
JESUS LE PRECURSEUR (Hebr. VI 19 - 20) * 
PAR 

Mgr CASSIEN EVEQUE DE CATANE 

rai intituIe ma communication: «Jesus Ie Precurseur». II s'agit 
d'un texte bien connu de l'epitre aux Hebreux dont Ia traduction varie 
assez considerablement chez differents interpretes. 

Je ne citerai que deux. 
Celle de I'abbe Crampon, dans son edition de 1932, est Ia suivante: 
«Nous Ia gardons (il s'agit de l"esperance) comme une ancre de 

l'ame, sure et fer me, cette esperance qui penetre jusqu'au dela du voile 
(Crampon supplee trois mots en italiques: dans Ie sanctuaire), ou Jesus 
est entre pour nous comme precurseur en qualite de grand pretre pour 
toujours selon I'ordre de Melchisedech». 

Dom Bernard Botte traduit : 
«Nous Ia tenollS (toujours, I'esperance) com me une anere de I'ame, 

sure et ferme, qui a penetre a du voile, Ia ou est entre com-
me notre precurseur Jesus, devenu a jamais pOlltife selon rordre de 
Melchisedech». 

rai cite ces deux traductions que j'ai prises. presque all hasard, 
sans aucune preoccupation polemique, uniquement pour rappeler ce 
texte tres familier et mOlltrer qu'il est compris d'une maniere diffe-
rente. Mon but est d'etablir ce qu'U signifie comme tel et dans Ie con-
texte scripturaire. 

La premiere question qu'il pose, c'est Ia fonction de V1l:£Q Ylj.trov, 
dans la proposition. Ces deux mots dependent-Us de 1I:Qo-

()QOj.tOC;, comme veut 
de EtO'ijA:&EV: Jesus est entre pour nous comme precurseur, selon la tra-
duction de l'abbe Crampon? Sur ce point les interpretes sont divises. 
La Vulgate garde }'ordre des mots de 1"original grec: «praecursor pro 
nobis introivit», qui peut etre interprete des deux De meme Ia 
traduction slavonne qui est toujottrs litterale. La R.S.V. americaine 
est ambigiie, elle aussi: «J estts has gone as a fore-runner on our 
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behalf». Les autres interpretes prennent leur parti. In ne manque pas 
d·inb.::ret que sur ce point les deux versions russes, celle de la Societe 
Biblique de r823 et la version Synodale de I862, sont en opposition. 
Parmi les Occidentaux modernes, pour ne citer que quelques uns, 
Meclebielle, Knox, Michaelis font dependre u:n:!;Q l1[tw'V de :n:QooQo[to£, 
d'autres, comme la Version Autorisee Anglaise, la traduction catho-
lique americaine de 1948, Westcott I, Moffatt', Hollmann B, et enfin Ie 
pere Spicq 4, relient Urr.F:Q 111J.w'V avec ElaijA.ihw. Ceci est la premiere que-
stion. 

La deuxieme c'est Ia signification exacte de :rtQooQO!W£, «precur-
seur». lei encore, nous nous trouvons en presence d'une grande variete 
de possibilites. Le p. Spicq s'est donne la peine de les passer un revue 
(II 165 s.). II semble attire par l'interpretation navale qu'il ):.Ieut illus-
trer par des documents patens de provenance Alexandrine (P. r66). 
Mais, pour son compte, il s'inc1ine vers les paralleles militaires, en 
suivant les observations de Westcott (p. 164). II rapproche Ie 
de VI 20 de I'dQ)(.fl'YO£ de II IO. Ii est clair que l'exegese de notre passage 
tout entier depend de l'interpretation de l'image du precurseur. Ceci 
est Ie deuxieme point. 

Le troisieme c'est Ia place qui devrait etre attribuee a notre pas-
sage dans Ie contexte de Hebr. et, si son importance etait reconnue, 
dans Ie developpement historiqne d<:: la theologie du Nouveau Te-
stament. 

C'est a ces trois questions que j'essayerai de repondre aujourd'hui. 
Je me permets de croire que Ie symbolisme liturgique dt' notre passage 
nous donne Ie droit de soumettre cette reponse au jugement d'un Con-
gres d'Etudes Liturgiques. 

La premiere qt}.estion ne presente pas de difficulte. Dans Ie con-
texte de l'epltre il semble plus naturel de relier Urr.EQ l1[tw'V avec ELcrijA.' 
{fE'V qu'avec ':n:QoclQo[to£. Pour Spicq (II 165) c'est precisement Ie mini-
stere sacerdotal Urr.EQ 11 [tw'V, «en notre faveur», qui fait entrer Jesus 
dans Ie sanctuaire celeste. Les observations de Westcott sont plus pro-
bantes encore. II cite (p. I64) de Hebr. deux exempks, ou une locu-
tion introduite par U1l:£Q et exprimant ridee d'intercession est rattachee 
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au verbe: telle est U:1t8Q II, 9. et surtout {J1I;eQ Y!(,tw'V, IX, 24. A 
la lumiere de ces rapprochements il semble naturel de faire dependre 
{meQ Y!I1W'V du verbe dans notre cas comme dans les autres. Autrefois 
ceUe interpretation etait compromise par une analyse erronee de la 
proposition. n'est surement pas Ie sujet, comme l'ont com-
pris les auteurs de la version russe de la Societe Biblique et, au XVII 
sieele, les traducteurs de l'Authorised Version: «The forerunner is for 
us entered. even Jesus ... ». I/erreur est repetee encore dans la version 
catholique americaine de 1948: «The forerunner Jesus in entered for 
us». Mais il a suffi d'tHiminer Ie malentendu pour que la fonction de 
:1tgoBl'ol1o<; devint parfaitement claire. La tournure grecque est un double 
nominatif dont 'I'YJ<1ou<; est Ie sujet et l'attribut: Jesus est 
entre pour nous comme precurseur (ou, si nous preferons la traduction 
de Spicq: en precurseur). Dans cette interpretation. qui est celIe de 
Westcott, Moffatt, Crampon, Hollmann, Spicq et autres, {mel' Y!(,tw'V 
est lie immediatement au verbe sans nous obliger nuUement a une 
analyse erronee. Mais en sa qualite d'attribut constitue avec 
Ie verbe une unite indissoluble. En rattachant U:1tel' Y!(,tw'V au verbe 
nous ne l'opposons pas au :1tQoBQol1o<;. Et s'il s'agit d'un precurseur, la 
notion meme precurseur fait sous·entendre que d'autres entreront 
apres lui. Si, en sa qualite de precurseur, Jesus est entre derriere Ie 
voile en faveur de nous, il ne serait pas contraire a l'esprit de notre 
pericope de Ie nom mer «notre precurseur». 

