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CONNAISSANCE DU JUDATSME 
ET SPIRITUALITE SPIRITAINE*

par Roger Le D6aut, cssp.

La publication du Commentaire sur S. Jean et la th6se 
r6cente du P. Cahill sur les sources de la spiritualite du P. Li- 
bermann justifient, semble-t-il, la presence de considerations 
plus g6nerales, dans ce fascicule des Cahiers Spiritains, sur 
I'importance du judaisme : pour comprendre le christianisme 
d'abord et, plus concretement, notre vocation particuliere 
dans une congregation fondee par un juif.

Libermann etait juif et Test toujours reste. Cette formule 
pourra choquer. Mais elle reprend textuellement ce que les 
« Notes pour une correcte presentation des Juifs et du judaisme 
dans la predication et la catechdse de I’Eglise catholique» 
disent de Jesus lui-m§meL Et nous voile deja dans le guepierl 
Le sujet des relations Judaisme-Eglise souldve toujours des 
reactions passionnees. Mais on ne peut I'esquiver; il reste 
essentiel pour le chretien. Nous sommes ici devant un mystere 
de I'histoire du salut, et Paul lui-mSme, h court d'explications, 
se refugie dans une louange de la Sagesse insondable de Dieu 
{Rom 11, 33).

Je voudrais seulement proposer ici des elements de re- 
I  flexion et quelques pistes de recherche sur ce que doit repre

senter pour nous le judaisme. Apr6s quelques considerations 
plus generales, nous releverons certains aspects qui doivent 
nous interesser plus particulierement en tant que chretiens et 
spiritains.

* Ces pages reprennent en substance quelques reflexions developpees e 
Rome lors d'une rencontre avec des etudlants de Chevilly (le 28 oct. 1984), 
e I'occasion de la beatification du P. Brottier. Recrites e Jerusalem (mars 
1986), elles sont plus que jamais d'actuaiite.

’ Rome 24 juin 1985. Cf. Doc. cath. 1985, n. 1900, 733-738. Ce texte 
important pourra completer I'esquisse proposee ici.
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A . Comment LE JUDAISMS SE dEfinit

Les documents du Saint-Si6ge, dans la ligne de la Declara
tion Nostra Aetate de Vatican II (1965), r6p6tent que la condi
tion essentielle du dialogue est de connaTtre «les traits essen
tials (par lesquels) les juifs se d6finissent eux-memes dans leur 
r6alit6 religieuse vecue» (Cf. Doc. Cath. 1985, 733).

1) C'est avant tout la fameuse trinit6: un Dieu, un peuple, 
une terre. Un peuple formant un tout d'Abraham k la venue du 
Messie, ayant gard6 durant toute son histoire une fid6lit6 
acharn^e au Dieu unique et un lien avec la terre promise aux 
descendants d'Abraham (Gen 15, 18). Les chr6tiens, avec 
I'Apocalypse, voient au terme de I'histoire une Jerusalem cS- 
leste; les juifs pensent a la J6rusalem terrestre, demeure de 
Dieu (de la Shekinah = Pr6sence). Malgr6 toutes les difficult6s, 
ces conceptions religieuses fondamentales ne peuvent etre 
ignor6es pour des raisons historiques ou politiques.

La formation d'un type nouveau de judalsme (dit «rabbini- 
que»), aprds la destruction du Temple en 70, ne doit pas faire 
oublier que ce dernier continue I'lsrael de cette Bible qui nous 
est commune. Cette solidarite fait qu'un juif le reste toujours. 
Celui qui devient chr6tien reconnaTt simplement que la destin6e 
de son peuple s'est accomplie en J6sus de Nazareth, Messie 
d'Israel. Les juifs disent volontiers qu'ils n'ont pas besoin du 
christianisme pour se definir; ce dernier, en revanche, a besoin 
du judaTsme pour exister et se comprendre.

