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Mgr Eric de Moulins-Beaufort. Si le temps lui en avait t!16 laisst!, 
iI aurait sans doute un peu abreg6 cette reuvre en vue de sa publica
tion . .. pour encourager le lecteur d'aujourd'hui souvent presst!. Tel 
quel pourtant, ce livre, avec son abondant appareillage de notes et 
la rigueur de ses analyses, sera indispensable aux chercheurs. J'es
pere aussi que les arnis de la tMologie, des chretiens dt!sireux d' ap
profondir leur foi, surmonteront toute apprt!hension. fis dt!tiennent 
la un expost! original, clair et solide. fis n 'y trouveront pas une syn
these complete de la pensee du cardinal de Lubac, mais une coupe 
transversale de son reuvre dans son integralit6, sur le theme si 
important aujourd'hui de I'antbropologie. 

Comme le dit lui-meme Mgr de Moulins-Beaufort de fa~on 
convaincante, «sa conception de la foi comme 61an fait de I'reuvre 
d'Henri de Lubac une action: eUe vise a aider ses freres chretiens a 
maintenir vivant en eux cet t!lan» (816). Lubac a voulu fsire «reuvre 
de lumiere avant tout aJ'int6rieur de I'§rne chretienne» «817). Sans 
eviter la confrontation avec la pens6e moderne et les tentatives tou
jours reprises pour interpr6ter la reaJi16, son reuvre nous aide puis
samment a «discerner ce qui dans l'humanit6 correspond a l'ouver
ture de celle-ci au Don de Dieu». Des lors, «le travail d'assimilation 
que l'Eglise doit mener ne consiste pas i\ completer le Mystere 
r6v6l6, mais bien au contraire i\ approfondir en l'humanit6 meme des . 
croyants l'attente de ce MystCre» (833). 
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Henrl de Lubac et Adalbert Hamman 

1. Introduction 

Le Pore Adalbert Gautier Hamman (1910-2000), franciscain, 
d'origine lorraine, a consacre une grande partie de sa carriore a l'en
seignement th6ologique l . Tour i\ tour, iI fut professeur dans les sco
lasticats de son Ordre: La Tourette, Metz, Paris, puis aux Universites 

1 Gautier Hamman, en religion Pm Adalbert, est n6 ~ Rahling en Moselle 
d'une famille d'enseignants,laquelle, en trois g6n6ration., I'a prepart laasumer A 
son tour la noble tlche de la formation des esprits et de l'biucation de la jeunesse. 
Au terme de ses 6tudes secondaires poursuivics l Saint·Cl6ment de Metz, le jeune 
hornme fit ses 6tudes philosopbiques dens l'ordre franciscain Oll il cntra le 26 800t 
1928' il suivit ses 6tudes tMologiques au Grand S6minaire de Mett, .eo 6tudes 
univ:rsit~s l. la Facult6 de Th6010gie de Strasbourg, 6tudes qui furent couronn~es 
en 1942 par une th~s. sur la Doctrine de l'ggU.e et de I'gtat chez Ouillaume 
d'Ockham. Entre temps, le 14 juillet 1935,Ie P~re Hamman avait 616 ordonn6 prttre 
~ la cath&trale de Metz. ms 1940, le jeune religieux est nomm~ professeur de 
th~ologie, puis directeur du Studium franciscain, d'abord dans le ~~partement du 
Rh6ne, puis l Metz, avant d'@tre charg~ de }'enseignement th60logtque all scolas
ticat franciscain de Pari • . En 1961, il assure I'enseignement sup6rieur Ala Facult6 
de th6ologie de Montn!a1, puis A celle de Qu6bec, au Canada. Panni .es nombreux 
travaux il ,uffit de citer la publication d. Suppllm •• t 1 la Patrologie latine d. 
Migne ;n cinq volumes. Le P~re Hamman accomplit aussi de ~ombreuses ~ssions 
culturelles cn Europe, dans les pays scandinaves, en Ammquc, en ASle et en 
Afrique. nest I'un des mcilleurs connaisseurs de l' Antiquit~ chMticnne. 
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de Montreal et de Quebec', enfin a l'Institut patristique de Rome. 
n etait l'un des meilleurs connaisseurs de l' Antiquite chretienne. 
Continuateur de la Patrologie latine de Migne, Hamman, par ses 
publications et ses collections, a rendu accessible au public cultive 

le patrimoine de la civilisation chretienne. 

