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Étéments d'étude au sujet
des souffrances de l'homme
en général, au sujet des
maladies, de la vieillesse, de
la mort et des guerres en
particulier.

Nous pensons aborder ces sujets

sur plusieurs numéros de Pilpoul
câr nous avons constaté le désarroi

dans lequel se uouvent bon nom-
bre de personnes de noue commu-
nauté face à ces questions fonda-
mentales. Nous ressentons comme
une révolte indrieure, comme un
sentiment d'injustice face à l'igno-
renc€ que nous avons de tout ce que

notreTiadition enseigne sur ces su-
jets. En effet, toute notre rradir-ion

est pétrie d'une réflexion richissi-
me sur la place de i'homme dans Ie

monde, dans ce monde, et nous

restons dans f ignorance !

Noue propos n est pas d'apporter dæ

réponses mais d apporter dæ élé-

menm dérude, des élémenm de é
flenion pour nourrir nos quadons er

consuuire nos interrogations.
Ce numéro inaugure cette ré-

flexion.
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Le Centre Hébraique d'Etude et de Réflexion

Organise, dans le cadre des grands débas du C.H.E.R., une soirée exceptionnelle.

!,:##:i"trru:il,w;":,r"
Avec comme intervenants :

Rav Moché KAUFMANN Rav Gérard ZYZEK M. Jacques GOLDBERG M. Henri INFELD
De Bné Brack, auteur Dimteur de la Yéchiva Profesôeur de biologre et D'Anver§, auteur de

De l'ouvrase des ètudiants d€ Paris d'éthologie à I'université l'ouvrage. Torah et
. Lev avoth 'Al È'anim ', René Dexartes/ Paris *".fih[,JLïJ: O.

Le dimanche 27 janvier 2002 de 18 à 21 heures
A la salle u Olympe de Gouges "

15, rue Merlin 75011 PARIS
(Métro Père Lachaise - ligne 2,3 ou Voltaire - ligpe 9. Bus - ligne 46)

Biüet d'entrée: 16 Euros / Erudiants :8 Euros
C.H.E.R. 10, rue de Malte - 75011 PARIS Tè1. : 01 43 14 60 14
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Le Centre Hébraïque d'Etude et de Réflexion
organise une soirée exceptionnelle :

ÎRADITION üUIVE
,, Antagonisme ou Complémentarité ? "

SCIENCE ET

avec comme inTervenants

Rav MOCrrp I(AUFMANN
De Bné Brak, auteur de I'ouvrage

" Lev avoth'Al banim 
tt

Rav Gpneno ZIIZEK
Directeur de la Yechiva des Éndiants de Paris

M. JAcguEs GOLDBERG
Professeur de biologie et d'éthologie
à I'miversité René Descârles / Paris

M. HENTru INFELD
D'Anvers, auteur de I'ouvrage

" Torah et Sciences, mille ans de controverse t'

Le dimanche 27 janvier 2002 de 1.8 à 2L heures
à la salle " Olympe de Gouges "

L5, rue Merlin 75A11. PARIS
(Métro Père Lachaise - ligne 2. 3 ou Voltaire - ligne 9. Bus - ligne 46)

Billet d'entrée : 16 Euros / Étudiants : 8 Euros

C.H.E.R. - 10, rue de Malte 75011 PAzuS
8 : 01. 43.1,4.60.14,

La Yechiva organise, le27 ianvier prochain, un grand débat sur Ie thème n Torah et Science ,. Ce
thème qui paraît, a priori, assez rabâché nous semble pourranr nécessaire. Le propos ne sera pas de
faire de l'esbroufe mais d'articuler finement ces deux modes de pensée l'un par râpporr à l'aure.
Nous avons demandé à des Maîtres et des chercheurs, remarquables pour leur rigueur er leur
profondeur, d'intervenir.

Plusieurs questions seront abordées :

- Létude des sciences apporre-t-elle à I'étude de la Torah ?

- Ce que dit le livre de Berèchit est-il compadble avec ce que disent les scientifiques sur l'origine
du vivant et son évolution ?

- Qu est ce que le premier homme...?
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Le 9 Av et les souffrances du
peuple juif

Quel sens a le Hourban Ynoasltalayim

poilr nous aujourd'hui ?

Par Aurèb Médioni

Ce texte est en grand,e partie tiré d'un
Shi'our de Raal{aahou Schactn de Bo*on (The
contemporary significance of the hourban
Yeroushalayim). Raa Schacter dans le cadre

de la Orthodox Uruion des Etats-Unis prépare
actuellemenr un recueil sur les l<tnot du 9 Av
d'après les enseignements de son maître Rau
Yossef Dou Soloueichih )"Yt. Je remercie
M, Dauid Lasry de la clmmunauté de Boulo-
gne de m'auoir présenté les textes relatifi à cette

étude ainsi que I'enregistrentent uidéo de ce

cours (d.isponible sur internet sur le site
www.ou.org).

Nous allons essâyer de comprendre la
spéciâcité du9 Au dans le calendrier juif.

Pourquoi la n souffrance juive , se focalise-
t-elle sur un jour et pourquoi sur ce jour-là?

I. Les ârénements tragiques à l'origine du 9 Av

Une mishna du uaité Ta'anit (26a-26b) nous
enseigne:

o Nos pères ont pu aoir se produire cinq
cltoses le lTTamouz et cinq autres le 9 Av. Le
l7Tamouz, les Thbbs lnt été brisées, le sacri-

fice quotidirn (perpétuel) a été annulé, la uille
(Jhusalem) a subi des brèchest, Aposternos a
brûlé la Torah et il a placé une image dans
lArche Sainte2. Le 9 Av, il a été décid.é que nls
pères n'entreraient pas en Erets-Israë|3, le Tern-
ple a été détrait une prernière fois et ane se-

conde fois, Bétar a été prisea et la uille (Jérasa-

lern) a été labourée'. Quand on arriue au mois
de Av, on diminue la ioie. ,

I . On pule ici de la destrucrion du Second Tèmple en 70 aprà l'ère

chrérienne.

2. Celle du Roi idolâtre Mdnaché, d'après le Taimud de Jérusalem.

3. Aause delafautedc «ploraters (voirNombra, æcrion Chehhh

Lekha).

4. A la suite de Ia révolte de Ba Kokhba en 132.

5. Se.lon l'expmion que l'on retrouve dans le veret de Michê (3, I2).
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La Guemara dans le même traité Taanit
ajoute plus loin (29a) :

RabbiYo'hanan a dit : o Si cela n'auaitpas
été pour cette gmération-là, ce joar aurait été

rtxri lt 10 (Av) car l'essmtiel du Temple a été

brûlé le 10 » et les Sagu znt dit: o Le dêbut
des malheurs (en tant que date) utpreferable ,
D'où ? Car on enseigne (dans une Braita) :

:'r5 gï) nllnilN)r E1') nl)r 1ùrhn - for-
mule qu'on peut tenter de rraduire ainsi :

On attache des choses tagiques à un jour tragi-
que ; on attache des choses joyeuses à un .four de
joie.

Raa Pappa a dit : « Par conséquent, unfils
d'Israël qui.a an jugement fdce à un non-juif
fera en sorte de le reporter après lernois de Av à
cause du mazal (qui s€rait en sa défaueur) ,6,
Tossefot explique cette ffirmation de Rau
Pappa en se réferant directement à la BraiTa

que nnus auons citée I 'x)I E1') nl)T I'hbrD
f'!n Et') ilf'tnl.

Nous avons vu ici les origines de la fixation
du9 Au dans la littérature talmudique. Mais le

9,4r, symbolise-t-il seulement la destruction des

deux Temples et celle de Jérusalem ?

II. I-e 9 Av: des tragédies successives

Une autre réference du Tâlmud s'impose ici :

un rexte du raité Rosh Hnhana lïb :

S'ils ueulent, il^s pruuent jeû.ner, iils aeulrnt,
ils peuuent ne pas jrû.nr (on parle ici des autret

jours de jeû.nes puisque leur obli.gation n'est pas
du tout du mhne ordre que celle du jeîtrue du
9 Av) Rau Pappa dit: « Le 9 Av est dffirent
puisque les malheurs y ont été doublés ».