2) Les juifs considerent leur mission comme celle d'une 
fidSlitS tota\e i  la Torah (malheureusement traduit par Loi), par 
une vie qui «sanctifie le Nom», en se conformant  ̂ toutes les 
volont6s du Seigneur. «Sanctification du Nom» est m§me I'ex- 
pression traditionnelle qui designs le martyre et la premiere 
demands du Pater se retrouve dans les plus anciennes pridres 
juives. La presence de Dieu habits tout le cr66 et sacralise tou
tes les actions de la vie; la volonti divine interpelle partout et 
toujours le croyant. C'est dans cet esprit qu'il convient de 
comprendre I'importance qu'attachent les juifs religieux a la 
kashrut (regies concernant les aliments). Au lieu de sourire de 
cette fid6lit6 extreme, le chr6tien devrait en respecter les moti
vations profondes et se souvenir que le N.T. insists aussi sur 
I'observance des commandements (cf. 1 Jean 5, 2-3). Le
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P. Dubois rappelait recemment que «cette fid6lit6 d'Israel de- 
meure un module permanent et exigeant pour notre propre 
r6ponse  ̂ I'appel de Dieu»^.

On a trop souvent caricature la religion juive en oubliant 
que la piet6 traditionnelle se nourrit surtout de la Bible, une 
des sources essentielles de la pri^re chretienne. Beaucoup 
jugent le judaisme sur quelques perles tir6es de I'immense lit- 
t6rature rabbinique, surtout du Talmud (qui est un compte-ren- 
du de discussions acad6miques). C'est comme si Ton pr6sen- 
tait le christianisme a partir des seuls ouvrages de jadis sur la 
morale et le droit canon. On ignore aussi trop la mystique juive 
et des courants importants, comme le mouvement hassidi- 
que^.

3) Les juifs croient en la permanence de Velection. C'est 
un truisme. Mais le peuple chr6tien a et6 toujours port6  ̂
contester ce privilege, compris de fagon 6troite et exclusive, 
alors qu'il repr^sente la premiere 6tape dans I'initiative du 
salut universe! des hommes {Gen 12, 3). Israel garde sa place 
dans la maison du P6re (comme le fils ame dans la parabole de 
I'Enfant prodigue) et continue d jouer un r6le (mysterieux) dans 
I'histoire du salut. Dieu ne lui a jamais retire son amour ni reni6 
ses promesses (relire Rom 9-11). Jean-Paul II a rappel6 cette 
r6alit6 permanente du peuple juif, devant des repr6sentants de 
la communaut6 juive  ̂ Mayence (17 nov. 1980), en utilisant 
une formule d'une grande port6e th6ologique: « . . .  le Peuple 
de Dieu de I'Ancienne Alliance, qui n'a jamais revoquee» 
(cf. Doc. cath. 1985, 733).

Ce peuple reste 6iu («Dites plutot en ballottagei^, r6pli- 
quait le juif Tristan Bernard!). Et c'est en lui que nous le som- 
mes, par J6sus (Rom 11, 16-18). Si un grand nombre ne I'a 

t  pas reconnu comme le Christ-Messie, «leur faux pas h procure 
le salut aux pafens» (v. 11). La mission hors d'Israel est pre
sentee dans le N.T. comme provoqu6e par le refus des juifs 
(Actes 13, 46), ou Paul reconnaTt un element du plan divin.

4) Le judaisme est la seule religion qui se pr^sente com
me porteuse d'une Revelation destin6e e tous les hommes (et *

* Etudes, f6vrier 1986, 237.
5 Cf. les ouvrages de A. Heschel. Sur les juifs hassidiques, II existe un 

ouvrage du juif alsacien A. Mendel, dans la Collection des «Vies quotidien- 
nes».
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le christianisme s'explique en relation avec cette mission)^. II 
est aussi essentiellement t6moin de la transcendance, comme 
de I'extraordinaire proximity de Dieu. La Bible en t^moigne, 
mais aussi la tradition juive dans son ensemble. La Shekinah 
n'abandonne jamais le peuple 6lu et, d'une certaine maniere, 
partage toutes ses 6preuves. II y a l i  comme une 6bauche de 
I'Incarnation; c’est la meme conception qui passe du niveau 
de I'image a celui de la r6alit6. Un chr6tien qui croit en la Provi
dence se sentira questionn6 dans sa foi par une tragedie com
me celle de I’Holocauste qui a marqu6 i  jamais tout le judais- 
me et dont on n’a pas encore fini de d6gager toutes les impli
cations th6ologiques. II est vrai que jusqu’ici la th6ologie chre- 
tienne du judaisme a et6 surtout n6gative.

