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Initiatives divines

Dans les relations de I'homme avec Dieu I'initiative
appartient n€cessairement ä Dieu : l'6lan de I'homme est

ddja un effet de I'attouchement divin. Nul ne ttient ä rnoi,

dii Jesus, d te Päre ne l'attire (1neN 6, +4). Et saint Paul
explique : Car c'est Dieu, Eti selon sa bimaeillance, opäre

en oous le oouloir et le faire (rHn. 2, ry).
Initiative divine que I'Alliance avec Abraham, dont le

prosternement devait servir de modöle ä tous les croyants.

lnitiative divine que la Liturgie mosaique dict6e sur le Sinai
et dont chaque d6tail pr6figure la Nouvelle Alliance. Initia-
tive divine gue la Parole mise dans la bouche des prophötes,

dont se nourriront les Liturgies synagogale et chr6tienne.

Initiative divine que chaque geste de J_6sus-Christ, destin6

ä se repercuter dans la Liturgie de I'Eglise jusqu'ä la fin
du monde.

Toutes les fois gu€, mü par la gräce, I'homme se met

ä la disposition de son Seigneur, Dieu lui intime un ordre,
et cet otdt" est toujours une action : non pas une formule
verbale, mais bien un d6placement du corps dans I'espace.

Ote tes sandales, dit Dieu ä Moise (t,. 3, ). LÖoe-toi, et

oa dans le pays que je te montrerai, ordonne Dieu ä Abraham
(cnN. rz, t). Prends une table et Ccris dessus, enjoint Dieu
ä J{rdmie (1fn. 30, z).Plus tard J6sus exigera de möme une

action : Suis-mof (nremH. 9, g); Vends ce que tu as (vrerrn.
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tg, zr); Va cftcz lcs tims (rvrenc z, rr); Descmds vite (y;vc

16, S) i Atpr, mseigncz m baptisattr (uemH - 28, ry); Faites

ceci en mhnoire ilc mui (ruc zz, tg).
Le souvenir ineffagable de ses rencontres avec Dieu

pousse l'homme par la suite ä reproduire -le 
geste qui lui

i ete dict6 ou inipir6 au moment m6morable.

Il le refait doni dans I'espoir de retrouver l'intimit6 de

ce moment; il I'enseigne ä d'autres; et c'est ainsi que les

gestes d'adoration, de i6rr6t"tt"e, d'offrande ou de soumission,

i"ittir du ccur d'un 6lu depuis Abraham, transmis de

generation en g6n6ration, sont parvenus jusqu'ä nous en

devenant des gestes liturgiques.
Regarder la Liturgie dans son fonctionnement, en tant

qu'hoÄmage ä Dieu, est correct encore que restrictif. Dans

ce cas <r geste liturgique l veut dire o geste d'homma$e r

et a liturgie du geste r, < hommage du geste r.

Mais-si, aveJsaint Benoit, on considöre la Liturgie selon

son origine, corlme ( Guvre de Dieu n, irruption divine dans

la vie 
-humaine et le geste liturgique comme l'61an de

I'homme sous I'emprise de Dieu, dös lors <Liturgie du $este I
veut dire : signe visible de I'Invisible Pr6sence

I

GESTES LITI'RGIQUTS
DE JESUS-CHRIST
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Comme tout homme, J6sus-Christ s'est exprim6 par le
geste tout autant que par la parole. Ayant choisi un peuple

ä un moment donn6 de I'histoire, Il en a adopt6 les usages,

les pratigus, la mimique, soit : les gestes. Les Evang6listes

en bnt indiqu6 quelques-uns sans les d6crire. En effet

comment d6crire un geste ? Essentiellement dvanescent,

parce que transitoire, le geste 6chappe aussi bien ä la
parole qu'ä I'art pictural. L'artiste saisit le geste au moment
oü il se fige en une attitude. Quant ä l'6crivain, renongant

ä I'analyse fastidieuse des points d'arröt successifs qui
composent la courbe du geste, il se contente de l'dvoquer
d'un mot, laissant au lecteur le soin de le reconstituer dans

son imagination. H6las ! Les övocations, forc6ment subjec-

tives, influencdes par le milieu ambiant de chacun, s'6cartent

beaucoup de ce que l'6crivain avait eu en vue. Des verbes

sensds 6voquer des actions aussi courantes que : manger'

dormir, saluer, prier, peuvent sugg6rer des gestes totalement
diffdrents.

Entre les gestes de J6sus-Christ et nous s'interposent non
seulement vingt siöcles de bouleversements sociaux, 9ui,
chaque fois, transforment les mcurs, mais aussi vingt siöcles

d'art chrdtien, qui ä chaque dpoque reprdsente le Christ
selon des canons contemporains. Sur les sarcophages des

premiers siöcles il a la gräce juv6nile d'Apollon; dans les

inosaiques byzantines la majest6 de I'empereur; dans les

fresquäs du Moyen Age la rdserve des moines et dans les

euvres de la Renaissance 1'exub6rance qui 6tait la note

liturgie.de
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rlotrritrnnte de l'6poque. D'oü, dans I'imagination de I'homme
rl'nrrjourd'hui, un accumulement de clichds parfaitement
nrbitrnires.

Itour retrouver les gestes authentiques de Jdsus-Christ,
rvec toute la signification qu'Il leur donnait, il faut, d'une
pnrt les replacer dans la tradition biblique et, d'autre part,
en recueillir les vestiges dans la tradition liturgique de
I'Eglise. La Liturgie entiöre se rdsume en effet dans cet
ordre du Christ aux Apötres : Faites ceci m mCmoire de moi
(r,uc zz, rg). Les gestes liturgiques essentiels sont, partant,
ceux que les Apötres ont faits en se rem6morant tout ce qu'ils
avaient vu faire ä leur Maitre.

Parmi les gestes du Christ dvoquds par l'Evangile il y en a
que le Seigneur accomplit en tant qu'homme, pour rendre
gloire ä son Pöre et donner I'exemple aux hommes I et
d'autres, qu'il accomplit en tant que Dieu, bouleversant les
lois de la nature, afin de frapper les hommes, les convertir
et leur donner la vie de Dieu. Les uns sont des gestes
d'humilit6, les autres des gestes de puissance. Les uns et
les autres sont des gestes liturgiques en ce sens que la
Liturgie est tout ä la fois cuvre de misdricorde divine envers
I'homme et cuvre de justice de I'homme envers Dieu.

Gestes d'humilitd

Jdsus-Christ inaugure son ministöre par un acte dmi-
nemment liturgique : Ie baptöme. cette fois, fait unique
dans sa vie, il n'en est pas le c6l6brant, car c'est ä JCan
qu'il demande de c6l6brer le rite selon I'usage dtabli. comme
le Baptiste se rdcuse en disant: C'est moi qui ai besoin d'6tre
baptisö par toi et tu me demandes le bapt6me? Jdsus insiste :

I aisse faire maintmant, il nous faut accomplir toute justice
(uerrn. 3, 14. r5).

Ainsi donc, Jdsus, le Saint et le Juste, comme dira saint
Pierre (ecr. 3, r4), accomplit-il la justice par un acte
liturgique. Il entre dans I'eau, tandis que Jean ex6cute les
gestes de sa fonction.

Quels sont ces gestes ? Aucun document dcrit ou pictural
ne les a conservds. Les 6vangdlistes s'en remettent ä l'exp6-
rience de leurs lecteurs, qui ont tous 6td baptis6s le p1,r.
souvent dans la riviöre la plus proche de leur ville naiale.
Quant aux artistes des siöcles suivants, obligds de choisir
un moment d'arröt dans l'action, ils ont stylis6 I'attitude qui
ä leur id6e rdsumait le mieux le sens de l'dvdnement. Dans
I'antiquit6 et au ddbut du Moyen Age ils se sont appliquds
ä rappeler que Jdsus s'6tait plongd dans I'eau, comme il allait
se plonger dans la mort pour en ressusciter. Mais comment
reprdsenter un homme qui a disparu ? Ils revötaient donc
Jdsus d'une robe sombre sur laquelle couraient de petites
vagues blanches (Ainsi ä sainte-Praxöde de Rome, dans
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l,abside). Ou bien ils donnent au Jourdain la forme d'une

montagne bleue, transparente, qui recouvre J6sus jusque

par-dessus la töte. J6sus est vötu. En effet, dans les pays

ähauds on n'h6site pas ä tremper ses vötements, car ils
söchent rapidement au soleil.

Avec 1ä temps les pr6occupations des artistes changent

de nature, elles iont d'ordre esth6tique plus que historique.

On ne repr{sente plus Jösus plong6 dans le Jourdain, mais

au moment oü il se tient sur la berge, et le ciel s'ouvre

au-dessus de lui. Jean-Baptiste placd un peu plus haut que

Jdsus verse de I'eau sur sa töte. Cette disposition, pour

esth6tique qu'elle soit, ne rend pas la tradition vivante, car

il est certain que le baptöme de Jean, comme celui des

premiers chr6tiäns,- exigeait l'immersion. Celle-ci est rest6e

är, usage dans l'Eglise byzantine pour le baptöme des

,rorrrr.uü-n6s. Voici quels sont alors les gestes du c6l6brant :

d'une main il soutient le petit corps' de I'autre il lui recouvre

le visage de fagon ä boucher les yeux, le nez, la bouche et

les oreilles. D'un geste rapide il le plonge dans I'eau, si bien

que pendant un instant I'enfant est litt6ralement noy6. Cela

d"t" un clin d'ail, mais cela suffit pour symboliser la mort
et la r6surrection. Le baptöme des adultes devait, ä l'origine,
comporter le möme geste symbolique de noyade, et _le 

röle

du baptiseur devait consister ä maintenir la tCte du baptis6

sous la surface, Sinon, de faire couler I'eau Sur sa töte.

L'immersion rituelle en tant que symbole de purification
spirituelle n'est pas exclusivement juive : I'Inde I'a toujours

pratiqu6e dans ses riviöres saintes, surtout dans le Gange.

Ur. joüe histoire de lä-bas nous renseigne en passant sur

le röle du baptiseur-

GESTES LTTURGTQUES DE 1üSUS-CHnrSr 17

Un jeune disciple - 
( chdla )r - ddsirait ardemment

goüter l'extase - 
( samadhi D - et se ddsolait de ne point

la connaitre. Son maitre - 
( le gourou ) - I'emmöne au

Gange oü tous les deux s'enfoncent jusqu'au cou. Alors le
maitre appuyant sa main sur la töte du disciple la tient
plongde dans I'eau. Tel est le rite habituel, mais cette fois le
maitre le prolonge tellement, que le disciple, suffoquant, se
redresse. o Ecoute, lui dit le gorrtorr, loisque tu ädsireras
samadhi plus ardemment que tu ne ddsirais I'air en 6tant
dans I'eau, alors seulement tu seras pröt ä connaitre samadhi
et tu la goüteras. r

De ce r6cit, trös significatif par ailleurs, retenons le
geste du gourou. N'est-ce pas celui du Baptiste ? Ne
pouvons-nous pas supposer qu'aux pdnitents accourus ä lui
il appuyait la main sur la töte, 6tant entrö dans I'eau avec
eux, pour s'assurer qu'ils ont 6td complötement immerg6s.
Ou bien, le rituel n'6tant pas rigide, le Baptiste prenait de
I'eau dans le creux de sa main et la faisait couler sur la töte
inclinde du baptisd ? Cela revenait au möme, l'essentiel dtant
que la töte soit lavde par I'eau lustralel.

A ddfaut d'immersion, c'est le geste de faire couler I'eau
sur la töte qui a passd dans la tradition romaine et dans celle
des Byzantins lorsqu'il s'agit du baptöme d'adultes z.

r. Les manuscrits ddcouverts dans le ddsert de Juda, en nous r6v6lant
I'existence de la cornmunautd de Qumram, spiritueilement trös proche de
Jean-Baptiste, n'apportent aucune pr6cision ä ce sujet, du mäins pour

"ytlll 
que jg puis en juger d'aprös le livre de G. vnnwrüs, Les manuicrits

du Dösert de-Juda, Paris, Desclde et Cle, 1953.

^e. Les Ethiopiens baptisent par immersion aussi bien les adultes que les
enfants. Quand il s'agit d'une femme, une autre femme est chargde de conf{rer
le b_a_pt€me.,LInique occasion oü une femme remplit une fon-ction d'Eglise.

une belle coutume 6thiopienne veut que leJ adultes r renouvellJnt ,

Liturgie 2
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Celui qui incline la töte montre par lä qu'il s'humilie et
reconnaissant la supdrioritd d'un autre, se soumet ä lui. D'oü
la rdaction de Jean : C'est moi qui ai besoin d'6tre baptisö par
toi (vmrH. 3, r4). Mais Jdsus est venu accomplir la justice
en s'abaissant : il courbe la töte devant le Baptiste. Et voici
que cet acte corporel d'humilitd transforme I'abaissement en
thdophanie. Au moment oü Jösus sortait de l'eau, dit saint
Marc, il oit les cieux s'ouorir et l'Esprit descendre sur lui
comme une colomäe (vrenc r, ro). Saint Luc ajoute un d6tail
auquel il faut s'arröter : Pendant qu'il priait, le ciel s'ouorit
(ruc 3, zr).

Jean assiste au miracle 6merveill6, mais point surpris, car
il avait 6t6 averti d'avance. Celui qui m'a mooyö bapt'iser,
dira-t-il ä quelques jours de lä, m'aoait dit : n Celui sur qui tu
oerras l'Esprit descendre et demeurer, ooilä celuiqui baptise dans
I'Esprit-Saint >. Et j'ai zsu et j'ai t&noignö que celui-lä est I'CIu
de Dieu (peN r, 33).

Peu de temps aprös on vient rapporter ä Jean que Jdsus
ä son tour baptise. Cependant, prdcise I'Evang6liste, Jösus ne
baptisait pas lui-mdme, mais ses disciples baptisaimt (1nm 4,2).
Quel 6tait le rituel du baptöme confdrö par ordre de J6sus ?

Sans doute le möme que celui de Jean. D'ailleurs il avait lieu
aussi dans le Jourdain. Jdsus n'invente pas un geste inddit;
il accomplit la justice en se soumettant ä un rite ötabli, mais,
de ce fait, il lui conföre une valeur nouvelle. En recevant
le baptöme, J6sus avait pröchd d'exemple; en confiant ä ses

chaque annde la gräce de leur bapt6me, le jour de l'6piphanie, en souvenir
du bapt€me de J6sus-Christ, en se plongeant dans une piscine, aprös une
nuit de priöres. Les orthodoxes de Russie et des Balkans cdldbraient aussi
* Le Jourdsil u par des immersions.
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disciples le soin de donner le baptöme ä d'autres, il les
prdpare ä leur mission future. Quand, par Ia suite, il leur
intimera I'ordre : Allez, baptisez toutes-les natioas (uerrn.
28, r9), les disciples referont les gestes qu'ils avaient faits
sous le regard du Maitre et le transmettront aux g6n6rations
futures. n courbe Ia töte, fier sicambre )) pourra dir. ,m jour
saint Remy ä clovis. Et toutes les fois qu'un bapti#, ä
I'exemple de Jdsus, courbe la töte en reöevant l'eau du
baptöme, il est adoptd par Dieu comme fils, pour devenir
( un autre Christ >.

Immddiatement aprös le baptöme se place le sdjour
dramatique dans le ddsert de Juda. Le Tentäteur demände
ä J6sus non point une parole, non pas une adhdsion int6-
rieure, mais un geste. Preuve, eue tout en ignorant I'identitd
du christ, mais frappd par la saintetd de sa vie, il sait que
seul un geste compromet et livre d6finitivement un homine
en son pouvoir. Ayant repouss6 Satan, Jösus, reo^tu de la
puissance de l'Esprit, s'en retourna m Gal:ilöe. Il se rendit ä
Nazareth oü il aoait ötö öleai, et selon sa coutume, il entra
dans la ytnagoguc le jour du Sabbat. Il se leva pour faire la
hcture (ruc 4, r4-ß).

Il se leva. voici encore un geste d'humilit6, exactement,
un geste de ddfdrence envers la Parole de Dieu. Cette parole,
entiörement orientde vers lui, et dont il dira un jour :

!'.est d9,moi que Moise et les Prophötes ont parlö (1neN i, +6),j6sus I'honore en se mettant n debout ,. C,est I'attitude
habituelle de respect, d'attention, de disponibilit€. c'est

t',.t,i4a,,t

.l

i
'-i-.;i

I / l , r r \'

I
I

il

I

,il
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rrirrsi quc se tenait Israöl au pied du Sinai quand Dieu lui
rlictrrit la Loi (rx. zo, zri 33, ro); c'est ainsi que se tenait
It: pctit reste des rescapds sur la place devant la porte des

I,llrrx quand Esdras, le scribe, ouvrit le Livre de la Loi au
tcrnps de Ndhdmie (NfnfutB 8, 5). C'est ainsi que jusqu'ä
rros jours, les Juifs se tiennent ä la synagogue et les chr6tiens
I l'6glise, chaque fois que la Parole est proclamde. Lä oü
on a encombrd l'6glise de bancs et de chaises, I'usage s'est
conserv6 de se lever au moins pour I'Evangile. Comment se

fait-il que tant de fidöles restent assis pendant le Pater ?

La priöre du Christ n'est-elle pas, par excellence, Parole de
Dieü ? ne se trouve-t-elle pas consign6e dans I'Evangile ?

La station debout est, d'une fagon göndrale, celle de
l'homme en priöre, aussi bien dans la tradition juive que dans
la tradition chrdtienne. Remarquons que le c61öbrant se tient
toujours debout. Qua,nd tu te mettras debout pour prier, dit
Jdsus dans l'Evangile de saint Marc (r r, z5). C'est donc que
lui-möme priait debout. Les Evang6listes ne le disent pas

explicitement, car ils ne disent jamais ce qui va de soi.
Or, pour eux, il va de soi que I'on prie debout les mains
lev6es. C'est I'usage. Tout le monde prie ainsi et J6sus prie
comme tout le monde.