Nous apprenons ici que le 9 Au est un jour
spécial où. lcs rnalhears sont redoublis. Cæla nous

donne déjà un élément de réponse en ce qui
concerne la spécificité de ce jour.

Dans sa grande synthèse du droit juit le
Mishné Torah,le Rambam nous éclaire un peu

6. C'at exactement I'inverse en ce qui conærne le mois d'Adat
(mais de Pourim) pour lequei la Gatmara enæigne « Quand on

rrive au mois d'Adar, on augmenæ la joie ,, De [a même façon,

i[ faut s'armger p our être jugé * Adar-

Ce bulletin contient des ?arolcs dc Torah, merci de ne pas I'introdtirc dans des endroits incompatibles
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plus (Halakhot Taanit, chapitre 5, 3) :

o Par le biais des Romairus, tous ont été tués

et ce fut une grande détresse czmme celle de la

desmtction du kmple. nllÿ.115: J)lDil Dl'l 1II :

Et ce jour estunjour furEaré"pour lasouf'

france. Tumus Rofot' a détruit l'€nc€i.nte s4.-

crle et ce qui l'entourait accomplissarut ce qui a
été écrit : "Sion sera labourée comrne un champ

et Jérusalem deuiendra an mznceltt de rui,nes"
(Michée 3,l2). o

Deux textes âpportent ici des éclairages par-
riculiers sur le fait quele9 Au les malheurs sont
u multiples » comme le dit le rexte du uaité Rosh

Hashana er sur I'expression du Rambam de jour
« préparé » pour la souffrance :

l.Le commentaire d'Abravanel sur Jérémie
(2,24).

Ce commentaire étonnant énumère les ca-

tastrophes liées au 9 Au (et reprend l'expres-
sion urilisée par le Rambam).

(In temps est « prEaré » ?our les mal-
lteurs, c'est le mois où a hé fixi le mal, le mois
de Av [..,J Ne uois-tu pâs que dans ce mâme

mois ont été décrétés les décrets sur la gméra-
tion dw d.ésert (les explorateurÿ et qu'ils mour-
raient. Et ln ueille du 9 ont été détruits le Pre-
mier Timple, le même jour le Second Temple,

le même jour a été détruite la grande cltnmu-
nauté juiue dAlexandrie, le même jour a eu

lieu I'expulsion (des Ju$) de l'île de I'exté-
mité qu'on appelle Angleterrel, le même jour
I'expulsion du JuiS de France3, et enclre en

plus de ces persécutions, ce jour représente la

fi.n du décret d'expukion des Ju$ d'Espa-
Àgne...'

Ajoutons à cette fiinesre liste l'ouverrure des

hostilités de la Première Guerre Mondiale en

i9 t4 ainsi que les pogroms de Hebron en I929.
En ce qui concerne la Seconde Guerre Mon-
diale, on rouve également des événements trou-
blants. Le mois de,4u en I 94 I tombe en grande

1. Nom du gouvemeur romain

2. En 1290.

3. En 1395.

4. Le poinr culminmt en quelque sorte puisque à l'isue de æ décret

de 3 mois (le jour du 9 Av), soit les Juifs deveient avoir quitté

l'Espagne, soit ils étaient considérés comme chrétiens.
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parrie pendant le mois d'août. Lhistorien
Philippe Burrin, spéciaiiste du nazisme, écrir
dans son livre Hitler et bs Ju$ t n En août 194 l,
un euenrmffit mr.cial s'étaitpraduit dans let plaines

dr Russie : I'extermination desJu$ auait quixé le

domaine dcs eurntualitéspour entrer daru b champ

dc la réalité, Il est posible que, dàs alors, tous les

JuiS souiétiques aient été promis à la mort ,1.

2. Iæ texæ des Kinot (lamentations du9 fut)

Les Kinot (dans leur version ashkénaze) qui re-

présentent des n chants de nistesse » menrionnent
erx aussi les malheurs postérieurs à la desrruc-
don du SecondTêmple. Rappelons - et cela a de

l'importance pour la suite - quule kinah desr
pas une source halakhique mais une sorte de

poème. La première hinah récitée dans 1es com-
munaurés ashkénazes, intituiée EtD tutfl'l lnt tD.

(Puisse ma tête se changtr en fontaine / - r'oir

Jérémie (8,23)), ne rappelle pas la desuucdon
des deux Têmpies mais témoigne des massacres

des communautés rhénanes - Worms, Spire el

Mayence - l'année 1096, au moment de la Pre-

mière Croisade. Ceue kinah nous donne en ourre

des dates très précises sur les destructions de ces

trois communautés : nous epprenons par exem-

ple que Ia desuuction de la communauté de Spire

par les Croises a eu lieu un Chabbat, u Ie 8' jour
du second mois , (le 8 lyar). Le fait d'indure
cette lamentation dans le rituel dtt9 Au est une
façon de créer un lien entre les tragédies du peu-

ple juif en exil et la destruction du Gmple.

Il faut à ce sujet rappeler que la desrruction
de la communauté de \forms est une terrible
ironie de l'histoire. Les Goisés avaienr laissé der-
rière eux ieur famiile pour conquérir la Tèrre

Sainte quils appelaient u Palesdne, alors que

la plupart desJuifs, et en pædculier ceux de Rhé-
nanie, n'avaient pas eu un tel u enthousiasme »

pour y revenir. I-e Sedtr HadorotÇ, une oeuvre
rabbinique portant sur l'histoire juive, explique
à ce sujet que la communauté de \7orms avait
été fondée par des exilés de la destruction du
Premier Temple C587). Aiors que soixante-dix
ans après cet exil de Babylonie, Ia plupart des

Juifs revenaient sur leurTerre, cellx qui s'étaienr
installés en Allemagne (pendant ces soixante-

5. Philippe Bwrin, Hitlcr * bt Jui$, Seû|, I 989 p.129

6. Ecrit en 1620 pu Rabbi Ye'hiel Halperin de Minsk

Ce balletin eoatient des paroles de Torab, merci de ne pas l'introduire dans des endroits incompatibles
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dix ans) et en pardculier ceux de W'orms devai-
ent rester sur place. Aiors que des Juifs de Jéru-
salem leur écrivirent de revenir, ceux-ci répon-
dirent : n Vous habitez dans la grandeJérusalem,
nous condtruons à rester ori nous sommes, dans
ia petite Jérusalem », réponse pouvanr s'expli-
quer par la grande richesse des Juifs de §ÿ'orms
et par le respecr que les non-Juifs avaient pour
euxr. Rappelons simplement que\forms, avant
sa destruction par les Croisés, était l'un des plus
grands centres d'étude juive et que Rachi 1ui-

même y vécut ses plus longues années d'étude.
Nous avons détni ici trois notions absolument
centrales pour la compréhension de ce qui se

joue au cours du 9lz :

- On attache des choses tragiques à un jour
tragique.

- Un jour spécial où les malheurs sont dou-
blés.

- Un jour « préparé » pour la souffrance.

3. Le débat sur I'institution deYom Ha.§hoah
en Israël

il ne s'agit pas ici pour nous de prétendre parti-
ciper à un débat pour lequel nous ne sommes
pas à la hauteur, Qui sommes-nous pour don-
ner un avis sur la question ? II faut néanmoins
rappeler que ce débat a existé dans la mesure or)
il constitue le dernier prolongement du rhème
dr « 9 Au = source des malheurs du peuple juif ,.
Autrement dit, la Shoah n est-elle que le pro-
longement le plus terrible de tragédies liées
congénitabmcntau9 Au et à la destruction des

deux Temples ou bien la Shoah est-elle une
catastrophe d'une autre dimension qu'on doit
placer à part et non pas à la süte des malheurs
de l'histoire juive ?

Un des grands maîtres du judaïsme contem-
porain, Rav Yitzhak Hutner 2 a ainsi pu affir-
mer qu il ne fallait pas âccepter le terme de
Shoah qui suggérait une limintion, et donc de

l. Ce fair es. notmmenr rapportc dus le livre Eim HaBanim

Smeicha du rabbin hongrois Issachr Teikhtal, morc pendmr Ia

Shoah (ce livre n uiste à æ jour qu'en hébreu et en anglais).