Ces considerations nous introduisent d6j^ au point sui- 
vant.

B. Notre intYrYt  pour le judaTsme en ta n t  que chrYtienss

Une fois reconnue la permanence du judaTsme et son unit6 
au cours d'une histoire millenaire, il serait facile de dresser une 
longue liste de motifs pour lesquels la connaissance du judaTs
me est indispensable pour comprendre le christianisme dans 
ses origines, son d6veloppement, son contenu religieux. Voici 
seulement quelques perspectives.

1) Des rapports uniques existent entre les deux religions, 
«N6es au niveau m§me de leur propre identity» (Jean-Paul II, 6 
mars 1982), ayant en commun un patrimoine consid6rable 
{Nostra Aetate). II suffit de penser a tout ce que nous devons 
au judaTsme: la personne du Christ (sujet de la Loi, parce que 
n6 d'une femme juive: Gal 4, 4), la revelation de I'A.T., les 
Apdtres et les premiers disciples. L'Eglise s'insere dans un 
courant dont la source est en amont, bien haut, h la cr6ation 
(cf. le Credo). Le N.T. est en grande partie une interpretation 
de la vie et des paroles de J^sus de Nazareth, k la lumiere des

< «Lumi6re pour ^clairer les nations* (Luc 2,32). Mais, dans les homilies 
du 2 f^vrier, on commente peu la suite: «et gloire de ton peuple Israel*.

^«Avant d'etre de bons religieux, soyons de bons Chretiens* (Mgr Le 
Roy).



1 4 JUDAiSME ET SPIRITUALITY SPIRITAINE

annonces de I'A.T. qu'elles accomplissaient (cf. les multiples 
citations dans tous les livres du N.T.). Nous sommes non seu- 
lement «spirituellement somites» (Pie XI), mais plus pr6cis6- 
ment juifs. Car le christianisme est ne de ce type de judaisme 
du l®"̂ si^cle (palestinien et hellenistique) qui 6tait I'h6ritier d'une 
longue experience de Dieu et d'une histoire tourment6e. Re- 
monter e nos racines juives, c'est donner a notre foi resonan
ce et profondeur en la remettant en prise directe sur celle de 
I'Eglise primitive.

Les conceptions de la Bible juive sont devenues une part 
de notre theologie. L'histoire du peuple eiu depuis Abraham 
(« notre pere»: cf. Canon romain et un beau livre du P. Lecuyer 
qui porte ce titre) est notre prehistoire. L'usage liturgique de 
I’A.T. le montre. Le livre des Psaumes constitue la priere litur
gique par excellence. Tout cela nous le partageons encore 
avec le judaisme d'aujourd'hui. La premiere alliance porte la 
nouvelle, comma les Prophetes portent les Apotres sur leurs 
6paules, dans la fameuse rosace de Chartres. D'un autre c6t6, 
on a souvent montr6 la d6pendance de la liturgie chr6tienne 
par rapport  ̂ la liturgie Juive. En ce qui concerne I'election, 
nous sommes entr6s dans I'h6ritage d'Israel qui n'est pas pour 
autant d6poss6d6 {Rom 9, 4-5). L'existence meme du peuple 
juif continue § questionner notre foi. Nous sommes si proches 
que des frictions sont inevitables. K. Barth rappelait un jour, au 
Secretariat pour I'unite des chretiens, que si I’oecumenisme 
Chretien est une bonne chose, le probieme essential demeure 
de definir nos relations avec le judaisme sur lequel nous som
mes greffes {Rom 11,17).

