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Les années cinquante constituent un moment crucial dans I'histoire missionnaùe

.r"ælp"ia"e. Airès r'.rfu"[i. de I'immédiate après-guerre, T4ogu" à celle des

années vingt, marquée p*ì* f"nt reprise Oes ãeparts en. mission et un nouvel

.sro, ¿., ínpuntations'outre-mer, dès la fin de la décennie se dessine une sta-

bilisation des forces 
"nguge"t 

qui nounit I'inquiétude de beaucoup d'observateurs'

L,élan missionouir" ,"rùË-áâät "it 
impuissant à contrecaner la poussée de forces

concunentes, souvent trorilf"t au christianisme, dans les nouvelles nations' Le réveil

á, iirr.* t* prutot ra lrise áá .onr.i.n e du phénomène g¡ dehol de quelques

cercles de spécialistes), I'es progrès du communiime à l'échelle mondiale, la séduc-

tion exercée p. t. ,nuãi.il;-t* les élites, I'exacerbation d'un nationalisme de

décolonisation, prompt ;;;;miler effort missionnaire et néo-impérialisme occi-

dental, sont autant de r..t*rt q"i entretiennent un climat défavorable aux missions

chrétiennes. L., poirsuni;räËú""t"s de l'Asie, telles la Chine,.!']1$3, I'lndonésie'

qui se sont engagées *tï;ä du neutralisme à Bandung (1955)' manifestent

particulièrement f"* *ãh*.", uoitt leur hostilité aux Égüses'-...

La Chine de Mao ;ñ u peu condamné les catholiques fidèles à Rome et

les proresrants à vivre ;Ä ir clandestinité. Elle a impose aux 
¡1tr1l1g*.t 

qlt3o.:ét

àchercher on.o*prori'iriu tu.ul" dans unstrict enõadrement au sein de I'Eglise

patiotique tandis que les protestants-tentaient de s'organiser dans le cadre du

Mouvement des Trois À"tð"À*i.rt. Dans le même temps, toute une littérature

grise ou de propagande, produite notaÍìment en Chine et en Inde' instruit le

procès des missions o..iå.it¡"t accusées d'avoir été les agents de I'impérialisme'

l,es thèmes 0., ,uppori, J", ãonférences universelles du Conseil international des

ñril (CIM) temoignent de finquiétude du monde missionnaire protestant et

õffi,';al" ,¿t""igr^g. tf,t¿ti"n dans. un monde en révolution> (Whitby-

Cnada-1947), << Les åìtíio"t sous la croix >> (Willingen-Allemagne-1952)' <<La
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mission chrétienne à l'heure présente> (Accra-Ghana-1958)2. La même année

(octobre 1958) I'agence pontificale d'informations missionnatres Fides a donc

quelques raisons de présenter un bilan peu encourageant, au vu des expulsions

et des interdictions qui ont frappé les missionnaires en Indonésie, en Birmanie,

ou des entraves apportées à la liberté de circulation en Inde.
Aux nuages qui s'accumulent en Asie vient s'ajouter à la fin des années

cinquante la montée des mouvements nationalistes en Afrique. La réunion au

Caire de la conférence des pays non alignés (26 décembre 1957-l* janvier 1958)

apparaît à beaucoup comme un premier pas dans I'exportation de l'idéologie et

de la stratégie qui se sont affirmées à Bandung. Après le grave échec historique

subi en Asie par les missions chrétiennes, n'y a-t-il pas à présent < danger de

perdre I'Afüque > ? Si la perception des mouvements est très variable sur le
terrain, selon les situations locales, les mentalités et les confessions, les missions

sont nombreuses à manifester leur inquiétude devant des revendications politiques

dont elles craignent les conséquences pour leur action future. Le temps des colonies,

qui pouvait apparaître à la majorité des missionnaires conìme un gage de sécurité

et de liberté religieuse, touchait bien à sa fin. L'émancipation des colonisés venait

rompre þs équilibres anciens, accélérer la redistribution des rôles entre jeunes et

vieilles Eglises et ouvrir une période d'incertitude génératice d'anxiété que résume

le titre donné par Wvante Afrique à un numéro spécial de mars-avril 1962:
<< L'impasse >. Titre qui fait écho à un précédent, << L'impasse coloniale > du

journal protestant Réforme de mai 1955 où son auteur dénonce < la casse > que

la colonisation a provoquée dans les cultures autochtones, tout en espérant que,

se souvenant de sa formation chrétienne, le colonisateur saura taire machine

arrière3. Un climat moins alarmiste se développe donc dans le monde missionnaire
protestant et anglican, probablement mieux préparé à I'indépendance politique et

à I'autonomie ecclésiale que le catholicisme et plus critique vis-à-vis de la
colonisation. Néanmoins, pour faire face à la situation de crise que traversent les

sociétés de mission, en 1958 le CIM tient pour la première fois sa conférence

universelle au Ghana, pays d'Afrique nouvellement indépendant, et provoque ule
Conférence des Eglises de toute l'Afrique au Nigeria sur le thème : < L'Eglise
dans une Afüque et pleine évolution >4.

2. Le Conseil intemational des missions (CM) avait été envisagé au cours de la conférence universelle des

Missions d'Édimbourg en 1910. Elle avait réuni 1 200 délégués, essenúellement des responsables des sociétés de

mission protest¿ntes ei anglicanes et des missionnaires. La guene avait interrompu ce projet qui fut repris en 192i.

Depuis ðette date, le CIM convoque une telle confé¡ence en général tous les 10 ans. Mais au lendemain de la

Seðonde Guene mondiale, le rythme des conférences s'accélère, témoignant ainsi de I'urgence de la situation, pour

revenir au r¡hme décennal à partir de la conférence de Mexico en 1963.
3. Bemard CHAR-BoI.IEAU, < L'impasse coloniale >, Réforme n' 532, 2! ngr 1955, p. 6.
4.Ibadan, Conférence des iiglises d'Afrique, 10-20 janvier 1958, SMEB Pa¡is, 1958.
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I. LA FIN DES MISSIONNAIRES ?

1. Cnise cATI{oLIeuE DES vocATroNS MTSSIoNNAIRES

Certes le recours à un discours missionnaire pessimiste, qui tend à noircir les

réalités et procède volontiers par déclarations alarmistes, n'est pas original. Il
constitue un genre littéraire ancien, censé aiguillonner les fidèles en leur démontrant

I'urgence d'rin engagement accru en afgent, en personnel, en priè¡es. Mais l'afflron-

temént des deux 6locs et l'ampleur des changements qui interviennent à l'échelle

du monde engendrent de fait vers 1960 un contexte moins porteur pour les sociétés

misionnaireJ catholiques, surtout en Europe et en Amérique du Nord. Et durant

toute la période, annèe après année, les bilans de l'année missionnaire dressés

pæ Romê déplorent un effritement régulier de la proportion de catholiques dans

ie monde, phènomène que masque la croissance des chiffres bruts, pour s'établir

en 1997 à-17,347o de la popuiation mondiale au lieu de lSvo en 19585.