2. L'influence de Henrl de Lubac 

Adalbert Hamman considerait sa contribution a la theologie 
patristique comme la consequence naturelle de l'une des ceuvres 
centrales de Henri de Lubac (1896-1991), Catholicisme. Les aspects 
sociaux du dogme, publiee pour la premiere fois a Paris en 1938, 
dans la collection U nom Sanctam. On sait deja que de Lubac et 
Hamman etaient des amis proches; leur amitie remonte. a la Seconde 
Guerre Mondiale, lorsqu' avec ses freres franciscains, Hamman fut 
expulse de Metz par I' occupant nazi et trouva refuge a La Tourette 
(l'Arbresle), ou il resta de 1941 a 1945. Prive de la bibliotheque de 
l'Universite de Strasbourg ou il avait commence son doctorat, Ham
man fut heureux de trouver l'aide fratemelle des jesuites de Four
viere, a Lyon. U , il rencontra Henri de Lubac, qui l'incita /l adopter 
une methode theologique plus patristique et spirituelle. Cette amitie 
nouvelle avec le grand. jesuite fran~ais devait influencer toute sa 
contribution academique. De fait, dans son autobiographie, La vie 
est un long jour de fete (paris 1995), Adalbert Hamman l'affmne: 

Aueun homme n'aura exerc6 sur moi l'infIuence de Henri de LUbae. 
n acheva ma formation, m'ouvrit de maniere nouvellc des terres 

, Hamman 6crit: .1e partageais l'enseignement [1961-1965jentIe Montr~al, 
ou je rtsidais. ct Qu6bec, accessoirement, pour r6pondre ~ l'invitation de Mgr 
VachOD, rencont:r6 l Paris. Cc qui me pennit de f&ire la connaissance de la capitale 
du Qu6bcc .. . L 'universit6 parte le nom gloricux de Laval, du nom du premier 
~veque fran~ais, M. de Montrnorency-Laval. (A.-O. 1iAMMAN, La vie est un long 
jour de/II<, Paris, Bropols, 1995, p. 111-113.) 
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inexplor6es. Si mon enseignmenl a pu etre novaleur el differenl, je le 
dois en premier lieu a eel ami j6swte. Avec lw, la theologie devenail 
enfin un espace pour penser, respirer, vivre. n m'a fourni surtoul la 
clef pour une lecture feconde cl savoureuse des Peres de l'Eglise. Je 
lui dois I'inspiration de la plupart de mes c!crits el des mes entreprises, 
grice it une amiti. ind6fectible de part el d' autre'. 

Apres avoir commence en evoquant I'amitie entre A. Hamman 
et H. de Lubac, il convient a present de parler davantage de I'in
fluence du Catholicisme de de Lubac sur le patrologue franciscain. 
Dans I'introduction de son ceuvre maitresse, de Lubac ecrit lui-meme: 
«Le catholicisme est essentiellement social. Social, au sens le plus 
profond du terme: non pas seulement par ses applications dans le 
domaine des institutions naturelles, mais d'abord en lui-meme, en son 
centre le plus mysterieux, dans l'essence de sa dogrnatique»'. 