2) L'Incarnation du Verbe est un fait qui s'inscrit dans le 
deroulement du temps. Croire en la realite de I'lncarnation, 

I  c'est immediatement evoquer un pays, un peuple et son h.is- 
toire, une famille humaine dans un cadre donne, e un moment 
precis. L'Homme-Dieu n'est pas un a6rolithe, comma le voulait 
la Gnose. Entrer dans l'histoire humaine signifiait que le Messie 
se joigne d une caravane dont la route 6tait d6j^ longue, dans 
un peuple qui avait sa vie religieuse et sociale, ses coutumes 
et ses traditions, ses modes de penser et de sentir, ses insti
tutions cultuelles, ses aspirations.

Le peuple juif a et§ le premier t6moin de I'lncarnation, 
directement engag6 dans cette aventure divine. Nous compre- 
nons sans difficult^ que beaucoup n'aient pu «croire*. Croire 
au salut annonc6 tant que sa realisation 6tait situ6e dans un
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lointain avenir eschatologique 6tait infiniment plus facile pour 
les juifs que d'admettre que ce «fils de charpentier» (Matt. 
13,55), avec telles caract6ristiques physiques, vetu et vivant 
comme I’un d'eux, 6tait le Messie des Prophdtes. Qui de nous 
peut dire comment il aurait r6agi au choc de la premiere ren
contre avec le myst^re de J6sus? II est plus ais6 de croire d 
rincarnation loin de la Palestine qu'§ Nazareth mgme ou le 
dilemme «Vrai, oui ou non?» confronte directement le Chre
tien.

J6sus n'a jamais reni6 son people. C'est meme § lui seule- 
ment qu'il s'est adress6 durant son ministdre, voulant, dans la 
ligne des prophetes, en faire le people saint de Dieu. Celui-ci 
finalement le repousse. C'est pourquoi J6sus est  ̂ la fois celui 
qui unit et s6pare juifs et chr^tiens. Mieux connaTtre le judais- 
me, c'est done aussi mieux comprendre la place de J6sus, 
pierre de scandale, d6chir6 parce qu'il est juif et que sa mis
sion ne peut s'accomplir sans provoquer aussi le rejet (cf. Luc 
2,34).

II est dommage que les jud6o-chr6tiens, lien vivant et 
charnel de I'Eglise avec le people de I'Alliance, aient si tdt dis- 
paru de I'histoire, vers le d6but du V® si^cle.

3) L'histoire des rapports entre christianisme et juda'fsme 
oblige aussi le chr6tien a r6flechir. Si nous ne sommes pas res- 
ponsables de tout ce que les juifs ont eu a souffrir des Chre
tiens, nous sommes solidaires de nos pr6decesseurs dans la 
foi. Nous avons connu tant de siecles d'affrontements plus ou 
moins violents, d'hostilite et agressivit6, de progroms et de 
conversions forc6es avec, en arriere-plan, une certaine cate
chise rudimentaire qui semblait suggerer que I'amour du 
Christ etait en proportion de la haine du juif. Quelques textes 
des Pires de I'Eglise sont aujourd'hui penibles h lire. M im e la 
liturgie (surtout certaines liturgies orientales) a indirectement 
contribue i  ce que J. Isaac a etudie dans son livre L'enseigne- 
ment du mSpris (cf. le «Pro perfidis Judaeis» du vendredi 
saint).