C'est dans ce climat d'inðertitude sur I'avenir du christianisme que se manifestent

en Occident les premiers signes d'une crise de la mobilisation missionnaire à la
fin des années cìnquante. Au sein du catholicisme, la stagnation, puis la baisse

du recrutement dans les instituts religieux spécialisés suit une courbe symétrique

de celle enregistrée au sein de tout le clergé européen et nord-américain. Elle

net les sociéiés missionnaires face à une diminution des vocations qui a débuté

avant le concile, s'amplifie dans les décennies 1960-1970, puis se poursuit de

nanière plus inégulièrõ. Un tableau dressé en 1978 met en évidence cette baisse

quasi générale dei effectifs de soixante-trois congrégations masculines ayant plus

de 1000 membresó.
Le reflux est particulièrement mafqué dans les pays de forte tradition mis-

sionnaire, et d'abôrd en France, pays qui occupe depuis le Xx" siècle la première

place dans le palmarès des congrégations et des missionnaires. Les départs lour
î'Aftiqo. régrËssent de 733.nñ. lgSS et 1957 à 331 entre 1959 et 19611. Le

nombre total de missionnaires passe de 21 000 en 1960 à 6 000 en 1987. Entre

ces deux dates, l'évolution suit un rythme quasi similaire en Belgique (de plus

de 6 000 à moins de 4 000) et aux Pays-Bas (de 8 000 à 3 650). Elle se retrouve,

avec un décalage dans le temps, dans les nations ibériques, aux Etats-Unis, au

Canada (3931 missionnaires en 1951,3654 en 1983), et surtout en klande'

Cependant quelques pays semblent emprunter dans les années 1970-1980 un chemin

S.Selon Encyctopédie du monde chrétim, Bilan du monde 1958-1959, Égüse Vìvante-Casterman, Paris-Toumai,

bme I, p. 179, et ãgence Fides, 16 octobre 1998.
O.ia|teau conptädes 63 congrégations avec statistiques intermédiaires pour i964, 1966-1967 dans Mjssi n" 4-5,

auil-mai 1978.
I.Spírins n" 16, 1963.
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Évolution de quelques congrégations catholiques masculines (1962'1977\

Congrégations ayant une action missionnaire t962 r977 Évolution en%

Assomptionnistes

Capucins

Dominicains

Franciscains

Jésuites

Lazaristes

Maristes

Picpussiens

Salésiens

Congrégations à vocation missionnaire

Clarétains

Comboniens

Maryknoll

Missions africaines de Lyon

Institut de la Consolata

Mill Hill
Missions énangères de Pa¡is

Pères Blancs

Scheut

Spiritains

Verbe divin

I 960

15 849

9 99r

2699r

35 438

5 966

27't7

2 000

2t 355

1962

3720

1 610

r264
1 820

1 017

I 165

904

4 083

| 943

s 200

5 s88

1 365

t2 475

87't3

21 504

28 038

4333

2013

| 661

1'7 535

2884

| 643

961

r 440

10'12

99s

872

3 235

1 604

4 081

5 243

-30 la

-2lVo
-12%a

-20V0

-2lVa
-2'.7 Vo

-27 la

-1'.7 Vo

- lSVa

-22 lo

+2 Vo

-23 la

-21 Vo

+2lo
-15 Vo

- 3,51a

-20 7o

- t7,5la
,'t1 \ 0/"

-6 Vo

t977 Évolution enTo

opposé, puisque l'Espagne et l'Italie ont doublé le nombre de leurs missionnaires

enire tg6¡ ei1987 põui atteindre respectivement les chiffres de 22000 et 19 0008'

On peut y ajouter les pays d'Europe médiane, essentiellement la Pologne, qui

accrôît sa participation à l'envoi dè missionnaires. Mais les données les plus

récentes invitent ã la prudence avant de discerner dans ces cas particuliers des

divergences d'évolution à long terme. Les statistiques affichent dans tous les pays

occid;ntaux un solde négatif des ordinations sacerdotales par rapport à la somme

des décès et des défections, à I'exception du Portugale.

Le recours à de nouveaux modes d'engagement missionnaire a constitué une

première réponse. Prôné dès 1957 par l'encyclique Fidei ilonum de Pie )iII, il

8. Agence Fides, 4 juillet 1992. Dans le tableau ci-dessus, les deux congrégations missionnaires italiennes sont

les seulðs à connaîne une augmenøtion de leurs effectifs.
g.secretaia Stuns ratíonum generale Ecclesiae, Annuarium statisticum Ecclesiae, Libreria Editrice Væicang

1995.
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s'est d'abord concrétisé par I'appel lancé au clergé séculier diocésain pour qu'il
palüe I'insuffisance de l'offre congtéganiste. Ses effets, mesurés sur les quarante

années qui ont suivi, n'ont pas répondu aux espoirs initiaux. Après avoir rencontré

un écho incontestable en Europe dans les années 1955-1980, ce type d'engagement
a certes évolué plus favorablement que le recrutement missionnaire classique. La
Francelo compte 275 prêtres Fidei donum au début de 1996, dont 76 en Afrique
noirc, soit autant qu'en décembre 1960. Mais cette participation de prêttes diocésains

aux missions extérieures reste marginale; elle colrespond aujourd'hui à I'enga-
gement d'un clergé à la moyenne d'âge élevée et semble rencontrer moins d'intérêt
chez les jeunes prêtres.

les recettes annoncées par les (Euwes pontificales missionnaires amorcent, elles

aussi, un déclin dans plusieurs pays européens. La décrue est particulièrement
spectaculairc en France avec une chute des recettes qui reflète l'impuissance à

remplacer des donateurs de plus en plus âgés et la forte diminution des legs.

Autre indicateur significatif, la presse missionnaire éprouve des difficultés à

maintenir son étonnante multiplicité de périodiques qui constituait un relais indis-
pensable pour les réseaux d'aides financières tissés depuis le >m" siècle par les

sociétés missionnaires. Toilettages successifs de la mise en page, changements de

titres, introduction de nouvelles rubriques ne suffisent pas dans la plupart des cas

à enrayer la baisse d'un lectorat vieillissant. Dans plusieurs pays européens, les

instituts missionnaires tentent de regfouper leurs forces pour lancer des revues

communes capables d'atteindre le grand public. En Allemagne, douze sociétés

s'associent en 1966 pour lancer avec un certain succès un périodique au titre
sécularisé, Kontinente, qui tire à 150 000 exemplaires envilon en 1970. Aux
PaysBas le mensuel Bijeen (Ensemble) réunit en 1968I7 congrégations et sociétés

mais doit renoncer aux 100 000 exemplaires escomptés. En Espagne Tercer Mundo
succède à Catolicismo, la revue des (Euwes pontificales missionnaires, sans réussir
'à attirer un nouveau public malgré le renfort de plusieurs con$égations. Mais
c'est en France, en dépit de la très forte fradition de presse missionnaire, que

les résultats sont les plus décevants, à I'image de ceux obtenus par le périodique
Peuples du monde, fondé en 1967 à partir de la fusion de 21 publications
nissionnaires et avec le soutien de nombreux instituts religieux. En 1995 le tirage
atteint seulement 30 000 exemplaires, soit un peu plus q\e Pentecôte sur le monde
(Spiritains, 19 000) et Pôles et Tropiques (OMI, 18 000). Missi, qui a perdu le
soutien de la Compagnie de Jésus, tente une nouvelle formule. Les Annales de

In Propagation de la foi, devenues Solidøires, résistent un peu mieux avec

100000 exemplaires publiés 10 fois par g.De même, le bulletin de L'(Euvre
d')rient (165 000) et celui de L'Aide à l'Eglise en détresse (175 000) ont mieux
préservé leur réseau de lecteursrr. On reste cependant très loin en 1995 des

i0.Agence Files,23 mars 1996.

, ll.Cõnférence des évêques de France, 1995. L'Églße catholique en France. Sa mission, son organisation,
Editions CIF, Paris, p. 268.
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chiffres de 1936, quand la France pouvait annoncer, lors de I'exposition universelle

de la presse catholique organisée au Vatican, soixante-deux publications mission'

naires et 14 715 500 exemplaires tt, ou même des 103 rerues recensées en 1972

2,5 millions d'exemplaires 13.