2. Spécialiste de l'æuvre du Mahual de Prague, RavYitzhak Hutner,

qui a vécu à New York, sr surtout connu pou son æuvre de

pensæ juive, Pachad Yitzhhak, qui porte sur le sens profond do
fêts juives.
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piacer à part le génocide juif, mais qu'il fa-llait,
au contraire, définir cerre catâstrophe comme
Hourban, de la même façon que l'on définir la
destruction des deux Temples. Pour Rav Yossef
Dov Soloveichik )"yr, Ia commémoration de la
Shoah n a pas besoin d'un jour parriculier, ce

qui est prouvé par la kinah E'D 'u»{'t JIt' 'D qui
nous monüe que les tragédies de §fiorms, Spire
et Mayence s'inscrivenr dans le cadre de la des-
rruction des DeuxTèmples. Certe position a été
celle de nombreux rabbanim parmi lesquels
Rav Moshé Feinstein )"§ (dans un texte qui ne
figure pas dans ses responsa halakhiques lggerot
Moshé mais qui a été publié dans un journal de
l'Agoudat Israël aux Ears-Unis) et le Brisker Rov
(Rav Yitzhak Zeev Soloveichik 5"rt). Il est in-
téressant de noter que ces deux decisionnaires
majeurs se réfèrent à la même hinab melgré son
statur « non halakhique ,, II faut ajouter néan-
moins un élément: si, on le voit, la majorité
des décisionnaires rabbiniques se sont opposés

à la créadon d'un.jour spécifique dans Ie calen-
drier pour commémorer la Shoah, d'autres ont
composé eux-mêmes une kinah spécifique à la
Shoah (afin qu'elle soit récitée \e 9 Au). Il s'agit
du Rav Shimon Schwab )"vt qui était Ie Rav de
la communautéyehkeAdath Yeshouroun de New
York (ceux qu on peut appeler n les héritiers de
lbv Shimshon Raphael Hirsch ]"Yr 3 ,) mais
aussi du rebbe des hassidim de Bobov.

u Libérer Ia Chehhina de son erdl, voilà le sens

à donner au jeûne du 9 Au, explique Rav
Dessler )"vT, la libération dela Chekhina, c'est
l'affranchissement de notre propre étincelle de

sainteré de l'exil qui la retient prisonnière parmi
les fbrces du mal et cette râche exige une sincé-
rité absolue ». n Vlus auez uersé des larmes uai-
nes, je ferai de cette nuit I'occasion pour uous de

pleurer à trauers uos générations, (Thanit 29b).

3. læader de la néo-orthodoxie allemande à Ia fin du XDG siècle,

prtism d'allier l'étude des sciences "profmo" à un judarsme

strictement orthod oxe (Tbrdh lm Drehh Erca) .

&piipsru.
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Le rexte qui suit est tiré du recueil Lekakh
tou, compilation de rextes recueillis par le

Rav Feivouss. C'est avec son aimable auto-
risation que nous vous le présentons. 11 a

éré écrit pâr un Tâlmid Ha'ham après la

disparirion de son fils.
Ii nous semble que ces enseignements,

prodigués en des circonstances particuliè-
res, ont des implications dans bien d'aurres

domaines... (I.{dr).

Les oleurs et la douleur entrent-ils
en cdntradiction avec le fait de se

soumettre avec amour au iugement
Divin ?

Par Raphaël Bbeb

De nombreux endeuillés se sentent tourmen-
tés par le problème suivant : Sont-ils autorisés à

pleurer et à souffrir ?

À l'origine de cette question se rouve I'obli-
gation de faire une bénédiction sur Ie malheur
au même titre que sur le bonheur. Ainsi nos

Sages nous disent (Berakhot 60a) : u Un hornme

doit roujours se dire qae tzut ce que D. fait est

pzur szn bien. " (Berakhor 60a). A la lumière
de cet enseignement, l'endeuillé est amené à

penser qu'il doir réfréner ses sanglots, combat-
tre ses sentiments naturels. Cette approche
trouve, semble-t-il une confirmation dans la
Halahha qui précise : n Trois jours pour les

pleurs., (Yoré déah, parag. 394) ; p7s plus de
trois jours !

Cette question s'est posée à moi de manière
insistante lors des u shiuea, de notre fils qui était
la prunelle de nos yeux. D'un coté nolls avions
l'impression qu'on nous avait arraché une par-
tie de nous-même, une chose si chère que les

mots ne suffisent pas à exprimer combien sont
grandes Ia douleur et Ia sensation de manque er

de perte.

Quurd un homme perd une grosse somme
d'argent, cela lui ceuse une grande souffrance ;

Combien plus encore pour une perre de cet ordre.
Dans le même temps, nous étions travaillés

par ce tte autre pensée : nous sommes des

croyânts fils de croyants, Qui sommes convain-
cus de manière absolue que tout est décidé
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par D., que celui-ci qst un père miséricordie'-x,
qu'il est bon et ne.cherche qu'à nous faire du

bien, et sachant mieux que quiconque ce qui
est bon pour T'homrne. Il n'y a donc aucun

doute que ce que D. fair pour nous est « Pour
le bien ,. Puisqu'il en est ainsi, peut-être
aurions-nous le devoir de maîtriser nos senti-
menrs natureis et nous elforcer de ne pas souf-
frir. Peut-être faudrait-il affirmer que servir

D. de manière parfaite impliquerait de ne pas

pleurer du tout. Quant à la parole de nos Sa-

ges : o Trois jours Plur les pleurs », elle ne serair

qu'une autorisation limitée à cette période. Àu-
delà, il serait interdit de verser ne serair-ce

qu'une seule larme.

Nous avons fàit part de norre perplexré a

des Grands de la Torah, et grâce à leur aide, nous

avons réussi à éclaircir ce sujet comme .il sera

expliqué ultérieurement.

Dans le Midrach, il est rapporté que lorsque

Abraham se rendait au sacrifice d'Isaac, il pleu-

rait et s on cæar était j oytur. Dans le livre o Au o dat

baguerchouni, (écrit par le petit-Êls du Gaon

deVilna) il esr rapporté, au nom du Gaon, i'ex-

piication suivante :

o Il est d.fficile dz dire de ce Juste qu'il p l*-
rait en seraant D. et il est aussi d.fficik de

comprendre pourquoi, iil pleurait sln ccur
était joyeux ? Ce que le Midrach ueul ttzu;

faire comprendra c'esr cornbien était grand e:

digne d'éloge Abraham, afin que nous aus:t

nous paissions cortnaître la manière conueTtd'

ble de seruir D.. Car la uobnté dAbrahar,t
était constamrnent attachée au seruice de D.,
d un amour puissant et brîllant comme le feu.
Tbutes les choses désirables n'étaimt ritn corit'

parées à l'amour de D. et son seraice. Ain:i
quand D. lui demanda « prends s'il te plait "

et ûjlatû. u Ton fils, ton unique » ?lur slilli'
gner à quel point il lui était cher ; cela n'ar'
rêta pas Abraham tant était grand à ces yeax

le fax de seruir D.. Pour ce Juste, qui n'auair

d'autre uolonté que celle de D., la chose riérair
pas excessiuement dfficile. C'est pourquoi
Abraham s'ffirça de se créer une uolonté con-

traire afin d.e pouuoir ensuite annuler cette

uolonté pour se sourn€ttre alors à la uolonté

diuine. Il se représenta combien il aimait son

fi.ls, combim il lui était cher combien dt uï
cissitudes il auait trauersées jusqu'à ce qu'il pîit
enfi.n assister à la naissance de son fik aLors

Ce bulletin contient des laroles de Torah, merci de ne Pas l'introduire dans des endroits incompatihles
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qu'il étah déjà uinx eT combien étah grande
la ualeur de ce f.k.

Il cantinua de iimaginn quelb serart la
souffance que Sarah et lui-même auraient à
endurer lorcque leur fi.ls disparaînait, Et ainsi
de saite jusquà iinfliger une si grande douleur
qu'il se mit à plrurer Alors il médita sur la
grandeur et la puissance de l'arnour qui lz par-
tait à accomplir laVolonté diuine, et szn cËur

fut joyeax de réaliser cene uolonté en annulant
la sienne propre ,.

Ces propos nous éclairent quant à la façon
d'accepter les choses et à la conduite à tenir. Il
ressort qdil n est pas simplement permis de souf-
frir et de pleurer. Bien au contraire, la sensation
de souffrance er de peine permer à l'endeuillé
d'agrandir en son cæur endolori i'amour de D.,
et lui donne la possibilité d'affermir avec plus
de püssarce sa foi.

