection. 

https://dsc.duq.edu/cahiers-spiritains
https://dsc.duq.edu/cahiers-spiritains/vol6
https://dsc.duq.edu/cahiers-spiritains/vol6/iss6
https://dsc.duq.edu/cahiers-spiritains/vol6/iss6/6
https://dsc.duq.edu/cahiers-spiritains?utm_source=dsc.duq.edu%2Fcahiers-spiritains%2Fvol6%2Fiss6%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://dsc.duq.edu/cahiers-spiritains/vol6/iss6/6?utm_source=dsc.duq.edu%2Fcahiers-spiritains%2Fvol6%2Fiss6%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://dsc.duq.edu/cahiers-spiritains/vol6/iss6/6?utm_source=dsc.duq.edu%2Fcahiers-spiritains%2Fvol6%2Fiss6%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages


UN REGARD EN ARRIERE... 
(Bref apercu de I'histoire spiritaine 

en Afrique Orientale)

Les statistiques des deces sont impressionnantes. Je 
veux parler de celles qui ont trait S notre histoire spiritaine 
dans ce qu'on appelle encore parfois le «Continent Noir». A 
I'aube de I'ere missionnaire moderne, nous avons ete les pre
miers ^ etablir des tetes-de-pont sur la Cote d'Afrique, tant 
Occidentale qu'Orientale, et a penetrer a I'interieur du conti
nent lui-meme.

Un cordon littoral s'allongeant sur plus de 5.000 milles, 
sans limites vers I'interieur, voila ce qui fut confie aux fils de 
Libermann en 1842 quand le Saint-Siege erigea le Vicariat 
des Deux-Guinees, qui s'etendait du fleuve Senegal au fleuve 
Orange. Deux decennies plus tard, sur la Cote Orientale, la 
Prefecture de Zanzibar - 2.000 milles de cotes du Cap Garda- 
fui, en Somalie, au Cap Delgado, au Mozambique -, furent de 
meme assignees S ces premiers missionnaires des temps 
modernes.

Mais, en ce temps-la, quelles chances de survie y avait-il 
pour un Europeen avec un climat ou il se trouvait expose aux 
perils de la fievre jaune, de la dysenterie, de la bilieuse, du 
paludisme, de la bilharziose, du cholera, etc., dont les reme- 
des etaient pratiquement inconnus? Bien peu, certesi Les 
faits sont effrayants. 347 missionnaires spiritains moururent 
en Afrique entre 1 845 et 1900, k un Sge moyen de 34 ans et 
deux mois. Entre 1890 et 1910, les archives nous appren- 
nent que 114 missionnaires spiritains deced^rent avant 
d'avoir atteint I'age de 30 ans, et 81 autres avant celui de 35 
ans, ce qui signifie que 195 etaient disparus avant le moment 
ou un missionnaire d'aujourd'hui estimerait avoir tout juste 
commence sa tSche...

Ce serait dommage, alors que notre dre missionnaire 
s'achemine regulidrement vers son d^clin, avec le developpe- 
ment general des jeunes Eglises, ce serait vraiment dommage 
d'oublier le veritable heroisme et le total sacrifice de soi-
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meme qui marqudrent ces premieres decennies. Etre designe 
pour les missions d'Afrique, d I'epoque ou les fils de Liber- 
mann se chargerent des Deux-Guinees et de Zanzibar, equiva- 
lait ^ une sentence de mort, avec peut-etre un delai de quel- 
ques annees, et, aussi bien, a un exil permanent pour la plu- 
part.

Pour nous aujourd'hui, avec nos techniques et nos 
connaissances medicales, ignorees de nos anciens confreres, 
il est emouvant de circular en silence parmi les rang^es de 
croix du cimetiere de la mission ^ Bagamoyo, ou tant de jeu- 
nes Spiritains moururent dans leurs vingt ou trente ans, et ou 
les Peres Blancs, qui y arriverent en 1878 et y sejournerent 
pour organiser leur ravitaillement et leurs caravanes vers 
I'interieur, durent souvent s'y attarder plus longtemps, sinon 
pour toujours, avant de pouvoir commencer leurs travaux pro- 
jetes.

