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des exigences de la loi naturelle en rnatiere d'avorte
rnent et d'euthanasie. 

Dans le torne II, le cinquierne chapitre, « Vie 
théologique », présente la source, le ca~ur et la fin de 
l'anthropologie : la vie de l'hornrne est celle d'une per
sonne créée a l'irnage de Dieu dont le rnystere du 
Christ révele la vocation ultime. Les sujets abordés 
s'éclairent rnutuellernent et trouvent une application 
dans les actes hurnains. Le sixierne chapitre, « Vie 
éthique », aborde les grands dossiers de la rnorale de 
la vie : avorternent, droits de l'ernbryon, suicide, 
légitirne défense, peine de rnort, euthanasie. Il est 
suivi par une évaluation de la qualification 
théologique de l'encyclique. 

Les deux volurnes sont pourvus d'un apparat cri
tique copieux puisant, a !'instar d'Evangelium Vitae, 
dans l'Écriture, dans l'enseignernent des Peres de 
l'Église, du Magistere (particulierernent de Jean-Paul 
II, des Actes du Saint-Siege, de la congrégation pour la 
doctrine de la foi). In casu, se référant aux auteurs 
conternporains et anciens, J.-P. Perrenx procede a des 
rappels historiques sur l'évolution et le développe
rnent de la doctrine : citations choisies, favorables 
aux positions de l'encyclique et arnenées, cornrne le 
tracé de celle-ci, par des affirrnations tranchées : les 
nuances n'y ont guere de place si ce n'est, incidern
rnent, pour signaler le nceud des contestations (sur, 
par exernples, l'arnbigu!té épistérnologique d'un 
droit naturel nécessairernent confirmé par les 
lurnieres de la foi, l'ellipse de la conscience perplexe, 
!' « intrinsequernent déshonnete » de la contracep-

. tion, l'« illicite en soi » de la fécondation in vitro, 
etc.). 

C'est une des limites de l'entreprise, reconnue en 
fin de parcours : « Un autre travail consisterait a con
fronter les theses de rnoralistes qui ne partagent pas 
la doctrine enseignée par jean-Paul II (t. II, p. 141, 
nº 1). Celle-ci, a suivre l'argurnentation de l'auteur, 
releve de l'infaillibilité du Magistere ordinaire uni
versel bien que cette note théologique ne s'applique 
pas aux cas concrets étudiés par l'encyclique ... A 
poser les problernes de la rnorale de la vie dans la 
chancellerie de l'infaillibilité, le théologien, cette sen
tinelle préposée a la garde du sens de Dieu dans l'ex
istence des hornrnes, ne déserte-t-il pas la guérite 
d'ou il voit et entend les térnoignages de leur 
fragilité? 

Henri w AITIAUX 

Professeur a l'université de Louvain-la-Neuve 
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Philippe BALDACJNI, Pretre de la sixieme heure, 
Paris, DDB, 1998. 

Le recenseur est un pretre de la prerniere heure qui 
a porté le poids du jour et de la chaleur et exercé 
son rninistere jusque vers la douzierne heure ; il fut 
ordonné pretre, sans faste, aux jours les plus som
bres de la guerre ; il a vécu ou ressenti les grands 
rnornents des soixante dernieres années : la guerre 
de 1939-1940, les bouillonnernents de la 
Libération, le drarne des pretres ouvriers, la guerre 
d'Algérie, le Concile, Mai 1968, le déclin brutal des 
vocations, le rejet de toute « institution », le retour 
équivoque du « religieux », le repli actuel de 
l'Église sur ses problernes internes. Aussi est-il per
plexe. 

Dans quelques cercles religieux, la rnode est aux 
« térnoignages » et cela est genant pour plusieurs qui 
redoutent une certaine cornplaisance, un certain indi
vidualisrne narcissique. Il faut etre Augustin 
d'Hippone, Ignace de Loyola, Marguerite-Marie 
Alacoque, Jean Bosco ou les deux Thérese (d'Avila et 
de Lisieux) pour livrer, souvent a contrecceur, une 
autobiographie qui confesse les rniséricordes divines 
et édifie l'Église. L'auteur a pris ce risque : nous pou
vons lui en savoir gré. Il nous fait cornprendre les con
ditions difficiles dans lesquelles les rares nouveaux 
pretres auront a exercer une forme inédite du rnin
istere sacerdotal. 