C'est pourquoi il devient clair que l'éveil de
ce sentiment aigu de douleur lors de la perre
d'un fils ou d'un proche, qui peut aller jusqu aux
pleurs qui durent plusieurs jours, er même plu-
sieurs mois, n'est pas contraire ùIa Halakha qui
dir o Trois jours pour les plears r. Ceci parce que
nos sages n ont jamais vou-lu interdire les pleurs
provenânt d'un sentimenr naturel chez
I'homme. Il faut diriger ses sendments er ses

douleurs comme il se doit. À I'homme revienr
la tache de se renforcer dans la soumission au

.iugement divin, de renforcer sa foi : rien n'existe
en dehors de D..

Que les familles endeuillées fixent en leur
cæur la conscience que la douleur et la souf-
france qu'ils éprouvent sont envoyées par D..

Et puisque toute sa volonté ne cherche qu à

faire du bien à ses créarures, il n y a donc aucun
doute que tout est pour Ie bien. De sone qu elles

accepteront leur douleur avec amour, et que leur
peine et leur souffrance deviennent une pert du
service de D..

Ceci est certainement Ia Volonré diüne car
c'est uniquement de cette manière que I'homme
peut s'élever, alors que s'il élimine d'emblée ses

sentiments naturels, il se place par Ià même dans
un état de distance illusoire qui I'éloigne de la
réalité. Par une telle conduite, il riy aurait aucun
espoir de progression spirituelle, dans la sou-
mission au jugement divin, en s'appuyant sur
la foi.

La Volonté de D. est que l'homme se dirige
dans Ia même voie quAbraham norre père,
qu u il pleure et que son cæur se réjouisse ,. Mais

Wpit psu!-
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comme
l'a fait Abraham notre ancêtre.

C'était l'attitude spécifique d'Abraham qui
correspondait à son niveau élevé de perfecdon
âu moment d'engager le sacrifice d'Isaac. Noue
rache consisre à relier nos pleurs et nos send-
ments à notre volonté de faire ia voionré de D. et
de nous soumettre au jugement divin avec

âJnour.

Thaduction d'un oassase du liwe
T3ror Hamor de nhbbi Âwaham

Sebba b"vt, (génération de
l'expulsion r;itrulsur la Paracha

Par G. Zlzeh

Nb Fl§: ''lI,lI i1ï1! "rl-') ÿln ÿl' Ellfxb "lntt'l
N]UJ NND ÿ:]X DNN Ïÿ] E]'T]fi DN)

TLad. (Berèchit 15, verset t3,) . D... dit à
Auram : « saclte que ta descendance serd étangère
dans un pays qui n'est pas le leur ils les i.sseruiront
et les fnont souffir qat.tre centr ans ».

n II ya lieu de s'étonner au sujet d'Avraham
qui a montré sa pitié sur toute crâture en priant
pour la survie des gens de Sodome, comment
n a-r-il pas prié en demandant pitié pour ses en-

fants lorsque D. lui annonça que sa descendance

sera asservie quatre cents ans ?

De même, comment en récompense pour sa

Êdélité et son labeur sans faille D. a-t-Il gratifié
Avraham d'une telle annonce, que sa descen-

dance ira en exil sans raison.
Lidée de fond est que D., justement en ré-

compense pour sâ droiture, lui annonça par
l'exil d'Egypte une bonne nouvelle, car c'est

grâce à cet exil que ses enfants mériteront tou-
res les élévations : la Torah, la Prêtrise et Ia
Royauté.

Er s'ils n'éaient pas descendus en Egypte oir
ils ont été raffinés dans le creuset de fer, ils
n auraient pu être à la hauteur de ces grandeurs.

Comme disent les Ha'hamim (Berakhot 5a) :

« trzis blns ca.deaux ont été donnés à IsraëL, et tous

n'znt été dorunés que par des souffrances : La
Tbrah, la tene d'Israël et le monde futur o. C'est
pourquoi Avraham s'est tu et a accepté la
nouvelle ,.
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Histoire et Judarsme
Par Raphaël Blorh

Ii convient avmt tout de définir le rerme His-
roire. Nous citerons le Petit Robert : o Étude et

sciance des tuénements PdJsés - éuolution r. Le tra-
vail de I'Histoire consiste donc à rier les événe-

ments significadfs d'une période donnée puis à

montrer en quoi ils sonr ia conséquence de faits

passes et la cause de faim à venir.
Par quoi certe définirion est-elle motivée ?

S'agirair-il d'une sorte de quête identitaire ?

En ce cas ia relation simple des événements pas-

sés devrait suffire à satisâire ce désir légitime.
Le véritable historien se tergue d'apporter sa

pierre à i'édifice des connaissances. Il prérend
dégager une logique qui permet la compréhen-
sion du présent et l'appréhension de l'avenir.

Le piopos de cetre étude sera de répondre
aux deux quesrions suivantes :

Selon quels critères jugeons-nous les évé-

nements passés ?

Parviendrons-nous pour âutant à modifier
notre présent et notre futur ?

En préambule nous citerons un extrait
d'une letrre écrite par Rav Hutner )"yr à

l'auteur du Tbledot Am Olam :

« Cette idée a déjà hé établie dans notre
Beit Hamidrach : Israël et la Torah ne font
qu'un. Donc, de même qu'il existe une lecture

incorrecte de la Tbrah contaire à laHalal<ha,
il existe une lecture irccorrecte de l'histoire juiue.

Quiconque a etudié la Guemara connaît la
dffirence entre l'érude d'un taité accompagné

du cornrnentaire de Racbi et l'étude des taités
sa.ns czmntentaires. Sans Racbi nous tâtonnons
clmme l'aueugle qui ua dans la rue sans guid.e

qui ua trébuclter et dont la chute est c€rtain€.

Si c'est ainsi., réfléchis : que dirons-nous à pro-
pos des Chroniques d'lsraël qaand chaque pé-
riode est une étude complàte, tràs compliquée,

auec des soarces de sève d'ici-bas et drs sources

de rosée da ciel d'en haut. Et tout ceci sans le
czmmentaire de Rachi ! Que le danger est

grand ! Combien sont muhiples les obstaclzs et
les chutes ! Et nous auons déjà dit que trébu-
cher et chuter dans la compréhension d une pé-
riode ds I'histoire juiu€ €st czrnparable au fait
de dcaoiler d.es aspects d.e laTorah contraires à
laHalal<ha. Israël et la Tbrah ne font qu'un !

C'est c€tte raison même qai conduit ceux
qui étudient la Tbrah à ïabstenir d'étudier
I'histoire. Tout comme ik ïabstiennent d'étu-
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dier le Thlmud de Jérusalrm. Parce que sans

les cornmentaires des Richonim (N.d.T com-
mentateurs du XI' au XV' siècle) nous ne czm-

Prenlrus rien. En aacun c/$, czmme certain-;
intellectuels le présentent, l'absrnce d'étade de

l'ltistoire ne prouient d une "paresse". Cbst jus-
t€ment de par la baute estime dans laquel/e
ils timnent I'histoire juiue qa'ik ien sznt écar-

tés. Sans les commentaires des fuchonim l/s

craignent de tébucher. En uérité, nzus con§-

tatons qu'il existe de muhiples falsif.mtion:
en la matiàre, qu'elles soient quantitdtiues 0u

qualitatiues, uolontaires ou inuolontaires.
Mais cet axiome qui dit quTsraël et la Torah
ne font quun est comparable à une pièce à
deux faces. D'un côté, clmme nous I'auons
exposé, ceci entraîne une graue responsabilité.