Plus généralement, c'est tout le kiosque des revues missionnaires européennes

qui connaît un appauvrissement du nombre de titres et une baisse de la diffusion

Certains pays résistent mieux, telle I'Italie avec trois titres grand public à la qualité

reconnue : Nigrizia, Mondo e missioni et Popoli. Dans ce cas, la stabilisation a

éIé atteinte grâce à une politique d'adaptation des contenus, de modernisation des

présentations et d'ouverture réussie aux préoccupations économiques, sociales et

culturelles. Il faut aussi en chercher l'explication dans une meilleure
des réseaux de soutien aux missions, associés désormais à I'action pour le déve-

loppement. En Belgique la relue des Pères Blancs, Vîvante Afrique,née en 1958 d

premier élargissement de I'ancienne revue Grands Lacs, devient Vvant
en mai 1969, et continue avec succès sa mue par une information peu à

ouverte à I'ensemble des problèmes du Tiers-Monde, sous forme de

nationaux ou thématiques.
De ces hésitations et de ces adaptations, les changements apportés aux

de périodiques sont souvent les signes les plus visibles. On y repère un

sensible de la référence explicite à la mission. Les rédactions aiment
ces adaptations par une meillèure compréhension de la mission de l'Église,
développé en janvier 1987 par Giuseppe Belli pour justifier le passage de la
jésuite POPOLI (en gros caractères) e Missioni (en caractères plus petits) à
tout court. Cette modification est le terme d'une sécularisation inaugurée en

quand un premier compromis avait conduit à introduire Popoli à côté de

Elle est révélatrice des problèmes soulevés par I'usage du terme de mission,

si en Allemagne la principale revue continue de s'intituler Die
Missionen et demeure un périodique de masse 14.

Mais ces mesures n'ont pas suffi, en règle générale, à inverser la
L'audience de la presse missionnaire spécialisée a connu un fléchissement
qui contraste avec I'essor d'une presse tournée vers la solidarité avec le Tiers-
et les laissés-pour-compte des sociétés industrialisées. Ainsi la revue

du Secours catholique français annonce un tirage mensuel proche de 900 000
plaires en 1998. Un faisceau d'indicateurs confirme donc le désengagement

gressif des fidèles dans les Égüses de longue nadition chrétienne vis-à-vis
missions extérieures. Pendant quelques années, ce déclin a été masqué par

résistance des publications d'instituts missionnaires qui disposent de

avnl 1972.

l5.James S. DeNms (écl.) et alü,Wortd Atlas of christian Missions, sTvMFM, New York, 1911.

i6. La statistique missìonnaire connaît un ¡enouveau récent avec_la publication en 1981.de lat 
World Christian

F.nqctopedia, soui ia direction de David B¡nn¡rr. Cette encyclopédie, qui n'a pas con¡u. de réédition, d9n1g nat
payi d.ì .hilt.r précis du nombre de membres et de rniniitres (nationaux et éÍangen) d35. cfaque Eglise et

irópose une pro¡eôtion de croissance des Églises pour I'an 2000. L'httemational Bulletin of .Missionary Research

iéaôtualise ..ì .i1iff.", chaque année lavec-une piojection sur 2025), mais le chiffre des missionnai¡es étrangers

teste global.
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anciens, véritables chaînes de soutien, mais dont le lectorat vieillit et se renouvelle

nal. La prise de conscience de ce désintérêt explique la multiplication des appels

au réveif missionnaire par les dirigeants des Eglises. Si le pape Jean-Paul II s'en

est fait le porte-parole médiatisé dans le catholicisme, avec le thème omniprésent

de la nouvè[e évangélisation, le pontife reçoit régulièrement le renfort des évôques

qui appellent, à titre individuel ou collectif, à un nouvel élan missionnaire (synode

sur téJ tarts de 1987). L'objectif a été repris par I'intention missionnaire du mois

d'août 1992 invitant tous les fidèles dans le monde à prier << pour que dans les

pays d'ancienne tradition chrétienne renaissent le désir et l'élan missionnaire >.

2. Lss M{.ruArIoNS PRoTESTANTES

Qu'en est-il de l'évolution de la vocation missionnaire cofilme indicateur de

la crise dans le monde missionnaire protestant et anglican ? Une première remarque

s'impose: aucune organisation analogue à I'agence Fides, susceptible de reglouper

des itatistiques globales n'existe dans ce monde. Même l'organisation mondiale

qu'est le CänseiI æcuménique des Églises ne fournit pas de telles statistiques. Il
ne représente pas l'ensemble des missions et les forces qui lui échappent sont

souvent tres dynamiques et organisées en petites sociétés de mission indépendantes

les unes des ãutres. La statistique missionnaire fut néanmoins une branche de la

missiologie au début de ce siècle. La conférence universelle d'Edimbourg en

1910 avait été prêparêe par un monumental travail statistique de James Dennis

quela Student Moiement-for Foreign Missions publia en 1911 
15. Mais l'entreprise

ne fut pas reconduite sous cette forme après la Première Guerre mondiale,

probablement parce que ce drame brisa I'idéologie expansionniste qui sous-tendait

la science statistiqua appliquée à la mission. C'est également dans I'entre-deux-

gueres que de nouvellei sociétés de mission protestantes < évangéliques > d'origine

américaine voient le jour et étendent leur influence dans les zones du monde que

les sociétés de mission nées au xx" siècle n'étaient plus en mesure d'atteindre,

le Sahel notamment. Très marquées par les théories de la croissance de I'Eglise
(Church Growth), ces sociétés de mission sont plus promptes à compter leur

succès que leurs aînées. Quant au mouvement missionnaire << æcuménique >>, il
ne consácre pas son énergie à compter ses pertes et ses gains, mais à consolider

ce qui pouvait l'être après _la Première, puis la Seconde Guerre mondiale, et à
pt¿p*.i I'avenir dans ies Églises nées dè la missionr6.

Cela conduit à faire une seconde remarque, à savoir que le mouvement
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missionnaire protestant et anglican avait, dès ses origines, envisagé la fin de la

mission et däs missionnairei considérant que le but de la mission était óe

õñrc, l'Égüse >>, celle-ci prenant ensuite.la relève des sociétés de mission et

dr' i.u, agen"ts. C'est Henry- Venn, secrétaire de la Church Missionary Society

(anglicane) qui en 1851 avait écrit des propos tout à fait décisifs et progam-

;"ttd io* l'rnrrmble des missions piotestantet'.i,1:.résultat comme le but

de la mission d'un point de vue ecclésiastique, c'est l'établissement d'une Égtse

mAgen. sous la direction de pasteurs indigènes avec un système d'autonomie

finaicière [...] Il ressort de cela qu. .t que l'ón a appelé avec justesse I'euthanasie

de la mission doit se produirå lorsqu'un missiõnnaire se trouve entouré de

communautés indigènes 
'ptacées sous la conduite de pasteurs indigènes.l7, > Il

convient de remarquer que la prévision de Venn se réalisa avec un siècle de

retard. La colonisation est venue retarder le mouvement d'autonomie des Éghses

;i une série de préalables à cette autonomie ont été posés par.les missionnaires

eux-mêmes avant que, dans les années cinquante, les sociétés de. mission

protestantes et angliianes consentent à octroyer l'autonomie à des Eglises pout

ia plupart dotées te leur personnel autochtones d'encadrement.