On peut adrnirer (et un peu s'attrister) qu'il ait dü 
passer sans transition d'un statut classique de chré
tienté lorraine (haute irnage du pretre, fidélité a la 
pratique) aux formes nouvelles du rninistere pastoral. 
Il le fait avec foi et rnerne, sernble-t-il, avec un certain 
bonheur. 

Une gene persiste, quand on reconstitue, entre les 
lignes, la trame de son rninistere : une irnportance 
considérable donnée a l'écoute individuelle, une cer
taine distance envers les services et rnouvernents qui 
font la vie de sa paroisse : catéchese, liturgie, culte, 
gestion, forrnation, réunions ... Il « gere » cornrne un 
chef d'entreprise a la tete d'une PME (p. 101), cornrne 
un cornrnandant de bord (p. 139). Les autres sont 
1'11 équipage », rnerne le pretre en ACO et la religieuse, 
rnernbres du Conseil pastoral, Jeque! « gere » cet 
ensemble paroissial (p. 102). 
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L'écoute individuelle des confidences requiert 
qu'on se détache de la cornpassion au prernier degré, 
comme Je rnédecin aupres de ses grands rnalades, la 
mere au chevet de son enfant. Et pour atteindre le 
peuple qui lui est confié, un plus un, plus un, plus 
un ... ne feront jarnais quatorze rnille ! Il y faut des 
11 médiations », il y faut le travail en cornrnun pretre
Jalcs, anirnés non seulernent par une chaude arnitié, 
conviviale rnais restreinte (p. 101, 102, 123), rnais par 
un souffie « rnissionnaire » (a défaut d'autre rnot). On 
sent peu, chez l'auteur, l'angoisse de tous ceux qui 
sont loin et qui ne viennent pas a nous, qu'ils soient 
11 pavillonnaires », habitants des HLM ou irnrnigrés 
(p. 99). 

Pour prendre l'exernple de la catéchese, on est 
surpris que ne soit pas notée la proportion de petits 
baptisés non catéchisés ; on est surpris des plaintes 
sur l'instabilité et l'inattention de ceux qui viennent 
au « caté ». L'auteur s'est-il suffisarnrnent 
11 impliqué » dans sa « gestion » de la catéchese ? 
Gérait-il seulernent, par délégation, la technique, la 
méthode ? Dans les difficultés, a-t-il suffisarnrnent 
comrnuniqué le « souffle » ? Pretre et catéchistes 
ont-ils suffisarnrnent visé les ensernbles, les 
groupes ? L'auteur sernble les craindre ou les nég
liger, or il faut en faire des « rnédiations », des lieux 
chaleureux, fonctionnant avec ame ou chacun puisse 
se sentir concerné, reconnu, airné. Il a tout pour 
réussir cela : son arnour de Jésus et des gens, son 
don de cornrnunication ; il en per~oit déja quelques 
signes, dans les réunions de parents, par exernple 
(p. 138). 

Il en est de rnerne pour ses autres actes de rnin
istere : fonctions cultuelles (p. 100 - que! rnauvais 
mot !), célébration d'obseques, préparation au 
mariage ... que tout soit l'occasion d'évangélisation, 
avec la coopération active des chrétiens la!cs, par la 
médiation d'ensernbles ou chacun soit reconnu et 
rejoint. II le fait déja : qu'il le fasse rnieux, en 
11 gérant » rnoins (ou rnieux), en gardant toujours la 
visée vers tous car chacun additionné a chacun ne 
f era j arnais « tous ». 

Térnoignage d'un etre tres hurnain, tres chrétien 
et done libre, cet ouvrage, un peu foisonnant, sup
porte plusieurs lectures. Le recenseur, pretre et pas
teur, a opté pour une lecture « pastorale ». L'auteur 
détient, épars encore, tous les élérnents pour etre un 
bon« pasteur ». 

André LEBAS 
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Luis DE MOYA, Un tétraplégique qui aiine la vie, 
u En passant 11, traduction fran~aise de Xavier 
Michaux, Paris, Éd. du Laurier, 1999. - {15x22), 
192 p., 65 F. 