De I'autre, poar ceux qui sont pénétés de I'u-
prit de la Tsrah, qui sont des résidents per-
manefits des tentes de l'étude, leur Tbrah crée

en lrur cæu.r un€ sensibilité particulière r1ui

mène à une compréhension de I'histoire de no-
tre peuple, Sans mêrne se réferer aux détails
historiques, aux déductions et raisonnements
dans le déroulement des faits et des périodes,

la uitalité, le soffie et l'âme de notre peuplc
ex' tent dd.ns leur cæur et éclairent leur inté-
risrité, C'est cette sensibilité particuliàre dts
Sagu de la Torah qui leur ?€rrnet d'ê*e à
l'écoute des paroles de ftotre peu?le. Mais cexe

sensibilité est dépouillée, dfficile à exprimer
par des mots. Elle reste Tna€tte dans le caar
de nos Sages. o

Rav Hurner )"xr souligne donc la difficuké
extrême à laquelle nous sommes soumis lors-
que nous voulons "lire" I'Histoire. Mais dans Ie

même temps il en exprime ia nécessité. Celle-ci
est sadsfaite par Ia sensibilité muerte de nos Sages

u qui leur permet de nous guider r. Mais que
signifie ce parallèle entre I'étude de la Torah er
l'étude de l'Histoire ? Peut-êrre Rav Hutner )"31
fair-ii allusion au célèbre texte du Zohar u D.,
la Torah et Israël ne font qu'un o...

En fait, nous nous intéressons plutôt à un
verset de laTorah qui dit :

nu'r: Dtx E'ptx Nif E.l'f D'rR nlïtn "lDo ;17

]nN iln ÿ E'P'X
o Ceci est le liure des descendants IADAM,

le jour où D. a créé ADAM, à l'image de D, Il
leÿt, , (GenèseV 1).

Deux questions se posent : tout d'abord
pourquoi le mot sefer (livreÿ. Pourquoi ne pas

C, b"!!rr:! !!"!4!, dtt prrrlrt d" frrr a, îre ?lts I'introduire dans des endroits incompatibles
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diresimplement : « Voici lesenfanrs d'ADAM ,
comme pour Noé, Abraham, Isaac ou Jacob ?

Ensuite, pourquoi remonter le temps en nous
relatant que D. fit l'homme à son image ? Ceci
semble hors de propos.

Pour Ramban qui explique « toute la Torah
est le livre des descendanr de l'homme ,, ie terme
sefn far réference au Livre et to/edoth aux des-

cendants de l'homme. Pour d'autres commelta-
teurs (Rabénou Be'haye, Rav Alchikh et le Or
Ha'hayim) le rcrme seferfait réference à saper (ra-

conter) et le terme tolcdoth aux actes qui naissent

de la voionté huma-ine. N'y aurait-il pâs une inrer-
relation entre ces deux lectures ? Dans le trairé
Auoda Zarn (5a) Rech Lakich dit: o Soyons re-

connaissanrs €nvers nos ancêtres. S'ils riavaient
pas fauté (le veau d'or) nous ne serions pas venus

au monde, ainsi qu'il est dit : « J'avais dit que
vous seriez des anges, des ûls duTi'ès Haur , (Psau-

mes 82). Maintenant que vous êtes dégradés par
vos actes u Alors comme Adam vous mourrez ! ,
(suite du même Psaume 82). o.

Rech Lakich nous enseigne un point de vue
extrêmement original : c'est à pardr de I'histoire
des actes que s'articule l'histoire des générations.

On pourrait alors comprendre ainsi le verset

de la Genèse : LaTorah est le liure qui préserute les

actizns de l'homme,le jour même de sa création
(avant même qu il ne faute), à l'image de D. il
fut créé. Dans cetre perspective, I'existence
n était pas d'une importance primordiale. C'est
la transgression de l'homme par ses actes qui
change les données de l'histoire. Dorénavant,
ce seront les fruits de ses entrailles qui réalise-

ront le projet initial. À h lumière de cette inter-
prétation, le verset devient : o La Torah est I'hh-
toire d.es descendants de I'homme ,.

La Guemara poursuit et demande : « Pour-
tanr Rech Lakich a dit : u Qu'est-il écrit : « Ceci

estle livre des descendanrs d'Adam , ? Adam pos-

sédait-il un livre ? Ceci vient nous enseigner que

D. montra à Adam chaque génération ainsi que

ses "chercheurs", ses sages et ses dirigeants. (Ce

qui prouve qu à l'origine même de la créadon de

l'homme ies générations futures étaient déjà pré-
vues) ,. La Gutmararépond : Ne dis pas : « nous

ne serions pas venus au monde ,, dis plutôt n c'est

comme si nous n édons p,rs venus au monde ,.
Rachi expüque : « Patce qu ils auraient vécu éter-
nellemenr et tant qu ils auraient éré presenm nous
n'aurions eu aucune importance ». ». Lidée d'une
vie illimitée signifie la réussite de la mission con-
fiée atx hommes. Dès lors, l'existence de leur
descendance apparaît sans projet devient vaine.

Kislea 5762

Chaque péripéde de l'hisroire doit êrre interpré-
tée comme un mouvement qui fait avancer ou
reculer I'humanité. Dès lors, juger d'un événe-

ment suppose une capaciré à appréhender sa place

dans Ie rapport entre D. et Sa crâtion. Quels
sont les hommes qui pourront assumer cette ter-
rible responsabilité ?

tâ Torah nous donne la réponse : o Souuitr»-ni
des jours du monde, réfléchissez aux années de cha-

que génération, demande à ton père et qu'il te ra-

conte, à tes anciens et qu'ik te le disent, (Deut.
XXXII, 7). Rachi commente : n 'Ion père signi-
fie les prophètes et les anciens sont les Sages ,.

Ce ne sont pas deux catégories différentes.
Ce qu'ont fait les prophètes pour Ie peuple juif
sera condnué par les Sages. Analysons le rôle
du prophète à pardr d'un texte de Rabbi Moché
Harm Luzatto )"yT :

o La prophétie est la czruruaissa,nce et la ?er-
ce?titn que D. accorde a.ux ?ro?hètes de Sd

Gloire, Néanmoi.ns, tu sais déjà qu'il nous est

impossible de perceuoir Sa uéritable Définition
et Sa Perfection de manière intinsàque. Nous

ne ?zauzns Le connaître que par Ses Actions et
par les ràgles qu'Il Sbst fixéa pour diriger le

rnonde. [...] Ainsi ?zuulns nous Le définir
clmme Celui qui fait le bien, qui punit, qui
est Miséricordieux, qui juge, qui dorune la uie,

qui gaérit €t pûr tzus les autres titres qui Lui
slilt aTtribués da fatt de Ses actes, Ce qui ao'
paraît aux prophètes se résume aux méthodes

que D. utilise pour influencer notre réalité et

ainsi distinguent-ils les lois qui régissent jus-
qu'a.ux infinu d.étaik de la marche de lhni'
uers. Par là, ik connaissent le ?assé et l'auenir
de l'action Diuine dans le monde. Car en per-
ceaant D. qui met cn æur)re ,tn des anributs,
ib comprenncnt bs ffits quis'eruuiaent dans

h réalité des êtes réé* o

Cette dernière phrase est particulièrement
éloquente. La véritable cause d'un événement

ne doit pas être recherchée dans une logique
humaine qui consiste à analyser les séquences

de temps qui le précèdent. Elle se situe unique-
ment dans la Volonté Divine de mettre en ceu-

vre un atribut spécifique.
Pour comparer les Sages aux prophètes, ci-

tons le commentaire du Maharal à propos de ce

qui est écrit dans le traité Baba Batra 12a :

o Le Sage €st suPérieïtr d.a prophète , : o Si

la prophétie passe par des uisions et des énigmel

le Sage, lui, sait ce qui est dissimalé et inconnu
des autres de maniàre parfaite, claire [...J. Le

Sage connaît l'auenir, lui auxi, parce qu'il sai.t

Wpit p-qpl
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et comprend les uoies de D. S'il uoit un hortme
se conduire mal il ptut perceuoir ce qui arri-
aera, et ainsi pour toutes choses. A telle ensei-

gne quun homme dune grande sagesse ?eut
connaître I'aaenir mclre plus que le prophète
car rien n'est imputable au hasard; tlut ett
ordonné par D. ,.
Le Sage ne voit pas comme le prophète. Il

ne perçoit pas D. se saisissant d'un de Ses attri-
buts pour agir sur le monde. Cependant il est

capabie de déduire les conséquences des com-
portements humains.