i. iro.esrut d'autonomisation a duré de 1947 à 1975, deux dates qui marquent

r.qp.,fi*rnt le début et la fin de I'accès à l'indépendance des pays d'Asie

.t ä'Æriqor. L'autonomie des Ég[ses a en outre signifié deux choses pour-les

missionnaires encore en place : li disparition de la conférence missionnaire, leur

structure d'organisation ptopt, son autorité ayant été dévolue-aux instances

;¿g"nè*r l.r"Égtipr lsynodes, conseils, etc.) j I'autorité dont dépendaient les

mi"ssionnaires u progt *ríuement cessé d'être celle du- siè.gc .de 
la société des

missions en Euròpe, mais est passée à la direction de I'Eglise locale. D'une

fo*of. significative on a dit que, de <patrons>,.les missionnaires étaient

devenus o õuvriers >> dans les Égliies. Une autre évolution sémantique des années

rãi**t -¿i" a vu quelquefois lã ßrme missionnaire disparaître ay profit de celui

d,envoyé. En régime protestant et anglican, la fin du règne du missionnaire,

.n.i ùfggfir., étíit donc programmée, ãelui de pasteur missionnaire allait suiue

également, ca¡ il ne r'ugi5ãt pas de les maintenir systématiquement dans les

É;ür"; locales, mais de íes affeõter à des tâches de formation et d'encadrement'

ftãrmis la Chine où les missionnaires ont dû quitter le pays au début de la

révolution, nulle part ailleurs on n'a assisté à un-départmassif et provoque,des

missionnaires protestants et anglicans au moment de I'indépendance des Etats

et de I'autonomie des Égüses. La plupart des missionnaires-au long cours.sont

allés au terme de leur conffat et sont rentrés dans-leurs Égüses en Occident

où ils ont occupé un poste pastoral ou tout autre ministère. C'est la généræion

suivante, venue avec d.. aont utt plus courts et pour des missions plus précises,

notamment dans le développement technique (scolaire, sanitaire, agricole), qui

a incarné le nouveau visagi du missionnaire < collaborateur fraternel >.

17. Henry V¡N¡1, cité par Srccr, History of the Church Mßsionary Society' vol. tr, Londres, 1899' p. 415.
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II. CRISE OU REDISTRIBUTION DES CARTES ?

À I'image d'un inéversible déclin, on peut donc opposer celle d'une mutation.
Il convient en effet de prendre quelque distance avec une vision excessivement
centrée sur les problèmôs renconffés-par les Égüses occidentales, sous prétexte

qu'elles étaient la source où s'alimentaient les missions extérieures. Le mouvement
de fond, qui conduit au tarissement des bassins anciens de recrutement, ne

signifie pas la fin des missionnaires en tant qu'individus s'engageant spécialement

à évangéliser les populations non chrétiennes ou déchristianisées. On assiste

plutôt i un redistribuiion des rôles anciens entre Églises mères et filles sur la
Ùase d'une plus grande égahté. Nombre de représéntants des jeunes Églises,

surtout en milieu protestant, plus rarement catholique, avaient vu dans I'affai-
blissement du dynamisme missionnaire occidental, au début des années soixante-
dix, une occasion quasi providentielle pour décider I'arrêt provisoire d'envois
de missionnaires occidentaux, et certains avaient réclamé un moratoire de cinq
ans. Or, une vingtaine d'années plus tard, non seulement ces envois se poursuivent,
même s'ils ont lieu sous des formes renouvelées et en nombre réduit, mais, en

oufte, les jeunes Égfises se sont à leur tour engagées dans la mission extérieure.

Elles fournissent un nombre croissant de missionnaires, y compris à destination
des Éghses d'Occident où elles viennent pallier la pénurie de clercs. C'est donc,
plus qu'une crise, tout le système de relations entre Eglises, le mouvement des

flux de personnel, la répartition des tâches entre pays d'envoi et pays d'accueil
qui sont en voie de recomposition.

l. RÉonmNrerroNs AU sErN DU cATIIoLIcIsME
N0wEAUX FLUX, NoIrvEl-Lg nÉplRnuoN

L'effacement progressif de la frontière traditionnelle enfe missionnaires occi-
dentaux << blancs > et clergé indigène << de couleur > est la première manifestation
de la nouvelle sociologie missionnaire catholique. Pour la plupart d'entre elles,
les sociétés missionnaires fondées en Europe ou en Amérique du Nord, par
conviction et par nécessité, ont élargi leur recrutement aux originaires des pays

dans lesquelles elles étaient venues exercer leur apostolat. A partir des ar¡rées

soixante-dix, ce choix est devenu la condition de leur survie, dès lors que I'Europe
et I'Amérique cessaient d'assurer le renouvellement des générations missionnaires.
Iæ phénomène touche aussi bien les petites congrégations catholiques que les

plus puissantes, masculines ou féminines. On assiste à des glissements spectaculaires
dans I'origine géographique des membres des sociétés. La Société des missions
afiicaines de Lyon (SMA), après avoir connu une < irlandisation > progressive de

son effectif, a établi un plan de recrutement en Afrique, et sans renoncer à la
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promotion du clergé diocésain au Nigeria, elle a ouvert le 8 décembre 1987 un

foyer pour les jeunes séminaristes de la Société dans le diocèse d'Ibadan. En

7990,|a SMA comptait 190 candidats au sacerdoce dont 79 Africains, 32lrlandais,
9 lndiens, 9 Polonais, 8 Philippins et seulement 4 Français. On constate la même

africanisation chez les Spiritains ou les Pères Blancs. Chez ces derniers, la baisse

des effectifs se poursuit jusqu'en 1998 (2 098 membres, pères et frères) mais le

nombre de candidats est désormais en augmentation grâce à I'anivée cette année-là

de 311 jeunes, dont}4l Africains accueillis dans les trois noviciats du Burkina
Faso, de Tanzane et de Zambie 18. Plus inattendue, et plus spectaculaire, est la

place prepondérante que sont en train de conquérir, à côté des Africains, les

Asiatiques, dans certaines congrégations d'origine européenne.

Quelques exemples illustrent cette révolution silencieuse qui résout pour I'instant
la question du recrutement. Au 31 décembre 1997, les trois circonscriptions de

capucins le qui ont la croissance la plus forte sont, en ordre décroissant, la
vice-province du Tchad-Centrafrique, la province de Saint-Joseph au Kerala (Inde)

et la vice-province de Madagascar. Le Kerala arrive en troisième position (384 reli-
gieux) dans l'ensemble des provinces derrière la Lombardie (435) et la Vénétie
(387). La Compagnie de Jésuszo comptait en 1991 25 000 membres, parmi lesquels

2997 Indiens, ce qui mettait ce pays à la deuxième place denière les Etats-Unis
(4724) mais devant I'Espagne (2029) et I'Italie (1575). A terme, le déplacement
géographique est appelé à s'amplifier puisque I'Asie vient nettement en tête pout

le nombre de scolastiques (1560 en 1989 dont I 200 Indiens), devant llAmérique
(147I), I'Europe (904), I'Afrique (323) et I'Océanie (41). De même la société

du Verbe divin 2i, institut d'origine allemande et hollandaise, recrute essentiellement
en Asie. Ce continent lui a fourni, en 1984, 62 des 87 nouveaux prêtres, l'Europe
seulement 17, dont 13 Polonais, et I'Amérique latine 8. A I'inverse, la société

des Missions étrangères américaines de Maryknoll a refusé de s'ouvrir aux natifs'

des anciens pays de mission où elle travaillait, pour ne pas concurrencer le clergé

et les instituts autochtones, mais elle est conftontée à une grave crise de recrutement,
de même que les Missions étrangères de Paris qui ont imaginé d'accorder à

quelques Asiatiques le statut de prêtres associés.
L'évolution est identique pour les congrégations catholiques féminines implantées

dans les jeunes Égüses. Si la congrégãtion Oes Sæurs de Saint-Joseph-¿È-Ctooy
a réussi à stabiliser ses effectifs à un niveau élevé, près du sommet qu'elle avait

atteint en 1970 avec 3 654 membres, répartis dans 340 maisons, elle le doit à

son nouveau recrutement. Une statistique établie par la maison mère au 31 décembre

1996 indique 3 093 professes et 99 novices pour 413 communautés regroupées

en 31 provinces. Pourtant, la répartition géographique révèle des mutations en

profondeur, puisque, au 1" janvier 1996, les effectifs des 103 maisons d'Europe

18. Agence Fides, I"' mai 1998.
19. Agence Fides, 7-14 août 1998.
20. Agence Fides, 1989.
2I. Agence F¿d¿s, 6 man 1985.
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(1 090 membres) précèdent désormais de peu les 95 maisons d'Asie (865 sæurs).