II est vrai que certains missionnaires, plus robustes, 
depasserent la moyenne normals. Ainsi le P. Etienne Baur 
qui, avec le P. Horner, inaugura la presence spiritaine S Zanzi
bar en 1863, puis fonda les premieres stations de I'interieur 
(Bagamoyo 1868, Monda 1877, Mandera 1881, Morogoro 
1882), atteignit I'ige incroyable de 50 annees de mission et 
deceda en 1913, Zanzibar, Id meme ou il avait debute. II 
etait fameux pour ses «medications® et etait comme une 
«pharmacie ambulante® avec ses plantes et autres drogues 
dont il experimentait les bons effets sur lui-m§me et sur les 
autres.

Le P. Le Roy, explorateur extraordinaire, historien-ne et 
auteur de «best-sellers» avant que ce titre publicitaire ait ete 
cree, passa 11 ans dans le vaste vicariat de Zanzibar avant 
d'etre nomme vicaire apostolique d'un autre vaste territoire, 
mais sur le cote occidentals, celui du Gabon, heritier des 
Deux-Guinees (1892-1896). II fut elu superieur de sa famille 
religieuse en 1896 et le resta jusqu'en 1926. II mourut en 
1938, reconnu comme «grand parmi les grands® par I'Eglise 
et par I'Etat.

Ce serait se vanter, si ce n'etait conforms d la realite, que 
de dire qu'il n'y a presque aucune mission cathplique dans 
I'immensite de I'Afrique Noire qui ne doive sa fondation, 
directement ou indirectement, d I'intrepidite et d I'initiative, d 
la foi et d I'hero'isme de tel ou tel des fils de ce vaillant petit 
juif converti que nous venerons sous le nom de Francois Marie 
Paul Libermann.



50 UN REGARD EN ARRIERE

A notre epoque de specialisation croissante - ou tant de 
gens insistent pour se consacrer d un petit coin d'un champ 
tr^s restraint il est sain de reporter notre regard sur la sou- 
plesse universelle et I'etonnante ingeniosite de ces hommes 
qui etaient litteralement «parati ad omnia», et qu'aucun dan
ger, aucune difficulte ne pouvait arreter. Ils vivaient la «self- 
reliance» avant qu'on en ait fait un des slogans d'aujourd'hui. 
Pr^s de chacune de leurs fondations apparaissaient planta
tions, jardins et ateliers prouvant ainsi, a la surprise de la 
communaut4 chretienne, la dignite du travail et I'utilit^ d'acti- 
vites manuelles de tous genres.

Le langage local n'avait pas de litterature: il fallait le 
transcrire et le classifier, ce qui n'etait pas facile. Ces hom
mes n'y manqu^rent pas. Ils devinrent linguistes par neces- 
site, notant d'une plume patiente les sons qu'ils entendaient. 
Grammaires et dictionnaires virent le jour, par suite de leur 
action perseverante, ainsi que bibles et catechismes.

Sans les Etudes monumentales d'hommes comme le 
P. Sacleux, dont le catechisme swahili n'a jamais ete sur- 
passe, la liturgie en langue vernaculaire, qui est aujourd'hui 
une realite en de nombreuses langues africaines, n'aurait 
guere ete possible.

Aussi cette simple note dans le journal de la mission 
Saint-Augustin de Nairobi d la date du 28 fevrier 1902, d 
I'occasion du transfert du P. Hemery Zanzibar, en dit plus 
long qu'un simple eloge: «Le P. Hemery a fonde la mission et 
I'a amenee cl un etat qui peut se comparer favorablement avec 
celui d'autres missions dans le vicariat. // a aussi codifie la lan
gue kikuyu et sa grammaire, et a traduit le catechisme en 
kikuyu ».

Beaucoup de ces hommes - les Le Roy, les Sacleux et 
d'autres de leurs distingues confreres du Congo ou de 
I'Angola... - professerent leurs etudes specialisees: ethnolo- 
gie, histoire naturelle, linguistique... dans diverses universi- 
tes d'Europe ou d'Amerique, quand leur etat de sante ou leur 
grand §ge les eut contraints d quitter leurs missions.

II faut se rappeler que, longtemps avant que les puissan
ces coloniales se soient souciees - souvent avec des mobiles 
peu desinteresses - de I'education du «primitif africain», les 
missionnaires se sont adonnes d cette «bonne oeuvre» aussi 
humanitaire dans ses dimensions que genereuse et apostoli- 
que dans son inspiration.
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Nous devons beaucoup ^ ces premiers missionnaires. A 
notre age du journalisme instantane, nous leur sommes parti- 
culierement redevables de leur fidelity i tenir le «journal® de 
leur mission. On y trouve mentionnes avec une fidelite surpre- 
nante les «trivia» et les «tremenda». II arrive souvent que ce 
qui apparaissait sans importance sur le moment, devient 
source d'interSt, d'amusement ou d'inspiration quand on le 
relit 50, 70 ou 100 ans plus tard.