Pour nous, conrairement à Ia vision classi-

que de l'hisroire, ie rapport de cause à effet en-
tre deux événements humains n'est pâs linéaire,
horizontal mais plutôt vertical. Un acte humain
entraîne une conséquence "en haut" qui entraîne
à son tour un événement ici-bas. læ prophète
ne perçoit que le deuxième moment de ce pro-
cessus, ce qui va du haut vers le bas, alors que le
sage tente de l'appréhender en son entier : il
analyse les actes ici-bas, en déduit les conséquen-
ces en haur et donc ce que cela entraîne à son

rour ici-bas.
Le Sage comme le prophète ne considèrent

pas i'enchalnement linéaire des événements
humains. Seules les règies que D. a fixées pour
les hommes sont déterrninântes pour agir sur Ie
monde. Seule laportée morale des actes humains
peut influer sur le cours de l'histoire. D'où l'ex-
uême difficulté de juger des causes et des effets
des séquences de l'histoire juive.

Mes remerciements à Jean-Michel Bloch pour
sa précieuse collaboration.
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« R-Allumer le feu »

?er Mitbo K|àn

(Merci à Gérard Zyzek pour son aide)

Chaque année, ici à Paris - la Ville lumière - er

un peu partout dans le monde, nous Ëtons, jus-

tement, la Fête des Lumières (Hag ha-Hoim) :

Hanoaha.
Une ftte qui donne lieu à de grands alluma-

ges publics, véritables shows en mondovision,
arxqueis un public nombreux pârticipe chaque

alnée.
D'Opéra au Champs de Mars, en passant

par la place des Fêtes ou celle de la République,
la rue devient à cette occasion le rhéâtre d'une
exhibition où le perfide communautarisme
grandissant le dispute à une impudeur mépri-
sante, dans une certaine négligence de son

quant-à-soi et la plus parfaite inconscience des

règles... de la uadition juive.
Certes, on objecæra à ma véhémence la pos-

sibilité offerte à quandté de personnes de "par-

ticiper" à une fête envers laquelle ils seraient
peut-être restés insensibles ou inactifs : une im-
piication bien faible en somme.

On m'opposera ia nécessité d'une
popularisation, d'une vulgarisation au s€ns no-
ble du terme, d'une symbolique qui permer-
uaient à la tradition juive et au peuple juif une
pérennité face à l'histoire oppressante dont i1

esr depuis roujours victime (c'esr de fair l'argu-
ment du mouvemenr libéral pour autoriser les

mariages entre juifs et non juives) : mais de

quelle radidon parlons-nous ? De quelle rea-

lité, ce symbole se veut-il représentatif ? Cet acte

n'est-il pas dans son essence même le consat de

l'échec du peuple juif à résister en milieu hos-

tile, à cohabiter avec ses voisins non jüfs, à être
lui-même ?

On me hurlera, enfin, qu en ces temps ditfi-
ciles, Israël doit se senrir solidaire des siens et
que ces manifestadons sont l'occâsion de s'unir
pour misrx supporter le uagique des "événe-

menrs", outre Méditerranée : soit ! mais pas au

prix d'une relle duperie (combien de juifs pen-

senr se rendre « quittes, du commandement
d'aliumer les bougies de Hanouha, simplement
en assistant à un de ces allumages publics).

J'ai contacté M. Harm Nissenbaum - cadre
du mouvement Loubavitch, mouvemenr initia-
teur de ces manifesmtions - qui m a aimable-

Cc bulletin contient des ?aroles d.e Torah, merci de flc l,as l'introdrire dans des cndroits incompatibles

r0



narnéro 9

ment répondu et m'a confirmé que le Rabbi
approuvait ces allumages pubiics ; qui m'a as-

suré qu'il esr rappelé à chaque aliumage aux
personnes présenrcs qu elles ne sont pæ "quit-
tes" du commandement d'allumer la Hanoukia ;

et qui m'a donné comme motivation à ces allu-
mages la volonré d'appliquer au plu grand nom-
bre la Mimva de faire connaître le miracle de
Hanouha ("Pirsoumé Nissa"), dans le prolon-
gement de la volonté de nos Sages de faire allu-
mer la Hanoukia à la synagogue.

Mais la qpagogu€ est une "mâison de prière"
(Beth ha-Kwsseth), un lieu privé où l'on donne
à chaque venue un peu de soi-même; I'J'est-
elle pas à plusieurs riues difficilement assimila-
ble à la rue, au domaine public ?

On en viendrait presque à regretrer les affi-
ches en 4x3 qui ornaient il y a quelques années

les espaces publicitaires de nos rues et nous de-
mandaient gentiment d'allumer nos lumières
chez nous, à la maison.

P aur guoi célèbr e- v a n Hano u k a !

Bien qu il y soit fait allusion à plusieurs
reprises, Hanouha n'est nulle part mentionnée
dans le Tànakh (la Bible). Il s'agit, tout comtne
Pourim, d'une fête post-biblique, mais à laquelle,
au contraire de certe dernière, Ie Tahnud ne fau
qu une piace rrès modeste.

Il en est surtollt question dans le
deuxième chapire du traité Chabbat, où discu-
tent nos Sages notamment de l'emplacement oir
doit être allumée la Hanoukia, des personnes
astreinres à son allumage ou encore de la nature
de I'huile à utiliser pour ce faire.

Outre pour ce qui est de savoir s'il âut
en faire mention orplicitement lors de l'allumage
et au cours de Mousaf (prière particulière) du
Chabbat et du Roch Hodech (néoménie) de
Hanouka, Ie miracle de Hanauha n'est men-
rionné qu'au cours de la brève explicarion que

donne La Gurmara du pourquoi de la fête : voici
ce qu il en est dit (Chabbat 21b) :

Pourquoi célèbre-t-onHanouka I Nos Maî-
tres mseignent d.ans la Beraïta Michna ne fi-
gurant pas au recueil ofrrirl) : Le 25 Kisleu
0n clrnnlence à compter les huit jours de
Hanouka, durant lesquels il est interdh de dire
des oraisonsfunèbres et de jeîr.ncr Car les Grecs

auaient penétré dans le bnple, et souillé tou-
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tes les huiles qai s'y trouuaient. Lorcque les prin-
ces de la maison des Hasmonéens dominèrent
la situation, et les banirent, on fit des recher-

ches dans le kmple, et 0n rue retrzaaa qu'une

fiole d'huile cachée, qui portait le sceau du
Grand Prêna La quarutité d'huile ru'étair suf-

fisante que pour I'allumage d. un seul jour Cette

huile fat lbbjet d un miracle, et on a pu l'uti-
lis e r p our l' a llum age p en d ant h a it j ours. L' an -
née suiuante on décida de faire de cette période,
des joun de fttes consacrés à la louange et aux
actions de grâce.

(Traduction deM. te Rabbin Désiré Elbeze)

Remarquons que les sources ralmudiques
mentionnent à peine les combats victorieux des

Hasmonéens, qui ont précédé la fête. Nos Sa-

ges observent un silence à peu près total sur cet
aspect des événements, préférant mettre I'accent
sur le miracle de Ia fiole d'huile !

Le Rambam (Maïmonide) est un peu plus
éloquent (Hilhhot Hanouha 3. l-2-l :

A l'époque du deuxième Temple, lorsque la

Judée passa sous la domination des rois
séleucides (N.d.A. : dynastie syrienne helleni-
sante), ceux-ci prirent de nombreuses mesures

de contraintes, interdisant l'étude de la Tbralt

et la pratique d.e ses command.ernents. Les Ju$
furent persécutés dans burs biens et dans leur
uie de famille. Les pai'ens enuahirent le Tem-

ple, pratiquant dzs brèches nombreuses dans son

enceinte, profanant les choses saintes. La uie

dæ Ju$ était deuenue un enfer Mais le Dieu
de lrurs pères les prit en Pitié et les dzliura de

leur détresse. Les Hasmonéens, famille de

Cohanim, uainquirent l'enuahisvur ; un de

leurs descendants fut proclamé Roi, et ce ?etit
roltaume juif arriua à se rnaintenirplus de dtux
siàcles, jasqu'à la destructinn du deuxième Tëm-

ple.
Le jour de lear uictoire sur l'mnemi, le 25

Kisleu, les prêtru combattants, penétrant dans

l'enceinte daTemple, rue trouuèrmt quunefole
d'huile consacrée, sufisant à peine pour entre-

tenir la lumiàre du candélabre pmdant une
journée. LIn miracle se produisit et l'huile suf-

fit pendant huit jours, jusquà ce quhne nou-

uelle prouision. d'huile sacrée fut assurée.