Ces dernières fournissent le plus grand nombre de novices avec l'Afrique
(67 maisons et 344 sæurs). Les Antilles et l'Amérique comptent pour leur part
83 maisons qui regroupent 435 religieuses, I'océan Indien 35 maisons pour
262 sæurs, I'Océanie 23 maisons et 125 sæurs.

Dans ces conditions, la délimitation traditionnelle entre personnel missionnaire
et clergé local tend à perdre son sens. La division du travail pastoral relève de
choix opérés après concertation à I'intérieur des sociétés religieuses et des jeunes

Eglises. Européens et Américains ont cessé de monopoliser la mission. Ils y
conservent une majorité très provisoire, tandis que les ressortissants de I'Afrique
noire et de I'Asie acquièrent un poids croissant. La place occupée par la première
reflète les progrès réguliers du christianisme dans cette zone. Le poids de I'Asie
peut paraître plus surprenant, étant donné les taux très faibles de christianisation
en dehors des Philippines. Mais les petites minorités des Indes, de Ceylan, d'Asie
orientale fournissent une proportion grandissante de clercs et religieuses. Ce profond
renouvellement des bassins de recrutement a pour conséquence directe la trans-
formation des circuits du personnel missionnaire à l'échelle du monde.

Les données accessibles pour le monde catholique en sont une remarquable
démonstration. Une carte établie en 1997 par la revue Solidairesz2 des (Euvres

pontificales missionnaires (OPM) souligne que désormais les flux de personnel
ont cessé d'être à sens unique pour mériter la désignation d'échanges. Les foyers
de départ restent encore en majorité situés en Europe, avec un solde très excédentaire
(66776 missionnaires envoyés pour 7 764 missionnaires accueillis dans le Vieux
Continent), mais cette donnée brute masque le rapide vieillissement du personnel.
A I'opposé, I'Afrique continue d'être la principale destination et accueille 14 748 mis-
sionnaires étrangers, suivie de l'Amérique latine (12011) et de l'Asie (5508).
Cependant des flux nouveaux se mettent en place, liés à I'entrée de missionnaires
issus des jeunes Eglises dans les congrégations existantes, ou à la fondation de
nouvelles sociétés missionnaires.I-e ZtÌre (442) et le Rwanda (428), dont le solde
missionnaire est positif, le Ghana (131) et le Nigeria (120) sont les plus engagés
en Afrique noire dans cet envoi de missionnaires qui s'est accompagné de la
fondation de congrégations locales. Les responsables des Eglises en Afrique et
en Asie ont affirmé à plusieurs reprises leur volonté de prendre eux-mêmes en
charge l'évangélisation de leur pays ou de leur continent. Les évêques africains
aiment à citer la phrase prononcée par Paul VI à Kampala en 1969 devant le
Symposium des évêques d'Afrique, et reprise par Jean-Paul II23 : ,, Vous, Africains,
vous êtes désormaiJ vos proprès missiõnnaires. L'Église du Christ est vraiment
implantée sur cette tene bénie...Vous devez poursuiwã h construction de l'Éghse

22. Solüaires, septembre-octobre 1997.
23. Ainsi deva¡t ies évêques du Sénégal, Mau¡itanie et Cap-Vert en 1992 : < L'obligation pour l'Égtse d'Afrique

d'êae missionnaire en son propre sein et d'évangéliser le continent irnplique la coopération enÍe les différentes
nations et aussi d'autres continents. C'est ainsi que I'Afrique s'intègre pleinement dans I'activité missionnai¡e >,
Docum¿ntation catholþue n" 2047, 1992, p. 32G321.



354lnsÉcIIsgsCATHoLIQUESETPRoTESTANTES:CRISE,MUTATIONS...

sur le continent2a. > D'une certaine manière, l'Asie est encore plus. avancée dans

ceprocessuspuisqu'etteenregistredéjà.unsoldepositifetenvoieSl4Tmis-
sionnaires contre 5 SOS rãCo" f:Inde tient la première place.avec. plus de 2 000 mis-

sionnaires, hommes .t i;i;;, et trois instituts missionnaires iñdiens : Society of

the Missionaries of st. irànc¡s xavier Indian Missionary society, The Herald of

Good News.Il faut y u¡oo,.i plusieurs congrégations indiennes à cæactère mis-

;;;.il eile plus píisõant móuvement missionnaire de laits, la Catholíc Mission

k;;;;,-{";; å. iso0õ0-;;b."s. Les philippines er cerrains.Etats d'Asie très

l¡[i.ln.", christianisés contribuenr aussi à cene évolution rapide..

cette redistribution comporte encore une autre donnée tout à fait inédite' dont il

est diffrcile de prévoir lesä;;¿q";.t. On assiste à I'installation en Europe de prêtres

il,ffi'ffi"É;iil ;;;;p*;ü, notamment africains, qui prennent en charge des

oaroisses désormais ptjã;d. d;sservanrs par Ia crise du clergé et mettent en pratique
t"iääääni;;ï;t;i,q"e 

Fidei donum selon une direction géographique

inverse de celle imaginAe par pit äf .n 1957.?rêtres venus à I'origine pour poursuivre

des études, prêtres upp.rã, øn,le cadre d,échanges organisés entre diocèses ou au

sein de congrégationr øigi$åt, les exemples tendentã se multiplier en Belgique'

aux pays_Bas, ,n ail.Inug-nã.-r-. iegi"." de Rome connaît elle-même plusieurs cas de

paroisses auxquelles oniZ,¿ affecté"s des prêtres africains. On voit ainsi' de manière

ãt u.ture. poo, t. cattroiicisme, ftus informetle ou extra-institutionnelle pour le pro-

Ñun1ir*å, se multiplier i.t ttätf"ttt de missionnaires africains ou asiatiques' tant

versdeszonesfaiblementchristianiséesqueverslesvieilleschrétientés.
Néanmoins,t",.nu*.*"ntconstatédansladistributiondupersonneletla

prise en charge d., ;;r;;;;- se heurre à des limites. La première, qui semble

cependant provisoire, "-i; dt la prépondérance des Égüses-mères. dans le corps

enseignant des instituts ãã f""".tür" supérieure, donc ãans le choix des grandes

orientations théologiques ri l.ri"r.r.-. La deuxième tient à leur poids dans les

instances dirigeantes interecciésiales, et pour le catholicisme dans 1a Curie' même

si les origine, geogruiffi, 0., pgrg'rnels se sonr forrement diversifiées. une

troisième difficulté, pr,ir tüú,if. et difficile à mesurer, mais particulièrement contrai-

il;ì; ;"", fes jerines Égüses, réside dans Ia maîtrise persistante des moyens

ñ;;Jt p* t., Égfir"r ã".i¿énruf.s. À défaut de fournir les missionnaires' ces

dernières continuent ri fóqO à verser I'essentiel des subsides, ce qui eryraine

oour l,Afrique (elle ..c"ii prù, de 50 To des fonds romains), plus que pour I'Asie,

une dépendance devenue strucfurelle'