C'est precisement la signification exacte de :1tl'oBQolJ,o<; qui est notre 
deuxieme question. Elle ne presente pas de difficulte non plus. Les 
explications variees qui sont proposees appartiennent a l'histoire de 
!'image. Chacune lui donne une nuance particuliere en faisant penser 
aux reminiscences navales ou militaires ou d'autre$ ,encore. Mais to utes 
ces interpretations sont plus ou moins etrangeres au contexte dans 
lequel l'image nous est parvenue dans Rebr. Dans Ie contexte de repi· 

seur, XUta 'CYJ'V MEA%L<1iBE'X al'%LEl'EU; 'VCVOl1cvo<; el<; to'V UI.W'Vu. La 
phrase que je viens de citer est une explication de :1tl'ool'o(,to<;. EUe 
fait dependre la qualite de precurseur que I'auteur de l'ePltre attribue 
a Jesus, de son ministere pontifical. Jesus est notre precurseur en tant 
que grand pretre eternel selon l'ordre de Melchisedech. Cette depen-
dance est hors de doute, et c'est elle, et den qu'elle, qui peut nous 
interesser actuellement. L"histoire de l'image et les nuances differentes 

satistactiona notre curiosite, mais avanceraient pen i'explication de 
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notre passage. Ce qui importe, c'est que Jesus est entre au deJa du 
voile comme notre precurseur en sa qualite de grand pretre scIon 1'01'-
dre de Melchisedech. Cette conclusion acquise, nous pouvons nous 
tourner vers la troisieme question. 

II s'agit de la place de notre passage dam: Ie contexte de Hebr. 11 
n'est pas necessaire de demontrel' que Ie symbolisme de I'epitre est 
centre StU l'image du Christ comme grand pretre selon l'ordre de Mel-
chisedech. Ce qui doh etre souligne, c'est que son ministere pontifi-
cal a lieu dans Ie sanctuaire celeste. En IV 14 il est parle du grand 
pretre «ayant traverse les cieux». Le participe OlllAl1/vu{}OW est consci-
emment choisi. Deja la preposition Ow -qui a servi a former Ie verbe 
compose suggere l'idee d'un passage effectue. Plus important encore 
est l'emploi du parfait. Spicq a raison de souligner que «Ie passage 
est acheve et Ie resultat immuabIe» (p. 91). En VII 26 «il est monte 
plus haut que les cieux». L'idee est exprimee avec une precision com-
plete dans Ie passage c1assique VIII I - 2 : « ... nous avons un tel grand 
pl'etre qui s'est assis a la droite du trone de la majeste dans les cieux, 
comme ministre du sanctuaire (litteralement: des saints) et du verita-
ble tabernacle, celui que Ie Seigneur a fixe, non pas un homme». L' 
image revient dans IX II: Christ est «grand pretre du tabernacle 
plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main d'homme, c'est 
a dire qui n'est pas de cette creation». Elle est so us • entendue dans 
X 19 - 21, ou il est question de l'entree dans Ie sanctuaire inauguree 
pour nous par ]esus. 

Cette conception de sanctuaire celeste est lourde de consequences 
dogmatiques dont nous devons nous rendre compte. Oppose a «cette 
creation», Ie sanctuaire celeste appartient a l'eternite divine. II est sou-
ligne a maintes reprises que Ie sacerdoce selon l'ordre de Melchise· 
dech est un sacerdoce eternel: tOV atwva. CeUe expression scriptu-
raire (ps. lIO [109 dans les Septante] 4) commentee par l'auteur de 
l'epltre se trouve aussi bien dans notre passage. Or, dans cette eter-
nite de son ministere pontifical Jesus est entre dans Ie temps. Mr .. 
Cullmann a insiste dans son fameux livre «Christ et te temps» I sur la 
conception purement lineaire du temps qui etait, selon lui, la conce-
ption biblique et qu'il opposait d la conception cyclique des Grecs 
(p. 36 S5.). Pour Cullmann, l'eternite est «un temps infini». II parle 
de «la duree illimitee du temps de Dieu» (p. 44). J e ne pense pas que 
cette definition puisse etre appliquee a Hebr. OU nous trouvons paraI-

r. Edition frant;aise. NeucMtel- Paris 19.7. 
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I{:lement la conception de l'eternite divine et cel1e du temps de l'hi-
stoke humaine. Mais ce qui est important, c'est que les deux plans ne 
sont pas separes l'un de l'autre. Le temps entre dans l'eternite. L'eter-

n'est pas impermeable a l'histoire. Cesi est la premiere conse-
quence de l'idee du Christ officiant comme grand pretre dans Ie taber-
nacle celeste. 

La seconde consequence dogmatique est non moins il11portante. 
Nous avons deja cons tate ; si Jesus est notre precurseur, entre pour 
nous au dela du voile, c'est que nous sommes supposes de Ie suivre. 
La question se pose; en queUe qualite entrerons - nous, dans les pas 
de Jesus, dans Ie sanctuaire celeste? II s'agit toujours d'une image 
Iiturgique, et cette image doit etre precisee. Deux possibilites se pre-
sen tent. Notre participation au ministere du pontife celeste peut etre 
celle du peuple pour leque1 Ie sacrifice est offert, ou celle des pretres 
s'unissant a l'office du grand pretre. 

La premiere semble exclue par Ie symbolisme liturgique de notre 
passage. Jesus est entre en precurseur ilL; to €(j(:OtIlQOV toil xutunllta-
crjA.UtO;, «a l'interieur du voile», selon Ia traduction de D. Bernard 
Botte et du p. Spicq. 11 est universellement reconnu qu'il s'agit du 
Saint des Saints '. I:image perdrait son sens, S1 e1le etait appliquee 
au peuple pour lequel Ie sacrifice est offert. Le peuple n'entrait pas 
«a I'interieur du voile». Ce n'est que Ie grand pretre qui entrait dans 
Ie Saint des Saints, et ceci une fois par an (Lev. XVI 2, I2, Ex. 
XXVI, 33). 11 s'agit du ministere sacerdotal, plus exactement du mi-
nistere pontifical, des fideles eleves au sacerdoce et concelebrant dans 
Ie sanctuaire celeste avec Ie grand pretre selon l'ordre de Melsh1sedech. 
Ceci est l'aspect du salut particulier a Rebr. II a sa place dans Ie 
sor du Nouveau Testament a cote de Ia justification par la foi. de la 
connaissance de la verite, de l'adoption par Dieu. Dans Rebr. c'est 
l'idee - maitresse de notre passage. C'est elle qui drmne a notre pas-

vons observer I'image 
du Christ officiant comme grand pretre dans Ie 
travers toute Rebr., mais c'est seulement notre pas3age qui permet de 
conc1ure, sans qu'aucun doute soit possible, que nous participons a son 
office pontifical. 