Non pas que d'autres attitudes soient exclues de la
tradition juive. Tout au contraire, il y en a qui jaillissent
spontan6ment du creur, soit sous I'empire d'une vive 6mo-
tion, soit directement sous f impulsion divine. La Bible
parle souvent d'hommes ( prosternds > devant Dieu. Jösus

cESTES LITURcIQUES DE lfsus-cHnlsr 2t

se prosternait-il quand il allait seul dans la montagne potrr
passer la nuit en priöre (ruc 6, n)? Nul ne l'a surpris.
n voulait qu'on respectät sa solitude. Une seule fois il
emmena trois de ses disciples sur la Montagne, oü tdmoins

de sa priöre, ils le virent transfigur6 (rvrenc g, z-rc). Les

mömes disciples , quand l'heure fut venue pour Jdsus de passer

de ce monde au Päre (peN 13, I) furent invit6s au Jardin clcs

Oliviers ä prier avec lui. Eux, accabl6s de tristesse, all:ricnt
succomber au sommeil, mais non Sans avoir gatd6,, Sous lcttrs
paupiöres alourdies, I'image de leur Maitre en priöre. Ccttc
fois il ne priait plus debout. En disant qu'il priait ä gerutux

saint Luc (zz,4r) semble vouloir attdnuer I'effrayante r6alitö.

Saint Marc dit carr6ment : Il se jeta contre terre (t4, 35),
et saint Matthieu : Il se ieta sur sa face ("6, lg).

Comment le souvenir de cette priöre d'agonie n'aurait-il
pas poussd les chrdtiens ä se jeter sur leur face ä leur tour
äux heures de d6tresse personnelle et au jour oü ils comm6-

moraient sa mort ? L'adoration de la croix le Vendredi saint

ötait en usage depuis l'aube de -l'Eglise. Elle ötait d6jä

bien dtablie lors du voyage d'Eth6rie ä Jdrusalem au

tve siöcle 1.

***

Aussi peu portds que soient les Evangelistes ä ddcrire les

gestes de Jösus, ils ont, ä plusieurs reprises, not6 le mou-
vement de son regard. Ayant leaö les yeux et ooyant qu'une

grande foule tsenait ä lui, Jösus dit ä Philippe : u oü achöterons-

nous du pain? n (1neN 6, 5). Une autre fois, au Templc,

t. Peregrinatio Etheriae, eh. 36 et 37.

liturgie.de



22 LA LITURGIE DU GESTE

.l|sus ayant lcaö les yeux oit les riches qui mcttaient leur off'""*
dans le tronc. tt ölt aussi une pauore üeuüe (ruo zr, ,-r).
f,ever les yeux est-ce uniquement une forme de style ? Ne

sommes-nous pas autoris6s ä supposer que J6sus gardait

g6ndralement l.t yeux baiss6s ? 
-Pourquoi 

pas ? .Pj ,ltt
ärbriqrr.s recommandent au prötre de traverser I'Eglise

n ocrrlis demissis ,r, si la tradition monastique a toujours

recommand{ aux moines d'6viter la dissipation du regard,

ne serait-ce pas parce que le souvenir de J6sus recueilli est

rest6 vivant Parmi ses disciPles ?

euoi qrrft en soit, ä certains moments solennels, J6sus

a ostensiblement lev6 les yeux au ciel. Lors de la r6surrection

deLazare, note saint Iean (r r,4r ), Jösus leaa les yeux en haut

et dit : n Pöre, je te rends'gräce de ce que tu m'as exaucö- '
De möme aia derniöre Cön" : Jösus leaa lcs yeux au ciel

et dit : << Pöre, l'heure est tsenue 'r 
(;nnN ry, r)'A un moment

pareil, pas le moindre de ses gestes l.t- dt:iit dchapper aux

i.pOtr.r. Aussi bien, lorsque plus tard ils c6l6breront |e repas

sacr6 en souvenir de J6sus, le c6l6brant fera le möme geste'

Et ceci ä deux reprises : au d6but du canon, en disant :

" 1.. igitur, Clemätissime Pater D, et queltg.. instants p19t

tard Ä rappelant explicitement le geste fait par Jdsus ä la

Cöne, un *otttent de la cons6cration'

parmi les gestes liturgiq;-r; en a un qui doit nous ötre

particuliöremänt cher, 
-ptt"" qu'il a 2o(t 

express6meni

enseign6 par J6sus. Lui-möm" '''" pas- dü le faire, car il
."prä. i. rJpentir : c'est le gesG du publicain de la

GESTES LITURGIQUES DE 16SUS-Cnnrsr 23

parabole. Il se frappait la poitrine, dit Jdsus (ruc 18, r3).

C'est le geste par excellence du p6nitent, I'acte de contrition
le plus authentigu€, plus parlant qu'aucune formule.

***

Dans sa vie journaliöre J6sus se comporte comme tout le
monde, mangeant et buaant (wtlrttn. rr, 19) avec ses amis,

se mettant äebout pour lire I'Ecriture ä la synagogue'

observant les fötes selon le rituel 6tabli. N6anmoins il a [e
formalisme en horreur. Lä oü le geste rituel s'est substitud
ä la vigilance de l'äme, il prend plaisir ä passer outre sans

craindre de scandaliser ses adversaires. Combien de gudri-
sons n'a-t-il pas op6r6es le jour du sabbat ! Et comme il
profitait de I'occasion pour rappeler que le Sabbat est pour
-l'homme 

et non pas l'hornme pour le Sabbal (uenc z, 27).

Devant le formalisme, Jdsus doux et humble de ccur devient
implacable et fulmine des mal6dictions : Malheur ä aous

sc,ribes et pharisiens, lrypocrites,'insensös et aaeugles (uerru. 23,

13.16). Il y en a une page entiöre; on ne peut la lire sans

trembler.

iF**

Les gestes de Jdsus sont I'expression parfaite de son

attitude intdrieure. Jdsus veut qu'il en soit de möme pour
ses disciples. Lorsque au Cdnacle il s'est mis ä genoux devant

chacun des Apötres pour leur laver les pieds, s'6tant rassis,

il leur dit : << Comprenez-oous ce que je oous ai fait? Vous

m'appelez Seigneur et Mattre, et oous faites bien, car ie le
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suis. Si donc je oous ai laaö les pieds, moi, le Seigneur et le
Mattre, üous deoez aussi Oous laaer les pieds les uns aux autres,

car je üous ai donnö un exempla , (1neN 13, 12-r5).
Certes, I'exemple de Jdsus a une port6e gdn6rale et

symbolique : il montre combien il importe de soulager les

misöres physiques du prochain en se constituant le serviteur
d'autrui, mais le geste matdriel, bien que pratiquement
inutile depuis la g6ndralisation de la chaussure, est tellement
expressif, tellement pathdtieu€, que la Liturgie a tenu ä le
conserver. Jusqu'ä nos jours, le Jeudi saint, l'6vöque dans

sa cathddrale, le sup6rieur monastique dans la salle du
chapitre, se mettent ä genoux par terre pour laver les pieds

des moines ou des pauvres. Cette coutume devait ötre plus
g6ndrale dans I'antiquit6 chrdtienne et au Moyen Age, et

i"ttr doute le u Mandatum , avait-il lieu dans toutes les

6glises, car le fait est que le peuple anglais z donn6 au

Jeudi saint le nom de Maundy ThursdaY, du vieux mot
frangais : mand6, d6riv6 de < mandatum >.

Les Ethiopiens ont gardd un usage tant soit peu diff6rent.
Evöques et prötres lavant les pieds de tous les fidöles prdsents

ä 1'6glise.

Gestes de puissance

En faisant des miracles, Jdsus voulait ouvrir les yeux de

ses contemporains et les amener ä reconnaitre en Lui le
Messie. L'acte de foi qu'il leur demandait 6tait difficile,
infiniment plus difficile pour eux que pour nous aprös vingt
siöcles de christianisme. Nous avons des raisons de croire
appuydes sur des arguments historiques; nous avons les

Evangiles et saint Paul; nous avons le tdmoignage des

martlirs et l'enseignement des Docteurs de I'Eglise. Les

contemporains de J6sus voyaient d'abord en lui le fils de

Joseph (1reN 6,42). Cependant, habitu6s aux prodiges opdrds

par les Prophötes, ils €taient capables d'accepter le miracle
comme preuve d'une intervention divine. Jdsus fit donc des

miracles pour prouver sa divinitd. Et tandis qu'il gu6rissait

les membres malades, rendait la vue aux aveugles et I'ouie
aux sourds au grand d6pit de ses ennemis, il op6rait dans

l'äme de ses miraculds de secrötes transformations. Il y
dtablissait son royaume, celui dont il dira ä Pilate qu'il
n'est pas de ce monde (PeN 18, 36).

Le plus souvent Jdsus opöre le miracle par un attou-
,chement corporel. Il sent alors une force sortir de lui,
comme il le dira au sujet de I'h6moroisse (ruc 8, 46).

En möme temps, il touche l'äme, et celle-ci s'ouvrant ä la
vdrit6, oblige le corps ä s'effondrer aux pieds de Celui
qu'elle reconnait ötre le Fils de Dieu. Souvent le miraculd
se met immddiatement au service de j6sus (vrenc rc, 5z).
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Les gestes de J6sus varient selon les circonstances et les

Evang6listes emploient, pour les ddcrire, des verbes diff6-
rents : it Ic touiha (vrenc r, 4r), Ie saisit (vrenc r, 3r), lui
imposa les mains (vrenc 6, 5). Ces mains agiles et _fortes,
pott"n."s de gräces, les Apötres devaient les regarder bouger

än"" une adÄiration attendrie, dont 1'6cho se trouve dans

la liturgie romaine. En 6voquant l'institution de I'Eucharistie

le prötie dit : < Prenant le pain dans ses mains saintes et

v6n6rables. r Il y a dans I'adjonction de ces adjectifs arl rdcit
de 1'6vdnement quelque chose de trös personnel, de trös

vdcu : la trace d'une vive 6motion devant l'6vocation visuelle

de ces mains humaines de Dieu.

***

Dös le premier chapitre de son Evangile saint Marc relate

deux gu6risons par attouchement. La belle-möre de Simon

ötait cäuchöe, ayant la fiäare, et ausitfit on parln d'elle ä Jösus-

S'ätant approchö, iI la fit leoer en lui prenant la main (uenc r,

30-3 r).- -Le 
lendemnin un lepreux aint ä lui et se jetant ä genoux

iI lui dit d'un ton suppl:iant : Si tu aeucc tu peux me guörir.

Jösus, ömu de compassion, ötendit la main et le toucha m
d:i,sant : n je üeux, sois pur I (uanc r, 4r).

Saint Luc raconte des faits analogues. Aprös Ic coucher

du soleil tous ceux qui aaaient des malades atteints de dioerses

maladies les lui amenärent. II imposa lcs mains ä chatun d'eux

et il les guärit (ruc +, 4o).
Au sujet de |a femme courb6e, saint Luc dit : Jösus_lui

imposa lei mains et ä I'instant ellc se redressa glorifiant Dicu
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(Luc r3, r3). Quant ä I'hydropique : Jösus a'p)an{a In main

sur cet hommc, le guhit et le renaoya (ruc l,4, +).
Saint Matthieu rapporte deux gudnsons d'aveugles.

Ayant ötC suizti par deux d'entre euxiusque chez lui, Jösus lzur
dimanda : n Croyez-üous que ie puisse faire cela? ' < Oui,

Seigneur ,, Iui röpondirent-ilr. Alors iI leur toucha les yeux m
disänt : ,, qu'il uous soit fait selon aotre foi ,. Et leurs yeutc

s'ouarirent (v.mtH. 9, 27.30).La seconde gu€rison est toute

semblable. Jdsus, qui marchait sur la route, appela les

aveugles et dit : n Que voulez-vous que ie aous fa;se? > Ils lui
direni : n Seigneur, que nns yeutc iouvrent. ' Emu d'e com-

passion, |öt^ toucha leurs yeurc et aussitfit ils recouarärent ln

ouz et le suiairent (wrmru. 2c., 32.34.
Au moment de son arrestation au Jardin des Oliviers,

quand Pierre emporta l'oreille de Malchus d'un coup d'6p6e. :

jat^ ayant touciö l'oreille de cet homme,le guörit (ruc,zz, 5r).- 
L'attouchement de J6sus non seulement redonne la sant6,

mais la vie möme. Quand Jdsus vint ressusciter la fille de

Jaire, il la saisit par la main, dit saint Marc, qui note le mieux

la vivacitd des gistes de J6sus (vrenc 5, 4t). A Naim, il a suffi

que Jdsus touche le cercueil pour que le jeune mort se

relöve vivant (ruc 7, r+'r5).
Dans tous ces r6cits il apparait nettement que I'attou-

chement de Jdsus est rapide, fugitif. I1 en va autrement

quand il a affaire ä des enfants. Un jour, ayant surpris ses

disciples en train de se demander lequel d'entre eux 6tait

le plus grand, Jösus prit un petit mfant, le plnga au milieu

d'iux et l'ayant pris dans ses bras il leur dit : n quiconque

regoit en *on ni* un de ces petits, rne regoit moi'm*rne D

(vrenc g, 37).Un autre jour on lui amena des petits enfants
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ujin qu'i,l les touch,6t. Il tes prit dans ses bras et lesbönitenleur
irttpo.sant les mains (vrenc ro, 13.16). Ici le geste se prolonge

",i ,,r" attitude maternelle. J6sus ne se contente pas de

toucher les enfants, cornme il fait pour les adultes, il les serre

contre son ceur.
Parfois Jdsus ddploie tout un c6rdmonial pour gudrir un

malade. Non pas qu'il eüt besoin de recourir ä des 6l6ments

matdriels, mais parce qu'il voulait sanctifier ces 6l6ments et

donner l'exemple d'une cöldbration solennelle. Voici com-

ment saint Marc raconte 1'6vdnem ent. On amena oers Jösus
un aveugle gu'on le pria de toucher. Il prit l'atseugle par_la

main etTe conduisit hors du ztillage; puis il lui mit de la sal:izte

sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il ooyait

quelque chose. Celui-ci regarda et dit : < J'apergois les hommes,

maii j'en oois comme des arbres et qui marchent. , Jösus lui mi_t

de näuveau les mains sur les yeurc et quand l'atseugle regarda

fixement, il fut gufiri et ait tout distinctement (vrenc 8,

22-2.5).
Säint Jean raconte un autre miracle accompagn6 de

cdr6monial semblable. Il s'agissait cette fois d'un aveugle-n6.

Jösus cracha ä terre et fit de la boue az)ec sa saliae. Puis il
apptiqua cette boue sur les yeurc de l'aaeugle et lui dit : uVa et

laoe-toi au röseraoir de Siloö , (JreN g, 6-7).

C'est encore saint Marc, si attentif aux gestes de J6sus,

qui nous raconte une gudrison par attouchements accom-

pagn6s d'un rituel compliqu$. On avait amen6 ä J6sus un
sorrrd-mrret en le priant de lui imposer les mains. Jösus Ie prit
ä part de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha

li langue aüec sa propre saliae, Puis, Ieoant les yeux au ciel

it soupira et dit: n Ephpheta n, c'est-ä-dire: ( ouare-toi r>.
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Aussitfit ses oreillcs s'ouarirent et sa lnnguc se dölia (nrenc 7,

33-3s).
Un geste inödit et unique est rapport6 par saint Jean,

quand J6sus vint trouver ses Apötres aprÖs la rösurrection.
II souffia alors sur eux et dit : u lleceaez le Suint'Esprit
ceutc ä qui üous pardonnerez les pCchCs, ils leur scront pardonncs

et ceux ä qui ztous les retiendrez, ils leur senmt retenus D

(1neN zo, zz-23). C'est ä la fois f institution clc I'Ordre ct de

la P6nitence.

***

Il est ä remarquer que lorsqu'on lui amöne des dörno-

niaques, J6sus ne les touche pas. Il s'adresse directement
au ddmon et lui enjoint de quitter sa victime (ivtenc 5, 8).

De möme lorsqu'il remet les p6ch6s (1neN 8, r-rr). Est-ce

ä dire que J6sus, si spontan$ avec les autres malades, si

exubdrant avec les enfants, se figeait ä des moments aussi

dramatiques ? Point du tout. I1 faisait sürement un geste et

si les Evang6listes ne l'ont pas not6, c'est que cela devait
ötre un geste trös simple, trös courant, si naturel qu'il
allait de soi. Sans doute Jdsus levait-il la main d'un geste

de commandement, tel qu'il a pass6 dans la Liturgie,
dans les sacrements de Pdnitence, de Confirmation et de

I'Ordre.
D'une fagon gdn6rale les gestes de J6sus-Christ sont

restds vivants dans la Liturgie, puisque la Liturgie tout
entiöre est la mise en pratique de son ordre : Faites ceci

en mömoire de moi (t-vc zz, tg). L'Eucharistie constitue ainsi

le centre des Sacrements, des offices et des cör{monies
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avec le plat commun, oü tous puisent avec les doigts. D'oir
l'habitude de se laver les mains avant et aprös les repas.
Les Romains plus opulents, oblig6s de vivre parfois dans des
climats froids, avaient I'habitude de s'asseoir sur des bancs
et des siöges autour d'une table haute. Il y en avait möme
qui prenaient leurs repas 6tendus, mais il est probable que
ce luxe 6tait accessible seulement aux gens trös riches. On
sait qu'il 6tait pratiqud dans certains milieux ferm6s, chez
les sectateurs de Mithra, entre autres, ainsi qu'en font foi
les fouilles romaines. Les Juifs, gdndralement pauvres,
s'asseyaient par terre. Pour les repas de föte on devait
placer le chandelier et les plats de rdserve sur ur meuble
haut, dont l'autel cubique des byzantins pourrait bien ötre le
descendant direct. Les convives pouvaient se tenir tantöt
debout autour du meuble haut, tantöt assis par terre autour
de la table basse. Dös le d6but, et en ddpit des abus fl6tris
par saint Paul (r coR. rr, t7l+), <r la fraction du pain r
a 6t6 toujours cdldbrde debout, dans tous les rites. Les
c6l6brants entourent gdn6ralement l'autel, les acolytes
mineurs restent parfois assis : carrdment par terre chez les
Armdniens grdgoriens, sur les marches de l'autel chez nous
ä la messe pontificale.