Fin des *irrlon,.rr, ? L',expression est excessive puisque. apparaissent partout

de nouveaux u.t orr-ãt q* iJ *u*tien de pastoralés spécialisées dans l'évan-

;äi*¡'n, ;" ru ,eeu*gélisuriãn, a résisté aui bouleversèments' En réalité, c'est

surtout la fin du *rrioñnuit. occidental partant évangéliser les contrées patennes

et apporter avec la ;*t. i;i la véritable iivilisation, iar, sur le fond, la tradition

missionnaire ¿o .¡"rãuni* n'est pas interrompue. Elle suit d'autres voies et

24.Docunvntation catholique n" 1546, 1969' p' 764'
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obéit à d'autres réseaux de relations internationales, expérimente d'autres modèles

et élabore de nouvelles théologies. Elle affecte tous les secteurs en essayant de

promouvoir des relations horizontales plus égalitaires, coÍtme en témoigne I'aide
inter-monastères. Né en 1960, le secrétariat de I'Aide à I'implantation monastique
(AIM) s'est tra¡rsformé en 19'76 pour devenir Aide inter-monastères pour les jeunes

Eglises. << Il ne s'agit plus d'un soutien unilatéral, matériel et spirituel des nouvelles

fondations, mais d'uñ échange vivant et d'un service réciproque25. n

2. RÉonmNrerIoNS pRoTESTANTES: vERS L'ACTIoN APoSToLIQUE CoMMUNE

25.<L'Aide inter-monastères est basée à Vanves [...] Eile est l'organisme d'Égüse qui permet aux monastères

d'Occident de venir en aide aux nouvelles fondations des ordres bénédictin et cistercien, dans le Tiers-Monde [...]
Iæ nombre de ces fondations à travers le monde dépasse les 300, dont 140 en Amérique latine, 80 en Afrique et

le ¡este en Asie et Océanie t...1 L'AIM publie deux fois par an le Bulletin de I'AIM en trois langues > (,1995.

L'Eglise catholique en France, op. cit., p. 355-356).
26.Cf. Chrélientés d'outre+ner en Europe au xx siècle : noureaux réseaut missionnaires ou refuges identitaires,

Actes de IaXIX session du CREDIC, Glay (France), août 1998 (à paraîne); <Iæs communautés chrétiennes

éEangères en Europe >, dossier de Mission no 90, 1999, p. )8-26.
27.Jean Korro, <L'action missionnaire coInmune des Eglises francophones>,,ðars Face ò I'avenir,SNIEP,

Pads, 1965, p. 37-44.

Il est impossible de se faire une idée précise du flux des missionnaires

protestants et anglicans des pays du Sud venus travailler au Nord, portés par un
mouvement de mission réciproque, à partir des années soixante. L'insistance mise

par les sociétés de mission sui I'auionomie des Éghses du Sud et la nécessité

qui leur fut faite d'être les agents de la mission dans leur pays a plutôt favorisé

le maintien au pays des autochtones formés aux responsabilités. Même si le
soutien à la formation théologique et technique des ôadres de ces Églises en

Occident s'est intensifié comme nouvelle forme de solidarité entre Eglises, le
flux des boursiers est resté modeste et contrôlé. Ces hommes et ces femmes,

souvent en formation pennanente, n'en sont pas moins des représentants de leurs

Eglises et sont accueillis colnme tels dans les Eglises d'Occident à la vie
desquelles ils participent activement. Mais c'est surtolt par le biais de l'immi-
gration, légale ou clandestine, que non seulement les Eglises d'Occident ont reçu

quelque renfort, mais que des < Eglises étrangères > fort nombreuses se sont

implantées dans tous les pays. surtout 9fpuit le début de la crise des relations
Nord-Sud dans les années soixante-dix-o.

À côté des ces phénomènes de relative inversion des flux, les sociétés de

mission ont imaginé de poursuivre l'ceuvre missionnaire dans la collaboration entre
< évangélisateurs >) et < évangélisés >>. C'est ainsi que la société des Missions
évangéliques de Paris (SMEP), qui se trouvait à la tête de neuf champs de mission
en Afrique et en Océanie dans les années cinquante, fit entrer dans son comité
directeui quatre responsables des Ég[ses autonomes en 1968. Quatre ans auparavant,

I'un d'entre eux, le pasteur Jean Kotto du Cameroun, avait lancé un appel en

faveur d'une mission communett. 11 se situait dans le droit fil de I'assemblée
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mondiale de la division mission-évangélisation du COE de Mexico en 1963 qui
avait prôné < la mission dans six continents qui va de partout vers partout2s >.

En 7967,Ia SMEP constituait donc une première équipe internationale d'évan-
gélisation nommée Action apostolique conrmune (AAC). Elle comptait deux pas-

teurs, un camerounais et un français, un instituteur malgache, une assistante sociale
togolaise, un évangéliste dahoméen, une infirmière suisse et un animateur de
jeunesse tahitien. (Ecuménique, cette équipe comprenait des réformés, des métho-
distes et des baptistes. Le lieu choisi pour son implantation fut le pays fon du

Dahomey réputé être << une forteresse du paganisme >>, dans laquelle plusieurs
tentatives missionnaires cattroliques et protestantes avaient échoué. Simultanément,
une équipe analogue fut constituée en France et envoyée dans le Poitou, une tene
traditionnellement protestante mais en voie de déchristianisation. Dans les deux
cas, il s'agissait de bien signifier que la mission d'évangélisation n'était pas

terminée mais qu'elle prenait des formes nouvelles grâce auxquelles il n'y avait
plus,seulement des Eglises missionnaires et d'autres qui ne l'étuent pas, mais
des Eglises du Nord et du Sud qui, ensemble, entendaient poursuivre la mission.
Ces deux expériences durèrent une dizaine d'années chacune avant de remettre
le fruit de leur travail aux Égüses de chaque pays2e. Parallèlement à ces AAC,
la SMEP constitua plusieurs équipes internationales qui circulèrent dans de nom-
breuses régions d'Europe pendant de courtes périodes de trois mois pour être les

témoins du nouveau visage de la mission.

m. VERS DE NOWEAUX MODÈLES CATHOLTQUES ?

Tous les indicateurs mentionnés plus haut établissent la réalité du déclin de la
dynamique missionnaire en Europe èt dans les Égüses nées de l'émigration euro-
péenne en Amérique ou en Océanie. Mais les statistiques sont aussi la traduction
d'un changement en profondeur dans la perception de la mission et de sa place au

sein des Eglises. Il n'est pas facile de décrire succinctement le chemin parcouru
dans un temps bref, celui d'une génération, marqué par des mises en cause radicales,
des débats vifs et des affrontements souvent douloureux. La diversité des situations
et des rythmes, au sein du catholicisme, et encore davantage du protestantisme,
rend même illusoire une présentation synthétique respectueuse des réalités. Nous
nous contenterons donc ici de suivre quelques fils directeurs, qui n'ont aucune
prétention d'exhaustivité, et de proposer une périodisation indicative pour rendre
compte des déplacements successifs intervenus dans les conceptions missionnaires.