Pourtant ce temoignage n'est pas absolument isole dans I' epl' 
tre. La meme idee peut etre deduite du parallelisme qui est affirrne 
dans XIII, II . 14 entre Ie sacrifice du Christ et l'appel qui est adresse 
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a nous de sortir «pour aller a lui hors de l'enceinte en son 
opprobre». lei toute la vie du chretien est consideree comme sacrifice 
as simile au sacrifice du Christ. II ne manque pas d'interet que dans 
XII, 4 des consequences pratiques sont tirees du symbolisme du sang 
qui est essentiel dans la theologie de l'ep1:tre: «Vous n'avez pas encore 
resiste jusqu'au sang en Iuttant contre Ie peche». L'offrande sacerdo-
tale du Christ avec laquelle il est entre dans Ie sanctuaire celeste, 
c'est son sang (d. IX, 12 ss, XIII, II - 12 et passim). L'exhortation 
que je viens de lire, ne 'veut·elle pas dire que de nous aussi il est at-
tendu que nous entrerons dans Ie sanctuaire celeste par la voie du 
sang? II s'agit certainement d'une allusion, et il serait faux de cher-
cher tlne reponse a Ia question que rai posee, mais il ne serait pas 
moins faux de, ne pas remarquer cette allusion. 

Les deux consequences que nous avons de I'image de 
Jesus Ie Precurseur ne doivent pas etre separees. II est permis d'affir-
mer qu'en suivant Jesus dans son ministere pontifical, nous aussi, nous 
sortons du temps pour entrer dans l'eternite. 

On se demande: quand? La reponse encore tres generale alaquelle 
nous sommes arrives doit etre precisee dans Ie contexte general de 
Hebr. et dans ceIui, plus general encore, de la revelation scripturaire. 

II s'agit du moment dans Ie temps ou nous entrons dans l'eternite 
divine. 

It est hors de doute que des textes tres nombreux et tres impor-
tants de Hebr. nous font attendre ce moment dans l'avenir. II s'agit 
en premier lieu de la notion meme de precurseur. Ceux qui Ie sl1ivent 
n'entrent pas en meme temps qui lui. lIs entreront plus tard. 

Le meme doit etre dit de l'esperance que nous rencontrons 
dans Ie contexte immediat de notre passage qui, tout entier, n'est 
autre chose que I'explication de ce qu'est I'esperance. 

lei encore Ia syntaxe de Ia phrase est contestee. Beaucoup de 
mentateurs font clependre Ie participe a l'accusatif de ay'll:u-
Qav, a l'accusatif aussi. II serait dans ce cas une determination de 
l·ancre. 'relle etait dans l'antiquite la vue de Chrysostome qui est par-
tagee de nos jours par Spicq et par beauc,oup d'autres, par exemple 
par Robertson dans sa grande grammaire du grec du Nouveau 'festa-
ment 1. D'autres (Westcott, Medebielle 9, etc.) rattachent ElcrEQXOj.l.SVrjV 

1. Robertson A. T. A grammar of the greek New Testament in the light 
of historical research, 3rd edition, London 1919, p. 418. 

2. Dans la «Sainte Bible" de 1 Pirot - A. Clamer. Tome VI, Paris. 
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a II serait question, strictement parle, d'undouble accusa-
tif dans Iequel Ie rehitif 1]v serait Ie complement direct et cI,O'EQX,OIAE,\!1']'\! 
Ie troisieme des trois attributs. Mais en definitive, c'est une question 
de nuance. L'ancre dans Ia premiere interpretation est aussi une image 
de l'esperance qui remonte a I'antiquite c1assique. C'est l'esperance 
que rauteur de l'epitn: veut inspirer a ses Iecteurs. 

Or. l'esperance est une eschatologique. Sa realisation 
pariaite n'est attendue que dans Ie monde a venir. Cette conception de 
I'esperance s'applique a notre passage aussi.· Au moment ou notre 
auteur ecrit, il s'agit uniquement de l'esperance. II est dit expresse-
ment que c'est elle (et non pas les flideIE's eux memes!) qui p{metre a 
I'interieur du voile. De plus, cette penetration est exprimee par un 
participe present: ELO'EQX,Of.,lEV1']'\!. Le but est loin d'etre atteint. II s'agit 
d'un processus qui n'est pas encore acheve. 

Les textes ou il est question de I'esperance sont 110mbreux dans 
HCbr. Dans VII, 19 I'auteur parle de «I'introduction d'une nouvelle 
esperance par Iaquelle nous approchons - de Dieu». La 
notion de - «approcher» - est interpretee, elle aussi, dans Ie 
sens eschatologique. Preisker 1 fait remonter cette interpretation a 
l'Ancien Testament. D'autre part, Spicq, (II, I94) et encore Westcott 
(p. I87) avant lui, ont bien montre que Ia notion de comporte 
un accent cultuel. Le verbe est reste dans l'usage liturgique de Ia 
chretiente de Iangu.e grecque jusqu'a nos jours (d. Ie compose 3tQoaEY-

dans Ia priere du pretre pendant Ie x,EQovBvxov). Des textes com-
me Jac. IV, 8 prouvent que meme dans Ie cadre du Nouveau Testa-
ment Ie verbe Hait employe dans un sens general. Mais Ies observa-
tions qui viennent d'etre faites meritent notre attention. Le present 

qui est I'expression et I'effet de l'esperance marque, ici 
encore, un processus, un mouvement qui est loin d 'etre acheve. Le 
but de ce mouvement est un but eschatologique, et l'emploi du verbe 

eschatologique representee comme culte. 
Je ne citerai pas d'autres textes. Le plus caracteristique serait la 

fameuse definition de Ia foi comme (XI, I). 
Spicq est parfaitement justifie de dire (II, I02), que «l'aspect predo-
minant de la foi dans Hebr. est l'esperance». II s'agit indubitablement 
d'une esperance eschatoloqique. 

Ces observations peuvent etre exprimees d'une plus generale: 

II, 336 55. 



111 Jesus Ie Precurseur 

Hebr. toute entiere est dominee par un accent eschatologique. II suf-
fit de lire des passages comme X, 25-39 et beaucoup d'autres. L'au-
teur de l'epitre et ses Iecteurs vivent dans l'attente la plus intense 
du dernier cataclysme. Ils pensent a l'atmv !!EnWV (VI. 5), «Ie monde 
a venin>. Ce participe !!8MW'V, «futur», revenant dans Hebr. en diffe-
rentes combinaisons (d. II, 5. X, 1. XIII, I4) justifie parfaitement la 
preference que Ie p. Spicq donne a la vari,mte !!BA.AOvtW'V (et non pas 
YBVO!!EVW'V) dyaiMi'V (IX, II), rejetee par Nestle et autres, mais suffi-
samment attestee et exprimant toujours cette attente eschatologique 
qui domine (d. Spicq I, 424. II, 30): il s'agirait, ici encore, des 
biens a venir. Le but final est cette cite a venir qui est expressement 
opposee a toute cite permanente ou durable ici·bas. Cette idee appli-
quee aux heros de la foi dans l' Ancien Testament (d. XI, 10. I3' r6. 
39 - 40) est exprimee d'une fac;on generale a la fin de I'epitre (XIII, 
,14). 'I'ous Ies chretiens marchent vers ce but. 