Le dialogue judeo-chretien, depuis le Concile, a provoque 
sur ce point des changements profonds: dans certains pays, 
livres liturgiques et textes scolaires ont ete revises de part et 
d'autre dans le sens d'une plus grande objectivite. On passe 
lentement de I'intoierance et du mepris au respect et a la 
reconnaissance de notre fraternite. Les deux religions sont si 
intimement unies que la verite de I'une semble postuler la
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fausset6 de I'autre. En particulier, une certaine th6ologie chr6- 
tienne de la substitution pure (Verus Israel, nouveau peuple de 
Dieu, nouvelle alliance) a contribu6 a faire consid6rer le peuple 
juif comme «th6ologiquement fini», puisqu'il 6tait seulement 
destin6 d preparer un accomplissement desormais r6alis6 en 
J6sus®. La v6rit6 du christianisme supposait le fin du judaisme. 
On aurait eu profit k approfondir le rapport entre figure et v6ri- 
t6/r6alit4 qui, dans ce cas, implique une continuite sous-jacen- 
te § une nouvelle creation. C'est un meme plan de Dieu qui se 
realise, la meme alliance salvifique entre Dieu et I'homme qui 
est renouvel6e de fagon d6finitive^. L'insistance sur I'opposi- 
tion et la discontinuity a suscity un antijudafsme (antagonisms 
religieux) que Ton peut diagnostiquer a la base de bien des 
manifestations d'antisymitisme. M§me des plaisanteries appa- 
remment anodines, explicables en partie par le contexts social 
et historique, sont I'expression d'une attitude qui ne peut §tre 
«chrytienne».

C. Notre intYrYt  pour le juda Isme en ta n t  que spirit aims

Nous aimons volontiers, dans la Congrygation, a rappeler 
les origines juives du P. Libermann. On gagnera toujours a 
approfondir ce point. Les suggestions groupyes sous les titres 
qui suivent sont seulement indicatives et devraient etre exami- 
nyes plus k fond.

1) Libermann est juif.
«Quand un juif devient chrytien, cela fait un chrytien de 

plus, pas un juif de moins». Cette ryflexion -  parfois malveil- 
lante -  est dans le fond parfaitement juste. Comment d'ailleurs

®Cf. le document d6jd cit6: «ll faut en tout cas se dSbarrasser de la 
conception traditionnelle du peuple puni, conserve comme argument vivant 
pour I'apolog^tique chr6tienne» (Doc. cath. ibid. 737). Apolog^tique qui est 
celle d'Augustin comme de Pascal.

’’ Le Christ instaure la nouvelle alliance, «ex Judaeis ac gentibus plebem 
vocans.. . novus populus Dei» (Lumen gentium, n. 9). Le P. Dubois (ibid. 
230) 6crit: «Nous avons 6t6 divis^s pendant 20 sidcles par une querelle de 
famine au sujet d'un Testament; nous commengons i  d^couvrir que nous 
sommes mystSrieusement r^unis par une querelle de famille au sujet d'un 
Testament qu'il s'agit d'annoncer au monde».
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nier sa race et sa tradition? Tout ce que nous pourrons savoir 
de I'heritage juif de Libermann nous aidera § recomposer sa 
personnalit6. D'abord  ̂ quel type de judaisme appartient-il?

Le judaisme alsacien se rattache ci la branche ashkenaze 
(litt. allemande), bien diff6rente des Sepharades (litt. espa- 
gnols) du bassin mediterran6en et du Proche-Orient. Ce grou- 
pe qui s'est forme du VI® au XI® si^cle dans la vall6e du Rhin 
s'est 6tendu  ̂ I'ouest jusqu'^ Paris et Troyes. De cette dernie- 
re ville provient le maTtre spiritual de tout le judaisme, Rashi 
(1040-1105), fameux pour ses commentaires sur la Bible et le 
Talmud que Libermann a certainement 6xud\^s. Cette branche 
du judaisme eut beaucoup h souffrir des «repr6sailles» chre- 
tiennes  ̂ l'6poque des croisades. Les ashkenazes ont aussi 
ensuite 6migr6 aux XV®/XVI® sidcles vers I'Europe de Test. On 
attribue h ce groupe une tendance au fondamentalisme et au 
rigorisme (contra lesquels r6agira le mouvement hassidique au 
XVIII® si6cle), un attachement tenace aux id6es et aux coutu- 
mes traditionnelles, avec un inter§t plus grand pour I'ex6gese 
biblique que pour les discussions juridiques. Les rabbins alsa- 
ciens ont subi a la fois I'influence de Rashi (qui avait aussi 6tu- 
di6  ̂ Mayence et Worms) et celle des 6coles rhenanes. Au 
XIX® si6cle, les juifs alsaciens etaient r6put6s pour leur doctri
ne stricte, et I'Alsace, apres 1844, fournissait des rabbins au 
reste de la France, a rAlg6rie et autres pays. II existait un «rite 
alsacien» (premiere Edition, Francfort 1725) qu'il serait certai- 
nement fructueux d'examiner pour mieux connaTtre la spirituali
ty du jeune Jacob Libermann. On peut d’ailleurs trouver ais6- 
ment aujourd'hui des livres de priere juifs, accompagn6s de 
traductions, qui feraient aussi I'affaire.