Recemment j'ai eu I'occasion de feuilleter les journaux de 
la mission Saint-Augustin (fondee en 1899) et de celle de la 
Toussaint de Riara (1902) pour leur 75^"’® anniversaire. Les 
citations suivantes plairont i ceux qu'interesse la description 
ou I'histoire du Kenya en ces temps anciens.

St. Augustin, 26 juin 1900: «Nous apprenons que les lions 
continuent d causer des troubles le long de la voie ferree, en 
enlevant les coolies qui y travaillent. Une recompense de 
100 l.s. est promise ^ qui tuera le fameux lion qui sevit entre 
Kim et Kiu. C'est Id que Mr Ryan, le commissaire de police, a 
trouve la mort: le terrible carnivore n'a laisse aprds lui qu'une 
partie du corps de ce pauvre officier».

7 novembre 1900: «Le jardin continue d fournir des legu
mes en abondance, grdce aux fortes pluies. Les arbres appor- 
tes d'Europe commencent d prendre forme, ainsi que les 100 
plants de cafe de Bura». (Ceci est la premiere mention de la 
culture du cafe sur les Hauts-Plateaux du Kenya. St.-Augustin 
est le «home» du cafe du Kenya, tel que nous le connaissons 
aujourd'hui, la plus lucrative des exportations du pays quand 
les prix se maintiennent).

29 mai 1901: «Dans la soiree, visite de Kinyanjui, chef 
des Wakikuyu locaux. II est entre dans la chapelle et pretend 
avoir entendu Ngai (Dieu) I'appeler; «Kinyanjui! Kinyanjui!®. 
II m'a dit de consulter Ngai demain pour savoir ce qu'il atten- 
dait de lui. C'est un nouveau Samuel... avec cette difference 
notable qu'il a au moins 50 femmes toutes bien vivantesl®.

9 juin 1902: «Aujourd'hui grande reunion chez le Vice- 
Consul. Plusieurs Chefs locaux ont dtd convoques. Avec beau- 
coup de mal et sans obtenir beaucoup de conviction, le Vice- 
Consul s'est efforce de prouver que tout le pays kikuyu appar- 
tient au Gouvernement. II fait valoir que le sol est "common
wealth" et que les Africains en sont seulement les occupants. 
Ainsi, le Chef Kinyanjui n'aurait aucun droit de vendre un ter-
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rain non cultive: I'acquisition d'un tel terrain est I'affaire du 
Gouvernement seul. Le resultat sera que, dans quelques 
annees, les Kikuyu ne pourront faire paTtre leurs troupeaux 
qu'd I'interieur de leurs cases! tous les pdturages seront 
"commonwealth" ou meme Terres de la Couronne... ». II est 
evident que, dans cette affaire, les sympathies des mission- 
naires vont aux indigenes plutdt qu'aux colons. Ceux-ci 
«volent le terrain des Africains dans tout le pays kikuyu. Pau- 
vres gens, le pire est encore ^ venir». (On dirait que les Peres 
prevoyaient dej^ le terrible soulevement des Mau-Mau en 
1952.

Parfois, affaires et plaisir vont de pair dans la meme note. 
Avril 1905: «Nous avons envoye 3.500 cafeiers k Lady Dela- 
mere. Le P. Burke a descendu 95 perdrix le meme jour!». (Ce 
P. Burke devait mourir la meme annee et repose dans le cime- 
tiere de St.-Augustin. II fut le premier Spiritain iriandais ^ 
venir en Afrique Orientale. II figure sur une photographie his- 
torique montrant les Peres et les Freres plantant et soignant 
les premiers cafeiers).

29 juin 1909: «Les Protestants de diverses denomina
tions se sont reunis pour discuter de la construction d'un tem
ple commun. Le projet n'a pas ete accepte, mais il semble 
qu'ils se soient mis d'accord pour s'en tenir ^ deux sacre- 
ments: le Bapteme et la Cene».

5 novembre 1909: «Nous avons envoye des plants de 
cafe au P. Wurtz d Bathurst (Gamble) et nous esperons qu'ils 
reussiront aussi bien qu'ici».

Et les evenements se succedent, grands ou petits, depuis 
I'apparition de la comete de Halley jusqu'au proems du Frere 
Solanus pour avoir heurte un lampadaire avec son attelage de 
mules...