L'image du repos sabbatique: lWtan:auO'L£ (III, II, IV, I, 3 . 5, 8, 
IO - II), ou litteralement, (IV, 9), dans lequel Dieu est 
entre apres la creation du monde et qui est resevre a nous, exprime, 
d'une fac;on differente, Ie meme but eschatologique. Or, ce qui est par· 
ticulierement interessant du point de vue de notre etude, c'est que la 
notion du repos sabbatiqlle appartient, eUe aussi, all domaine litur-
gique. Spicq l'a bien montre pour la notion du repos dans un sens 
general (II, 97, 102), qui fllt consacre par «l"institution du chOmage 
sacre, Ie sabbat» (p. 97 ss). II insiste sur la signification eschatologi· 
que du sabbat (p. 99 ss). L'auteur de l'epitre reste fidele an symbo-
lisme liturgique et a l'attente eschatoIogique qui caracterisent sa pen· 
see et sa piete. 

C'est a cet ordre d'idees que pOllrrait appartenir allssi la conce· 
ption de l'abaissement de l'homme par rapport aux anges que nous trou-
vons au debut de l'exposition de la theologie de l'epitre (II, 6-9). La 
majorite d'exegetes comprend {)Qa%v tt, repete deux fois, au v. 7 et au v. 9, 
dans Ie sens temporal, different du sens quantitatif qu'il a dans Ie 
psaume (VIII,6, d'apres les Septante).Il serait question d'un abaissement 
temporaire: momentane, dans la traduction de Spicq, ou avec plus d' 
exactitude, de courte duree. Dans Ie v. 9 I'ieee de J'abaissement est ap-
pliqnee a Jesus. II existe une certaine tendance parmi les exegetes d' 
etendre cette application a la citation e11e-meme, comme elle est don-
nee dans les vv. 6·8a et commentee dans Ie v. 8b. Nons rencontrons 
cette tendance chez Spicq et encore avant lui chez Hollmann, Strath-

http:Septante).Il
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mann 1 .et Medebielle. Mais il semble hautement probable que Ie psau-
me est cite pour souligner l'abaissement de l'homme, et que l'abJ.is-
sement de Jesus n'est autre chose que son assimilation 11 l'homme qu' 
il est venu sauver. Dans cette interpretatioll des vv. 6 - 8a, qui est 
celle de Westcott et qui est admise comme une possibilite par Trembe· 
las', I'abaissement de I'homme pourrait etre un abaissement tempo-
raire jusqu'au terme de la plenitude eschatologique. 

Ces rapprochements me paraissent suffisants pour rendre evident 
I'accent eschatoIogique de Hebr. qui fait entendre bien souvent des notes 
liturgiques. 

La conclusion 11 laquelle nous sommes arrives, 11 savoir que Ia 
perfection est attendue par I'auteur de Hebr. £eulement dans I'avenir, 
est confirmee par Ie fait que Ies lecteurs de l'epitre demeurent tou· 
jours sous Ie pouvoir du peche. Ceci est absolument clair des passages 
de l'epitre tels que V, II' VI, I2, XII, 12' I7, XIII, 1-5 et d'autres 
encore. Les exhortations qu'ils contiennent seraient in utiles , si l'etat 
moral des Iecteurs etait satisfaisant. S'ils ne sont pas inrreprochables, 
it est clair que Ie dernier but envisage dans l'epitre est loin d'etre 
atteint. 

Dne observation de plus, la derniere. Nous avons deja en I'occa-
sion d'arreter notre attention sur les formes du present qui suggerent 
l'idee d'un mouvement encore inacheve et qui reviennent constamment 
dans Hebr. Je rappellerai Ie participe stO"SQX,OIlEV'l1V dans VI, I9 et 
I'indicatif dans VII. I9. Or, Ie participe present 
VOVtS'i dans XII. 28 ne saurait etre interprete d'une fac;:on dif£erente: 
nous sommes en train de recevoir Ie royanme, mais nons ne I'avons 
pas encore rec;:u. Le meme doit etre dit du subjonctif present l£QOO'EQ' 
x,wIlE{}a - «approchons-nous», ou «avanc;:ons», selon la traduction-que 
nons rencontrons dans un contexte aussi empreint de symbolisme 
Ii Interpretant ce verbe dans Ie 
sens cultuel, Westcott y voit 
p. !O8). Je ne pense pas qu'il ait raison. Dansles formes du present 
l'action reste tonjours imparfaite. Le mouvement est affirme, mais it 
n'atteint pas encore Ie but. II me semblerait tout aussi faux de mecon-
naitre la portee du prefixe 1I:QOO" de notre verbe compose. Elle est sensi-
blement differente de celle de que nous rencontrons, par exemple, 
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dans de IV, 14, dont il fut deja question. Il y a aussi une 
difference ostensible entre :rtQoO'€QXO/-lIXL et SLO'€QXO/-l«L. mO'sQX0/-lIXt veut 
dire «entrer». C'est precisement ce verbe qui marque l'entree de jesus 
comme precurseur au deEl du voile dans Ie passage qui constitue Ie 
sujet de notre etude (VI, 20). IIQoO'€QX0/-lIXL designe seulement un 
avancement. A la lumiere de ces observations et .contrairement au 
jugement de Spicq (I, 268, note 3), meme Ie parfait :rtQOO'sA'I)AV{}(J'tE de 
XII, 22 ne signifie pas encore que Ie dernier pas est deja fait. Dans 
Ie contexte immediat de l'epitre la montagne de Sion est comparee 
avec Ie lieu de l'Ancienne Alliance. Le verbe :rtQOO'S/''I)AV{}U'tE du v. 22 
reste Ie meme qu'au v. 18. Et, comme dans Ie passe Ie peuple elu 
n'est pas monte au Sinai, de meme Ie peuple de la Nouvelle Alliance 
n'est pas encore monte au Sion. Le parfait :rtQOO'SA'I)A-U{}IX'tS signifie que 
les fideles ont atteint la limite, mais ne l'on pas encore franchie. Une 
certaine equivoque reste. L'opinion de Westcott et de Spicq qui me 
semble inacceptable, doh avoir neanmoins quelques points d'appui. 
Mais Ies faits que nous avons passes en revue presentent une unite 
significative, et la conclusion s'impose: dans la theologie de Hebr. 
la concelebration des fideles dans Ie sanctuaire celeste avec Ie grand 
pretre Jesus qui y est' entre en faveur de nous, comme notre precur-
seur, est attendue dans l'avenir eschatologique, Iorsque Ie temps de 
I'histoire humaine trouvera sa fin dans I'eternite divine. 