En souuenir de ces éuénements, les Sages de

l'Eoque institwàrent k jète de Hanouka...

(Tiaduction de M. Robm Sarnael)

Wpit ?sa{.

Ce balletin conticnt des paroles dc Torab, merci de fle ?t s I'introduire dans des enÿoits !!!!-|rtt!l"t



narnéro 9

Hanouha comme fête-symbole de la résis-

tance juive à l'invasion [spirituelle] de la civiii-
sation gréco-romaine ?

Les orincioales Halahhot lois er couru-
mes\ de Hanouhd

- Les prières de louange et de reconnais-
sance envers Dieu

- Lallumage, dans tous les foyers juifs, cha-
que soir, des lumières de Hanouha, pour faire

la plus grande publicité au miracle.
- La récitation quotid.ienne du Hallel en-

tier (psaumes de louange)
- La mention du passage "Al Hanissim"

dans le Cbemoné 'Essrè (principale prière de la
liturgie) etle Birhat ha-Mazone (prière après un
repas).

- La suppression de toute oraison funèbre
et de tout jeûne, pendant les huit jours de

Hano*ha qui sont voués à la joie.

Sur l'allumage (extra-irs)

- Selon que l'on esr séfarade ou ashkénaze,

on allume respectivement une Hanouhia par
foyer ou une pâr personne du foyer (dans tous
les cas, et bien qu elle y soit astreinte au même
dre que les hommes et les enfants, l'épouse est

considérée exempre dela Mitsua par les iumiè-
res allumées par son mari).

- On allume la, Hanoukia au linteau gau-
che de la porte de sa maison qui donne sur Ia
rue (ou sur la cour si la maison donne sur une
cour). Si on habite en étage et qu'aucune porte
n'ouvre sur la rue, on allume à une fenêtre qui
donne sur Ie domaine public.

- On doit allumer avec Ia fin du coucher
du soleil. Si on n'en a pas eu l'occasion, on peur
encore le faire tant qu il y a des passanrs dans la
rue ou même jusqu'à l'aube si la famille est
éveillée.

- Les lumières doivent brrl-ler au moins une
demi-heure après ia sorde des étoiles.

- On allume le premier soir une lumière à

droite de la Hanoukia er chaque soir une lu-
mière de plus à sa gauche, er commençanr par
cette dernière.

- Ilest préferable d'udliser de I'huile d'olive
et des mèches de coton mais tous les combusti-
bles et toutes les mèches sont autorisés.

- On allume à la synagogue entr€ Minha
(prière de l'après-midi) etAruith (prière du soir).

Cet allumage ne dispense en rien de i'allumage
à faire chez soi, avec les bénédicdons.

Il apparaît clai.rement à lecure de ces quel-
ques Halahbor, que nos Sages ont visé à la plus
grande publicité faite au miracle de Hanouha.
Cette publicité porte le nom de " Pirssoumé

Nissa".

Nouembre 2001

Dela noaon de" Pirssoumé Nissa" bu
Pirssoum ha-Ness en hébreu)

Cette volonté de" Pirssowmé Nissa" trouve,
à mon sens, sa véritable mesure à rravers une
norion fondamentale et méconnue: celle de

« n) ptpt (l'N) iln:l » ; Esr-il nécessaire de rallu-
mer une Hanoukia qwse serait accidentellement
éteinte ? Rav Ouna pense que oui et Rav que
non,

S'étonnant de l'opinion de Rav, Ia Guemara
s'exprime comme suk (Chabbat 21b):

xh n) p')'rn rïl ilnf: 'Rt IN) 'xD ptt il TtJ hl
;1']lÿ','tub t"r{l 7:}7 P'TIN Rb 'Rl

o La flamme iéteinr et on ne la rallume
pas ? , (La Guemara objecte) : Mais nous sa-

u\ns ?\urtant d uneBerdita qae laMiwa d'al-
lumer la Hanoukia "est" o depuis la tombée

de la nuit jusqu'à ce que cesse le pasage dans la
rae », n'€st-ce pal qae si la flamme ieteint on

e* obliÿ de la rallumer ?

La Gaemaraveut expliquer ici les termes n de-

puis la tombée de ia nuit jusqüà ce que cesse le
passage dans la rue » comme une durée effec-
tive pendant iaqueile doit brûler la flamme de

la Hanouhia, et donc que si cetre flamme s'éteinr
nous devrions la rallumer pour respecter qu'elle
dure effectivement ce temps. Lopinion de Rav
tomberait à l'eau !

La Guemara va apporter deux réponses per-
mettant de valider I'opinion de Rav. Voici la

première:
(La Guemara répond) : Non ! S'il ru'a pas al-

lumé sa Hanoukia exacternent auec la tombée de

la nait, qu'il le fasse maintenant !
La Guemara, contre son idée première, ex-

plique ici que les termes o depuis la tombée de
la nuit jusqu'à ce que cesse le pâssage dans Ia
rue , n indiquenr pas une durée effective pen-

Wpit pp*l
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danr laquelle la flamme doit brûler mais un
inrervalle pendant lequel il est possible d'allu-
merla Hanouhia (pow une durée quelconque)
si on ne l'a pas fait, comme il se doir, avec ia
tombée de la nuit. Il n'est donc plus nécessaire

de rallumer Ia flamme si elle s'éteint. Lopinion
de Rav tient !

Ou bien « comrne sa rnesL!.r€ »

La seconde réponse de la Guemara est celle-
ci : Les termes u depuis la tombée de la nuit jus-
qu'à ce que cesse le passage dans la rue , n'indi-
quenr ni un remps effectif pendant lequel doit
brûler la flamme ni un moment pendant lequel
il est possible de I'allumer. Ils indiquent une
durée ootendelle : l'oblisarion de orévoir Ia

quantité d'huiie nécessaire pour que la flamme
puisse durer le temps correspondant à la durée
s'écoulant enrre la tombée de Ia nuit et la cessa-

tion du passage dans la rue. S'agissant d'une
durée porentielle, il n'est donc plus nécessaire

de rallunrer la Hanoukia si elle s'éteint (Rachi).

Lopinion de Rav est valide ! Elle est le Halahha
aujourd'hui appliquée.

« ;r) prpr I'N nn», ; Si la flamme d'une
Hanoukia s'éteint, on n'est pas obligé de la ral-
lumer ?

La Hakhha est i'expression juridique d'une
pensée profonde. Si Ia raison fondamentale du
commandement d'allumer les lumières de
HanoakaéaitlaMitsua de" Pinoumé Nissa", ne

devrions-nous pas rallumer une Hanoakia qui
s'éteint? Seulement, statuant comme ils le font,
nos Sages expriment une réalité aure: l'allu-
mage se suffit à lui-même. La réaliié première
de Ia M itsua d'allumer les lumières de Hanouha
est l'aliumage en soi.

La lumière de Hdnouhasemble devoir par-
ticiper d'une certaine retenue, ne pas s'afficher
à tout prix « ir) iztPl fN iliD » ! (La glorieuse
victoire des Hasmonéens est à peine mention-
née, seule la petite lumière compte...)

Limage d'une lumière n'est pas certe lumière,
elle en est le refler

l-es Richonim (principaux commentateurs du
Talmud) vont avoir deux manières de lire ces

deux réponses de la Guemara.

Les uns (Rachi, Rambam) lisent ces deux
réponses de manière cumulative : ce sont deux
conditions nécessaires à l'allumage d'une
Hdnoukia; il faut à la fois quelle soit allumée
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enrre la tombée de ia nuit er la fin du passage

dans ia rue, et à la fois y merrre la quantité
d'huile nécessaire pour qu'elle brûle le temps
correspondant à cet intervalle (nos Sages ont
évalué ce temps à 1i2 heure ou plus).