La vie juive traditionnelle est impregnee de pridre et du 
sentiment de la pr6sence de Dieu®. Pour le juif, il n'y a pas 
d'acte non religieux. En tete des prieres, il faut mentionner les 
Psaumes. Nul doute que Libermann les priait, en union avec 
tout son people, en s'identifiant aux anciens justes qui y ont 
formuiy leurs louanges, leurs d6tresses et leurs joies. N'est-ce 
pas encore la bonne mani^re de prier les psaumes, que la tra
dition chr6tienne place sur les levres du Christ? La piet6 de 
Libermann a 6t6 model6e et nourrie par les nombreuses pri6-

»«La famine est un petit temple et la table familiale en est I'autelK (Tal
mud).
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res quotidiennes en familie et dans la synagogue, le jour du 
shabbat. Ce jour-l^, comme aux grandes fetes (P§que, Kip- 
pour, Nouvel An) dont la liturgie propose tant de belles pridres 
inspir6es de la Bible et de I'enseignement traditionnel, sa per- 
sonnalit6 religieuse a 6t6 influencee de fagon ind6l6bile. Le Tal
mud lui-mgme, tout en formant I'esprit k la dialectique rabbini- 
que, fournissait un riche enseignement sur les rapports entre 
Israel et son Dieu, sur la manidre de rester constamment 
«branch6» sur la volonte divine. Dans cette initiation  ̂ la pridre 
et d I'union d Dieu, il faut souligner I'influence de son premier 
maTtre, son p6re, un rabbin r6put6 qu'il a toujours aim6 et 
v6n6r6.

On a eu trop tendance h d6pr6cier quelque peu cette pre
miere 6tape juive de la vie spirituelle de Libermann. Le P. Le- 
tourneur (dans ses Cahiers) parle parfois des vertus «d6je 
chr6tiennes» de Jacob Libermann, comme si le christianisme 
avait en cela quelque esp6ce de monopole (A. Chouraqui aime 
e parler de «la charite, dite chretienne»). II est sur qu'il a adhe
re «de tout son coeur et de toute son ame» e la religion de sa 
communaute. Les doutes de I'adolescence n'en furent que 
plus profonds et plus douloureux. Le shema' Israel (Deut 6, 4- 
5), recite plusieurs fois par jour, est aussi le premier comman- 
dement de Jesus {Marc 12, 29-30). Le jeune Jacob a ete mar
que par des traits typiques de la piete juive: sens de la tran- 
cendance divine, de la dependance absolue de I'homme, humi- 
lite et abandon k Dieu. «Dieu c'est tout; I'homme c'est rien»: 
il a vecu cette doctrine avant d'en apprendre la formula plus 
tard a Saint-Sulpice.

Et I'influence du milieu social? Elle a souvent ete decrite 
dans les biographies plus ou moins romancees de Libermann. 
Dans quelle mesure son caractdre et sa personnalite ont-ils ete 