7 decembre 1913: «Messe pour le P. Etienne (Baur, cf, 
supra). Nombreuse assistance des Chretiens swahilis, qui 
venerent sa memoire».

Le journal contient aussi un bon nombre de references 
liturgiques. Tout n'a pas commence en ce domaine avec Vati
can II... Ainsi, k la mission de la Toussaint, en decembre 
1911, une commission est constituee en vue d'une traduction 
definitive des prieres en kikuyu. Durant la Semaine Sainte de 
1913, le P. Bugeau est en mesure de lire le recit de la Pas
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sion en cette langue. En mai 1921, premiere procession de la 
Fete-Dieu; un reposoir a ete dresse sous I'arbre-fetiche 
«mugomo», alors qu'auparavant le P. Bernhard avail failli 
recevoir un coup de lance pour en avoir coupe une branche. Et 
le P. Cayzac commente: «antiquum documentum novo cedat 
ritui». Le meme Pere inaugure la benediction des petits 
enfants a la fete des Saints Innocents... En rapportant cette 
ceremonie, le journal fait remarquer que «toute tradition est le 
resultat d'une innovations.

Dans les annees trente, le journal note prophetiquement: 
«Parmi les Kikuyu souffle un vent d'evolution qui frise la revo
lution. Toujours cette question des terres. On pretend que le 
gouvernement a du ceder devant la tenacite des Kikuyu et 
faire appel sans succes d la collaboration des protestants; il 
s'adresserait maintenant aux catholiques. Pas un mot de vrai 
l^-dedans! mais ces idees influencent I'esprit des Kikuyu et 
ont pour resultat la mefiance envers les missionnaires. Si I'on 
voit un Pere parler a un groupe de Chretiens, les autres les 
mettent en garde aussitot "Attention! il est en train de vous 
manoeuvrer pour prendre vos terres et les passer au gouverne
ment". Que faire, sinon attendre que ce vent de folie tombe 
de lui-meme?... ».

Concluons nos citations du journal en jetant un rapide 
regard sur les principaux evenements de notre histoire spiri- 
taine en Afrique Orientale.

En 1860, pour la premiere fois depuis I'expulsion des Por- 
tugais de Zanzibar en 1658, un prStre catholique, I'abbe 
Fava, mit le pied sur I'lle de la Girofle et de la Traite des 
esclaves. II etait envoye, avec deux autres pretres, six reli- 
gieuses et un medecin, par I'evSque de la Reunion, sous la 
juridiction duquel la nouvelle Prefecture resta jusqu'en 1882. 
Le P. Fava sut gagner les bonnes graces du Sultan, bien que 
Zanzibar fut alors sous la domination des Arabes musulmans. 
II ne pouvait etre question d'apostolat direct et on se contents 
d'ouvrir une ecole et un hopital.

Mais le P. Fava se rendit bientdt compte que, seule, une 
congregation missionnaire pouvait assurer la continuite de 
I'ceuvre commencee. II fit appel aux Peres du Saint-Esprit et 
c'est ainsi que, le 6 juin 1863, les Peres Antoine Horner et 
Etienne Baur, les deux premiers missionnaires spiritains de 
r Est-Africa in, arrivdrent d Zanzibar.

Pendant bien des annees, le zele des Peres se concentra 
seulement sur le marche aux esclaves, la ou s'eleve
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aujourd'hui la gracieuse eglise de I'U.M.C.A. C'est la qu'ils 
recrutaient les clients de leur ecole et de leur hopital, parmi 
les infortunes - de 50 a 60.000 par an que les esclavagis- 
tes ramenaient de la region des Grands Lacs. Selon leurs 
modestes ressources, ils rachetaient pour quelques sous les 
sujets dont personne ne voulait, et specialement les jeunes 
enfants. Pour eux, S partir de 1868, ils eleverent S Baga- 
moyo, sur le continent, tout un complexe de bStiments, ou 
garcons et filles recevaient une formation religieuse et profane 
et ^taient inities ^ des activites variees leur permettant de 
subvenir S leurs besoins presents et future. La mission etait 
comme une ruche bourdonnante et reussissait cette «auto- 
suffisance» dont on parle tant aujourd'hui.