Mais ceci est une cote seulement. Dans la theologie de Rebr. 
i1 existe un autre qui semble contredire de premier abord la conclu-
sion que je viens de formuler. En effet nous nous trouvons en pre-
sence de textes ou il s'agit de la perfection deja acquise. Le plus 
important est X, 14: « ... par une oblation unique i1 a rendu parfaits 
(tSt8AELroX8V) pour toujours ceux qu'il sanctifie». Le p. Spicq (II,3IO) 
a raison d'insister sur l'emploi du parfait qui donne 
l'idee de «la perfection la plus achevee». Sans y ajouter Ie parfait 
t8'tEAELW/-l€Vrov de XII, 23, ou i1 peut etre question de la perfection 
eschatologique, n'oublions pas les autres textes ou l'auteur de 
fait remonter notre perfection deja acquise a l'ceuvre salutaire du Christ 
qui, d'apres VII, 28, est lui meme tOY Ut&VIX 
«Fils rendu parfait pour I'eternite». Si cette perfection qui lui est 

. propre est l'ceuvre de Dieu (II, 10, V, 9), c'est a Christ que nous 
devons notre perfection. Sans nous arreter sur les details, iI est pos-
sible de citer toute une serie de textes qui peuvent iIIustrer cette 
idee de fa<,;on aussi bien positive (XII, 2, d. XI, 40) que negative: 
la perfection que nous a donnee Ie Christ etait inaccessible sous la loi 

E::lEOAOrIA, T6[lo<;; KZ', TEOXO<;; A' 8 
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(VII, II, 19, IX, 9, X, I). Le meme doit etre dit de la sanctification. 
lei encore Ie parfait 1\yt(l{J'jAE'VOl (X, 10) garde toute sa valeur, et Ies 
textes paralleles affirment la saintete de Dieu (XII, 10) et I'action 
sanctifiante du Christ (XIII, 12, d. X, 29). II s'agirait du sacrifice 
du Christ-a l'aoriste! - qui serait pour nous la voie de notre sancti-
fication-celle-ei au parfait! 

Dans que1 sens faut-i! comprendre cette perfection et cette sancti-
fication deja acquises? Nous avons vu que l'etat moral des lecteurs 
de l'Epitre laissait a desirer. Or, a cote de ces textes dont I'interpre-
tation est hors de doute, il y en a d'autres qui parlent de la suppres-
sion du peche. Ceei est Ie but de la venue du Christ qui est c1airement 
opposee, comme sa venue dans I'histoire, a sa venue eschatologique 
(IX, 26 - 2S). Quelques versets plus loin i1 est parle de la remission 
des pecbes comme d'un fait (X, IS). Dans X, 22 la purification de la 
conscience est aussi consideree comme un fait ou, tout au moins, 
comme une possibilite qui est a notre portee, et Ie parfait QEQU'Vtt(JI,U3-

'VOL garde, ici encore, toute sa valeur. II se rattache d'ailleurs a l'image 
de IX, 14, OU I'effet salutaire du sang du Christ est oppose a l'ineffica-
cite des sacrifices de l'Ancienne Alliance (d. v. 9). EnHn, la perfection 
et la sanctification chretiennes trouvent leur expression dans la con-
naissance de Dieu. Le texte prophetique cite pour la premiere fois au 
ch. VIII acquert toute sa signification lorsqu'il est cite encore une 
fois au ch. X (vv. 16-17) dans un contexte Oll il est question de perfection 
et de sanctification (d. vv, 10 et 14). D'autre part, si ce texte est 
redige aux formes du futur, il s'agit de la Nouvelle Alliance qui est 
opposee a l'Ancienne Alliance et dont i1 est parle au present et au 
parfait (d. VIII, 6) qui semblent exclure une interpretation purement 
eschatologique. 

Nous pourvons faire un pas des plus. Dans les passages de l'epitre 
uestion de cet etat present des fideles nous retrouvons ce 

fin. Sur ce point je peux renvoyer mes honores auditeurs a l'Introduction 
du p. Spicq(cf. I, 319) qui se croit autorise a decrire toute la vie 
chretienne, telle qu'elle est donnee dans Hebr., comme un culte oHert 
aDieu. Je soulignerai un point seulement: la notion du sacrifice 
{}'\J(JtU - appliquee a l'effort moral des chretiens (XIII, IS - 16). II est 
vrai que l'auteur emploie des images de r Ancien Testament. Comme 
toujours, sa langue abonde de citations qu'il ne se donne pas la peine 

dans 
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Ie strict sens de ce mot, !'importance des symboles Iiturgiques que je 
viens de rappeler ne devrait pas etre minimalisee. 

On s'est souvent demande et on se demande toujours, si XIII, IO 
ne contient pas une allusion a l'Eucharistie. Pour Ia theologie de 
l'Eucharistie l'enseignement de Rebr. sur Ie sacrifice est de la plus 
grande importance. Mais dans Rebr. c'est Ie sacrifice du Christ et non 
pas Ie culte chretien dans Ie sens technique de ce terme qui est com-
pare avec Ie culte, mosalque. 11 n'est nul part question des institutions 
cultuelles chretiennes. Les images liturgiques appliquees it Ia vie chre-
tienne appartiennent au symbolisme liturgique dont l'epitre est 
empreinte. L'usage de ces images permet d'affirmer que pour l'auteur 
de l'epltre la vie d'un chretien etait des maintenant un culte offert a 
Dieu. II s'agit toujours de cette perfection et de cette sanctification 
qui trouvent leur expression dans la suppression du peche, dans la 
connaissance de Dieu, plus generalement dans la vie morale du 
fidele. 

Nous arrivons it un resultat inattendu. Apres avoir affirme, en 
nous basant sur les donnees positives de Rebr., que notre concelebra-
tion avec Jesus, grand pretre et 110tre precurseur dans Ie sanctuaire 
celeste, aura lieu lors de la consommation eschatologique, 110US 110US 
apercevons que d'autres textes de la meme epltre permettent d'affir-
mer que notre ministere liturgique introduit par Jesus commence des 
maintenant. Si, dans Ie symbolisme liturgique de Rebr., ce ministere 
peut etre represente comme notre entree au dela du voile dans les pas 
de Jesus, i1 s'agirait toujours de divine devenue accessible 
dans les limites du temps. N'avons-notls pas parle de textes equivoques 
que nous avons interpretes dans Ie sens eschatologique, mais dont 
d'autres ont tire la preuve que l'acces du trone nous etait deja ouvert? 
Ne nous trouvons-nous pas en face d'une contradiction insoluble? Ne 
faut - it pas choisir entre Ia concelebration eschatologique et Ie 
liturgiy ue, toujours dans l'eternite divine, mais des maintenant? Et, 
s'il fallait choisir, quel est Ie critere qui devrait nous guider dans ce 
choix? 

Pour repondre it cette question il est temps que nous nous tour-
nions vel'S les paralleles scripturaires. 