I influences par son origins juive, par ses annees d'enfance et 
de jeunesse? Quelle fut la place de sa mdre? Verifie-t-il cette 
phrase d'un auteur juif, souvent repetee par les juifs eux- 
mSmes: «0n peut sortir le juif du ghetto, mais non sortir le 
ghetto du juif»? Aux specialistes de Libermann de repondre. 
Peut-etre faut-il aussi rappeler qu'il y eut en Alsace, dans la 
premiere moitie du XIX® siecle, une s6rie de conversions fa- 
meuses de juifs: celle de David Drach (1791-1865) et celles 
des freres Ratisbonne, Theodore (1802-1884) et Alphonse 
(1812-1884), qui fonderent la Congregation de N.D. de Sion. 
Quelles furent les causes sociales et historiques qui aiddrent 
ce mouvement en Alsace?
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2) Libermann est un juif convert!'.
Nous avons peine k concevoir le traumatisme que repre- 

sentait jadis pour un juif son passage k I'Eglise. C'^tait tout 
bonnement passer k I'ennemi. La Ntt6rature traditionnelle est 
pleine d'animosit6 contre Edom (= Rome = chr6tiente) qui 
n’avait cess6 de persecuter Israel au cours de son histoire. 
Embrasser la croix (symbols des pers6cuteurs) apr6s avoir 
appris a la hair, quel retournement®! Au bonheur de rencontrer 
le Christ («Je n'entre jamais dans une 6glise sans avoir I'im- 
pression de retrouver la maison», disait J. J. Bernard, juif 
converti) se m§le un sentiment de d6chirement multiple, par 
rapport k sa famille, sa tradition et son histoire. Une telle 
experience pourrait en partie expliquer que Libermann ait tant 
insiste sur le renoncement, I'ascese, le sacrifice et les vertus 
austdres, elements etrangers k la spiritualite juive.

Une conversion est un aboutissement, mais surtout le de
but d'une recherche. Elle implique un choix si fondamental que 
touts la vie en est radicalises. Comme Paul, Libermann oublie 
le passe {Phil. 3,13), se donnant totalement au Christ qui 
devient sa vie {Gal. 2,20). Les convertis sont souvent absolus, 
exigeants. Les juifs, en particulier, eprouvent une certains de
ception devant les imperfections qu’ils trouvent dans I'Eglise. 
Souvent ils ont a souffrir de I'Eglise et de leurs nouveaux frd- 
res Chretiens. Cela peut-etre encore davantage de nos jours, 
oCi ils ont pleinement conscience qu'ils n'ont rien a renier de 
leur judaisme. La situation de la communaute judeo-chretienne 
le montre bien. Les convertis assument entierement leur iden- 
tite juive et voient leur «conversion» plutot comme I'accom- 
plissement naturel de leur foi anterieure

Au XIX“ siede, le converti avait tendance k rompre plus 
ou moins ses attaches juives, a minimiser la valeur de son 
pass6 en refoulant connaissances et experiences qui s'y ratta- 
chaient; bref, k d6couvrir une religion radicalement nouvelle. 
Cela s'explique par la th6ologie des rapports entre judaisme et

® En 1960, on a failli avoir une crise minist6rielle en Israel parce que, sur 
un timbre, apparaissait la croix d'une eglise de Nazareth.

10 Dans certains cas, c'est la rencontre du Christ, juif, qui leur fait d§cou- 
vrir leur judaisme. Cf. Rina Geftman, Guetteurs d'aurore, Paris Cerf 1985. Ce 
livre est une Smouvante initiation e rexp6rience des convertis juifs.



2 0 JUDAlSME ET SPIRITUALITY SPIRITAINE

christianisme avant Vatican II. On ne connaissait pas I'ouvertu- 
re d aujourd hui ou I Eglisa a adopts une apolog^tiqua moins 
triomphaliste et moins simpliste k I’endroit du judaisme. A 
c6t6 des documents officials du Saint-Si§ge et des Conf6ren- 
ces 6piscopales, on peut mentionner, comma example de ce 
regard nouveau sur le judaisme, le document discut§ k Venise 
par le «Comit6 de liaison judaisme-catholicisme» sur le t^moi- 
gnsge commun, excluant toute forme de pros6lytisme  ̂
regard desjuifs (cf. Doc. cath. 1977, n. 1719, 421). Au sidcle 
dernier, les Ratisbonne fondaient une congregation «pour la 
conversion des Juifs». Aujourd'hui, Jean-Paul II va prier dans la 
synagogue de Rome.