Pour la Derniöre Cöne les Apötres avaient pr6par6,
comme il convenait, une table haute pour le chandelier - et
peut-ötre pour la coupe, et une table basse pour le plat
commun oü Jdsus devait tremper la main en möme temps
que Judas (pew 4, z6). Sans doute avaient-ils pensd aussi
ä pr6parer une place d'honneur : coussin ou tabouret pour
leur Maitre.

Dans les pays de culture Arabe on peut voir des hommes

liturgiques. De tous les gestes du Christ, le plus charg6 de

gr0cös tst celui par lequel il a perp6tu6 sa Prdsence sacra-

irentelle parmi läs siens, geste que les chrdtiens des premiers

eiöcles appelaient < La fraction du pain >.

Jdsus 1'" u""o-pli au cours d'une cölfbration rituelle, le

repas pascal. Toute-cöl6bration de ce genre comporte unJait

"ätt"i, 
rdsumd dans un geste essentiel, et une foule de faits

secondaires, accessoires mat6riels et gestes adventices. Il faut
distinguer les uns des autres dans tous les actes liturgiques,

mais surtout dans les sacrements. A I'origine de chaque

sacrement il y a un geste authentique du Christ, celui-ci est

porteur de la gräce sacramentelle. Au cöt6 de ce geste

essentiel s'est organis6 un rite compos6 d'autres gestes, dont

beaucoup sont aussi des gestes que J6sus a fait ä diverses

occasions. C'est ainsi que pour la c6l6bration du baptöme

selon le rite romain, I'Eglise a adjoint au geste essentiel

tous les gestes que J6sus a faits en gudrissant les malades :

attouchement dls yeux, des oreilles, de la langue avec la

salive, etc.
La c6l6bration de I'Eucharistie comporte aussi, ä cötd de

la fraction du pain, un grand nombre de gestes, _dont
quelques-uns au moins sont ceux de Jdsus ä la Derniöre Cöne.

ü i-potte de les rep6rer d'autant plus que les Evang6listes

ont 6td avares de d6tails. Pas la moindre indication sur

I'ameublement du C6nacle et sur les attitudes des convives.

Pour les 6vang6listes, il allait de soi que Jdsus et ses Apötres

faisaient comme tout le monde. Or, dans leur pays, jusqu'ä

nos jours, norrnalement tout le monde s'assied pq terre.

Toui au plus I'höte de marque a-t-il un coussin. Pour le
repas ott p1""" une table trös basse au milieu des convives

I
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groupes autour d'un chef, tous assis par terre, lui un peu-

it rs iaut, dominant ä peine les autret. gn peut voir aussi

un enfant ou un jeune-gargon assis sur le sol ä cöt6 d'un
adulte assis tt pä,t pluJ haut poser la töte sur le giron de

ladulte d'un g.rte cäütt. Tel devait ötre le geste d9 yfnt
Jean 6voqu6 par les mots : il posa la töte sar 

-lp 
sein dß Jö*

(r:, ,5). il aurait fallu dire c sur le giron-u. Maig peut-ötre

i'e*präsion correspondante manque-t-elle en grec et en

latin. Ou,bien o in sinu I indique prdcisdment cette position

qui a tant embarrass$ peinties et exdgötes, päfce qu'ils

ri'avaient jamais vu de gens assis sur le sol.

La loegue conversation rapport-6e par-saint Jean dans les
chapitres L3, t4, 15 et 16 de-son Evangile a-dü se ddrouler

",rto,r, 
de la täUte basse; I'institution de I'Eucharistie, la

priöre sacerdotale et la rdcitation des hymnes autour du

meuble haut.
D'une part le rituel mosaique voulait q|'on c616brät la

Päque debout (ur. t2, tt), dautre part la r6citation du

Gränd Hallel (rs. rr3-rr7) ne pouvait se faire autrement.

Les r6cits 6vang6liques, pour rdticents qulils soient, supposent

bien des va-et-vient.
Dans la c6l6bration de I'Eucharistie,lesApötres ont dös le

d6but entour6 le geste sacramentel essentiel de gestes secon-

daires, dont les uns 6voquaient la Derniöre Cöne, les autres

6taient emprunt6s au rituel synagogal, ou bien avaient jailli
spontandment de leur ceur. Avec le temps ces gestes se sont

riyU.et selon le tempdrament des peuples qui les adoptaient,

s'ämplifiant chez läs uns, s'6triquant c\ez les autres; le

c6r6äonial tout entier s'est compü(u6 ou s'est sirnplifi6 selon

les 6poques. En Occident depuis Charlemagne jusqu'ä la
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la tendance gdn6rale 6tait ä I'amplification I

saint Pie V et de nos jours, plutötvers la simplification.

: B" ddpit de ces alt6rations historiques, il reste dane

ague geste rituel de notre Liturgie ( une racine 6tymo-
n gräce ä laquelle nous retrouvons, vivants, les gestec

de ]6sus-Christ.
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L'dlection divine est toujours gratuite. Je fais grdce ä qui
je fais gräce et je fais misäricorde ä qui je fais misöricorde, dit
Dieu ä Moise dans I'nxonr (:1, tg). Le DBurfnoNoun, de
son cöt6, ne cesse de rappeler ä Israöl : Tu es un peuple saint
pour le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choii
pour que tu sois un peuple qui lui appartient entre tous les peultles
...Ce n'est pas parce que uous surpassez en nombre tous les
peuples que lß Seigneur s'est attachö ä eous et qu'il oous a
choisis, car oous ätes le moindre de tous les peuples : mais parce
que le Seigneur eous aime (orur. 7, 6-8).

Trös conscient de son 6lection, Israöl entretient avec Dien
des relations personnelles. Et comme de personne ä personne
on communique par tout son ötre : pensdes, sentiments,
paroles, mouvements et mimique, c'est par tout leur com-
portement que les hommes de la Bible communiquent avec
Dieu. Sensibles et passionn6s, exubdrants et impulsifs, ils
extdriorisent leurs sentiments d'une fagon que le gentleman
serait tentd de trouver spectaculaire. Frappds par le malheur,
ils pleurent, se lamentent, s'arrachent les cheveux et la barbe,
ddchirent leurs vötements et s'6croulent sur le sol. Dans la
joie, ils sautent, frappent des mains, poussent des cris, rient et
chantent comme des enfants, adressant ä Dieu leurs plaintes
et leurs dclats de joie. Car les hommes de la Bible, qu'ils
soient bons ou mauvais, saints ou criminels, ont ceci de
particulier : ils ne perdent jamais la conscience de vivre
sous le regard de Dieu. C'est ce qui leur vaut d'ötre toujours

1.u,,
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pardonn6s. Car la pire ddsobdissance blesse moins le caur
de Dieu que I'oubli. Reaiens, infi.döle IsraäL, dit le Seigneur
par la bouche de Jdr6mie, Je ne jetterai pas sur üous un
regard sCaäre, car je suis misöricordieux (Fn. 3, rz). Reomez,
anfants rebelles, je pardonnerai oos infidölitös. Et parlant
pour IsraöI, le Prophöte rdpond : Nous voici, nous omons ä
toi (yin. 3, 2z).

Le dialogue amorc6 depuis Abraham va se poursuivre
au long de l'histoire d'Israöl.

J'mtmds Ephraim qui se lammte :
< Tu m'as chdtiä et j'ai ötC chdtiö,
Comme le oeau qui n'est pas domptC.

Fais-moi reomir et je reviendrai.
Car tu es le Seigneur mon Dieu.
Aprös m'ötre dötournö, j'öprouae du repmtir. ..

(#n. 3r, r8-r9).

Ephraim est-il donc pour mai un fi.ls chöri,
un enfant qui fait mes dölices?
Car plus je parle de lui,
et plus encore son souüenir est m tnoi.
Aussi. rnes mtrailles sont ömucs en sa faaew.
J'aurai pitiC de lui, dit le Seignew (1fn. 3r, zo).

C'est ainsi que se poursuit en des alternatives drama-
tiques, la patiente 6ducation d'Israöl, que Dieu a entreprise
lui-möme, pour en faire soz peuple, le peuple dont Jdsus-
Christ adoptera les usages.
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\\, Quand IvaöI Ctait utfant, ie l'aimais, dit- Dieu par la
U[.öne d'Os6e, et j'appienais ä. marcher ä Ephraim (osfn
r r, r).

\Quant ä son exub$rance native, Dieu la canalise sans |a

d6truire. Elle deviendra fougue podtique chez les Prophötes

et zöle pour la gloire de Dieu chez les Saints.
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Gestes dictds par Dieu

L'enfance d'Israöl comme peuple, c'est I'Exode; le
milieu dducateur, le ddsert de Sinai; I'intermddiaire
prddestin6 : Moise.

La premiöre parole de Dieu ä Moise est une legon de

tenue : N'approche pas d'ici, 6te tes sandales (nxoon 3' 5).
L'entr6e en scöne de Dieu dducateur est si pleine

d'enseignements, qu'il faut la mdditer, pour en ddgager un
ä un les procdd6s p6dagogiques que Ia Liturgie, üo jour,
va imiter.

a) MoIse faisait pattre le troupeau dans le dösert-

Avant d'intcrvenir l'ddttcatettr divin a am6nag6 un
lieu silencieux, propicc itu recueillement.

b) L'ange du Seigneur lui appurut tlans une flamme de feu-
Il s'agit cl'attircr I'attcntion par une impression sen-

sorielle, les scns 6tant les fenötres de l'äme, comme

dit saint T'homas.
c) Moise dit : u Je aeux me retourner pour aoir cette aision >.

L'attention ayant 6td 6veill6e, voici que la volont{
dicte au corps un mouvement. L'{ducateur le gUettait.

d) Et Dieu I'appela du milieu du buisson et Moise dit :
u me aoici >.

L'appel direct ä la conscience r6fl6chie avait 6td si soi-

gneusement pr6par6, que maintenant l'acquiescement
est instantan6. Alors seulement survient I'ordre
explicite.
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\ e) n Ne t'approche pas d'ici, öte les sandales de tes pieds. t
L'acte ätUei*u.tce et de respect accompli, Yahweh-

Dieu se r6völe :

fl . J, suis Ie Dieu de ton pöre, Ie Dieu d'Abraham, d'Isaac
" ' ,i d, .facob. n Et Moisi cacha son aisage) cer il craignait

de regarder Dieu (rx. 3, I ä 6)'

La Liturgie adoptera d'instinct les procddds de l)ieu
6ducateur loisqu'ellä sera chargde ä son tour dc faire

l'6ducation des Chrdtiens.
a) son premier soin sera d'amenager un milieu propice

ur, ,ä.rr.illement, sombre et silencieux, c'est l'6glise. Tout
y sera pr6vu de fagon ä separer I'homme du vacarme

äxt6rieui et des sollicitations du monde. On n'y entrera

pas directement, mais en s'arrötant dans un parvis aprös

une processlon qui symbolise les efforts de l'äme en marche

vers Dieu.
ä) Dans le milieu qu'eIle a am6nag6, la Liturgie ne

ndglige aucun stimulant sensoriel. Elle tächera de capter le

,.iuä, I'ouie, l'odorat par des impressions de beaut6

chärg6es de symbolisme. Elle utilisera la matiöre, non pas

"orrrir. 
le fait le monde pour une jouissance, mais en tant

que reflet de la rdalitd spiiituelle, pour faire saisir l'invisible

par analogie.
c) L'iriteret pour les choses de Dieu 6tant r6vei116, il se

prodrrit ceci : le haele se ddtourne du monde et de lui-möme

porrt se tenir attentif devant Dieu.
d) Dieu l,appelle alors du sein de la Liturgie, comme

il appelait Mofsä du sein du buisson, dans I'attente d'un

acquiescement gdn6reux.
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e) Si I'homme rdpond comme Moise : Me voici ! I'em7

prise divine se manifeste par des exigences de comportemenf i
notamment de < participation active aux saints mystöres D.

/) Les exigences formelles de la Liturgie, loin d'ötre qne

entrave ä la priöre int6rieure, deviennent alors le moyen

par lequel Dieu r6völe son ötre intime.- 
Cette progression p$dagogique, faite de d$marches

successives, du Maitre divin et de l'61öve est particuliöre-
ment apparente dans la tradition monastique. Plus un Ordre
est adonnd ä la contemplation, c'est-ä-dire ä une vie d'in-
timit6 avec Dieu, plus il insiste sur le silence du milieu,
la < conversion I (qui est I'attention ä Dieu), l'ascöse de la
tenue, et sur la psalmodie, par quoi le moine s'unit ä la
priöre du Christ. < Quelle humilit{ ! tr, s'{criait naivement

un intellectuel rompu ä la mdditation discursive, persuad6

que celle-ci 6tant < int6rieure > 6tait d'essence sup6rieure

ä la priöre < extdrieure I de I'Office choral. Il oubliait que

toute priöre authentique part du dedans et se manifeste

au deh-ors et que dans toutes les thdophanies bibliques Dieu
exige de son 6lu un acte corporel. Sur le mont Horeb il
preiare Moise ä recevoir la revdlation de I'Etre möme de

bie,r en lui enjoignant d'öter ses sandales (nx. 3' 5).
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ils, partant contraire ä la politesse. Eux laissent leurs

chaussures sur le seuil. On fait de möme dans nos cam-

pagnes, lä oü pour marcher dans la boue on porte des sabots :

on laisse ceux-ci ä la porte en rentrant. La Liturgie a -"o1-
serv6 ce geste pour I'un des moments les plg. solennels de

l,ann6e lii"rgique : l'adoration de la Croix le Vendredi saint.

Il ne faul pas croire que la Liturgie d^e_ la Semaine sainte

a toujours 6t6 une liturgie particuliöre. C'6tait, d'une fagon

get ei"t., la Liturgie habituelle ant$rieurement au ve siöcle'

Au fur et ä mesuie qu'on apportait des modifications PoYr

lt r"g" journalier, la diff6t"tää s'accentuant entre la Liturgie

"o,rrä.ri" 
et celle de la Semaine sainte ä laquelle on n'osait

rien changer. Se d6chausser ötait un acte d'humilite trös

pratiqu6 pär l"t p6nitents du Moy"l Ag-": möme en Occident'

b" g.rtä s'esf conserv6 dans la Liturgie arm6nienne

gregäienne, 1 oü ä la messe solennelle, au moment de

t"'ni"pttore, le c6l6brant quitte ses babouches'

***

L'6ducation de Moise dans les Monts de Horeb pr6ludait

ä celle que Dieu allait entreprendre avec le peuple d'Israöl

au Sinai. Lä encore les exigences divines portent sur I'action,

notamment sur la tenue rZv6rentielle. La tenue est en effet

ä la fois formatrice et r6v6latrice des dispositions de l'äme'

Le troisiäme mois aprös leur sortie d'Egypte (aprös le

miracle de la manne, dÄ cailles, de I'eau jaillie du rocher

r. Les Arm6niens non catholiques s'appellent Gr6goriens,.parce g'jls,1e
r6clament de st Grdgoire l'Illuminateur, apötre de l'ArmÖnre au lvo slecle'

Le geste de se d6chausser en signe de respect est r6pandu

dans tout l'Orient jusqu'ä nos jours. Arabes, Hindous,
Chinois et Japonais considörent comme vulgaire, impoli,
voire choquant d'entrer dans la maison avec les mömes

chaussureJqu'on a portdes dehors. C'est malpropre, disent-
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et aprös la victoire sur Amdlec) les enfants d'Israöl arrioörent
au dCsert de Sinai et ils campärent en face de la montagne.
Moise monta vers Dieu et le Seigneur l'appelle du haut de la
montagne (rx. 19, r-3). Dor6navant il ne cessa de monter
et de descendre apportant au peuple les ordres de Dieu,
rapportant ä Dieu les r6actions du peuple. L'dducation
d'Israöl va commencer.

Le Seigneur dit ä Moise : ,t Va oers le peuple, sancffie-les
aujourd'hui et demain. Qu'ils latsent leurs aätements; qu'ils
soient pr6ts pour le troisiöme jour, car Ie troisiöme jour le
Seigneur descendra autc yeux de tout le peuple sur la Montagne
de Sinai. Tu fixeras au peuple des limites tout ä l'entour et
tu diras : Gardez-aous de monter sur la montagne et d'm
toucher le bord r (nx. r9, ro- n). Le troisiöme jour au matin,
il y eut des tonnerres, des Cclairs et une öpaisse nuCe sur Ia
montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le
peuple fut saisi d'öpouaante (rx. 19, r5). Aprös avoir r6itörö
la ddfense d'approcher, Dieu se rdvöle et dicte sa Loi : Je
suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte, de

La maison de serCIitude.Tu n'aulas pas d'autres dieux deoant ma

face (nx. zo, z.3). Suivent les dix commandements.
Les 6l6ments de Ia pddagogie divine sont ici les mömes

que sur le Mont Horeb. Dieu conduit le peuple dans un
lieu propice au recueillement; il exige un effort de tenue et de
vigilance; il provoque un dbranlement sensoriel, et lorsque
le peuple est saisi, il se rdvöle et dicte sa volont6.

On peut noter cependant quelques diffdrences entre les
procdd6s p6dagogiques pour l'öducation individuelle et
pour l'öducation collective, le peuple d'fsraöl 6tant, dans
l'ensemble, beaucoup moins attentif et moins docile que ne
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l'6tait Moise. Les stimulants sensoriels au Sinai sont plus
spectaculaires et surtout I'insistance plus grande sur la tenue
respectueuse qui consiste ä garder des distances.

Dejä sur le Horeb, Dieu disait ä Moise : N'approche pas
d'ici (nx. 3, 5), mais sur le Sinai il rdpöte I'ordre avec plus
d'emphase : ( Quiconque touchera ä la montagne sera puni de

mort u (r:(. rg, rz).Et encore : ( Descends, fais au peuple la
däfense expresse de se pröcipiter oers h Seigneur pour regarder n

(tg, zt). o Va, descends, tu remonteras ensuite, mais que les

sacrifi,cateurs et Ie peuple ne se prCcipitent point pour monter

oers le Seigneur, de peur qu'il ne les frappe de mort , (tg, z4).
A quelques temps de lä, lorsque Dieu invitera les notables

d'Israöl ä monter sur le Sinai, il fera ä Moise une recom-
mandation analogue : < Monte aers le Seigneur, toi et Aaron
et Nabab et Abihu et soixante-dix des chefs d'Israöl et aous

oous prosternerez de loin , (ux. 24, r). Moise s'approcha seul
du Seigneur.