Des Ie debut de cette etude je me suis engage it etablir si l'im-
portance de notre passage dans' Rebr. etait prouvee - quelle est sa 
place dans Ie developpement historique de la theologie du Nouveau 
'l'estament. Nous voyons maintenant que ceci est d'autant plus urgent 
que notre tentative de comprendre Ie passage que nous etudions dans 
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Ie contexte de l'epitre nous a menes dans une impasse. C'est en effet 
Ie contexte general du Nouveau Testament qui nous permet de trouver 
une issue. 

II a ete dit que I'idee de la conceleb rati 011 des fideles avec Ie 
Christ grand pretre dans Ie sanctuaire celeste est I'aspect du salut 
particulier a Hebr. qui a sa place a cOte d'autes aspects d('nt quelques. 
uns ont ete mentionnes. Mais I'idee dominant toute la tMoiogie du 
Nouveau Testament et constituant I'essence meme du message evan-
gelique, est I'idee du Royaume ou du Regne de Dieu qui donne lieu, 
elle aussi, a deux conceptions differentes: la conception eschatolo-
gique, Ie Royaume de Gloire du monde a venir, et Ie Regne de Dieu 
deja present «au milieu de nous». Cet E'VtOI,; de Luc XVII, 2I est 
commente de plusieurs manieres. Or, St. Paul savait, lui aussi, que 
«Ie Royaume de Dieu n'est pas nourriture et boisson, mais justice, 
paix et joie dans l'Esprit Saint» (Rom. XIV, I7). Dans cette conce-
ption Ie Royaume de Dieu est deja present, ou tout au moins accessible 
des main tenant. Et pourtant c'etait encore St. Paul qui attendait avec 
une ferveur sans egale Ia venue du Seigneur en Gloire et la consom-
mation eschatologique du Royaume (d. I Thess. IV, I Cor. XV). Pour 
St. Paul il n'existait pas de contradiction entre les deux conceptions. 
Pour St. Jean aussi, dans les Discours apres la Cene, Ie meme 'Esprit 
Saint reveIe la presence du Seigneur au milieu des siens et amene la 
plenitude eschatoIogique. Les images de l'Apocalypse peuvent servir 
de commentaire kde la breve notice In. XVI, I3. Dans I'experience 
vivante de l'Eglise Ie repas eucharistique est aussi une anticipation 
sur la plenitude eschatologique du Royaume. C.:s rapprochements nous 
permettent d'affirmer que, dans I'aspect du salut comme concelebra-
tion, ses deux interpretations comme concelebration future et conce-
Iebration presente, ne sont pas autre chose que Ie Royaume de Gloire 
et Ie Regne de Dieu «au milieu de nous». Les deux conceptions de 

du Royaume. Dans Ie contexte general du NOllveau Testament Ia con-
tradiction qui nous a frappes est une contradiction illusoire. II n'y en 
a pas. 

Mais la confrontation de notre passage avec les paralleJes scri-
pturaires pose une question generaIe: celIe de l'origine de l'idee du 
salut con9u comme une concelebratiori liturgique. 

A notre epoque la conception du sacerdoce general des fideles est 
s 

etre consideres comme un fait etabli. D'autre part Ie symbolisme litur-
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gique n'est nullement etranger a St. Paul. Je ne vais pas m'atterder 
aux citations. II serait suffisant de nommer quelques textes bien con-
nus: Rom. XII, I' 2, XV, IS' I6; Phil. II, I7, II Tim. IV, 6. II est 
clair que chez St. Paul aussi ce symbolisme est d'origine veterotesta-
mentaire. Des l'Ancien Testament les images cultuelles servent a 
designer les verites spirituelles. Sans poser Ie probleme de l'origine de 
Hebr., I'espit de St. Paul y a laisse une empreinte profonde. D'autre 
part Ie p. Spicq s'est efforee de decouvrir tout recemment l'influence 
de la tradition johannique sur Hebr. (d. surtourt I, IOI' I38).

Ou est la verite? 
Je viens de dire que les paralleles veterotestementaires de l'idee 

du sacerdoce universel des fideIes sont hors de doute. Mais si on com-
mence a lire de livre de Paul Dabin sur «Le Sacerdoce royal des 
fideIes dans les livres saints» <, on est aussitot frappe par les exa-
gerations de l'auteur. II se croit autorise a mettre toute la tbeologie 
biblique sous Ie signe du sacerdoce royal. En appIiquant cette methode 
a l'interpretation de l'Ecriture, il serait possible de I'interpreter en 
fonction de n'importe quelle idee plus ou moins accentuee dans la Bible. 
L'idee du sacerdoce general ou du sacerdoce royal, qui est celIe du 
peuple de Dieu, est liee tres etroitement aux autres idees· maitresses 
de la Bible, mais ne leur est pas identique, et ce qui est plus 
encore, n'est pas formulee dans Ie Nouveau Testament, avec une 
precision terminologique que nous aurions souhaitee. avant la premiere 
Epitre de St. Pierre. J'besiterais a y la source immediate de l'idee 
de con celebration de Hlfbr. 

CeUe reserve est d'autant plus justifiee que St. Paul, qu'il est 
impossible de separer de Hebr., quelle que soit son origine, n'en sait 
rien. Son symbolisme cultue1, beau coup moins prononce que celui de 
Hebr., remonte a l'Ancien Testament et a un caractere plutot gene-
ral: l'image de concelebration est absente de St. Paul. 

Reste St. Jean. Si Ie p. Spicq voulait insister sur l'influence des 
ecrits johanniques, Jout particulierement du Quatrieme Evangile, 
sur l'auteur de Hebr., ce serait une opinion que je ne pourrais accep-
ter, parce que je suis persuade qu'a l"epoque de la composition de 
Hebr. les ecrits johanniques n'existaient pas encore. Mais sur ce point 
Spicq lui-meme est pret a faire des reserves. II admet que la tradition 
peut etre plus ancienne que les documents qui la contiennent (I, r32, 
Note 3) et croit probable une influence de Heb!. sur l'Apocalypse 

1 Paris, 1941. 
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(p. 134)· Mais ce qui est plus importaut encore, c'est qu'i! reconnait 
I'originalite de Hebr. sur Ie point capital de l'image d'un «Sauveur Roi 
- Pretre - Victime... officiant dans Ie ciel, sanctuaire authentique». II 
n'hesite pas a appeler cette conception l'«invention propre» de I'auteur 
de Hebr. (p. 134). lei nous sommes d'accord. Ayant derriere lui l'An-
cien Testament, tout particulierement la conception biblique du sacer. 
doce universel, influence par St. Paul et peut etre par quelques ele-
ments de la tradition johannique, l'auteur de Hebr. est responsable de 
l'image de Jesus notre precurseur dans Ie sanctuaire celeste et de 
toutes les consequences dogmatiques qui en decoulent. 