Par ailleurs, Bagamoyo devint le point de depart de toutes 
les expeditions des explorateurs ou des missionnaires vers 
I'interieur. C'est de 1^ que partit Stanley a la recherche de 
Livingstone et c'est 1^ aussi que les restes mortels de celui-ci 
furent ramenes quelques annees plus tard, avant d'etre diri- 
ges vers Londres pour y recevoir une honorable sepulture. 
C'est 1^ aussi qu'en 1 878 les P^res Blancs mirent pour la pre
miere fois le pied sur le sol de I'Afrique Orientale; comme 
nous I'avons dit, plusieurs de leurs jeunes pionniers y dorment 
de leur dernier sommeil cote i c6te avec leurs predecesseurs 
spiritains.

Aujourd'hui, Bagamoyo est une mission-fantome et n'est 
plus que I'ombre de ce qu'elle fut. Subsistent I'eglise et la 
residence des Peres, avec un musee missionnaire. Nos 
confreres hollandais n'ont pas laisse deperir leur heritage.

L'avance spiritaine vers I'interieur ne tarda guere. La mis
sion de Monda, a plusieurs jours de marche du littoral, fut fon- 
dee en 1877. Puis ce furent Mandera (1881), Morogoro 
(1882), Tunungo (1884) et llonga (1885), toutes stations de 
I'actuel diocese de Morogoro, ou les confreres de notre Pro
vince de Hollande maintiennent encore I'historique presence 
spiritaine.

De Id, il n'y avait pas tellement loin pour atteindre Kilema 
(1890) et Kibosho (1892), les deux premidres d'un groupe de 
missions au pied du mont Kilimanjaro, ou une tribu entiere, 
celle des Chagga, devint catholique: leur salutation habituelle 
est encore: «Loue soit Jesus-Christ!». De Kilema, la route 
conduit a Bura (1892) et a Mombasa (1892) nos deux pre
mieres stations dans le diocese de Mombasa. C'est vers cette 
epoque que fut construite la voie ferree de I'Uganda Railway,
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et c'est par le chemin de fer que les premiers spiritains arrive- 
rent de Mombasa h Nairobi, pour y fonder Saint-Augustin et 
la Sainte-Famille. Riara fut la premiere fondation au pays 
kikuyu proprement dit, en 1902, et fut suivie de Mangu 
(1906) et de Kabaa (1912). L'espace nous manque pour 
nous attarder plus longtemps sur les multiples fondations qui 
suivirent ou sur les incidents pittoresques qui marquerent sou- 
vent leur developpement. Leur nom est «legion®, tant elles 
sont nombreusesl...

Apres ce bref coup d'oeil en arriere sur les grandes arteres 
de notre histoire spiritaine en Afrique Orientals, arr§tons-nous 
un peu et permettons-nous un moment de modeste et recon- 
naissante satisfaction, un moment de fierte sans besoin 
d'excuse, parce que nous pouvons vraiment nous glorifier de 
notre heritage.

Dans cet heritage, que nous ont laisse des geants de 
I'apostolat, nous pouvons puiser un courage renouvele pour 
fairs face a notre engagement missionnaire d'aujourd'hui. II 
nous sied d'etre modestes, mais pas pusillanimes. Notre 
engagement ne s'adresse § rien d'autre qu'i la Personne du 
Christ, qui a dit de lui-meme: «Je suis la Verite... C'est pour 
cela que je suis ne... pour rendre temoignage ^ la Verite®.

Ce temoignage sera aussi le notre, si nous rendons main- 
tenant un vibrant hommage a la Verite: c'est pour cela que 
nous sommes reunis par I'Esprit-Saint en cette Eglise ^ 
laquelle nous appartenons par la foi et le bapteme. Temoi
gnage i la verite de notre histoire spiritaine, avec ses tradi
tions de zele et de piete. Temoignage a la verite de notre 
action personnelle qui repudiera tout pessimisms: n'apparte- 
nons-nous pas, par definition, it I'Evangile de I'esperance? 
Temoignage cl la verite de ces jeunes Eglises que nous voyons 
croTtre autour de nous, sollicitant notre aide pour revetir les 
verites eternelles du vitement des cultures passageres. 
Temoignage d cette verite que «nous avons travaille et que 
d'autres ont beneficie de nos travaux®, avec non moins de 
generosity. Temoignage enfin qui ne saurait etre efficace que 
si nous sommes «veritatem facientes... in caritate non 
ficta... caritate Christi compulsi... ®.

D'apres un article du P. Frank Comer-
ford, CSSp. traduit et condense par le
P. Joseph Bouchaud, CSSp.
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