Plus loin dans la meme ceuvre, le theologien jesuite critique <<la 
deception causee en tout ordre par les fruits amers de 
l'individualisme»s dans toutes les branches de la theologie, laissant 
des marques dans les divers domaines de la reflexion systematique 
sur la foi chr6tienne. Ainsi s'explique, d'apres nous, la conviction 
de de Lubac que les Peres de I'Eglise ont one position centrale en 
theologie. Retoumant a la «vitalite .explosive»6 de I'ere patristique, 
de Lubac parvient a propager <<l'actualite des Peres», qu'il decrit 

, A.-G. 1iAMMAN, La vie, p. 63. • 
4 H. DB LUBAC, Caiholicismt. us aspects sociaux du dogme. Paris, Bd. du 

Cerf, coli .• Unam Sanctam. 3, 1938; OC vu. Paris, Bd. du Cerf, 2003, p. IX. 
5 H. DB LUBAC, Catlwlicisme, p. 247. 
6 H. DB LUBA~. Paradoxes, Paris, Bd. du Temps p~sent. coll. «Le caillou 

blanc», 1946, p. 68. Cette expression de de Lubac est souvent cit&: par Adalbert 
HA.M:MAN, par ex. clans L'apostolat du chr~titn. Paris, PIon, 1956, p. 15; Vie litur
gique et vie sociale, Paris, Desclu, 1968, p. 292; le crois en un seu' bapteme, 
Paris, Beauchesne, 1970, p. 44; us racines dela/oi, Paris, O.El.L., 1983, p. 127; 
Abrigi de la pri~re chritieMe, Paris, Dcscl~, 1987, p. 95. 
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5 H. DB LUBAC, Catlwlicisme, p. 247. 
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blanc», 1946, p. 68. Cette expression de de Lubac est souvent cit&: par Adalbert 
HA.M:MAN, par ex. clans L'apostolat du chr~titn. Paris, PIon, 1956, p. 15; Vie litur
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Paris, Beauchesne, 1970, p. 44; us racines dela/oi, Paris, O.El.L., 1983, p. 127; 
Abrigi de la pri~re chritieMe, Paris, Dcscl~, 1987, p. 95. 
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lui-meme plus precisement comme «une actualit6 de fecondation» 7. 

Cette attitude s'est aver6e positivement contagieuse, non seulement 
panni les jesuites de FOUIVi~re et les pionniers des Sources Chre
tiennes, mais aussi chez le jeune Adalbert Hamman, alors trente
naire. Les terribles devastations apportees par la guerre et le transfert 
force des franciscains de Metz a La Tourette furent a eet egard pro
videntiels. 

Henri de Lubac etait profondement convaincu que le christia
nisme est «integralement social dans sa doctrine et sa vie,,'. L'im
pact theologique de Catholicisme exe~a une influence sur toute une 
generation d'etudiants et d'intellectuels. De fait, 

la mtthode et les sujets de cette aouvre mit Adalbert Hamman au dUi 
d' explorer la pens6e sociale des P~res de l'Eglise, en particulier en ce 
qui conceme 1 'importance des sacrements pour la vie de tous les jours. 
Par exemple, le ton tIes direct employ6 par les Pms pour pr6senter ~ 
leuTS communaul6s I 'aspect unificateur de l'Eucharistie el les respon
sabilitts qui en d6coulent esl soulignt par de Lubac, de meme que 
I'importance de cette vision pour les chretiens d'aujourd'huj9. 

Dans une commnnication faite au 14· Congres international 
d'etudes patristiques, a Oxford, en 2003, on lit: «Un survol des 
nombreux articles et ouvrages d' Adalbert Hamman revele un souci 

1 H. DB LUBAC, «Ptiface», dans AA.Vv .• US ch~mills vers Dieu, Paris, Edi
tions du Centurion, 1967, p. 7; dans Rivilation divine, OC IV, Paris, &I. du Cerf, 
2006, p. 517. Hamman tt~te cette expression dans Vie liturgique et vie sodale. 
p. 296; Jacques-Paul Migne: Le retour QUX P~res de l'Eglise, Paris, Beauchesne. 
coil. . Le Point lMologique», 16, 1975, p. 163, 164; La vie, p. 194,231,243. 