S'endorrnir au volant en avril 1991, se retrouver a 
l'hópital avec une lésion de la rncelle épiniere, savoir 
que la vie ne redeviendra jarnais ce qu'elle était 
avant, avec, pour toujours, une paralysie des quatre 
rnernbres, c'est une épreuve redoutable pour un 
jeune pretre de rnoins de quarante ans, appartenant 
a !'Opus Dei, aurnónier des étudiants a l'université de 
Navarre. L'abbé Luis de Moya est né en 1953 dans la 
Manche d'une farnille paysanne, ainé de huit 
enfants. Étudiant a Madrid, il sollicite son adrnission 
a !'Opus Dei. Envoyé a Rorne pour faire ses études de 
théologie et de droit canonique, il est ordonné 
pretre. En 1984, il est secrétaire du Conseil de 
l'aurnónerie de l'université de Navarre et aurnónier 
de l'École d'architecture. 

En sept chapitres écrits au fil de la plurne, sans 
prétentions littéraires, le P. Luis décrit ce qu'a été et ce 
qu'est son existence : les circonstances précédant 
irnrnédiaternent l'accident et ce dont il se souvient du 
choc, la phase des soins intensifs, l'ajusternent a ses 
nouvelles conditions de vie, la reprise du travail, un 
nouveau séjour en clinique nécessité par une trachéo
tornie mal cicatrisée, la reprise, les perspectives 
d'avenir. 

On ne peut qu'adrnirer son courage, son abandon, 
son optirnisrne, sa volonté de réaliser tout ce qu'il est 
capable de faire. La souffrance est présente rnais aussi la 
joie de vivre et de servir, l'arnour de la vie telle que Dieu 
l'a faite. Le livre est dédié a sa mere, a ceux qui, cornrne 
elle, sont l'occasion pour d'autres de devenir rneilleurs, 
et a tous ceux « qui savent rnettre a profit les handicaps 
de leur prochain pour etre forts dans cette vie ». 

Pourquoi a-t-il raconté son expérience ? Pour obéir 
a une suggestion qui lui a été faite. Pourquoi le titre 
« En passant » ? « En raison, dit-il, de cette fa~on un 
peu particuliere de vivre collé sur un fauteuil roulant 
et de tout ce que cela suppose. ]'ai voulu exprirner 
cornrnent je vois les cho ses depuis ce fauteuil · [ ... ] Ce 
que je vois et cornrnent je le vois » (p. 16). 

La vie n'est pas facile, « y cornpris ce qui n'est pas 
difficile ». « Mais tant que je suis te! un sarrnent 
attaché au pied de vigne, en vie, grace a celui qui rn'a 
pensé, airné et créé, alors tout va bien rnerne s'il a 
fallu me tailler »(p. 91). 
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Ce n'est pas seulement les handicapés qui trou
veront dans ces lignes un exemple stimulant mais 
ceux qui ne le sont pas et qui démissionnent trop sou
vent en face des difficultés mineures de leur existence. 
Signalons une ligne sautée au bas de la page 163. 

Dom Guy-Marie OuRY, o. s. b. 

ANNÉE JUBILAIRE ----

Thomas P. ÜSBORNE, J. STRICHER, L'Année 
jubilaire et la remise des dettes, Reperes 
bibliques, Bayard éditions / Centurion, 1999. -
(15x22), 126 p., 98 F. 

« Les passages de la Bible qui concernent l'année jubi
laire ou la remise de la dette ne sont pas nombreux. 11 
s'agit des textes législatifs du Livre de l'Exode 
(chapitres 21 et 23), du Deutéronome (chapitre 15) et 
du Lévitique (chapitre 25) ainsi que des récits du 
chapitre 34 de Jérémie et des chapitres 5 et 10 de 
Néhémie ... A coté de cette premiere série de textes, il 
y en a une autre qui porte sur " l'année de faveur ou 
d'accueil " : une breve proclamation au début du 
chapitre 61 d'Isa!e et une homélie de Jésus dans la 
synagogue de Nazareth qui reprend le texte d'Isa!e 
(Le 4) » (p. 7). 