Autant que je vois, i1 a ete Ie premier a poser dans Ie cadre du 
Nouveau Testament Ie probleme du temps et de l'eternite dans toute 
son amp leur. II est vrai que dans l'Evangile selon St. L uc il s'agit 
aussi du plan divin annonce par la voix de l'Ange au debut du livre, 
developpe a travers ses vingt-quatre chapitres dans l'histoire, c'est it 
dire dans Ie temps, et trouvant son accomplissement dans l'Ascension, 
qui est Ie retour de l'Eternel dans l'eternite. Mais autant que je vois, 
les ecrits de St. Luc n'ont pas ete composes avant l'annee 70, tandis 
que Hebr. est a mon avis anterieure a cette date. II m'est impossible 
de m'arreter ici sur Ie;; questions de detail, mais Ia date de Hebr. qui 
me semble probable est l'annee 62. Et ce qui est plus important encore, 
St. Luc ne pose pas Ie probleme dont il s'agit avec Ia precision de 
Hebr. Certes, Ie probleme est a la base de toute experience religieuse. 
II est sous-entendu dans la notion de l'economie divine. II est mani-
feste chez St. Paul (d. Gal. IV, 4. Eph. IV, 8 - la, Phil. II, 6 - II, etc.) 
qui est sur ce point Ie predecesseur direct de St. Luc. Mais ce n'est 
que l'auteur de Hebr. qui Ie formule et qui lui donne la pla<:e qui lui 
appartient. Ayant ete Ie premier a poser Ie probleme, l'auteur de Hebr. 
a ete aussi Ie premier a lui donner une interpretation liturgique. 

"'.. creation c'etait l'image de la liturgie celeste celebree 
par Jesus, grand 
celebrant avec lui, tous les fideles participent au sacerdoce universel. 
Cette participation est simultanement attendue dans l'avenir eschatolo-
gique et effectuee des maintenant. A la consommation de reon, Ie 
temps lineaire de l'histoire trouvera sa fin dans l'eternite divine, mais 
cette eternite est deja ouverte des maintenant it l'experience chretienne. 

Mais mon expose resterait incomplet si je m'arretais ici. L'etude 
de notre passage it la lumiere des paralleles scripturaires suppose non 

aussi bien celIe de l'influence de Hebr. sur les ecrits neotestamentaires 
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de date posterieure. 11 s'agit de la premiere epitre de St. Pierre, de Ia 
premiere epitre de St. Jean et de l' Apocalypse. 

II a deja ete question de la date des ecrits johanniques. J e reste 
fidele, pour I' Apocalypse, a la date generalement admise de 95. L 'e-
vangile et Ies trois epitres seraient ecrits plus tard encore. 

La question n'est pas si claire pour la Prima Petri. Je doix con-
fesser que je ne suis pas convaincu par Ie brillant livre de Selwyn 1 

qui veut que l'epitre, ecrite a Rome en 63, fut re<;ue en Asie Mineure 
avant la fete de Paques de 64. lei encore il m'est impossible d'entrer 
dans les details, mais iI me semble probable que St. Paul est mort 
martyr en 64 et que St. Pierre est venu dans la capitale de l'Empire 
apres cette date. Par consequent, la composition de la Prima Petri a 
Rome (d. V, 13) aurah eu lieu, tres probablement, apres 64 et avant 
68, qui est Ie terminus ad quem du martyre de St. Pierre. Mais meme 
dans Ie chronogie de Selwyn, la Prima Petri aurah ete ecrite apres 
Hebr., si nous admettions pour celle-ci la date que j'ai proposee plus 
haut et qui est d'ailleurs inacceptable pour Selwyn. 

Ce qui merite notre attention, c'est que les points de contact 
entre la Prima Petri et Hebr. sont nombreux et a mon avis, qui n'est 
pas celui du p. Spicq (I, 139 - 144), tres importants. En desaccord 
avec Selwyn (d. pp. 293, 464 s.), qui fait dependre Hebr. de la Prima 
Petri, je pense qu'a l'epoque de la composition de son epltre St. Pierre 
pouvait connaitre Hebr. et subir son influence. J e m'arreterai sur deux 
points de detail seulement. Le premier c'est l'idee que Ie sacrifice du 
Christ a ete oHert une fois pour toutes ou Le texte 
paulinien Rom. VI, 10 qui peut avoir influence la terminologie de 
Hebr. fait partie d'un autre contexte et n'a pas Ie meme accent que 
chacun de ces deux adverbes repetes a plusieurs reprises dans Hebr. par 
rapport au sacrifice du Christ, prefigure dans Ie cuIte mosaique et different 
de celui-ci. Ces textes sont bien connus : VII, 27, IX, 12,26,27, 28, enfin 
X, 1O/0U acq wert une signification double: il s'agit de la sanc· 
tification obtenue une fois pour toutes par Ie sacrifice du Christ offert une 
fois pour toutes. I/idee est tres accentuee dans Hebr. Or, elle revient 
dans Ie contexte dogmatique de I Petr, III, 18, avec I'adverbe 
different de de Rom. VI, 9. 

second point est l'idee d'acces aupres de Dieu qui est ouvert 
aux fideles. Dans Ia Prima Petri il s'agit du texte deja cite: III, 18. 

1. The first epistle of St. Peter. The Greek text with introduction, notes 
und essays. London. 1949. 
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Le vebre 1CQOO'UYa.yU rappelle la 1CQOO'UyroYlI de l'Epitre aux Ephe-
siens (II, 18, III, 12), mais Ie vrai parallele se trouve, malgre la diffe-
rence de vebre (1CQOO'EQX€O'{}{XL au lieu de 1CQoO'ciYEL'V) dans les textes de 
Rebr. (IV, 16, VII, 25, X, 22, d. XII, 22) qui ont deja attire notre 
attention. Quant a la difference de verbe, 1CQOO'EQX€O'{tUL se retrouve dans 
I Petro II, 3. Westcott a souligne (p. 191) que ce texte de St. Pierre 
est Ie seul dans Ie Nouveau Testament ou Ie verbe 1CQOO'SQxwitUt est 
employe dans Ie meme sens que dans Rebr. Cet usage de 1CQOO'SQx,€O'l'}m 

dans Rebr. et la Prima Petri est defini dans Ie dictionnaire de Kittel 
(II, 682, article de Schneider) comme usage cultue1. 