La Liturgie appliquera le möme proc6d6 pddagogique en

s6parant le cdldbrant du peuple, le sanctuaire de la nef.
Il est contraire ä la tradition et ä I'esprit de la Liturgie de

les placer sur le möme plan, car le prötre a 6tö s6par6 exprös,
pour ötre, comme Moise, f interm6diaire entre le peuple et

Dieu. Le prötre est un sdpard par vocation spdciale. Seul
admis sur le sommet de la priöre liturgique, charg6 de tenir
la place du Christ m6diateur, il ne parle pas ä Dieu sur le
möme ton que le peuple. C'est pourquoi leurs voix alternent,
mais ne se m6langent pas. Quand le peuple parle ou chante,
le prötre s'arröte ou rdcite d'autres priöres; quand le prötre
6löve la voix, le peuple se tait. Jamais le peuple ne doit
doubler Ia voix du prötre : ce n'est pas respectueux.
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*
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Aprös le Ddcalogue Dieu dicte ä Moise tout le rituel d'une
Liturgie symbolique, dont chaque ddtail prdfigure I'unique
Liturgie digne de Dieu : celle que le Verbe incarn6 cdldbrera
un jour sur la terre.

Parmi les gestes liturgiques dictds ä Moise il y en a un
qui devait prendre une grande place dans la Liturgie
chrdtienne, c'est l'onction. Le Seigneur dit ä Moise : << tu
oindras Aaron o (Ex. zg, 7). Et Moise prit l'huile d'onction,
il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y ötaimt...
et il oignit l'autel et tous les ustensiles. Il röpandit l'huile
d'onction sur la töte d'Aaron et l'oignit afin de les sanctifier
(rfv.8, ro-re).

L'onction symbolisait une appartenance particuliöre ä

Dieu. Elle 6tait rdserv6e aux prötres. Lorsque Israöl demande
un roi, en accddant ä son ddsir, Dieu fit oindre Saül par
Samuel, pour bien signifier que le pouvoir royal 6tait une
d6l6gation divine. C'6tait le premier sacre (r sewr. 9, r-ro, 16)

Par la suite, les rois chrdtiens se considdrant eux aussi
comme ddl6guds par Dieu, furent sacrds au cours d'une
c6r6monie inspir6e des r6cits du livre de SennuBL. Les voici :

Un jour aaamt l'arrioöe de SaüL, le Seigneur aaait aaerti
Samuel en disant : < Demain, ä cette heure, je t'enaerrai zsers

un homme du pays de Benjamin et tu I'oindras pour chef de

mon peuple d'IsraäL, (r sevt. 9, 15-16). Le lendemain, comme
Saül allait ddjä rentrer chez lui, aprös avoir 6td fötd par
Samuel, Samuel prit une fiob d'huile qu'il röpandit sur la
töte de SaüL. Il le baisa et lui dit : n Le Seigneur ne t'a-t-il
pas oint pour que tu sois le chef de ton höritage, (r seu. ro, r).
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A quelques anndes de lä, Saül ayant dösoböi ä Dieu, le
Seigneur dit ä Samuel .' ( Emplis ta corne d'huile et oa,
je t'enoerrai chez Isai Bethlöemite, car j'ai ztu parmi ses fils
celui que je dösire pour roi. Tu oindras pour moi celui que
je t'indiquerai > (r sevr. 16, r. l). Aprös avoir vu ddfiler les
fils d'Isai, Samuel fit qudrir le plus jeune, David, qui ötait
blond, aaec de beaux yeurc et une belle figure. Et le Seigneur
dit ä Samuel : n Läzte-toi, oins-le, car c'est lui. o Samuel prit
In corne d'huile et l'oignit au milieu de ses fräres. L'Esprit du
Seigneur saisit Daaid ä partir de ce jour et dans la suite
(r senn. 16, rz-ry). David devint une figure du Messie, si
universellement reconnue par la tradition juive, que le mot
< Messie > lui-möme est la transcription d'un mot hdbreu
qui signifie oint, et que le grec a traduit christos. Le Messie
est par excellence I'oint du Seigneur.
' Pour saisir la valeur symbolique de l'onction, il faut en

connaitre d'abord la valeur pratique. Dans les pays chauds,
oü un soleil implacable brüle la peau, I'huile adoucit les
brülures. Au dire de certains ögyptologues les coiffures
coniques des personnages sur les bas-reliefs dtaient faites
de graisse parfum6e, qui, en coulant sur les 6paules, rafrai-
chissaient la peau et r6pandaient une odeur agr6able.
L'onction ä l'huile parfum6e 6tait par cons6quenl aussi
salutaire que ddlicieuse. Quand I'huile ötait r6pandue sur
des objets, elle r6pandait des effiuves sur tout I'entourage.
C'est pourquoi Moise oignit non seulement des personnes
mais aussi des objets (rfv. 8, rc-tz). La tradition des
onctions lui venait d'ailleurs de loin : de Jacob, gui avait
oint la pierre de Bdthel en souvenir de la vision c6leste
qtr'il avait eue en ce lieu (cnN. 28, r8).
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La Liturgie se sert d'onctions comme geste sacramentel
csscntiel dans le sacrement des malades et comme gestes

accessoires dans les c6r6monies du baptöme, de la confirmation
ct de I'Ordre. Elle les emploie de möme pour le sacre des

6vöques, pour la consdcration d'une 6glise, d'un autel et des

fonts baptismaux. Le plus souvent le cdl6brant se contente
de faire un signe de croix avec le pouce tremp6 dans l'huile
consacr€e, mais chez les Byzantins il en prend plein la
paume pour oindre gdn6reusement le corps entier du
nouveau-nd qu'il baptise.

Les gestes dictds par Dieu dans la Bible et repris par la
Liturgie ne sont pas inddits. Ce sont le plus souvent des

gestes traditionnels et habituels chez le peuple d'Israöl et les

peuples voisins. Ils sont l'expression spontan6e de sentiments
universellement humains ou bien l'dlaboration symbolique
de la pensöe intuitive. En les imposant, Dieu ratifie simple-
ment I'attitude d'äme qu'ils expriment : respect, amour,
soumission, etc. Loin d'ötre arbitraires ou artificiels, ces

gestes sont le langage le plus ad6quat de l'äme; langage plus
rapide que la parole, plus sincöre et plus compr6hensible ä

l'6tranger.
Le geste s'avöre sup6rieur ä la parole surtout dans les

relations de I'homme avec Dieu, lorsque, 6branl6 par un
attouchement divin, l'homme se trouve incapable de parler.
Les gestes command6s par Dieu lors des th6ophanies
bibliques sont devenus, pour les hdritiers de la tradition
jud6o-chrdtienne, I'expression du mystöre par excellence.

Gestes spontands de I'homme

C'6tait I'usage chez les peuples de I'Orient d'exprimer
leur respect au souverain en se prosternant. Tout naturelle-
ment Abraham se prosterne devant Dieu qu'il reconnait
comme Maitre supröme. Il se prosterne aussi devant des
hommes, puisque tel est I'usage courant.

Lorsgue Abraham fut ägd de quatre-aingt dix-neuf ans, le
Seigneur lui apparut et lui dit : o Je suis le Dieu tout-puissant.
Marche deoant maface et sois intägre. J'ötablirai mon alliance
entre moi et toi et je te nrultipl:ierai ä l'infini. > Abraham tomba
sur sa face (crx. 17, r1).

En voyant arriver trois 6trangers alors qu'il ötait sous les
chönes de Mambr6, Abraham courut au-deaant d'eux et se

prosterna ä terre (cnN. r8, z).
Lot se prosterne de möme devant les anges (cnN. 19, r).
Quand il fallut enterrer Sara, et que les H6thites lui

offrirent un s6pulcre, Abraharn se lezsa et se prosterna deoant
le peuple du pays (cnN. 4, 7). Il n'y a lä rien d'6tonnant.
L'homme a un seul corps, et celui-ci est capable d'un nombre
limitd de gestes. Il fait les mömes gestes pour parler ä Dieu
et aux hommes, comme il emploie les mömes mots. La
Liturgie romaine impose la gdnuflexion aussi bien devant
Dieu que devant l'6vöque.

Dans toute la tradition biblique et eccldsiale, Ia proster-
nation reste ndanmoins le geste le plus expressif de la

Liturgie 4
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soumission ä Dieu. Aucun autre geste ne dit si parfaitement
I'andantissement de I'homme devant la toute-puissance
divine. Il est 6crit dans le onurfRoNoME que Moise resta
prosternd devant Dieu pendant quarante jours (onur. 9, r8).
Est-il rest6 litt6ralement effondr6 sur le sol, son äme ravie
en Dieu, comme le sera un jour saint Paul ? C'est probable :

lors d'interventions divines si exceptionnelles, le röle normal
du corps est suspendu. Et lorsque Moise racontait plus tard
ses souvenirs, il devait, ä ce sujet, ötre aussi impr6cis que
saint Paul. Je connais un homme,6crit I'Apötre des nations
aux Corinthiens, qui fut raai jusqu.'au troisiöme ciel. Si ce fut
dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais :
Dieu le sait (z con. rz, z). Depuis Abraham et Moise, toutes
les fois que Dieu se manifeste en IsraöI, l'6lu spontanement
se prosterne. Ainsi Manud (yuces 13, zo), Tobie (ron. tz,16),
Daniel (oeN. 8, r7), Ezechiel (nz. r, 28).

La Liturgie a gard6 la prosternation pour les occasions les
plus solennelles : ä I'adoration de la croix le Vendredi saint;
ä l'ordination des prötres, ä l'obddience des cardinaux. La
Liturgie monastique en fait grand usage.

***

Parmi les gestes spontands, devenus essentiellement
liturgiques, il faut compter celui des mains levdes. Le ciel
est mon tr6ne et la ture est I'escabeau de mes pieds, est-il dit
dans rsein (66, r). Quoi de plus naturel que de tendre les
mains vers le tröne de Dieu ? C'est un geste cher ä tous les
S6mites, Juifs et Arabes. C'6tait celui des premiers Chrdtiens
qui priaient comme leurs ancötres spirituels de la Bible,
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ainsi qu'en font foi les nombreuses orantes des catacomlrcs.

Dans la Liturgie c'est restd le geste de la priöre solennelle :

le Canon de la Messe, f invocation du Saint-Esprit aux

cdrdmonies de la Confirmation et de l'Ordre.
Il semble que lä encore il faille remonter ä Moise. Quand

Amalek q)int combattre Israöl ä Raphidim, JosuC fut dCsignC

par Moise pour conduire les hommes au combat. < Demain n,

dit Moise ä Josuö, < je me tiendrai sur le sommet de la colline,

la oerge de Dieu dans la main... > Et Moise, Aaron et IIur
montörent au sommet de la coll:ine. Lorsque Moise Cleaait sa

ma'in, Ivaöl ötait le plus .fort, et lorsqu'il baissait stt muin
Amalek ötait le plus fort. Les mains de Moise ötaient fatiguües;
ils prirent une pierre qu'ils placörent sous lui et il s'assit dessus.

Aaron et Hur soutenaient ses mains I'un d'un c6tö, l'autre de

l'autre. Et ses mains restörent fermes jusqu'au coucher du soleil.

Et Josui oainquit Amaleh et son peuple au tranchant de l'öpöe

(nx. r7, 8-r3).
David dans les Psaumes parle souvent des mains lev6es.

Je te bänirai toute ma oie

J'ölöaerai mes mains en ton nom (es.6l, 5).

Je t'inztoque tous les iours, Seigneur,

J'dtends vers toi mes mains (rs. 88, ro).

Je löz:e oers toi mes mains
Et mon äme, comme une terre dessöchöe,

Soupire aprös toi (vs. r43, 6).

Salomon prie, comme David, son pöre. Lors dc la

D6dicace du Temple, il prononce sa grande priöre liturgique
les mains lev6es.

liturgie.de



52 LA LITURGIE DU GESTE

Salomon se plaga deoant l'arche du Seigneur mface de toute
l'asscmblöe d'IsraöL Il Ctendit ses mains oers le ciel et dit :
a O Seigneur, Dieu d'IsraäL, il n'y a point de Dieu sembl.able

ä toi, (r nors 8, zz-23).

tß**

Le Livre de Ntuf,iute nous apprend que parfois tout le
peuple r6uni levait les mains en priant. Esdras bönit le
Seigneur, le grand Dieu, et tout Ie peuple röpondit en leztant

les mains. Amen! Amen! (NfHftvt. 8, 6).
Se tenir debout, les mains levdes est une posture

fatigante. Aussi bien Isaie encourage-t-il ä la pers6vdrance :

Fortifiez les genoux döfaillants,
Affermissez les mains languissantes.
Dites ä ceux qui ont le ca'ur troublö :
Prenez courage, ne craignez point :
ztoici ztotre Dieu (ts. 35, 3-4.

tt**

Une fois de plus il faut revenir ä Moise pour 6voquer un
autre geste religieux spontan6. Rappelons la premiöre appa-
rition dans le buisson ardent. Dieu dit : u Je suis le Dieu de

ton päre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de

Jacob ,. Moise se cacha le ztisage, car iI craignait de regarder
Dieu (rx. 3, 6).

Se cacher le visage est le geste naturel de I'homme 6bloui.
La lumiöre de Dieu est trop forte au premier abord, les yeux
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de l'äme s'y adaptent peu ä peu, et tout ä I'heure Moise se

relövera pour marchander avec Dieu. Le temps viendru 9Y
il sera devenu tellement I'intime dc Dieu que Dieu lui
parlera comme un ami parle aaec son ami (tx. 33,,1r)t I so1

iorrt son visage deviendra si lumineux que les fils d'Israöl
le prieront de se voiler en leur parlant (ux. 34, 291il-Mais
ä lä premiöre rencontre, Moise ne peut supporter l'6clat de

la pr6sence divine et il se cache le visage.

Le möme sentiment dicte le möme geste a Eüe. Le fracas

du tonnerre ne l'avait pas intimid6, m_ais en percevant la

pr6sence de Dieu dans un souffie l6ger, Elie se couvre la töte

avec son manteau (r nols 19, I3). L'öblouissement, cette fois,

est tout int6rieur. Etie se protöge contre toute impression

dtrangöre : il se cloitre en Dieu.
Ainsi se cloitrent en Dieu les Chartreux. Pendant la

messe conventuelle ä laquelle ils assistent debout, au moment

du Canon, ils tirent leur vaste capuchon sur le visage,

jusqu'au menton. Leur regard, tout tourn6 vers I'int6rieur,
ne supporte plus aucun oUl.t au dehors. Eblouis par_ la

rdalitd invisible, ils se s6parent des impressions visuelles,

comme ils se sont s6par6s du monde pour ötre exclusivement

ä Dieu.
D,Elie aux Chartreux l'ötendue du temps ne compte pas.

Devant Dieu I'homme est toujours le möme. Lorsque son

äme est attentive, elle impose au corps des attitudes d'atten-

tion. Les hommes de la Bible et les moines de la Chr6tient6

ont 6td donnds aux fidöles en guise de modöles, afin que

chacun, selon les circonstances de sa vie, s'applique ä con-

former son comportement ä sa foi, en se tenant tout entier,

corps, äme et esprit, dans la Prdsence de Dieu.
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I
I La Tradition est un principe de vie spirituelle. De möme

que la vie corporelle, ü Tradition se transmet de vivant ä

vivant, d6jouant la loi de mort qui atteint les individus'

Quand ,rrr" tradition vivante vient ä se perdre, aucun

doc.r*ent 6crit ne saurait la ressusciter' et les tentatives Pour
la retrouver aboutissent tout au plus ä une reconstitution

artificielle et hypothdtique : la vie n'y est plus'

Nous 
"tr "nbttt 

,ttt e*e*ple en ce qui concerne le Tdtra-
gramme sacr6 par lequel les Juifs reprdsentaient le nom de

öi.rr. Au temis de i6sus-Christ le grand prötre avait seul

le droit de le ptottott"er une fois I'an. Depuis la destruction

du Temple nul ne sait quelle en 6tait la sonorit6. On a bien

tent6 d'intercaler des voyelles entre les quatre consonnes

Yod, He, vaw, He; mais les reconstitutions telles que
yehävah, yahve, Yah, sont des hypothöses d6pourvues de

cette certitude vivante que seule une tradition ininterromPue

peut donner.^ e,r" les Juifs pieux ne puissent s'en consoler, c'est

compr6hensible, puisqu'ils attendent toujours l'accomplis-

semänt des Ecritures. Norrs, chrdtiens' savons que tout aöt6

accompli, que tout a 6t6, consomm{ en J6sus-Christ. Pour

nous, äontinuateurs spirituels du Peuple 6lu, une tradition
nouvelle est venue remplacer l'ancienne, et comme J6sus-

christ, obeissant ä la coutume 6tablie ä son 6po9!91 ne

pronongait qlus le Nom Divin repr6sent6 pa1 le T6tra-

gramme, mals le remplagait par ( Ä$onai r, Seigneur, C'est

ie terme < Seigneur > qui est entr6 dans la Liturgie partout

oü dans la Bible se trouve le t6tragramme'
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iß

Les gestes, comme Ia prononciation, se transmettent par
imitation. D'oü la valeur inestimable, de la Liturgie qui fait
passer de g6ndration en gdn6ration les attitudes de priöre
l6gu6es par les croyants d'autrefois. Ces croyants, nous
I'avons vu, 6taient des 6lus de Dieu, inspirds directement
par lui dans l'Ancien Testament, ou bien les disciples
immddiats du Christ.

Au cours des siöcles, et sous I'influence du milieu, un
geste s'altöre; il s'amplifie et se complique, ou s'dtrique et
s'atrophie, selon le tempdrament de ceux qui I'ex6cutent.
Parfois möme il est carrdment remplacd par un geste diff6rent
auquel on attribue la mömc signification. C'est ainsi qu'au
rite romain, ä partir du xtv" siöcle, la g6nuflexion a supplantd
f inclination traditionnelle.