Une analyse tres fine de ces textes est proposée. 
Retenons les conclusions proposées a la fin de chaque 
série. Apres l'étude de Néhémie : « Le jubilé ne serait
il pas essentiellement un " imaginaire ", un modele 
théologique susceptible d'aider le peuple a compren
dre ses relations a Dieu et a régler les relations 
internes entre les différents membres de la société, 
comme en témoigne la série des stipulations con
cretes ? » (p. 69). Apres l'année d'accueil mentionnée 
par Luc, il semblerait que « l'expression désigne une 
période nouvelle au cours de laquelle Dieu se montre 
favorable par Jésus-Christ » (p. 117). 

Et notons la remarque terminale. « La lecture des 
textes bibliques nous enseigne que la sensibilité a la 
situation des personnes prisonnieres de l'endettement 
économique ou de l'exclusion sociale et l'engagement 
politique et moral en leur faveur font partie inté
grante de la foi chrétienne » (p. 122). Elle nous offre 
une « orientation » (p. 123). 

P. Pierre DAUBERCIES 
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Gabriel BuNGE, L'Iconographie de la Sainte 
Trinité, Des catacombes a Andrei Roublev, Paris 

' Médiaspaul, 2000. - (19x26), 125 p., 24 illustra-
tions en couleurs, 135 F. 

« 11 me semble qu'avec ce livre, nous avons enfin ce 
que nous attendions, ce dont nous ressentions la 
nécessité depuis si longtemps, en particulier nous les 
Russes : une explication théologique de cette icone 
tant appréciée : une lecture détaillée et appropriée, 
passionnée et extremement sobre, et par conséquent 
aussi " orthodoxe " au sens le plus vrai du mot. » 
C'est par ces mots élogieux que Sergue1 s. 
Averintchev présente dans sa préface le livre du 
P. G. Bunge. 

Ce livre sera apprécié par tous ceux et celles 
qui se laissent attirer par le mystere de Dieu en pri
ant devant une icone. En lisant ce livre, on décou
vre cambien certains se sont lourdement trompés 
en utilisant les icones comme objets décoratifs. Le 
P. Bunge rappelle que l'homme a été créé afin que 
sa vie soit un passage de l'image a la ressemblance. 
En vénérant l'icone, l'homme échappe a l'image 
qu'il peut se faire de Dieu et se soumet lui-meme 
au mystere de Dieu qui se révele Trinité. Prier 
devant une icone est accepter de se laisser trans
former par l'Esprit qui « illumine et transforme nos 
ames». 

Afin de nous introduire dans la contemplation 
de l'icone de Roublev, l'auteur analyse les dif
férentes icones représentant la rencontre 
d'Abraham avec les trois messagers puis celles 
représentant la Trinité. Grace aux commentaires, le 
lecteur découvre cambien la méditation et la priere 
des artistes peuvent faire découvrir « ce qui est 
caché, invisible ». 

Roublev s'est nourri spirituellement de la vie de 
contemplation de la Trinité, notamment par la pein
ture de Serge de Radonege. Mais il est le seul peintre 
qui rend visibles les propriétés caractéristiques des 
trois personnes divines. 11 est passionnant de décou
vrir comment Roublev nous dévoile quelque peu ce 
mystere en restant profondément attaché a la 
Tradition et en meme temps de faire découvrir 
l'amour des trois personnes divines uniquement par 
des détails. 

BULLETINS ET RECENSIONS -
Les icones font partie de la liturgie. Celle de la 

sainte Trinité dévoile toute sa profondeur au temps de 
Ja Pentecote. Et aussi par une méditation de saint 
Jean. Le P. Bunge entraine le lecteur dans sa médita
tion des derniers chapitres de saint Jean. Avec lui, 
nous allons derriere l'autel, nous asseoir a coté des 
trois personnes divines. 

Robert POUSSEUR 

ENQlJETES SUR LES LIEUX 
DE PELERINAGE _____ _ 

Georges BERTIN, (sous la direction de), 
Apparitions/Disparitions, Paris, Desclée de 
Brouwer, 1999. - (15,5x22,5), 313 p., 160 F. 

Georges Bertin est vice-recteur de l 'université 
catholique de l'ouest a Angers. 11 dirige aussi la revue 
Herméneutiques sociales. Un de ses derniers livres est 
La Quete du saint Graal et l'imaginaire, Éd. C. Corlet, 
1997. 