• P. McPAR'D.AN, Sacrament of Salvation, Ildinburgh, T & T ClarIc, 1995, 
p.46. 

9 H. SCERRI. Koinonia. Diakonia and Martyria.lnte"elattd Themes in Patris
tic Sacramental Theology as expounded by Adalber/·G. Hamman O.F M., Malte, 
Foundation for Theological Sbldies, coil. .Melita Theologica Supplementary 
Series», 4, 1999, p. 69. 
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anthropologico-sociologico-existentiel qui innerve sa pensee» 10. 

L'importante contribution d'Adalbert Hamman a la dimension 
sociale de la tMologie, qui Irouve sa gen~se dans I'reuvre seminale 
de de Lubac, doit aussi etre mise dans son contexte, 11 savoir le 
milieu socio-ecclesiastique fran~ais entre 1900 et 1950, dont je vais 
bientOt parler. Dans un article paru dans La Table Ronde en 1967-
68, sous le titre «Les aspects sociaux de la foj", Hamman reaffirme 
I'influence decisive de l'reuvre de de Lubac: 

Catholicisme n' a rien perdu de son actualil6 ni de son influence bou
leversanle [ ... J. Catholicism. mettail I'accent sur le carscl~re social 
du christianisme. en d6couvrant les aspects communautaires des v6ri
Its chr6tiennes: dogme, Eglise, sacrements, eschalologie. L'auteur 
appuyail la d6monstration de sa Ih~se sur un dossier patristique. Ce 
qui, ·en plus de I'effort 6tourdissanl de 1'6rudition, loin de pr6senter 
une th6ologie Douvelle, eoracinail la th~se dans la Tradition la plus 
authentique de l'Eglisell• 

3. Le milieu socio.eccJesiastique fram;ais entre 1900 et 1950 et 
les implications sociales de la foi et de la th~ologie 

L'une des plus grandes contributions d' Adalbert Hamman a la 
theologie contemporaine conceme I' orthopraxie sacramentelle, 
Incite a embrasser le point de vue pratique des Peres sur la theologie 
et ses effets concrets sur la societ6, Hamman parvient a produire une 
admirable collection d'reuvres et d'articles qui mettent en Iumiere 
I'inextricable relation entre la liturgie et la vie quotidienne. On peut 

10 H. Scmuu, «Quotldienneti in the Writings of Adalbert-G. Hamman (1910-
2000): The Existential Concern of a Twentieth·cennuy Patristic Scholar», dans 
F. YOUNo, M. EOWAROS, P. PARVIS, (M.), Studla Patrist/ca 40, Leu
yen - Paris - Dudley/MA, Peelers, 2006, p. 331. 

11 A.-G. HAMMAN, «Les aspects sociaux de la fob, dans La Table Ronde, 
239-240 (1967-1968), p. 151. 
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reconnaitre ici l'influence du Catholicisme de de Lubac, en particu
lier la section de ce livre sur les sacrements. La dimension sociale 
du baptSme, par exemple, y occupe une large place, ainsi que la 
relation - dans le cas du sacrement de penitence - entre le pardon 
sacramentel et le p6cbeur qui est rein16gre dans la communau16. 

Tout a l'heure, j'evoquais le milieu franyais comme un facteur 
contextuel important dans la formation et, par la suite, dans la contri
bution theologique d' Adalbert Hamman. La France, en particulier 
I'Eglise catholique dans la premiere moitie du 2oo siecle, etait debor
dante d'initiatives sociales. Pour ne pas trop m'ecarter de mon sujet, 
je n'en mentionnerai que quelques traits: le developpement du 
«catholicisme social», qui representait une prise de conscience et 
une ouverture de I'Eglise vis-a-vis de la socie16 a la lumiere des 
encycliques socialesl2; l'organisation des Semaines sociales, qui 
commencerent a Lyon en 1904; la Mission de France, pour laquelle 
un seminaire a e16 inaugure a Lisieux en 1942 afin de former les 
prStres qUi allaient s'engager dans un travail pastoral au sein de la 
classe laborieuse; le mouvement des prStres-ouvriers; les lettres pas
torales du Cardinal Suhard; l'activi16 de la Jeunesse Ouvriere Chre
tienne et l'implication des PP. Henri Godin et Yvan Daniel; la 
«theologie nouvelle» et son retour aux sources liturgiques et patris