Il est möme arrivd que dcs 6l6ments adventices se soient
introduits dans la Liturgie pour des raisons historiques;
6l6ments non seulement dtrangers, mais carrdment con-
traires ä l'esprit de la Liturgie. Tel est le cas, par exemple
de deux coutumes, toujours en usage en ltalie, I'un propre
ä la Liturgie papale, l'autre ä la ville de Naples.

A la messe pontificale c6l6br6e par le pape, I'un des
cardinaux assistants doit goüter le vin destin6 ä la con-
s6cration. Alexandre VI Borgia avait introduit cette mesure
de prudence, craignant d'ötre empoisonnd.

A Naples, les fidöles restent assis pendant toute la messe,
y compris 1'6l6vation. A l'ötranger scandalisd, ils expliquent
non sans fiert6, que c'est par privilöge de l'an tel, accord6
au peuple de Naples pour avoir guerroy6 dans l'armde papale.
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Bien qu'intdgr6s dans la Liturgie, ces gestes et attitudes
n'ont rien de liturgique, parce que le geste liturgique est

I'expression spatiale de I'adoration int6rieure.
Un geste est souvent conventionnel : il n'a pas d'autre

sens alors que celui qu'on lui attribue. Les Filles de la
Charit6 enlövent leur chäle au moment d'aller au banc
de communion; au möme moment les Dominicaines endos-
sent leur cape. Leurs gestes sont opposds quoique dict6s par
le möme sentiment de respect. Cela s'explique : le costume
r6glementaire des Filles de la Charitd ne comporte pas de

chäle et celui-ci est une concession pratique. La tenue des

Dominicaines, au contraire, comprend la cape, mais il leur
est permis en 6t6 de ne pas la garder tout le temps.

Gestes et coutumes dus aux vicissitudes historiques
prdsentent un intöröt secondaire; ce qui nous int6resse c'est
ie geste traditionnel l6gud ä I'Eglise par les Apötres.

Les gestes liturgiques primitifs se sont stylisds diff6rem-
ment dans les diff6rents Rites. Rapprocher et comparer les

stylisations diverses est du plus haut intdröt. Mais quel
critöre employer pour reconnaitre la forme la plus ancienne ?

Les groupes ethniques ferm6s sont d'habitude les plus
conservateurs. En outre, lorsqu'un geste particulier' propre
ä une Eglise locale ancienne se trouve sous la möme forme
chez les Juifs ou chez les Arabes, on est autoris6 ä supposer
que cette forme-lä est la plus ancienne. Remonter aux
origines n'est point, en I'occurrence, vaine curiosit6 ou
snobisme intellectuel, mais acte de pi6t6 envers le Verbe
Incarnd qui a voulu vivre sur terre dans un cadre prödestin6.

Quel travail passionnant attend le chercheur qui voudra
6tudier les usages archaiques des groupes ethniques Sdmites
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et des Egüses dissidentes du Proche-Orient, pour les
rapprocher des Traditions catholiques ! Ce que Baumstark
a fait pour les textes en compulsant les manuscrits anciens
rcste ä faire pour les gestes. Seule une 6tude comparde des
gestes liturgiques permettra d'dtablir une Liturgie comparde
complöte 1.

Pour l'instant il est permis ä chacun de faire des rappro-
chements entre les usages qu'il connait dans I'espoir de
retrouver le geste authentique de Jdsus-Christ (ou de ses
Ancötres ou de ses disciples) afin de pdndtrer plus ä fond
dans l'äme humaine de Dieu.

Ayez enüous les sentiments m6me du Christ Jesu (rHrr. z, S),.

r. Voir A. Bauusrtnx, Liturgie comparle. Ea. ae Chevetogne, 1953. Et
aussi Tnortas OHu, Die Gebetsgebürde des VAlher und des Chistentums.
Ed. Brill, Leiden, r948.

z. En rögle göndrale je narle uniquement des gestes liturgiques que j'ai pu
observer n de visu ) au cours de mes voyages. Les particularit6s de la messe
conventuelle cartusienne que je n'ai pas pu voir m'ont 6t6 expliqudes par des
Chartreux; celles de la Liturgie copte par un pr€tre Egyptien et celles <ie
la Liturgie 6thiopienne par un ami rdsident ä Adis-Abeba.

Vicissitudes des gestes

Lorsqu'on s'efforce d'dtablir une connexion entre les

textes bibliques et la tradition vivante de la Liturgie, on est

tl6concert6 de constater I'indvitable hiatus qui sdpare le
verbe de l'action. L'indication verbale est forcdment impr6-
cise, passible d'interpr€tations multiples. Le geste est

ndcessairement limit6 ä l'une de ces interpr6tations, ä
l'exclusion des autres.

Prenons le geste liturgique par excellence celui dont la
Bible parle souvent : les mains levdes : Je lözte aers toi mes

mains, dit le PSAUME r43, 6.

Quand David levait les mains pour prier, comment les

levait-il ? Comme le prötre romain ä la Prdface, les paumes

tourn6es I'une vers l'autre ? Comme les Dominicains et les

Arabes, les paumes en avant ? Ou bien comme les Chartreux
et les Byzantins, les bras ötendus ä la maniöre du Crucifid ?

(De toute dvidence David n'dtendait pas les bras horizon-
talement, en forme de crucifix, comme le font les Lyonnais
et les Dominicains aprös la Cons6cration. Ce geste ne se

rencontre dans aucune Liturgie archaique, il semble donc
ötre dü ä l'improvisation pieuse du Moyen Age frangais).

N'y aurait-il pas d'autres maniöres encore de lever les

mains pour prier ? Si fait. Une d6licieuse statuette 6gyptienne
du mus6e du Louvre reprdsente un gargon ä genoux, assis

sur ses talons, coudes au corps, les avant-bras dtendus sur
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les c6tCs, les paumes tournöes vers le haut. Cette attitude
est parfaitement belle. Serait-elle propre ä I'Egypte des
Pharaons ? Point du tout : elle se trouve dans la Liturgie
copte. Serait-elle exclusivement dgyptienne ? Peut-ötre, dans
I'ensemble, s'il s'agit de la position agenouill6e, mais pas
en ce qui concerne celle des bras et des mains, car le geste
des orantes dans les catacombes pourrait bien ötre le möme.
Le mauvais 6tat des peintures permet toutes les interpr6ta-
tions. Que n'a-t-on dit sur les Orantes ? Plus sür est le
tdmoignage de certaines mosaiques byzantines qui repr6-
sentent la Vierge ou un saint les mains ouvertes tourndes
horizontalement vers le ciel.

Rappelons que les Arabes et les Dominicains tiennent les
bras dtendus en avant et les mains dressdes verticalement.
Quelle serait la signification diff6rente des deux gestes ? Une
occasion fortuite m'a mise sur la piste d'une hypothöse. Au
moment de la Libdration, un film d'actualitds montrait les
Allemands sortant des tranchdes et levant les mains
d6sarmdes. Geste conventionnel, mais d'une convention mil-
ldnaire que tous les vaincus retrouvent. Les paumes dtendues
en avant exprimeraient donc la reddition ä Dieu. Dans ce cas
la forme primitive du geste serait celle des Byzantins et
des Chartreux. (Ceux-ci sont, en effet, les plus traditiona-
listes des Occidentaux). La forme arabe et dominicaine serait
une stylisation ancienne; quant ä la forme romaine, elle
serait nettement d6g6ndrde. En effet, elle n'exprime plus
rien du tout.

Toute hypothöse est valable dans la mesure oü elle se
pröte ä vdrification. J'ai voulu chercher celle-ci dans un
milieu S6mite des plus fermds, farouchement attach6 ä la
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Tradition biblique, chez les Karaimes. Les Karaimes ou
Karaites se considörent comme les h6ritiers directs des
Essdniens et les derniöres ddcouvertes du Ddsert de Juda
semblent confirmer leurs traditions. Strictement fidöles ä la
Bible, ils n'ont jamais admis le Talmud. Persdcutds par les
autres Juifs, ils se sont dispers6s ä 1'6tranger et se sont
6tablis, entre autres, en Pologne au Moyen Ag.. Leur
synagogue ötait une des curiositds de Vilno jusqu'ä la
derniöre guerre. L'un des derniers repr6sentants de cettc
secte vdn6rable, savant historien, ä pü me fournir I'explication
que je cherchais 1. La voici :

Les bras dtendus verticalement, paumes tourndes en
avant, expriment l'adoration (la reddition ä Dieu, en effet,
si vous voulez, me disait-il); les avant-bras dtendus horizon-
talement sur les cötds, coudes au corps, päurrres tourndes
vers le ciel, comme dans I'attente d'une goutte de pluie aprös
une longue söcheresse, exprime la demande, I'imploration.

Les diffdrents rites chrdtiens - ä part le rite copte -n'auraient gardd que le geste d'adoration pour les grandes
priöres solennelles (Pr6face ou Anaphore). Le geste d'im-
ploration aurait disparu, mais pas avant le Moyen Ag.,
puisque les artistes du Bas-Empire le connaissaient encore et
l'ont fixd dans leurs mosaiques.

r. Il a eu l'obligeance de m'indiquer en outre les rdförences suivantes :

Fg" Ntyog, A! Qirqisani's Account of the Jewish Sects and Christianity.
Hebrew Union College Annual, Vol. VII, Cincinnati, r93o, p. 334. Jac.ilr
Qirqisani, thdologien Karaite du xe siöcle, parle long.r"tti"nt- dö pottur""
de priöre.

Au xvlte siöcle un savant suddois Gustav Peringer ayant voy:rg6 cn
Lithuanie, 6crivait au sujet des Karaites qu'ils priaient n irr- prort"rtr"iionibus
atque manuum elevationibus > (G1önwELL, t. IV. Det Swenska lJibliotckct,
Stockholm, ry6o).
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Le geste des mains jointes gui, pour le catholique
rrrodcrne, semble ötre le symbole de la priöre par excellence,

cst tout ä fait inccnnu dans la tradition chrdtienne primitive,
comme dans la tradition biblique. Nous serait-il venu des

Indes, oü on le trouve sur des bas-reliefs vieux de quelques
mill6naires I Il est restd lä-bas I'expression de respect. On se

salue les uns les autres en joignant les mains (paumes ä plat
I'une sur I'autre, doigts verticaux). Les pouces se trouvent
alors sur la poitrine, le bout des doigts au menton. Pour
saluer un personnage de marque, on place les mains plus
haut : les pouces sont alors au menton, et le bout des

doigts ä la hauteur du front. Pour saluer une divinitd, on
löve les mains jointes au-dessus de la töte en dcartant les

coudes. Cette posture est connue chez nous par les petites
statues hindoues.

Comment le geste des mains jointes s'est-il introduit dans

la Liturgie romaine, jusqu'ä y prendre la premiöre place,

alors qu'il est rest6 inconnu dans les autres rites ? Serait-ce
par le truchement des cours Carolingiennes, empruntant la
möme route que I'orgue offert ä Charlemagne par Haroun
al-Rachid, et qui devait peu ä peu s'installer dans nos 6glises ?

Les gestes, comme les mots font parfois d'6tonnants voyages.

Semblables aux graines port6es par le vent, ils vont s'im-
planter dans un sol lointain, ä des milliers de lieues de leur
pays d'origine.

Toujcurs est-il que Charlemagne et Pdpin le Bref se sont
beaucoup occup6s de Liturgie. D'dtiquette aussi. Ne serait-ce
pas I'un d'eux qui aurait fix6 le cdr6monial du serment
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d'alldgeance dont l'acte principal consistait pour le vassal
ä placer ses mains jointes entre celles de son souverain ?

Ce geste, trös expressif, s'est conservd dans la Liturgie
anglicane du couronnement, qui reproduit sous une forme
ä peine altöröe le cdrdmonial frangais du sacre royal depuis
saint Louis.

Le geste des mains jointes rdunies entre les mains
d'autrui, se rencontre aussi dans la Liturgie - trös archaique

- des Syriens Jacobites, non chez les c6l6brants, mais chez
les fidöles. Il a remplacd le baiser de paix. L'un des fidöles
ayant placd ses mains entre celles du diacre vient ä son
tour prendre celles du voisin entre les siennes et ainsi de
suite tous les assistants se transmettent la paix comme un
trdsor qu'ils tiendraient dans leurs mains jointes. Les
liturgistes syriens reconnaissent que ce geste n'est pas
primitif ; on I'aurait substitu6 au baiser ou ä I'accolade mais ä
quelle dpoque ? ils ne le disent pas. Cela aurait pu avoir lieu
pendant les croisades. L'itin6raire du geste aurait dtd dans
ce cas : Indes, Perse, France, Syrie.

Aborder le domaine du geste liturgique, c'est marcher
ä tätons ) car les historiens de la Liturgie, prdoccup6s des
textes, ne s'en occupent que trös peu. Le geste se transmet
de vivant ä vivant et quand on le n6glige, le mot qui
l'6voquait perd toute signification. L'expression < joindre les
mains > est devenue pour nous synonyme de n prier r;
cependant le Christ et les Apötres ne joignaient pas les mains,
ils les dlevaient, comme David.

Liturgie 5
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*

Par ailleurs des textes chr6tiens trös anciens disent que les

fidöles recevaient le pain consacr6 < junctis manibus n. Cette
formule n'övoque pour nous aucun geste familier. Pour
rccevoir un petit ot'iet, nous avons I'habitude non pas de

joindre les mains, mais de les disjoindre; pour tenir une bou-
chde de pain, une seule main suffit; pourquoi donc ce pluriel
a junctis manibus l ? Une fois de plus, la Liturgie Byzantine
nous apportera la r6ponse. Pendant la semaine de Päques,

la porte de I'iconostase restant, exceptionnellement' ouverte'
on-peut voir le diacre (et les prötres conc6l6brants, s'il y en a)

recevoir le pain consacrd dans le creux de la main droite
appuyee sur la main gauche. C'est toujours de cette fagon

que les artistes byzantins repr6sentent la Derniöre Cöne.

Öontrairement ä I'usage qui a prdvalu chez nous' le Christ
est repr6sent6 debout et les Apötres avancent vers lui les

mains pos6es I'une sur I'autre tendues vers lui. Aucun geste

n'exprime mieux Ia v6n6ration, la prdcaution avec laquelle
on regoit le don inestimable.

***

L'attitude intdrieure de respect, ou de < rdvdrence D

comme aurait dit B6rulle, peut s'exprimer de mille maniöres

par des saluts, inclinations, g6nuflexions, prosternations.
Il y en a une variötö infinie dans les diffdrents rites litur-
giques. Ces attitudes sont plus ou moins archaiques ou

idCentes. Les hommes de la Bible priaient g6ndralement
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debout ou carr6ment prostern6s, face contre terre. Cepen-
dant lors de la Dddicace du Temple, Salomon prie ä genoux.
Voici ce qui est dit dans le Livre des nors : Lorsque Salomon
eut acheaö d'adresser au Seigneur toute cette priöre et cette
sapplication, il se lez:a de deaant l'autel du Seigneur oü il ötait
agenouillä, les mains ätendues aers le ciel. Debout, il b4nit toute
l'assembläe d'Iyaöl (r nots 8, S+-5S).

Dans la Liturgie chr6tienne le c6l6brant est toujours
debout. Parfois il se prosterne, comme dans l'adoration de la
Croix le Vendredi saint, mais il ne se tient jamais ä genoux.
Il salue en inclinant la töte ou en ployant le dos. Les Domi-
nicains distinguent cinq espöces de saluts : la petite incli-
nation de la töte; l'inclination des 6paules; I'inclination
ä mi-corps, mains aux genoux; la gönuflexion bras croisds
appuyds par terre; enfin la grande prosternation ou < venia ,
qui consiste ä s'dtendre de tout son long sur le cötd droit,
la töte appuyde sur le coude repli6. Encore qu'un peu raide,
la venia Dominicaine est trös impressionnante, et certaine-
ment plus esth6tique que le prosternement ä plat ventre
adopt6 par la Liturgie romaine pour les Ordinations.

Revenons aux inclinations. En ployant le dos il eut 6td
laid de laisser pendre les bras; que faut-il en faire ? La
tradition monastique veut qu'on appuie les mains sur les
genoux. De cette fagon le degr6 de I'inclination est rdgl6 :

sans I'appui des mains on risquerait de s'incliner trop ou
trop peu. Ainsi rdglementd le geste est d'une 6l6gancc
parfaite. On le retrouve identique chez les Arabes.

Quant ä la prosternation, elle prend des formes dil[6-
rentes mais nulle part on ne retrouve laaveniar Dominicainc.
Cisterciens, Byzantins, Juifs et Arabes se prosternent cn sc
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rncltirnt ä genoux et en inclinant le front vers la terre. On
corrst:rtc toutefois des nuances : Juifs et Arabes posent les
rrr:rirrs r\ plat par terre; Cisterciens et Byzantins s'appuient
srrr lcs articulations des doiEs repli6s, d'oü, rn'a-t-on
cxpliqu6, I'expression u faire la coulpe sur les articles I

- < articles > indiquant les articulations des doigts et non pas

les articles de la rögle, comme on le croit souvent.
Les Byzantins font grand usage de la prosternation. L'un

des auteurs de la < Philocalie )) recommande ä son disciple
d'en faire cent par jour. Les Ethiopiens en font 42 ä la file,
en souvenir, disent-ils, des 4z coups que Jdsus-Christ aurait
regus pendant la flagellation. En Pologne I'usage est rdpandu
de prier dtendu sur le sol, les bras en croix et la bouche dans

la poussiöre comme le recommande J€rdmie (revr. 3, 4).
Les Dominicains ont gard6 la tradition d'une autre

attitude archaique. Pour I'adoration de la Croix, le Vendredi
saint, le prötre ayant pos6 le crucifix sur les marches de
I'autel, deux acolytes en aube, s'dtendent ä moitid des deux
cötds. Appuyds sur un coude, la töte pench6e sur le crucifix
ils ont I'air de l'entourer d'un geste protecteur. Cet usage

est trös ancien, puisqu'il est attest6 par Eth6rie dans le rdcit
de son voyage ä Jdrusalem au lvu siöcle.