Libermann parle relativement peu de son passe et ne cite 
pas les sources juives qu'il connaissait bien. Une seule allusion 
au Targum (la paraphrase biblique en aram6en), au d6but de 
son Commentairel S il I avait ecrit de nos Jours, il I'aurait de 
m6moire sem6 de paralieies de la tradition juive. Mais de son 
temps on ne I'aurait pas compris. II s'agit d'ailleurs d'une 
meditation qui s'exprime tout naturellement dans le langage et 
les formules apprises e Saint-Sulpice. Rendre en francais les 
conceptions religieuses assimiiees en hebreu et en yiddisch 
representait aussi une entreprise ardue pour quelqu'un qui ma- 
niait cette langue avec quelque difficulte. Peut-etre aurait-il 
repris bien des expressions de la spiritualite juive qu’il conti- 
nuait d aimer et de pratiquer, s'il avait utilise sa langue mater- 
nelle. Mais, e travers le Commentaire, on voit que Libermann, 
rnal e I'aise dans la speculation, excelle e recreer I'atmosphere 
d une scene evangeiique: il se sent «chez lui». D'un autre 
c6te, Libermann aurait pu avec competence mettre a profit 
son education juive pour une carriers apologetique comme cel
ls de Orach. II a prefere la mission, k I'avant-garde de I'Eglise 

I  qui I avait accueilli. Cette demarche est, comme dans le cas de 
Paul, lies e sa decouverte du Christ: une telle ouverture aux 
pafens est inconnue de la litterature rabbinique ou le proseiy- 
tisme est avant tout un phenomena d'attirance. II est significa- 
tif que la vocation de Jeremie comme «prophets des nations® 
(1,5) soit reduite, dans le Targum, k «verser sur les nations la 
coupe de malediction®.

Malgre les reticences de Libermann, il serait fructueux 
d'etudier dans ses lettres et dans les Notes et Documents tout 
ce qui a trait e ses rapports avec le judaisme. Les lettres k sa 
famille tout d abord. Mais aussi, par example, la correspon- 
dance avec M. Libmann (juif convert!), qui lui demandait
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conseil sur la fagon de se comporter en famille. Curieusement, 
des mots en yiddisch apparaissent dans ces lettres.

La spirituality v6cue de Libermann est une symbiose de la 
tradition religieuse juive et de la ryv6lation du Christ. II a eu, 
dans sa conversion, a faire I'exp^rience du passage de la pre
miere alliance  ̂ son accomplissement; alors que le chr^tien se 
situe de plain-pied dans le temps aprds JSsus-Christ. Formule 
qui paraTt une banale datation, mais qui est pleine de significa
tion pour I’histoire et la foi. On ne peut comprendre le christia- 
nisme sans connaTtre I'avanf et Vaprds J.-C. De meme, pour 
comprendre Libermann, il nous faudrait une plus grande fami
liarity avec la tradition juive dont il vient, pour reconstituer en 
particulier ces yiyments dont il a peu pariy.

Le dernier mot sera une invitation y lire quelques-uns des 
textes qui ont nourri la premiyre ytape de sa vie et qui peuvent 
ydairer un versant obscur de sa personnality Mais pour 
comprendre une autre religion, il faut I'aborder avec sympa- 
thie. Dans le cas du judafsme, ytant donny la «quality® de nos 
rapports passys et les pryjugys accumuiys, cela est plus diffi
cile. Mais c'est un moyen de mieux connaTtre Libermann et h la 
fois de mieux comprendre la nature de I'Eglise elle-meme dont 
I'histoire commence avec le «qahal» (assembiye) d'Israel.

Roger Le Dyaut, cssp.

"  Comme A. Cohen, Le Talmud (Payot); Montefiore C. G.-Loewe H., A 
Rabbinic Anthology (Paperback), New York 1974. Pourquoi pas le Targum 
du Pentateuque, dans la Collection Sources chritiennes ou I'article JudaJsme 
du Diet, de Spirituality (publi6 en volume s6par6 chez Beauchesne)? 1975.
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