tiques. 

Le grand historien Giacomo Martina (1924-2012) a bien illustre 
la vitali16 de I'Eglise en France pendant la periode en question. 
C'etait une Eglise desireuse de creer un pont entre le domaine reli
gieux et le monde socio-politique. D'apres lui,les intellectuels fran
yais insistaient sur le besoin d'un renouveau theologique; le besoin 
de se rapprocher du monde contemporain; le besoin de depasser la 

11 Voir E. YllANOVA, Storio della te%gia cristiana. rn, Roma. Borla, 1995, 
p. 632-633; A. DoNI •• La riscoperta delle fonti. , dans R. F1sICIIELLA (6d.), S.oria 
della re%gia, m. Da Virus Pichler a Henri de Lubac. Rome - Bologne. Dcho-
niano, 1996, p. 454, 460. 
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scolastique, qui souvent s'etait dessech6e sous forme de stereotypes; 
et le souci de revenir massivement aux Peres de I'Eglise13. 

. La contribution d' Adalbert Hamman a la dimension sociale de 
la theologie tient au fait que - a travers sa longue carriere d'ensei
gnement en France, au Canada et a Rome, a travers ses nombreux 
voyages a l'etranger en tant que conferencier invite partout dans le 
monde, meme en Extreme-Orient, a travers son impressionnante 
production bibliographique, qu'il s'agisse de livres, d'articles ou de 
contributions a des encyc10pedies -, il a toujours cherche a mettre 
en valeur l'intime connexion entre la foi et la vie quotidienne. II etait 
profondement convaincu que, pour ses contemporains chretiens, il 
ne pouvait y avoir de tentative serieuse de trouver des reponses aux 
questions posees par la vie de tous les jours sans un retour aux 
sources. Dans son autobiographie, Adalbert Hamman redit ce que de 
Lubac rappelait souvent a d'autres: «ll n'est pas de renouveau chre
tien, sans pelerinage aux sources I »14; et «chaque fois qu 'un renou
veau chretien a fleuri dans l'ordre de la pens6e et de la vie [ ... 1, il 
a fleuri sous le signe des Peres» IS. 

P. HectllLSCBRRl, 
Directeur du Departement de Theologie 

Fondamentale et Dogmatique 
University of Malta, 

Msida MSD 2080, 
Malte 

13 Voir G. MARTINA, «The Historical Context in which the Idea of a New 
Ecwnenical Council was born», dam R. LATOURBLl.R, 6:1., Vatican ll. Assessment 
and Perspectives. Twenty-five years after (1962-1987), L Now York - Mahwah/ 
NI, Paulist Pros" 1988, p. 31. 

" A.-G. llAMMAN, La vie, p. 248. 
15 A.-G. lIAMMAN, Jacques-PauJ Migne. p. 163; Les P~res apostoliques. 

/gnace d'Antioche. Paris, DDB, coll. «Connaissancc des P~res de l'Eglise», I, 
1981, avcc L. Donoa~ p. 1; La vie, p. 229. 
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reconnaitre ici l'influence du Catholicisme de de Lubac, en particu
lier la section de ce livre sur les sacrements. La dimension sociale 
du baptSme, par exemple, y occupe une large place, ainsi que la 
relation - dans le cas du sacrement de penitence - entre le pardon 
sacramentel et le p6cbeur qui est rein16gre dans la communau16. 