L'attitude des acolytes Dominicains, ä demi 6tendus sur
le cöt6, ressemble beaucoup ä la prosternation cartusienne
(Celle-ci n'a en effet rien de commun avec la prosternation
byzantine et Arabe oü pointe des pieds, genoux, mains et
front touchent la terre). Lorsqu'on a le privilöge d'assister
ä la messe d'un Chartreux, on peut le voir, avant et aprös la
messe, rester longuement prosterne sur les marches de
I'autel. Assis sur le cö16, les jambes replides et le coude
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appuy6, il penche ldgörement la töte. Cette pose est ccllc
du u Gladiateur mourant ) au musde du Capitole et elle f:rit
penser ä ce verset de J6r6mie : Tu m'as sdduit, Seigneur;
et je nxe suis laissö söduire; tu m'as saisi, tu m'as uaincu

(16n. zo, T).Ne sont-ils pas en effet des vaincus clc l)ictr,
ceux en qui Dieu triomphe ?

De leur cötd les Carmes ont conservd l'usage d'ttn s:tltrt
qui pourrait bien leur venir d'Elie, tellement il est biblitltrc,
encore que la Bible ne l'ait pas ddcrit. Devant son sup6ric:rrr

le Carme se met ä genoux et saisissant le bord dc soll

scapulaire il y ddpose un baiser. Ce geste est trös bc:ttt.

Il devait ötre courant au Moyen Ag., car on en parle dans lcs

romans de chevalerie. Il a laissd un vestige verbal dans lt
formule dpistolaire consacr6e lorsqu'o,n s'adresse ä un
cardinal : n Je baise la pourpre de Votre Eminence. ,

Les Chartreux ne pratiquent pas ce geste envers leur
sup6rieur, mais ils I'ont gard6 dans leur Liturgie. Toutes lcs

fois que le cdl6brant se retourne pour le a Dominus
vobiscum ,, le servant saisit le bord de la chasuble et la
porte ä ses lövres. Les Prdmontrds font la möme chose, mais

seulement ä Ia messe solennelle. L'usage de soulever [a
chasuble du prötre ä 1'61övation, ne serait-il pas un gestc

tronqu6, d'oü le baiser a disparu ?

Lorsque les vötements 6taient longs et amples cela devait

ötre un geste spontand de vdndration que d'en saisir le bortl
et le porter aux lövres. I1 6tait habituel sans doute d:trrs

l'entourage de Jdsus. N'est-ce pas celui que Maric-
Magdeleine a esquiss6 quand le Ressuscit6 lui dit : Ne me

touche pas (1ntN 20, r7)?
Vdn6ration et tendresse s'expriment spontandmctrt Pirr lc
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baiser. La Liturgie en fait grand usage. Non seulement le
cdldbrant d6pose des baisers sur I'autel, le calice, la patöne,
le missel, mais les acolytes lui baisent la main chaque fois
qu'ils lui tendent un objet. Quel dommage que le baiser le
plus significatif de tous, le baiser de paix, soit tellement
escamot6 qu'il est difficile d'en retrouver la forme primitive!

Il ne parait pas probable qu'ä I'origine on se donnait ä
l'6glise un baiser sur la bouche ou sur les joues. Ce geste d'une
familiarit6 grossiöre n'est admis ni chez les Orientaux, ni
en Occident dans les milieux traditionalistes, aristocratiques
ou paysans. Au souverain, au sup6rieur, aux parents, aux
ain6s, on exprime l'affection, selon le lieu, 1'6poque et la
condition, en leur baisant le pied, le genou ou la main. Entre
6gaux on s'incline de cötd pour ddposer un baiser sur l'6paule
de I'autre. Tel est encore l'usage chez les Arabes, et en
Pologne entre religieuses. Tel est encore le baiser de paix des

conc6ldbrants au rite byzantin. Tel devait-il ötre au rite
romain avant de devenir une simple inclination de la töte.

A la messe pontificale chez les Ruthönes uniates, les
prötres s'agenouillent devant l'6v0que inclin6, lui baisent
successivement le pied droit, le genou gauche et l'6paule
droite.

Il existe une forme de salut particuliöre ä I'Orient
chr6tien; c'est la m6tanie. Il consiste, en se tenant debout,
ä s'incliner profondöment et ä toucher la terre du revers de
la main droite. Ce n'est pas du tout le salut pompeux du
seigneur au temps de Louis XIII, qui balayait le sol de son
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vaste chapeau ä plumes, en esquissant une r6vdrence. La
m6tanie est d'origine dgyptienne. J'ai lu quelque part que

Hdrodote se moquait des Egyptiens en disant qu'ils faisaient

des saluts ä la maniöre des singes, en touchant la terre de

leur main. En d6pit de la remarque- ddsobligeante de

Hdrodote, la mdtanie est trös belle. D'Egypte elle a passd

dans le rite byzantin et avec lui elle s'est rdpandue dans tout
I'Orient chrötien.

Le signe de croix. est de tous les signes liturgiques le plus
frdquent et le plus aim6. Dans la liturgie des sacrements

I'officiant le fait le plus souvent avec le pouce sur le front
du fidöle. A la messe il les trace horizontalement de la main
au-dessus des oblats, et toutes les b6nddictions sont donn6es

en forme de signe de croix vertical. Les fidöles ( se signaient >

autrefois 
"o.n*. 

nous le faisons ä I'Evangile. < Le signe ,
ne s'accompagnait d'aucune formule; il est restd muet chez

les Byzantins. Ceux-ci font le signe de croix en allant de

l'6paule droite ä 1'6paule gauche et en le faisant suivre d'une
mdtanie; les Arm6niens font comme les Latins.

Le signe de croix est sous forme de geste 1'6quivalent de

la formule n Per Christum Dominum nostrum D.

Le geste liturgique proprement dit 6tant rdservd au

c6l6brant et aux acolytes, il s'ensuit que les fidöles ont tou-
jours particip6 ä la Liturgie moins par le geste que par
l'attitude. L'usage ancien voulait qu'ils se tinssent debout,

comme le cdl6brant, s'inclinant, se mettant ä genoux et se

prosternant ä certaines occasions, selon les indications du
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diacre. Malheureusement la disparition du diacre en Occi-
dcnt et plus tard l'introduction des bancs a fait complöte-
ment rel6guer dans l'oubli la participation active des fidöles
par la priöre corporelle.

Oü chercher les vestiges de I'attitude ancienne des fidöles
sinon lä oü la tradition s'est conservde intacte ? Chez les
moines et chez les Orientaux. En fr6quentant leurs liturgies
on voit subitement resurgir vivante une attitude dont le
reliquat verbal ne signifiait plus rien. Voilä I'exemple d'un
tel reliquat : Elie monta au sommet du Carmel et se penchant
contre terre il mit son aisage entre ses genour (r nors ß, 4z).
Habituds ä vivre au milieu de meubles et ä nous asseoir sur
une chaise nous avons du mal ä nous reprdsenter l'attitude
d'Elie. Or, on la retrouve vivante dans la Liturgie des
Armdniens gr6goriens. A la messe solennelle, les acolytes
restent assis par terre, au bas des marches de I'autel. Ils ont
les genoux au menton et quand ils inclinent la töte, le visage
se trouve entre les genoux. Aucune autre attitude ne ramasse
le corps ä ce point; aucune ne syrnbolise mieux I'intensitd du
recueillement.

lln autre reliquat verbal sans lien avec nos meurs se

trouve dans I'Evangile de saint Luc. Pendant que Jösus ötait
ä table (chez Simon Ie Pharisien) une femme pöcheresse apporta
an oase d'albätre plein de parfum et se tint derriöre, aux pieds
de Jdsus. Elle pleurait et bientdt elle les mouilla de ses larmes,
puis les essuya aüec ses chezteux, les baisa et les oignit de parfum
(ruc 7, Z6-58).

La scöne est tout simplement impossible ä imaginer pour
celui qui est toujours assis sur une chaise, les pieds sous la
table. Que n'a-t-on pas fait pour reconstituer la scöne ! On
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veut que Jdsus ait 6td dtendu sur un lit. Or les Orientaux
sont toujours assis par terre; quand ils sont riches ils ont
des tapis. A I'höte de marque ils offrent un coussin ou un
escabeau trös bas, la table oü I'on place le plat commun 6tant
basse aussi. La scöne chez Simon le Pharisien a dü se
d6rouler telle que je l'ai vue revivre devant moi dans une
6glise de Ruthönes uniates Le prötre s'6tant assis sur une
chaise basse, face ä I'autel, une femme vint par derriöre,
se mit ä genoux ä cöt6 de la chaise, face ä I'autel, comme
le prötre. Comme elle se baissait pour regevoir I'absolution,
sa töte se trouvait si prös des pieds du prötre, gue, tout
comme la Madeleine, elle aurait pu les baiser. Peut-on mieux
exprimer I'attitude de l'äme repentante, que par ce geste
corporel, plus parlant que des mots ?

Pour entrer en plein dans la priöre liturgique il nous faut
röapprendre ä faire prier le corps.
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Vicissitudes des structures

En ddpit d'une origine commune et d'6l6ments communs,
les diffdrents rites liturgiques se distinguent par leurs
structures. Les structures ont 6volu6 au cours de I'histoire
tout autant que les gestes, se d6veloppant dans un sens,

s'atrophiant dans un autre, si bien qu'il subsiste parfois,
tel un ( organe tdmoin )), un usage dont on ne connait plus
ni l'origine, ni le sens, ni la raison d'ötre. Il arrive alors
qu'on lui attribue une signification nouvelle, qu'il n'avait pas

primitivement.
Voici un exemple de ce processus. Il s'agit d'une structure

complexe, la c6r6monie des rameaux selon le rite romain.
A la fin de la procession qui se ddploie ä I'extdrieur de l'6glise
et rappelle l'entr6e triomphale de J6sus ä j6rusalem, or
ferme la porte de 1'6glise et le sous-diacre frappe trois coups
avec la hampe sur laquelle est fixde la croix.

Pourquoi cette porte fermde ? Pourquoi ces coups ? Tout
cela n'a rien ä voir avec le rdcit 6vang6lique. Une explication
plausible se prdsente d'elle-möme lorsqu'on assiste ä la
Liturgie des rameaux dans une 6glise syrienne (rite de
saint Jacques). Il y a ce jour-lä deux processions, l'une le
matin, l'autre le soir. Celle du matin rappelle I'entr6e
triomphale de J6sus ä J6rusalem. Le prötre fait alors le tour
de l'6glise entour6 d'enfants qui portent des rameaux en
chantant. Celle du soir tient de l'apologue mim6 et de
l'exhortation, en illustrant la parabole des dix vierges dont
cinq dtaient sages et cinq 6taient folles. Le cdl6brant se tient
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alors devant la porte fermde de l'6glise et frappe en chantant :
Seigneur, Seigruw ounrez-nozs (rvretrw. zS, rr).

Les chrdtiens de Rome auraient-ils trouv6 quelque rdpu-
gnance ä s'identifier aux vierges folles ? Ils ont conservd
l'usage de frapper ä la porte, mais ils l'ont rattach6 ä la
procession du matin oü il ne s'explique pas, et pour lui
donner un sens y ont ajoutd un verset sur le Roi dc Gbirer.

***

La Liturgie primitive fait grand usage des processions.
Educatrice avisde, elle veut empoigner I'homme tout entier,
I'esprit, l'äme et le corps, c'est pourquoi elle commence par
mettre I'activitd corporelle au rythme de l'esprit. Aprös cela,
ouvrant I'Ecriture, elle mettra au rythme de l'esprit I'activit6
psychique. Pour conduire I'homme jusqu'au tröne de Dieu,
la Liturgie lui apprend tout d'abord ä diriger ses pas con-
sciemment suf cette terre, que Dieu a appel6 l'escabeau de ses

pieds (ts. 66, r).
Processions, alldes et venues mettent dans la Liturgie

beaucoup d'animation. Il serait faux, pour autant, de con-
sid6rer la Liturgie cornme un o jeu ,. Ce terme, qu'on emploie
quelquefois de nos jours, aurait fait frdmir saint fean
Chrysostome. Il aurait provoqu6 la riposte fougueuse de
saint Frangois : a Domenedio non ö buffone ! r Ni au sens
oü < jouer r veut dire < faire semblant D comme au th6ätre,
ni au sens oü jouer veut dire s'6battre sous la conduite d'un
meneur comme chez les scouts, la Liturgie n'est un jeu.

r. Ce detail a 6t6 supprim6 par la nouvelle ordonnance, obligatoire ä partir
de Päques 1956.
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La Liturgie est le mystöre en acte. Le mystöre est rdel;
I'action visible est symbolique. Le prötre seul < cdlöbre le
mystöre r; les fidöles y participent, mais ne concdlöbrent pas.
Pie XII a condamnd l'emploi du terme n concdlöbrer ) par
rapport aux fidöles. Voici ses paroles : o Nous avons ddjä,
il y a sept ans... (dans l'encyclique ( Mediator Dei ,r, rg+7)
condamn6 l'erreur de ceux qui n'hdsitent pas ä d6clarer
que le commandement du Christ Faites ceci en mömoire de
moi (ruc zz, tg) vise directement toute l'Eglise des Chr6-
tiens et que de lä d6coula, mais plus tard seulement, le
sacerdoce hidrarchique. Aussi pr6tendent-ils que le peuple
jouit d'un pouvoir sacerdotal et que le prötre agit seule-
ment comme döl6gu6 de la communaut6. A cause de cela ils
estiment que le sacrifice Eucharistique est au sens propre
une ( concdldbration D, €t que les prötres devraient < con-
c6l6brer D avec le peuple prdsent, plutöt que d'offrir le
sacrifice en particulier en I'absence du peuple. A cette
möme occasion nous avons 6galement rappel6 en quel sens
le c6l6brant peut ötre dit < reprdsenter le peuple r, ä savoir,
( parce qu'il repr6sente Notre-Seigneur j6sus-Christ en
tant qu'il est la töte de tous ses membres et qu'il s'ofire
lui-möme pour eux; quand il s'approche de l'autel c'est
donc en tant que ministre du Christ infdrieur au Christ,
mais supdrieur au peuple >. (Allocution aux Cardinaux et
Evöques, z nov. ry54.

Ceux qui justifient leur opinion erronde en s'appuyant sur
le verset de saint Pierre oü il parle au peuple de son sacerdoce
royal ont ndgligd de regarder les versets suivants. Saint Pierre
y exhorte les chr6tiens ä donner le bon exemple. C'est lä, au
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sens figur6, le sacerdoce du fidöle : Vous, vous 6tes une race

Clue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peupl,e acquis, afin

que oous annonciez les oertus de Celui qui aous q appelös des

iCnöbrtt ä son admirable lumiäre... Je oous exhorte ä oow

abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre ä l'dme.

Ayez au milinu des paiens u.ne bonne conduite (l PIERRB

z, g-rz).
La bonne conduite doit avant tout se manifester ä l'6glise.

Que les non-croyants, lorsqu'ils y entrent, comprennent ä

notre tenue que nous nous tenons devant Quelqu'un,

Quelqu'un de trös important et que nous aimons. Nous

rdalisärons ainsi le vceu de saint Pie X que les fidöles

< participent activement aux saints mystöres r.
- 

n Parliciper activement > ce n'est ni assister mollement

assis, alors (ue le prötre se tient debout, ou le < doubleru
en lisant le mot-ä-mot du texte liturgique destin6 au

c6l6brant. Dans le premier cas on ne participe pas, dans le

second on pr6tend conc6l6brer. Seuls des conc6l6brants

prötres sont ietn. ä prononcer les paroles du texte liturgique
än möme temps. < Participer activement n c'est remplir son

röle de fidöle, en se tenant, humble et attentif, dans la
Prdsence de Dieu 1.

Pour savoir se tenir dans la Prdsence de Dieu, il est indis-
pensable de savoir se ddplacer pos6ment au rythme de la

r. J'avais un jour dans une chapelle dteint l'6lectricit6, avec la permission
du c6läbrant, po,rt fixer I'attention d'une enfant sur les mains dy Pr€tre,
Arrive une brive dame et s'empresse de tout rallumer. Comme j'explique
de quoi il s'agit ; r Ah, ga non, dit-elle, si on ne lit pas,- on rate sa messe. r

Oh manie de-l'imprim6!-Aberration livresque apprise ä l'6cole! oubli lamen-
t"bt" d" ce qu'esi la priöre et surtout la messe ! Pr6tention ä conc6l6brer,

comme si les hdöles n'avaient jamais pri6 avant Gutenberg!
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Liturgie. D'oü la valeur pddagogique des processions, ä
condition toutefois qu'elles ne ddgdnörent pas en cohue,
qu'elles soient belles et solennelles comme chez les moines.
Autrefois, chaque messe ddbutait par une procession, comme
cela se pratique encore ä Rome aux messes stationales, et
sous forme rdduite dans les messes pontificales, surtout au
rite Lyonnais. Le chant des Psaumes pendant Ia procession
s'est rdduit peu ä peu ä deux versets qui ont gardd le nom
d'Introit.

A ddfaut de procession il est bon de s'arröter un instant
sur le seuil de 1'6glise pour se recueillir et entrer ä pas lents,
silencieux, selon I'esprit de la Liturgie.

'***
Regartlons de plus prös la structure des rites liturgiques.
Tout le monde sait que la messe ddrive de deux sources :

la synaxe synagogale et la derniöre Cöne. La synaxe comportait
chants, priöres, lectures, rdcitations; la Derniöre Cöne a
comportd les mömes 6l6ments, plus I'institution de I'Eucha-
ristie, le va-et-vient et les gestes propres ä un repas. Tous
ces 6l6ments sont entr6s dans la Liturgie. Ils sont g6n6rale-
ment trös anciens, mais l'ordre dans lequel ils se suivent l'est
beaucoup moins. Cet ordre - qui a donn6 le terme n Ordo
missae )) 

- n'6tait pas impos6 au d6but. En se fixant, cet
ordre est devenu la structure caractlristique de chaque rite.
Il est int6ressant ä ce sujet de comparer deux liturgies trös
proches, dont les piöces, textes et gestes, sont les mömes,
mais se suivent selon un ordre diffdrent. Je pense au rite
ambrosien et au rite romain.