1959.
l'Égtse >, Spirins n' 119, mai 1990,

28. Cf. l¿slie NrwBrcnr, I¿ Mission mondiøl¿ de l'É,glise, SMEB Pæis,
29. Cf. Jean-François Zon¡, < Dynamisme missionnai¡e, une chance pour

p. 136-152. 30. Histoire, synopsis et annonce de la sortie du film dans Annales spirinine¡ n" 8, octobre 1955.
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1. Ls cllsserræ¡¡"r ¡u oÉsur DEs ANNÉES SoDGNTE
DE LA MrssroN À I-'eioe ¡u Trcns-Moxoe

La première bifurcaúon, sans doute la plus lourde de conséquences, se situe

en Occident autour de 1960, y compris parmi les fidèles les plus engagés dans

bs Églises. L'image des missions dispensatrices des bienfaits de la civilisation
se temit, a fortiori celle du missionnaire combattant de la Vérité et du Bien contre

les forces obscurantistes et diaboliques. Le film catholique français Un missionnnire,
dont les Spiritains ont assuré le financement grâce à un appel public, entend

proposer en 1955 à travers une fiction, mais tournée dans le cadre réel de la
Guinée et de ses missions, une image humaine et émouvante du missionnaire et

de sa vie. Mis en scène par Maurice Cloche, qui venait de s'illustrer avec Monsieur
Vincent, le film s'efforce de fixer et de valoriser un capital de représentations

positives. Pourtant il apparaît très vite démodé et se voit reproché dès sa sortie

d'ignorer le clergé indigène, les auxiliaires africains et les larcs, au profit du seul

miJsionnaire défini comme <le numéro 1de la sériett3o. Un flot de critiques

monte à la fin des années cinquante contre les missionnaires qui ont, de leur

côté, le sentiment d'être victimes de reproches immérités. Mis en accusation dans

les pays de mission par des élites dont ils ont souvent assuré la promotion, ils
sont contestés jusque dans leur utilité sociale, au point que leurs dispositifs scolaires

ou d'assistance passent pour être le symbole d'une domination externe perpétuée,

et sont I'objet åe nationatisation dans plusieurs Ét¿ts fraîchement indépendants.

Dans leurs pays d'origine, le climat ne leur est guère plus favorable et ils ont

l'impression d'un rejet par une opinion publique qui, après avoir adhéré passivement

au discours colonial civilisateur, dénonce tardivement la collusion entre mission

et colonisation, et rejette un prosélytisme devenu anachronique à l'heure où

tiomphaient les idéaux de tolérance et de dialogue interreligieux.
C'est que les thèmes mobilisateurs se üouvent désormais du côté de la solidarité

intemationale, avec en premier lieu la lutte contre la faim, dans laquelle la papauté

s'était d'ailleurs fortement impliquée depuis Pie XII. L'Encyclopédie catholique
du monde chrétien résume parfaitement en 1960 l'esprit et les axes du nouveau

champ d'engagements militants capable de mobiliser les jeunes catholiques au

service du développement. Le rédacteur y proposait quatre types d'engagements

internationaux: agir comme expert au sein d'une organisation internationale; agir

au sein d'une organisation catholique dont l'activité s'étend aux pays économi-
quement sous-développés; agir en qualité de coopérant, par exemple en utilisant
les listes d'entreprises et de postes en pays sous-développés dont disposait le
mouvement Pax Christi; agir, enfin, sur I'opinion publique des pays industrialisés
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pour qu'elle prenne conscience de la misère et des inégalités et incite les gou-

vernements < à une aide concrète >31.

Devant cette prise de conscience de Ia question du < Tiers-Monde >, les acteurs

de la mission ont très vite cherché à s'adapter. On I'a signalé précédemment, un

incontestable effort est entrepris dans les revues à la fin des années cinquante

pour rompre avec le ton édifiãnt, déborder le domaine strictement ecclésial, élargir

ie discou?s aux problèmes économiques. 11 s'agissait en somme de montrer la

convergence du þrojet missionnaire avec les nouveaux modes d'évangélisation

élaborél au XX" siècie, pour aboutir à une civilisation modelée ou inspirée pæ le

christianisme. Il fallait prouver que les missions s'étaient mises elles aussi à

I'heure des questions politiques, économiques ou sociales et s'engageaient dans

les moyens modernes d'apostolat, par exemple les mouvements de jeunes ou

d'Action catholique.
La mise en circulation de nouvelles revues tournées vers la réflexion, et une

incontestable capacité à I'autocritique, tant parmi les publications des (Euvres

pontificales missionnaires que des sociétés missionnaires, témoignent de cette prise

ãe conscience au sein des lnshnces de réflexion. On peut évoquer pour les OPM

la disparition de I'hebdomadaire illustré les Missions catholiques au profit de la

revue de missiologie Mission de l'Eglise,l'évolution du contenu d'Omnis Terra

publié en anglais, français, espagnol et italien. On peut encore citer I'adaptation

permanente de revues d'instituts missionnaires. En France la revue Spirítus, conçue

äu départ pour être une fevue de spiritualité spiritaine, s'impose dans les années

soixante cõm*e la principale revue missiologique francophone; elle n'hésitera

pas à affronter les questions les plus radicales au début des années soixante-dix.

i-es ariaptations sont également sensibles dans le matériel d'exposition missionnaire

et le contenu de la formation qui intègre depuis le milieu des années cinquante

les aspects économiques et sociãux. Ainsi les conférences organisées aux facultés

cathoúques de Lyon sous l'égide d'une Chaire des missions portent en 1958 sur

< les grãnds problèmes du monde actuel >. Des constatations semblables pounaielt

être fátes dins I'Europe getmanique, en Belgique autour de Louvain, ou en Italie.

Mais le cas français laisse penser que, malgré ces efforts, un fossé se creuse

entre milieux missionnaires et militants catholiques, ce qu'illustrent deux initiatives

d'ampleur nationale: la création du Comité catholique contre la faim le 25 mai

1961 ; le lancement de la revue Croissance des ieunes nations à I'initiative de

Georges Hourdin, directeur du groupe de presse delaVie catholique, et de Gilbert

Blardlone, universitaire lyonnais, successeur de Joseph Folliet à la tête de la

Chronique sociale à Lyon. Le premier rassemble sous la présidence de Mgr Ménager

un collèctif dominé par les mouvements d'Action catholique spécialisée, même

31. Bitan du nonde, 1958-1959. op. cit., tome I. p. 62. Il restait à démontrer que la citation empruntée au père

L¡3RET en conclusion du chapitre fondait durabìemênt Ie lien posrulé a priori e.ntre déveìoppement et missjon:

-Ce que le monde anend des'catholiques. c'est une valeur humãne si inContestable. un sens si avisé des besoins

d;;r:-";. ;;pacìté si désintére5Ë" d'nid". avec compétence qu'une preuve sensible de la vérité évangélique

se trouve 1à apportée. >
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si l'Action catholique générale,le Secours catholique, Pax Christi ou les (Euvres

pontificales missionnai¡es y participent également. Cinq ans plus tard, le changement
de dénomination en CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Déve-
loppement32) traduit l'évolution interne et confirme la distance prise avec la
perspective missionnaire traditionnelle. Durant le même mois, la revte Croissance
des jeunes nations est destinée à I'opinion publique catholique < éclairée >), celle
des militants et des formateurs, en réf&ence explicite avec I'Evangile et I'ensei-
gnement catholique. Elle transporte dans le domaine de I'information sur le
Tiers-Monde une partie de la démarche du catholicisme social et s'insère dans

la tradition des revues missionnaires sensibles aux interventions concrètes, à échelle
humaine. Elle introduit aussi une rupture décisive dans les hnalités proposées aux
lecteurs. L'action pour le développement y prend une consistance propre, s'adresse
à tous et n'implique pas une référence explicite à la foi chrétienne, encore moins
une quelconque forme de prosélytisme religieux.