Voici les mors du Rambam (I{ilhhot
Hanouka 4,5) :

§hN ;râm ÿpunu, Elrp ;T)r:n nrï fp'hn I'H
;zù'rn x)r l'ï;1 lN n>It, .T'lnND N, ilnÿ'Pt, Dÿ

ID ?]i ilb)nu'Tÿ ]bril p'''rn ilDm'r nÿ'ptu Etÿ

"rfy .rn' 1§;]yT, 'yn :D) ?i]I TDT N'l;î ;tD)l .pltDit
;l'ilnu "1)'1ll IDU In.,) l'1ÿ] .pù:» r:,x m 1nt
ilpùrn .prrrrr îD Tn ;rb:nu 1ÿ n:)r;'lt npïrr

.nlnx oÿ5 ilp'?:;r) i2ï71 '11'lr iln])'l
o An n'allume pat les lumières de

Hanouka aaant qa€ ne se couclte le soleil mais
précisément Au mzrnent où il se couche, ni
apràs, ni auant, Si on a oublië ou ornis d'al-
lumer auec le coucher du soleil, on allume
aaflnt que ne cesse le passage dans la rue. Cet
interualle équiuaut à une demi-heure ou plus,
Si ce temps est passé on n'allurne plus ! On
doit menre dans la fiole la quantité d'ltuile
néæssaire à la flamme pour brtler jusqu'à ce

qu'il n'y ait plus de passage dans la rue (urue

d.emi-hsare ). Si on a allumé la Hanoukia er

qu'elh s'ex éteirue, 0n n'est pûs obligé de k
rallumer ane autre fois. ,
Les autres (Tossefor, Roch, Tour, etc.), plus

nombreux, lisent ces deux réponses comme in-
déoendantes l'une de l'autre : ce sont deux con-
ditions exclusives et il reste à déterminer Ia-
quelle est nécessaire. Les 'Hakhamim ne
souhaitant pas rancher, il s'ensuit une déci-
sion halakhique mitigée exprimée ainsi par le
Choul'han Aroukh (qui suit les opinions ma-
joritaires) (Sirn 672.2) :

p')rn rnnil nÿ'izu, Ev p')'ln x)r lril rs n)u
;'1ÿr, ryn ]D) N'ri'TrI, Plrri't Tt )n n)>nu rÿ'J)'rnl
'J"ly ''J))il xo'l 'D]D''15 N)'R] El'fu'l D'ïlÿ Eÿi]

... .]1ÿ,,1fi1 ilïl TDII., ilt Inlb
pù'rn xh IDTir iï l:ÿ olr b:x nTnn:ï n'î m'Dt...

...a)'hr ï: pq1,
o Si on a oublié ou omis d'allumer auec lt

coucber du soleil, on allume auant que ne cesse

le passage dans la rae, c€ qui correspond à

enairon une demi-heure car les gens passent

encore dans les rues et il y a airusi "Pirsounté

Nissa" ; c'estpourquoi ilfauty menre de l'huile
poar qae la flamme d.ure ce temps-là. ..

.. . Cepmdant ce que now uenons d'énon-
cer est a priori. Si le passage dans h rue a
cessé et quil n'a pas allumé, il Peut encore lz

faire toute la nuit...

'Wpit psal
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La conséquence directe de ces deux maniè-
res de lire se révèle, vous l'aurez compris dans

un point de Halahha précis qui, comme le sou-
ligne le Choul'han Aroukh, concerne tout pard-
culièrement notre sujet :

Si quelqu'un a oublié ou omis d'allumer sa

Hanouhia et qu'il n'y a plus de passage d:rns la

rue :

- D'après Rambam et Rachi il ne peut plus
allumer I

- D'après les autres il peut encore Ie faire
toute la nuit !

D'après ces derniers, "Pircoumé Nissa" ne
serait donc pas inrrinsèque à 1a Mitwa d'allu-
mer la Hanoukia, ce ne serait pas l'essence même
de ce commandement ?

Ce qui est certain, c'est que les'Hakhamim,
en choisissant de ne pas rrancher la Halakha,
ont voulu laisser ce questionnement vivant.

(Notez bien que de nos jours en exil, oir les

Sages s'accordent pour dire que nous sommes
en danger, et oùr nous allumons donc à I'inté-
rieur des maisons pour ses habitants, il n'y a plus
lieu, strictement parlant, de faire attendon à al-
Iumer en fonction du passage dans la rue.)

Létude précise d'un sujet permet toujours
de remertre les choses à la place où les volontés
er les faiblesses humaines ne les ont pas tou-
jours laissées. Elle permet de retrouver une cer-
raine échelle des valeurs.

Que defibrts déployes alors, que de risques
encourus, pour faire sarncir ce miracle d'une fioie
d'huile qui brûla huit jours au lieu d'un ! N'est-
ce pas là un milirandsme disproportiolné en
regard de ce que les Sages ont voulu que nous
transmettions ? Ne sont-ce pas Ià des acres exa-

gérés au vue de l'esprir pondéré des 'Hakharnim

face à la notion obligée et entière de"Pirsoumé
Nissa" ?

Er puis de vous à moi, quelle agence publi-
ciraire prendrait le risque de na pas cibler sa

clientèle potendelle et de s'adresser à tous sans

distincdon I

Qu'on sonne publiquement du Choffir
(corne de bélier) à Roch ha-Chan*, est, à défaut
d'être discret, législativement approprié : la
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Mitsua est d'entendre le son du Chffir! Mais
allumer pubiiquement Ia Hanaukia ne rend
quitte de rien, ne représente rien, n'est le sym-

bole de rien : la Mitsua esr d'allumer les lumiè-
res de Hanouha chez soi.

Mais qu il est difficiie defërcr Hanouhachez'
soi ! Qu'il est difficile de remplir ses murs d'une
présence qui émane de nous seuls ! Qu il est dif-
ficile de se représenter à l'intérieur de sa propre
maison, cloîtré de force, faisant âce au monde
er à ses propres contradictions, tentant de résis-

ter, de gérer, autant que faire se peut, son do-
maine privé, son couple, sa famille. Qu'il est

difficile, dans son indépendance, de faire rejaillir
un peu de sa lumière sur l'extérieur, sur l'Autre.

Sortir allumer, c'est laisser le monde envahir
son chez-soi: si vous êtes dehors, aiors qui est

chEz vous ?

I1 est plus simple, je vous l'accorde, de se fon-
dre dans la masse...

Hanouka Saméah

æ

Le Keren Tsivia,

Caisse d enuaide et de solidarité, aide

depuis quelques années des dizaines de

familles.

C'est une caisse de prêt sans intérêt, ce que

l'on appelle traditionnellement un
Guema'h, n"Dt.

Pour powoir aider encore mierx des

personnes ou des familles qui aftontent
des difficultés, nous comptons sur vos dons

généreux, en paniculier à l'occasion des

fêtes de'Hanouka.
Tout don est à libeller au nom de

lGren Tsiüa et à envoyer à 85 rue Sedaine

TSOIl PARIS

Renseignements : 01 43 38 6827 os
0r 43 14 60 14
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Yéchiva des Etudiants
10, rue de Malte. 75011 Paris

0 l .43. 14 .64 .A

PROGRAMMES

2002

DIMANCHE Matin
10h' 13h: Cours de Guemara sur le traité Baba Baha (M.R.BLOCH)

Niveau avancé. (Suite de ce cours le mardi soir).

10h ' 12h45: Initiation à l'étude de la Guemara

- traité Shabbat (M. G. ZYZEK).
(Suite de ce cours le mercredi soir).

LUNDI / MARDI / MERCREDI /.TEUDI
th15 ' 12h45: Etude approfondie du traité Shabbat (M. G. ZYZEK).
l3h . 14h :Lemidi j'étudie. TraitéYévamot (M.G.ZYZEK)
13h30' 16h : Etude suivie du traité Erouvin (M.R.BLOCH)

LU|ÿDI SOIR / .TEUDI SOIR
20h15 ' 21h45: Cours pour débutant : apprentissage du'Houmash

Livre de Bereshit (M. Yonathan MAGNICHEV/ER)

MARDI SOIR
zlh ' 23h : Les CHANTIERS de 1a TORAH :

Introduction à la pensée juive - sur texte pour public mixte.
(M.G.ZYZEK)

zlh . 23h : Suite de l'étude du traité Baba Batra (M. R. BLOCH)

MERCREDI SOIR

zlh - 23h : Suite de l'étude du traité Shabbat (M. G. ZYZEK)

LaYeshiaa des Etudiaruts est une uéritableYeshiua poar Etudiants !
Elle propow pour I'année 2002 un programme de LIMOUD à plein temps et des programmes à mi'temps daec rtn

bébergement sur place à la Yahiaa.

Pour tlut rtnseignemmt et inscription, nous clntacter au 01 43 14 60 14
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