Les textes de Rebr. nous ont montre que cet acc{!s aupres ile 
Dieu est donne aux fideles en vue de leur concelebration avec Jesus, 
leur precurseur, dans Ie sanctuaire celeste. Dans I Petr. II ceux 
qui s'approchent du Christ forment «un sacerdoce saint - L€QUt€Vf.W 

i:J.YLO'V - afin d'offrir des sacrifices spirituels agreables a Dieu par Jesus 
Christ» (v. 5). Le mot L€QatEVf,.I.U, defini cette fois comme [3aaD.€LOV 

LEQUtEVf,.I.fX - «sacerdoce royal»-revient encore une fois au v. 9. II 
s'agit du sacerdoce general des fideles mentionne iei, en termes 
veterotestamentaires, pour la premiere fois dans Ie Nouveau Testa-
ment. Le rapprochement des textes rend hautement probable que 
l'idee du sacerdoce universel des fideles exprimee dans Ia Prima Petri 
a l'aide des images de l'Ancien 'I'estament remonte, dans Ie develop-
pementde la theologie du Nouveau Testament, a I'idee de concelebra-
tion de Rebr. Dans la Prima Petri Ie ministere sacerdotal des fideIes 
est une realite presente, ou tout au moins accessible des main tenant. 
Dans Rebr. ce ministere sacerdotal espere dans l'eschatologie trouve son 
expression dans la perfection deja acquise qui a un caractere moral. 
Selon la Prima Petri, les porteurs du sacerdoce universe1 «offrent des 
sacrifices spiritue1s» (II, 5) et «annoncent les vertus de celui qui les 
a coincidence 
est frappante. 

Avant de quitter la Prima Petri, un point special exige notre 
attention. Dans II, 9 Ie sacerdoce universel est de£ini comme sacerdoce 
royal. La formule remonte aux Septante, et c'est dans l' Ancien Testa-
ment que nous devons chercher Ie lien qui unit Ie sacerdoce a la 
royaute. La question est debattue dans la litterature speciale dont je 
ne mentionnerai qui Ie livre de Dabin deja cite et l'aric1e de Schrenk 

. Mais ici encore· i1 ne faut pas 
perdre de vue Rebr. L'accent de Rebr. sur Ie 
Jesus n'exc1ut nullement 1'idee de sa royaute. Au contraire. Si l'ordre 
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de son sacerdoce est celui de Melchisedech, la dignite royale de celui-ci 
est fortement soulignee (d. Hebr. VII, r - 2). Et, comme nous avons 
vu, Spicq parle du Sauveur dans Hebr., comme «Roi·Pretre . Victime» 
(I, 134). En meditant les images de Hebr., Schrenk ecrit dans l'article 
deja cite: «Priester und Kontg werden eins» (p. 282). Notre concele-
bration avec Jesus dans Ie sanctuaire celeste est aussi bien une parti 
cipation a sa royaute. St. Pierre, accentuant dans Ies termes de l'An-
cien Testament Ie caractere royal du sacerdoce universe1 des chretiens, 
reste fidele a l'image de Hebr. 

Nous pou vons no liS tourner vers Ies ecrits johanniques. II s'agit 
en premier lieu du texte de la premiere epitre II, 20, dans la forme 
des meilleurs manuscrits: ...VI-t8L<;; %QL<1l-ta E%EtE ano tOu aYL01J xat otBat8 
naVtE<;;, « ... vous possedez I'onction qui vient du Saint, et tous, vous 
avez la science». D'autres lisent: o,(BatE naVta, et traduisent: «vous 
savez tout». Ceci est la forme du Receptus, N, C, Vulgate. La forme 
naVtE<;; est attestee par u et B et doit etre pnHeree. Elle est interpretee 
dans Ie sens que I'onction, limitee dans l'Ancien Testament aux rois, 
aux pretres et aux prophetes, est etendue dans l'Eglise a tous les 
fideles '. Ce serait encore une fois !'idee du sacerdoce universe!. 

L'Apocalypse presente un interet particulier. On y trouve un' 
ensemble de textes sur Ie sacerdoce et la royaute des fideles. Ce sont, 
dans l'ordre des chapitres, I, 6, V, ro, XX, 6, XXII, 5. Leur analyse 
me ferait sortir des limites de mon theme, d'autant plus que les pro-
blemes de critique textuelle qu'ils presentent sont complexes, et la forme 
primitive ne peut etre etablie avec une certitude absolue. Mais ce qui est 
important, c'est qU'une partie de ces textes est redigee a I'aoriste (d. I, 
6 et V, roa), l'autre au futur (d. V, rob, XX, 6, XXII, 5), Dans Ie dernier 
de ces textes Ie futur dont i1 s'agit est tres certainement Ie futur 
eschatoIogique. Le regne mil!enaire dont il est question dans XX, 6, 
est different, lui aussi, de l'etat present du monde. Nous voyons que 
Ia dignite sacerdotale et royale des fideles est simultnement une' cate-
gorie eschatologique et une realite presente. Le Voyant revient a la 
conception de Hebr. II ne lil11ite plus, comme St. Pierre, Ie sacerdoce 
universel aI'Eglise. 'Plus encore, Ie symbolisme de l' Apocalypse suppose 
une philo sophie du tel11ps et de l'eternite identique a celle de Hebr. 
La liturgie celeste qui est Ie sujet des chapitres IV et V et qui, par 
son essence meme, appartient a l'eternite divine, est Ie fond sur lequel 

1. d. Brooke. The Johannine Epistles, dans «International Critical Commen-
tary», Edinburgh, 1912, p. 55 ss. 
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se succedent les images apocalyptiques qui signifient les evenements 
de l'histoire,autrement dit qui ont lieu dans Ie temps. II est tres 
important qne St. Jean n'oublie jamais cette juxtapposition du temps 
et de l'eternite qui est Ie point de depart de la serle de propheties qu'il 
deroule devant ses lecteurs. A plusieurs reprises, a travers Ie reseau de 
I'histoire, il fait entrevoir ce fond toujours present de l'eternite divine. 
II suffit de se souvenir du ch. XV, ou Ia succession des eVE!llements 
apocalyptiques est interrompue par une nouvelle vision de la liturgie 
celeste. 

Quant a Ia Iiturgie celeste elle-meme, nous avons vu que cette 
image est la grande creation de l'auteur de Hebr., sous-entendue dans 
sa conception de Jesus, grand pretre et notre precurseur celebrant dans 
Ie sanctuaire celeste. 

J e suis arrive a Ia fin de mon expose. Les honores auditeurs ne 
sont certainement pas etonnes que parlant du sacerdoce universel des 
fideles, je n'ai pas dit un seul mot du sacerdoce institutionnel. 
Je n'ai pas besoin d'insister qu'il s'agit de deux choses absolument 
differentes que Ie Nouveau Testament ne permet pas de confondre. 

Ce que rai voulu souligner, c'est I'importance de Hebr. dans Ie 
developpement de riMe du sacerdoce universel dans Ie Nouveau Tes-
ment. Cette epltre si etrangere a la mentalite de notre epoque est nean-
moins un des noeuds les plus importants dans revolution des idees de 
l'Eglise du ler siec1e. Et si on me demandait queUe est !'image de 
Hebr. qui a laisse une empreinte toute particuliere sur cette evolution 
d.e la pensee chretienne, je n'hesiterais pas adire que c'est l'image de 
Jesus, notre precurseur dans Ie sanctuaire celeste. 