Au rite ambrosien le Kyrie se place aprös I'Evangile;
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le Credo aprös I'Offertoire (comme chez les Byzantins);
le Laaabo juste avant la Cons6cration, etc. Les gestes sont
les mömes que dans la tradition romaine, sauf que le prötre
ne se retourne pas pour dire n Dominus vobiscum )). Cela
permet de supposer que lors de la cristallisation du rite
ambrosien, I'autei se trouvait face au peuple comme I'autel
papal dans les basiliques romaines. Ou bien, qu'ä un moment
donn6, le prötre a cess6 de se retourner, comme dans le rite
romain pour le dialogue avant la Pröface, alors que pour le
möme dialogue le prötre byzantin se retourne, ce qui semble
plus normal.

Si l'on compare le rite romain actuel avec Ie rite domi-
nicain, on s'apergoit que les diff6rences des textes sont
minimes, et l'ordre en est le möme. Ce qui difföre, c'est
I'allure, ce sont les gestes : la maniöre de se retourner pour
le n Dominus vobiscum , en s'6cattant du centre et non en
pivotant sur place; la maniöre de tenir les mains 1ev6es, les
paumes en avant; la maniöre de faire la g6nuflexion sur les

deux genoux aux paroles < Et incarnatus est ,; la maniöre
enfin de faire les signes de croix horizontaux sur les objets
avec l'annulaire repli6 sur le pouce, comme le font les
Orientaux. Deux gestes surtout attirent I'attention : I'Offer-
toire et le < Supplices >. A I'Offertoire, la patöne avec I'hostie
est pos6e sur le calice et le prötre les 6löve en möme temps.
En disant < supplices te rogamus , le dominicain croise les

bras de fagon ä ce que les doigts d'une main s'appuient sur
I'autre öpaule, et, ayant fait un pas en arriöre, il s'incline
profond6ment devant I'autel.

L'attitude des mains croisdes sur la poitrine est trös aim6e
des peintres. Depuis le Moyen Age jusqu'ä nos jours ils
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I'irnposcnt ä leurs Vierges et leurs saints, parce qu'elle
t xprime admirablement I'humilitd et le recueillement. Les
lirlöles de rite byzantin vont recevoir la communion les

bras crois6s.
A notre 6poque, dans certains milieux, s'est introduite

la caricature de cette attitude : les bras entrelac6s. Cette
posture-lä exprime l'arrogance. Comment le sens du geste

s'est-il obnubild au point que les chr6tiens pieux, confondant
les deux attitudes, aillent vers le banc de communion les

bras entrelacds, le torse droit ? L'arrogance de la tenue
extdrieure peut-elle aller de pair avec l'humilit6 int6rieure ?

Il importe que le corps reflöte les dispositions de I'esprit.

*

La Liturgie cartusienne comporte des particularitds si

nombreuses et si v6n6rables qu'il convient de s'y arröter un
instant. Le fait que le < Confiteor r est dit sur le cöt6, (le
prötre du cöt6 de l'6vangile, le servant du cöt6 de l'Epitre),
indique bien qu'ä proprement parler, la messe n'a pas encore

commenc6. Le missel est pos6 sur un coussin, et non pas sur
un pupitre, meuble tout ä fait rdcent, car il y a ä peine
cinquante ans qu'on I'a introduit. Le calice n'est pas recou-
vert d'une pale raide, mais envelopp6 d'un grand corporal
souple, comme chez les Orientaux, et comme chez nous le

Jeudi saint. A la grand-messe le diacre balance l'encensoir
ä bout des chaines, d'un geste ample du bras, comme le font
les Orientaux. Comme eux il fait le tour de I'autel, celui-ci
n'6tant pas adoss6 au mur. Le diacre chartreux porte une
longue 6tole dont il s'enveloppe en la croisant sur le dos,

comme les diacres Orientaux et les anges des mozaiques
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byzantines. Il en pose le pan sur le bras gattchc, tottjottt's

.ä-*" le diacre .tt Oti.ttt-. Ce geste n'expliqucrait-il pirs l:t

provenance de notre manipule ? Il rappelle qu'i\ _l'tlrigirtt.,
i'6tol. ötaitun insigne de dignit6 en usage chez lcs llonr:titrs,

peut-ötre pour executer des gestes de 
. 
commantlctnt:ttt.

L'ull,rr* toute orientale de la messe cartusienne ticnt totttc-

fois moins ä ces ddtails - pour significatifs qu'ils soit:ttt

qu'ä deux attitudes essentiÄlles : les bras lev6s ä la rnilnii'rt'

du Crrrcifix et l'absence de g6nuflexions. En effet, l. gürrrr-

flexion est entrfe dans la iiturgie romaine au Xlvc siÖclt:

seulement; elle n'a pas 6t6 adopt{e par les Chartrertx tlri
avaient fix6 la lerrr au xIe siöcle, lorsque la r6v6rence se faislit

par inclination ä mi-corps, selon I'usage antique, toujgtrrs

en honneur chez les Orientaux 1.

Les chartreux ne font donc aucune g6nuflexion, pas

möme aprös la consecration. Par contre ä ce moment, ils

ploient i6gör"*.nt les deux genoux.. I1 y ? 1'6l6vation de

i'hostie, Äuis pas l'6l6vation du calice, celle-ci ayant 6tö

ajout6e post$rieurement, aprös I'h{rdsie de Bdrenger au

>rlru siöcie. Le geste des bt". lev6s, ( ä la maniöre du

Crucifid , "o-*J 
1e specifient les rubriques, est absolument

saisissant. Les Byzantins I'ont aussi. Mieux qu'aucun autre,

il fait comprendre la m6diation du Christ et le röle du prötre,

en tant que son remplagant. Mieu" ql. 1'El6vation' ce gestc

rfsume la messe, et la ritrr., comme il convient, au centre de

I'histoire, {voquant en möme temps les bras lev6s de Moisc

r. Certaines Eglises locales 6tant restdes d6tach6es de Rome, s'y sont

rattach6es au xIXe $;1",- quand le respect des traditions liturgiques-n'ö.tait

;;; G, vif. Eltes r"i äf.i. romanis6 leurs rites et adopt6 la g6nuflexio.'

Ainsi des Maronites.

Iriturgie 6
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sur le Nöbo et les bras clou6s du Christ sur le Calvaire.
L'öldvation n'est pas un geste gracieux : on ne montre pas
un objet prdcieux par-dessus son dos ! Introduit au Moyen
Age sur I'insistance du peuple qui voulait tromper sa faim
du Pain vivant en regardant I'hostie, il n'est pas entrd dans
la Liturgie papale. Quand le Pape cölöbre ä l'autel de la
Confession ä Saint-Pierre, il montre I'hostie, puis le calice,
en tournant ä droite et ä gauche d'un mouvement circulaire
comme le fait le prötre ä la messe armdnienne. Ce geste est
trös beau, et on ne peut s'empöcher de regretter que ce ne
soit pas celui-ci qu'on ait adoptd au Moyen Ag. pour
satisfaire la pi6td des fidöles.

tF**

Les Offices de la Semaine sainte sont le document vivant
le plus pr6cieux et le plus vdndrable de toute la tradition
liturgique. Non parce que ces Offices sont plus solennels que
ceux de tous les jours, mais parce qu'on a moins os6 y toucher
depuis les origines. La Liturgie romaine de la Semaine sainte
est restde ä peu prös intacte depuis le ve siöcle. Certains
ddtails se retrouvent dans les Liturgies locales des Eglises
s6pardes depuis les premiers siöcles du Christianisme. Tel,
par exemple, I'emploi des cr6celles le Vendredi saint.
Celles-ci dtaient d'un usage courant dans I'antiquit6, avant
I'introduction des cloches, et n'dtaient nullement rdserv6es
au jour du grand deuil de I'Eglise. En adoptant cloches et
sonnettes, on n'a pas introduit d'innovation dans la Liturgie
du Vendredi saint. En Ethiopie, les moines agitent toujours
des hochets au cours de leurs interminables psalmodies.

L'ordonnance et la structure des Offices de la Semaine
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sainte a un caractöre particuliörement frappant : la lenteur.

Ces offices ont gard6 le rythme d'une dpoque oü les gens

n'6taient p". pt.is6s. Dans les AcTES des Apötres, saint Luc
ddcrit unÄ r6union liturgique nocturne' au cours de laquelle

un jeune homme assis sur le bord d'ttne fenötre du deuxiöme

&a;e, fut pris de sommeil, tomba ct se tua sur place.

Saiirt Paul 1'ayant ressuscit6 sdancc tenante, la rdunion a

repris de plus belle pour durer jusqu'au matin (acrns zo,

l}). L; lenteur ieste la caractdristique dcs liturgies

archaiques. On la retrouve dans les liturgies dvoluöes aux

occasiÄs solennelles. Les c6r6monies de Ia Semaine sainte

sont particuliörement longues chez les Byzantins, qui, aux

iorrs oü nous lisons la Passion, lisent un Evangile en entier'

L., Ethiopiens d6passent encore les Byzantins. Pendant la

Semaine ."ittt., le clerg6 quitte ä peine 1'6glise. Les journdes

sont r6parties en cinq < heures I ou p6riodes. de priöres. La

premiöie va de minuit ä sept heures, les suivantes de sept

i neuf, de neuf ä midi, de midi ä trois heures, et de trois

ä six heures. En tout dix-huit heures de priöre sur vingt-

quatre. Les fidöles aussi sont d'une assiduit6 remarquable,

puisqu'ils suivent de prös l'horaire du clerg6. Tous se

iiennent debout ä l'6glise, en s'appuyant sur un bäton, ä

moins qu'ils ne se prosternent. L'usage 6thiopien öta.it celui

de Rome au temps de saint L6on, comme en t$moigne un

de ses sermons oü il admet que les fidöles s'appuient sur

leur bäton quand ils sont fatiguös. Ainsi, en plein xxe siöcle,

se conserve en Ethiopie, I'attitude habituelle des premiers

chr6tiens.
Ces mceurs ne peuvent pas nous ötre indiff6rentes. Elles

nous int6ressent du fait qut6tant proches du Christ dans le
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temps, elles sont souvent celles du christ lui-möme. A ce
titre les moindres vestiges du passd sont infiniment pr6cieux.
D'autant plus qu'ils sont destinds ä disparaitre. LeJ groupes
ethniques oü ils se conseryent se fondent peu ä peu däns
les grandes masses anonymes. D'ici peu tous les hommes
vötus des mömes vötements de confection, le möme bracelet-
montre au poignet, adopteront Ib möme sans göne. A l'6glise,
confortablement agenouillds sur des tapis-mousse, ils sJront
tous dgalement talonnds par la häte. comment l'esprit de
priöre pourra-t-il ötre pr6serv6 autrement que par la naente
ä la Tradition ? ä cette Tradition qui nous vieni des Apötres
et par eux de Jdsus-Christ.

si le christ a choisi d'ötre oriental et sdmite, s'rl a adopt6
le rythme de priöre de son peuple, c'est que ce rythme "rl 

l"
mieux fait pour accorder I'homme au rythme de Dieu. La
priöre demande du temps. Non pas que Dieu ait besoin de
nos priöres, ni qu'Il les 6value au chronomötre, mais que
I'homme, ä cause de la complexit6 de son ötre triple, espiit,
äme et corps, doit peiner pour arriver au recueillement. on
ne saute pas dans le recueillement ä pieds joints, on y pdnötre
lentement, peu ä peu, prdcis6ment au rythme de la Liturgie.

Mieux que la Liturgie journaliöre, dcourt6e par les
exigences de la vie profane, celle de la Semaine saintä, fidöle
au rythme ancien, est propre ä produire dans les ämes les
attitudes int6rieures qui dtaient celles du Christ. Ayez en oous
les smtiments mömes qui animaimt le christ Jösus.(erur,. z, s).
Elle demande au fidöle de laisser les prdoccupations profanes
sur le seuil, de surmonter la fatigue du corps et d'apaiser
l'agitation de l'äme, afin que, s'attachant au Seigneur,l,homme
deuienne un seul esprit anec Lui ft coR. 6, ,7).

ry
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Mieux que la parole, le geste exprime les tendances

profondes dä I'etr". 
-Ett 

effet, le domaine de la parole recouvre

äelui de la pensde notionnelle sans pigvoir aller au-delä.

Tout ." q,ri se situe en degä ou au-delä du registre "9t-
".p*"f ,i"tpri*" par 1e geste' Avant de pouvoir ti":
formuler en sons ou en concepts, I'homme recule devant le

ä""g"r, tend les bras vers son amour, se prosterne devant

Dieü. iar lä il se rdvöle, se trahit et aussi il s'engage. Il a

suffi qu'Dve tende la main vers le fruit defendu pour que

I'humänite soit ddchue; il a fallu qu'Abraham quittät sa

maison et son pays, pour qu'en son däscendant soimt bmies

toutes les nat'ions de Ia terre (cnN. l,2, 3)'
La dignit6 du corPs lui vient en effet de ce qu'il n'est rien

moins qö I'irrrtrumänt de I'espr1r. I1 est son associ6, dans

,rrr.rrrirrärs oü tout est ä |a fois r6el et symbolique, 6ph6möre

et orient6 vers l'6ternit6. L'originalit6 de la Bible, I'ind6pen-

dance de sa m6taphysique implicite, consistent pr6cis6ment

;;;" gu€, loin dä äenigt"t 1ä corps ou de nier la matiöre,

elle regaräe I'univers eitier comme I'euvre trös bonne du

Crdateur.
Dös lors le corps et le monde sensible sont associ6s ä la

divine aventure de I'esprit. n Le corps a 6t6' donn6 ä l'äme

p""t f" purifier ))r aisait joliment 
-Kierkegaard. 

S-elon |a

ierminologie de saint Paul, 1e cörps et l'äme formant

ensemble 
-la 

chair, doivent se soumettre aux exigencct 9"
l'esprit, afin que, sortant triomphant des 6preuves de la vie,
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l'6tre tout mtier, l'esprit, l'dme et le corps, soit conseraä

irrCprüheßible jusqu' ä l' aaönemmt de Notre-Seigneur JCsus-
Christ (r rnns. 5, 23) t.

r. Dans le no 4 de Bible et oie chrätienne, Dom Charlier €crit : c Le corps
est f implantation profonde de l'€tre dans la rözlit| du monde visible... L'äme,
elle, esf ce milieu mouvant de la vie qui dans l'intime du corps vibre, sent,
voit et pense... Mais I'esprit, c'est le principe et la racine vivante de la
personne... L'esprit, c'est ce qui dit o je ),.- 

Dans le no ! de la möme Revue, Dom Fransen prdcise la Tradition
Biblique z o Le corps n'est pas la rdalit6 matdrielle de I'homme' comme pour
le grec, mais l'aspäct apparent de son efie. L'öne ne ddsigne pas-davantage
te principe spirituel, mais le nöphös, centre des manifestations vitales con-
sciäntes "n 

ii"iron 6troite avec le corps. L'esprit surtout est une notion
{trangöre ä celle dunoüs grec; celui-ci est la pointe spirituelle de I'intelligence,
celui-lä est la racine vivante et dynamique de la personne' source de sa

luciditd et de sa libert6, susceptible d'€tre ouverte ä I'Esprit m6me de Dieu r.

En dehors de toute spdculation thdologique, sainte Catherine de Gönes
reconnait les trois plans de la vie humaine par expdrience personnelle. Dans
ses < Dialogues D, elle fait intervenir d'abord le corps en opposition ä l'äme;
ensuite l'äme avec le corps subjugud sous le nom de < humanit6 r en opposition
ä l'esprit.

L'ascöse du $este

L'homme nait incomplet, mais perfectible. son corps'

apparemment si semblable ä celui äes animaux, s'en dis-

;tid par le fait qu'il n'est pas r6gi glt "1 
instinct infaillible'

mÄ destin6 ä devenir au bout d'un long apprentlssage

iiirrr,**ent ob6issant d'une conscience humaine'

Cetteconsciencenepeutpassed6velopperSanSl'aide
d,autres fro**", , fut""ir et eäucateurs. A ceux-ci incombe

f",Ä"fr" de parfaireia cr6ation de Dieu : Nous sommes ouo,ißrs
-ie 

Dieu, dii saint Paul (r con. 3, 9). Si.bien que I'on peut

affirmer : pas d'6ducation, pas de conscience'

De toute Jvidence h ;ü il n'y ^ pas de conscience

humaine, il "" p"", y avoir de tomportement humain'

Romulus et Re-m;s, aussi bien que le h6ros du Liore de Ia-:i;;; 
* ripfi"g, :l* des. fictions irreelles' car il est avör6

que sans t'"""*pi" d'autres hommes etunlong apprentissage'

i"-;;il";;-iü;tme ne devient pas homme, mais quelque

chöse d'inf6rieur ä une bete'

La medecine a enregistre de nombreux cas d'enfants

6lev6s par des 
"rri-",r*. 

L"e dernier en date est celui de Rama,

l,enfant loup dtcouvert aux Indes au d6but de rg5+. Mi:y*

6tudi6 est le cas de deux fillettes, Amela et Kamela, recueillie-s

ParlepasteurSinghen rg?jr.(.So''liv1es'appelleThewoolf

Chitdrm). Une foT, 
""ptr1r6s, 

ces enfants n'ont pl": v6cu

ro,,g."'"ps. D'.,ne fagon g6n6rale ils n'ont Pas pu s,adapter,
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cat ils n'ont ni comportement humain, ni conscience
humaine parce qu'ils n'ont pas eu d'dducation humaine 1.

L'importance primordiale de la premiöre dducation, son
röle irremplagable et I'impossibilitd de ddvelopper la con-
science ultdrieurement lorsqu'elle a manqu6 me semble
encore mieux prouvde par le cas beaucoup moins connu des
U.R.K.I. ou hommes sauvages de Russie. Ceux-ci n'ont pas
6td dlevds par des animaux, mais, soustraits ä toute influence
6ducative des adultes, ils ont vdcu entre eux, comme un
troupeau.