Apparitions/Disparitions est le résultat d'une 
enquete approfondie sur des lieux de pelerinage avec 
la collaboration de neuf autres chercheurs de dif
férentes disciplines. On peut en effet considérer ces 
phénomenes du point de vie théologique (p. 27-29), 
mais aussi sous celui de l'histoire, de la médecine et 
de la psychiatrie, de la psychologie du sens, de la 
parapsychologie, de la socio-anthropologie ou de la 
philosophie. 

Pourquoi le titre Apparitions/Disparitions ? Dans sa 
préface, Gilbert Durand souligne « la disparition des 
valeurs constitutives de l'imaginaire européen ». Ces 
disparitions « se manifestent par la désaffection des 
basiliques, tant religieuses que politiques ». Les 
phénomenes d'apparitions ressemblent a « des 
croisades sauvages » contre « ces disparitions plus ou 
moins institutionnalisées ». « L'apparition, en son 
fond, meme le plus délaissé, le plus prohibé par ses 
effets pervers : intégrisme véhément, sectes verrouil
lées, brutales exclusions, etc., demeure un appel, une 
proclamation (kérigme) dressé contre un manque, une 
disparition ». Ce livre s'éleve done « devant l'Europe 
iconoclaste » comme un ultime cri d'alarme. 

En ce qui concerne le grand Ouest fran~ais, les 
auteurs dressent une liste d'environ quarante appari-
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tions, la derniere se situant au Grand-Fougeray (Ile-et
Vilaine) en 1990 (p. 23-27). Le chapitre II « Mythes et 
Histoire » étudie la résurgence de phénomenes 
lumineux : les apparitions chez les Celtes, les appari
tions de fées au Mayen Áge (les bonnes fées et les 
méchantes) et tente sur ce terrain une premiere 
approche vers des conclusions (p. 39 a 92). 

Le chapitre III concerne les apparitions dans 
l'ouest de la France de 1871 a 1947 : Pontmain, La 
Fraudais, Pellevoisin, Tilly-sur-Seulles, Marebeau, 
Loublande, l'lle-Bouchard. r:enquete se veut stricte
ment scientifique : elle ne déborde done pas sur le 
terrain de la foi, sauf a prendre acte sur la plan de 
l'histoire de la position de l'Église. r:étude de l'ap
parition a Pontmain en 1871 nous donne un bon 
exemple des points de vue envisagés par les enque
teurs. Il nous suffit d'énumérer les sous-titres du 
chapitre : Récit de l'apparition, Fondements géo
graphiques et historiques, r:imaginaire religieux (le 
compagnonnage, le culte marial, les légendes, les 
voyants, le climat social, la transmission du mythe), 
Le point de vue anthropologique (un fondement 
archétypal ; l'imaginaire du lieu), La diffusion du 
message et l'enquete canonique (les correspon
dances, la position de l'Église, l'enquete et le juge
ment, la difficulté de juger), Les suites de l'appari
tion (caractéristiques et point de vue des pelerins, la 
population d'accueil et sa relation au patrimoine). 
Citons la premiere phrase de la conclusion de ce 
chapitre : « Ainsi, done, l'apparition de Pontmain 
peut, d'un point de vue anthropologique, se com
prendre comme une manifestation d'un imaginaire 
créateur issu de l'expérience archétypique et fonda
mentalement humaine du sacré, aux prises avec 
l'imaginaire d'un lieu » (p. 110). 

Chacune des sept apparitions étudiées (liste ci
dessus) se trouve ainsi soumise au feu croisé de 
plusieurs disciplines. Notons que les enqueteurs sont 
presque toujours bien impressionnés par la sincérité 
des « voyants ». S'il y a mystere sur le comment du 
phénomene, il ne semble pas y avoir fraude sur son 
objectivité. Le chapitre IV (p. 217-265) est réservé au 
castres complexe de Dozulé (Calvados) ou, de 1972 a 
1978, une mere de famille dit avoir été le témoin de 
quarante-neuf apparitions dont le message est a la 
fois « une critique sociale puissante », « la construc
tion d'une croix glorieuse de sept cent trente-huit 
metres de hauteur ». Pour les enqueteurs, « le mes
sage de Dozulé, dans ses diverses composantes, 
vient réaliser une symbolisation actualisante d'an-
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