Tout a l'heure, j'evoquais le milieu franyais comme un facteur 
contextuel important dans la formation et, par la suite, dans la contri
bution theologique d' Adalbert Hamman. La France, en particulier 
I'Eglise catholique dans la premiere moitie du 2oo siecle, etait debor
dante d'initiatives sociales. Pour ne pas trop m'ecarter de mon sujet, 
je n'en mentionnerai que quelques traits: le developpement du 
«catholicisme social», qui representait une prise de conscience et 
une ouverture de I'Eglise vis-a-vis de la socie16 a la lumiere des 
encycliques socialesl2; l'organisation des Semaines sociales, qui 
commencerent a Lyon en 1904; la Mission de France, pour laquelle 
un seminaire a e16 inaugure a Lisieux en 1942 afin de former les 
prStres qUi allaient s'engager dans un travail pastoral au sein de la 
classe laborieuse; le mouvement des prStres-ouvriers; les lettres pas
torales du Cardinal Suhard; l'activi16 de la Jeunesse Ouvriere Chre
tienne et l'implication des PP. Henri Godin et Yvan Daniel; la 
«theologie nouvelle» et son retour aux sources liturgiques et patris

tiques. 

Le grand historien Giacomo Martina (1924-2012) a bien illustre 
la vitali16 de I'Eglise en France pendant la periode en question. 
C'etait une Eglise desireuse de creer un pont entre le domaine reli
gieux et le monde socio-politique. D'apres lui,les intellectuels fran
yais insistaient sur le besoin d'un renouveau theologique; le besoin 
de se rapprocher du monde contemporain; le besoin de depasser la 

11 Voir E. YllANOVA, Storio della te%gia cristiana. rn, Roma. Borla, 1995, 
p. 632-633; A. DoNI •• La riscoperta delle fonti. , dans R. F1sICIIELLA (6d.), S.oria 
della re%gia, m. Da Virus Pichler a Henri de Lubac. Rome - Bologne. Dcho-
niano, 1996, p. 454, 460. 
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scolastique, qui souvent s'etait dessech6e sous forme de stereotypes; 
et le souci de revenir massivement aux Peres de I'Eglise13. 

. La contribution d' Adalbert Hamman a la dimension sociale de 
la theologie tient au fait que - a travers sa longue carriere d'ensei
gnement en France, au Canada et a Rome, a travers ses nombreux 
voyages a l'etranger en tant que conferencier invite partout dans le 
monde, meme en Extreme-Orient, a travers son impressionnante 
production bibliographique, qu'il s'agisse de livres, d'articles ou de 
contributions a des encyc10pedies -, il a toujours cherche a mettre 
en valeur l'intime connexion entre la foi et la vie quotidienne. II etait 
profondement convaincu que, pour ses contemporains chretiens, il 
ne pouvait y avoir de tentative serieuse de trouver des reponses aux 
questions posees par la vie de tous les jours sans un retour aux 
sources. Dans son autobiographie, Adalbert Hamman redit ce que de 
Lubac rappelait souvent a d'autres: «ll n'est pas de renouveau chre
tien, sans pelerinage aux sources I »14; et «chaque fois qu 'un renou
veau chretien a fleuri dans l'ordre de la pens6e et de la vie [ ... 1, il 
a fleuri sous le signe des Peres» IS. 

P. HectllLSCBRRl, 
Directeur du Departement de Theologie 

Fondamentale et Dogmatique 
University of Malta, 

Msida MSD 2080, 
Malte 

13 Voir G. MARTINA, «The Historical Context in which the Idea of a New 
Ecwnenical Council was born», dam R. LATOURBLl.R, 6:1., Vatican ll. Assessment 
and Perspectives. Twenty-five years after (1962-1987), L Now York - Mahwah/ 
NI, Paulist Pros" 1988, p. 31. 
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