Vers rgzo les journaux du monde entier ont parl6 des
bandes d'enfants abandonnds qui, depuis r9r4, vivaient seuls
dans les steppes de Russie. On les appelait o bezpfizorni r,
c'est-ä-dire, ( sans appartenance )). Ils rödaient en bande,
comme des loups, attaquant et pillant les villages. Beaucoup
ont 6td abattus, comme des loups. Ceux qu'on a capturds
ont 6t6 enfermds dans des camps oü I'on comptait faire leur
r66ducation. Lä-dessus le rideau de fer s'6tait baiss6, on n'a
plus entendu parler d'eux. Or, pendant la deuxiöme guerre
mondiale, de nombreux ddportds se sont trouvös dans des
camps ä cöt6 d'dtranges crdatures surnomm6s U.R.K.I. (abr6-
viation administrative) ou bien, plus simplement ( hommes
sauvages r. C'dtaient les anciens obezpfizorni r de r9zo. Leur
€ducation s'6tait av6rde impossible, ils n'ont pas pu ötre

r. Il est tout ä fait ddplacd de s'inquidter de leur destinCe dternelle. Nous
savons que pas un passereau ne tombe du nid sans le Pöre qui est dans les cieux
(rvretrn. ro, zg). Au moment de la mort, Dieu peut illuminer leur esprit d'une
lumiöre spirituelle aussi facilement qu'il illumine I'esprit d'un homme
intelligent, mais qui a 6t6 privd des conditions ndcessaires pour vivre d'une vie
surnaturelle, vie de foi et d'amour pour Dieu. Il est ddplac6 de penser que
Dieu est moins charitable que nous.
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utilis€s comme main-d'ceuvre. Voici le t6moignage de ceux

qui ont 6t6 condamnds ä vivre auprös d'eyx. < Leurs mains

rottt inhabiles, leurs gestes incoh6rents; leur langage rudi-
mentaire. Incapables d'un effort suivi, inutilisables möme

Comme bötes de somme, ils restent tass$s entre eux comme

un troupeau, ne se mölant jamais aux autres hommes. Dans

le campl ils accaparaient la marmite commune et la meilleure

place äuprös du feu au ddtriment des autres prisonniers.

itareils ä des fauves dans une cage, ils remuent sans atrCt,

tournant la töte de droite ä gauche, et leur regard inquiet

ne se fixe sur rien >.

Tous ces ddtails sont extrömement symptomatiques. Par

opposition il nous est facile de trouver le portrait de I'homme

aä"t la conscience a 6tö bien ddvelopp6e et que pour abrdger

nous appellerons ( l'homme conscient r.

L,hbmme conscient est attentif, maitre de ses gestes,

habile de ses mains, travailleur, r6fl6chi, ordonn6, confiant

et serviable. Sa ddmarche est ferme, son regard droit, ses

gestes pr6cis, sa parole claire. Il a le goüt de l'effort et le
i"rp""f d.t travail d'autrui. Il 6vite le troupeau, aime ä
travailler seul, mais il va vers les autres avec le sourire,

capable de s'associer ä eux.

Pour r6sumer on peut dire que chez I'homme conscient

il y a 6quilibre entre ies 6nergies centripötes et centrifuges'

Läs dnergies centripötes sont : I'attention et la maitrise de

soi; les 6nergies 
".ttttifrrges 

: l'activit6 et la confiance. Chez

les hommes sauvages, les dnergies ont d6vi6 : celles $li
devaient aller du dehors au-dedans se sont 6parpill6es; celles

qui devaient aller du dedans au dehors se sont repli6es.

i'instinct animal n'ayant pas 6td frein6, le o moi , humain
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n'egt pas devenu maitre de son instrument, ni n'a trour'6
de place dans I'univers.

Ceci faute d'dducation premiöre. Seule l'dducation fait
de I'enfant un homme. Möme la plus mauvaise, celle qui,
en I'entrainant au mal, en fait un homme pervers empöihe
qu'il ne devienne une böte. Mais il s'agit d'une dducation
a bonne r. D'une dducation qui en fasse un homme conscient
et responsable : conscient de sorr a moi r humain et respon-
sable de ses actes.

L'homme 6tant triple, corps, äme et esprit, le a moi >

conscient peut s'dtablir sur des plans diff6rents d'oü ddpend
aussi le sens de responsabilit6.

< Moi r, peut dire I'homme, c'est ce corps qui veut jouir
en utilisant les ressources de la terre. Je ne suis responsable
que devant le gendarme.

< Moi Dr p€ut aussi dire I'homme, je suis celui qui pense.

Je compare, je classe, j'6value. La matiöre m'obdit parce que
je I'analyse. Je me sens responsable devant moi-möme et
devant mes semblables.

< Moi D, p€ut enfin dire l'homme, je suis un ötre fini,
d6pendant d'un Etre Infini, dont je retrouve en moi la
trace. Sans pouvoir I'atteindre, je I'adore et me reconnais
responsable devant Lui.

Les sages de I'antiquitd sont pan/enus jusque-lä. Mais
incapables, par leurs propres forces, de ddcouvrir la relation
entre Dieu-Esprit et l'univers matdriel, ils ont tantöt ni6
I'esprit, tantöt ni6 le monde.

Avec la R6v6lation Biblique, il y a intenrention person-
nelle de Dieu et influence directe sur la pensde humaine.
D'oü une conception originale des relations entre Dieu et
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I'univers, relation de Crdateur ä crdature. Pour les hommes

de la Bible Dieu est le cröateur des esprits et de toute chair,

comme dit Moise et ä sa suite Josu6 (Norvrn. 
"7, 

16). Et
la chair doit ötre soumise ä l'espriif, comme dira saint Paul
(nowr. rr, r3). Mais l'homme de la Bible ne specule pas:
il vit sa m6taphysique en agissant.

C'est cette m6taphysique v6cue qui inspire la Liturgie,
c'est ä vivre cette mdtaphysique que la Liturgie nous

entraine.
Chose 6trange, aprös vingt siöcles de christianisme, la

mdtaphysique biblique n'a pas p6ndtr6 dans les meurs
scolaires. Ceiles-ci s'inspirent du dualisme platonicien.
Opposant matiöre et pensde, 1'6cole (qui se dit ., ancienne n

"f 
q"" j'appellerais plutöt < routiniöre l) exige I'immobilitd

du öorps en classe en vue de favoriser I'activit6 de la pensde;

elle tolöre par contre des gestes inconsid6r6s pendant..la
r6cr6atiott, ät guise de concession ä la matiöre. L'6cole dite
n nouvelle o a gardd la möme opposition entre matiöre et

esprit en renversant les valeurs : elle accorde plus d'im-
portance aux exigences du corps et prise moins la pens6e

ä6sinteressde. Inddpendamment de leurs tendances th6o-
riques, les deux 6coles sont pratiquement dualistes 1.

Tout autre est la tradition biblique.

r. Aristote avait bien tent6 de remddier au dualisme platonicien en affir-
mant I'unit6 vitale du corps et de l'esprit en l'homme, mais sa conception
n'a eu aucune influence pratique sut 1"" meurs scolaires. N6gligd par les

För", de l'Eglise, qui lui-pr6f8raient Platon, Aristote a. trouv6 sa revanche
gräce ä saint"Thomäs. Mais les meurs scolaires dtaient si bien dtablies de son

i"*pr, que les scolastiques les plus fervents ont adopt6 ä l'6cole l'alternance
de l-activit6 mentale et de l'activit6 musculaire.
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Cette tradition est rest6e vivante, journellement pratiqu6e

dans les 6coles juives et arabes oü les 6löves dtudient en

bougeant, le balancement tythtttique du corps ltantconsid6rd

comme favorable ä I'effort de la pens6e.

La tradition biblique est rest6e vivante encore ailleurs :

dans la Liturgie. La Liturgie exige le mouvement. Elle veut

que le ddplagement du corps dans I'espace soit simultan6

(non altern6) avec I'effort piychique de recueillement. Elle

äiffet" donc essentiellement de la routine scolaire, attach6e

au r6gime d'alternance : activitd mentale, activit6 musculaire'

Lei consdquences de ce r6gime sont graves. Par l'alter-
nance de I'aitivit6 mentale et corporelle, par l'immobilitd
qu'elle impose en classe et le d6chainement qu'elle tolöre en

rdcrdatiott, p"t I'abus de la parole, qui lasse I'attention et

provoqu. d.r 6vasions dans le monde imaginaire, l'6cole

änci.tttt" scinde et morcelle la personnalit6. Elle fait de

I'homme une mdcanique.
L'6cole nouvelle a voulu {viter cette erreur' mais elle en a

commis d'autres. Confondant bonheur et exub6rance, activitd

et mobilit6, 6panouissement et amour de soi' libert6 et

absence de fräin, elle favorise les impulsions instinctives,

le caprice et I'incoh6rence, si bien qu'elle d6sagröge La

p.r.oirrr"litd et fait de I'homme une 6pave.ballotde par le
irasard. Aux deux 6coles, il manque I'essentiel pour former

I'homme dquilibrd : le principe de cohdsion'

Dans la Liturgie le principe de coh{sion est Dieu, Dieu

des esprits et de toute chäir (Norvrn. 27, ß). Dieu veut que la

chair agisse de concert avec I'esprit. Aussi bien la Liturgie,
empoig-nant I'homme tout entier, fait-elle agir simultand-

*.nt G 
"otp., 

l'äme et I'esprit. Par lä, elle va ä I'encontre
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de l'dducation scolaire. Quoi d'6tonnant qu'il soit difficile

ä l,homme fagonn6 par l'6co1e de se plier aux exigences de

la Liturgie ? Quoi d6tonnant qu'il ne sache pas faire prier

son corps ?

Le geste liturgique est une ascöse. Ascöse au sens strict,

efle imfose au corp; et ä l'äme des attitudes conformes aux

e*ig"nces de l'esprit. Loin de diminuer I'homme elle

l'6ianouit. Elle I'eitoure de beaute et lui fait goüt91 l" paix.
'Porrrqrroi ne pas rem6dier aux d6ficiences de l'6cole en

prenant ü I,itrrtfie comme norme de nos efforts dducatifs ?

^ C"ci n'est pas un vceu utopique. Nous avons tentd de

le faire.
L'ordonnance de nos classes s'inspire de l'6glise en vue

de favoriser le recueillement. Des panneaux en bois suppri-

ment les angles, parce que la ligne courbe,_comme celle de

I'abside, aidä a tu*".t.i les 6nergies 6parpill6es' Rideaux et

peinture sur les vitres tamisent la lumiöre du dehors' Abat-
jorr att{nuent la cruditd de |a lumiöre {lectrique' Les tables

individuelles sont plac6es en tous sens. Le travail est

strictement individuil. Il n'y a aucune comp6tition, aucune

6mulation possible. Dans le milieu ainsi pr6par6, les 6löves

apprenn"r,i a circuler sur la pointe des pieds, ä parler ä voix

bär.., ä choisir leur travail, ei ä le corriger elles-mömes. Elles

s'habituent ainsi < ä penser en bougeant r,. Aussi bien, quand,

ayant öcart1,les tablös, elles n bougent en pensant )) au rythme
d-'une chanson populaire, c'est toujours l'äme qui commande

au corps et le r6duit ä ob6issance.

De möme qu'ä l'6glise chacun, recueilli en son for

int6rieur, 1,. est säul aveö Oi.r, et cepen.dant tous ensemble

les fidöles rdunis participent ä I'action liturgique, dans nos
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clarses chaque 61öve se concentre sur le travail qu'elle a

Choisi, et toutes ensemble röglent leurs mouvements par

rapport aux autres, selon le rythme du chant.- La Liturgie est notre modöle. La Liturgie est notre

critöre. C'est ä elle que nous nous rdf6rons pour prendre des

ddcisions, pour discriminer, pour juger, pour choisir. Gräce

ä elle nous ne trouvons pas impossible de concilier les

exigences du programme avec I'initiative personnelle, la
discipline et la libert6.

Si de jour en jour nous constatons les progrös de nos

€löves, si nous les voyons devenir plus attentives, plus
ob6issantes, plus ordonn6es, plus aimables, plus 6panouies,

c'est gräce ä I'ascöse du geste.

L'dducation du geste joue dans nos classes un röle

primordial. C'est au progrös de leur tenue que se mesurent

ies ptogrös intellectuels et spirituels. Quand au professeur,

il doit faire de chaque legon une c6l6bration.
La valeur ontologique du geste tient ä ce qu'il est

I'aboutissement d'une d6libdration int6rieure devant un

choix :

Voici, je rnets deoant toi
Ic bien et le mal, la oie et la mort
afm We tu choisi'sses et que tuoioes (onur. 30, r9).

Accomplir d6libdr6ment des gestes ordonnds, c'est choisir
le bien.

L'6ducation religieuse proprement dite se fait dans nos

classes sous I'impulsion directe de la Liturgie. Quel que soit
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l'äge des enfants et le programme de I'instruction religieuse,

il s'agit d'une seule chose : dtablir des relations directes avec

Dieu; et pour y arriver il n'y a Pas de meilleur moyen que la
Liturgie.

Nous apprenons donc c ä participer activement aux saints

mystöres i selon le veu de Pie X, ou, comme les enfants

disent : nous apprenons ä a suivre la messe en bougean! 
?"

Le geste liturgique nous introduit dans les mystöres de la foi"
Il nous apprend ä choisir.

Voici W ie mßts danant toi
la vie et la mort
afin We tu clnisisses et qttc tu oioes! (onur. 30, r9).

En accomplissant les gestes liturgiques I'homme choisit
Dieu.

Iriturgir
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L'emprise de Dieu

Choisir Dieu, c'est se pröter ä I'emprise divine. De fait
I'homme ne saurait s'y soustraire, parce que toute lacrdation
accomplit la volontd du Cr6ateur. Mais ä I'homme il est
donn6 de I'accomplir selon son choix : ou bien ä contre-
ceur et de mauvais 916; ou bien de grand ceur, en plein
accord avec son Maitre.

Dieu sollicite cet accord de mille fagons : multifuriam
multisque modis (nrnn. r, r), par la Rdv€lation et par la gräce,
parce qu'il veut faire partager ä I'homme son propre bonheur.

L'irruption de Dieu dans I'histoire humaine n'est point
un dvdnement r6volu, mais une r6alit6 toujours actuelle.
A tout instant, Dieu nous crde et nous appelle; ä tout instant
le Fils nous sauve et nous conduit au Pöre. Serons-nous
attentifs et dociles, ou rebelles et sourds ?

Un enfant de six ans me disait la veille de sa premiöre
communion : a Quand Dieu parle, il ne fait pas de bruit.
On ne l'entend pas, mais on le sent. Alors l'äme bouge. n

Comment ne pas tressaillir devant un t6moignage aussi
authentique ?

Lorsque l'äme bouge, mue par le souffie de I'Esprit, elle
oblige le corps ä lui obdir.

a Vous avez vu, me disait I'enfant le lendemain aprös
avoir communi6, j'6tais trös attentif. Attentif ä tout ce que le
prötre faisait, ä tout ce qu'il disait. Et je lui r€pondais.
Naturellement pas avec mes lövres, mais dans mon cceur. D
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La voilä,v6cue, cla participation activer. Le c@ur attentif
et les membres dociles, prötre et fidöles se tiennent ensemble

devant Dieu. Me ooici, disent les pieds du prötre en allant
et venant ä I'aut el. Me ooici, ie aiens pour faire ta oolontö

(rs. 4o, 8). Et les pieds du fidöle dans la nef rdpötent de

möme z Me ooici.

O Dieu aie pitiC de moi,pöcheur (ruc r8, r3), dit le poing
du prötre en frappant la poitrine. Et le poing du fidöle lui
fait €cho z Aie pitiö.

Pöre Saint, garde en ton notn ceutc que tu m'as donnfls

(1nex 17, tr), disent les mains jointes du prötre et du fidöle
au memento.

Je te bmis, Päre, Seigneur du ciel et de la terre (ruc ro, zr),
disent les yeux levds. Pöre, ghrifie ton nom (Jnex t2, 28),

disent les bras 6tendus.

Qui donc prie ainsi ? Est-ce le prötre ? Est-ce le fidöle ?

C'est le Christ lui-möme. Il a absorb6 la priöre de tous les

deux dans la sienne.

Le corps ne sent rien, sinon courbatures; l'äme ne sent

rien, sinon distractions. Combien elles sont gönantes!

Gönantes, oui, pour I'homme, mais pas pour J6sus-Christ.
Il sait ce qti est dans l'homme (1eeN z, z5), aussi ne lui
demande-t-il que la vigilance z Veillez et priez, car l'esprit
est prompt, mais La chair est faible (nnemn. 26, 4r).

La chair, corps et äme ensemble, doit veiller et prier.
Comment l'äme veillerait-elle si le corps somnole ? Le corPs'

comment prierait-il si l'äme ne lui impose des attitudes de

priöre ? La Liturgie met d'accord l'äme avec le corps, en les

soumettant ensemble au rythme de I'Esprit.
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Et tandis que la chair peine pour rester vigilante, malgr6
les courbatures et les distractions, le Christ s'empare de
I'esprit, et dans le secret de la foi, il intögre I'homme tout
cntier dans sa propre priöre.

Plre, ceutc que Tu n'as donnCs
je aeux que lä oü je suis

ils soient aussi aoec moi,
pour W'ils contemplent la gloire
que Tu m'as donnöe,
parce que Tu tn'as aimö
aztant que le monde ne füt firex 17, 24).

En participant a tout entier r ä la messe, le fidöle prend
part ä la Liturgie Cternelle que le Fils c€löbre ä la gloire du
Pöre avec tous les 6lus. Jamais cette Liturgie ne prendra
fin;jamais ne s'dpuisera la joie rdciproque du Pöre et du Fils;
jamais ne tarira I'exubdrance cr€atrice de Dieu ni I'abondance
de son salut.

A la messe l'€ternit6 se r6sume dans le temps; le temps
acquiert une valeur d'6ternit6.

a O admirabile commercium n, pouvons-nous chanter
avec la Liturgie (vöpres du 1er janvier) et redire avec les
chr6tiens des premiers äges :
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