L'engagement pour le développement mobilise ainsi au sein du catholicisme
des mouvements et des couches sociales qui restent très sensibles à la solidarité
avec les populations des pays de mission, n'hésitent pas à engager leur argent et
à donner du temps, par exemple en répondant favorablement aux appels à la
coopération enseignante, médicale, technique. La Délégation catholique pour la
coopération, créée en 1967 par l'épiscopat français, envoie, de 1961 à 1985,

8 900 volontaires dans 35 pays pour y assurer des tâches d'éducation, d'assistance
médicale et d'animation rurale. Mais ces volontaires chrétiens ne sont guère enclins
à jouer les auxiliaires et portent un regard critique sur le prosélytisme missionnaire,
ce qui ne va pas sans provoquer quelques frictions sur le terrain et quelque
amertume parmi les missionnaires. De cet écafi, le Congrès missionnaire inter-
national catholique qui se tient à Lyon en mai 1962 pressentait déjà I'importance
pour I'avenir. Le thème retenu, < A temps nouveaux, mission nouvelle >, illustrait
la volonté d'adaptation qui rassemblait les participants. Pourtant les carrefours
trahissaient la prise de conscience d'une certaine impuissance à réussir < l'éveil
missionnaire > des jeunes 33 

:

< Le Comité caiholique de l'enfance a [...] aussi mené une enquête. À ce
propos, on a remarqué les confusions entre les termes mission, sens missionnaire,
esprit missionnaire, esprit apostolique, mandat pour un milieu de vie, souci des
autres. On a gagné en extension, avec un regard plus élargi, mais peut-être y-a-t-il
une certaine perte du sens missionnaire proprement dit.

< En revanche, je vois un autre point d'appui : le sens de la solidarité et de
I'universel. Cependant, en ce qui concerne le sens des autres, il s'agit plus de
philanthropie que de charité authentique. L'idéal est plus I'abbé Piene que saint
François-Xavier. Il faut donc "évangéliser" ce sens de la solidarité. >

32.JO du l0 mars 1966
33. À ternps nouveatrx, mission nouvelle, Actes du premier congrès missionnaire intemationol, Lyon-Paris, OPM-Le

Centurion. 1963, p. 162-163
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Ces interventions révèlent un changement en profondeur, qui rend les catholiques,

sous le pontificat de Jean XXI[, très réceptifs au message de I'encyclique sociale

Mater et magistra (1961) alors que I'encyclique missionnaire Princeps pastoruttt'

publiée en 1959, était passée inaperçue du grand public. Le canefour consacré

par le congrès de Lyon de 1962 au laicat missionnaire confirme ce clivage entre

deux visions qui ne vont cesser de s'éloigner l'une de l'autre. Tandis qu'une

responsable missionnaire estime qu'un lalc missionnaire doit avoir < I'intention
première de travailler à I'enracinement de I'Eglise dans le pays où il se trouve >,

i'aumônier général d'Ad lucem rappelle avec force : << Leur premier champ d'action,

en tant que laits, c'est leur profession, leur action temporelle [...] Leur action

au servici de l'Éghse n'est pas toujours dans l'Éghse3a. >

Ces observations peuvent très probablement être étendues à d'autres pays, avec

les nuances nécessaires. L'éclatement du terme mission, ici dévalorisé comme

entreprise de conversion, là banalisé par un usage sécularisé, traduit la mise en

question d'un discours centré sur I'appartenance ecclésiale, qui donnait la priorité

à la plantation de l'Éghse et à la construction d'une société chrétienne. Malgré

leurs efforts, les milieux missionnaires doivent constater au début des années

soixante leur impuissance devant l'évolution des esprits. Et le missiologue bénédictin

allemand Thomas Ohm, directeur de I'Institut de missiologie de Münster. pouvait

en 1962, quelques mois avant I'ouverture du concile Vatican II, poser dans la

revte Parole et Mission la question : < La Mission touche-t-elle à sa fin ? > avant

de répondre qu'on avait pour le moins vécu la fin de la mission postconstantinienne

sous son avatar ultime de la mission coloniale.

2. VArrcAN rI: ABoursSEMENr Er ouvERruRES (1962-1965)

Le concile Vatican II a tellement marqué les esprits qu'on risque de lui attribuer

un rôle excessif dans le domaine des missions. Le concile ne fut pas I'acte de

naissance de la réflexion missionnaire catholique. L'élaboration d'une missiologie

au lendemain de la Première Guene mondiale, inspirée de I'exemple protestant

allemand, avait permis la naissance de centres de réflexion actifs, à défaut d'être

également inventifs, à Louvain autour du père jésuite Charles, à Rome (Universités

Grégorienne et Urbanienne), en Allemagne (Münster), aux Pays-Bas (Nimègue),

en Suisse (Fribourg), en France autour des universités catholiques. Et si le débat

portait surtout sur les formes d'action et les priorités pastorales, il n'ignorait pas

ies discussions autour des fondements théologiques et de leurs implications ecclé-

siologiques. L'encyclique Fidei donutn de Pie XII témoigne en 1957 de ces

déplacements. L'appel à des prêtres diocésains mis à la disposition des ordinaires

d'Afrique entamait déjà le quasi-monopole des instituts religieux chargés d'un

34. Ibid., p.228. D'autres interventions incitent à étudie¡ le rôle des rencontres intemationales entre mouvements

de jeunes ou^d'Action catholique spécialisés dans la sensibilisation aux problèmes du Tiers-Monde en dehors des

circuits missionnaires classiques.
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territoire missionnaire. 11 impliquait aussi une responsabilité et une solidarité de

tous les évêques vis-à-vis dè lã mission universelle, même si l'encyclique s'9n

tenait encore à une vision tridentine de la mission, selon laquelle Jésus a confié

la totalité de son troupeau au seul apôtre Pierre et à ses successeurs.

Le concile s'inscrit donc dans une évolution théologique aussi bien que stra-

tégique. Rome avait depuis longtemps encouragé les instituts missionnaires à

fuiotittt I'indigénisation du clergé, et multiplié après la Première Guerre mondiale

les déclarationJ publiques qui démarquaient la mission de ses liens nationaux avec

les États coloniùteuri.L'lccélération de l'émancipation des colonies à la fin des

années cinquante a conduit à précipiter le mouvement. La papauté procède alors,

notamment en Afrique noire, ã uné série de nominations d'évêques africains, qui

ne sont plus seulement mis à la tête de nouveaux diocèses, par démembrement

des anciens, mais substitués aux évêques missionnaires. De manière encore confuse,

les milieux rnissionnaires ont donc õonscience d'être arrivés à un carrefour quand

s'ouvre Vatican II à I'automne 1962.

S'il ne fut pas un commencement, le concile fut néanmoins pour les missions

catholiques unô expérience inédite et déterminante, et pour les évêques missionnaires

une occäsion inattêndue de rencontres fécondes, de recyclage auprès des théologiens

les plus prestigieux venus en qualité d'experts, de débats libres et publics, y

.o*prir ùr deõ thèmes sensibleJ jusque-là censurés et autocensurés. Il suffit pour

s'enìonvaincre de comparer la timidité des propositions contenues dans les réponses

à I'enquête antépréparátoire, ou les premiers documents élaborés par les commis-

sions romaine s a¿ Itor, encore imprégnés de préoccupations étroitement juridiques,

avec les questions progressivement sòulevées par la dynamique c.onciliaire née de

l'associati,on entre les-membres les plus influents de la commission conciliaire

(Sartre, archevêque jésuite de Tananarive, Zoa, archevêque de Yaoundé, Ricbé,

évêque d'Orléani, Lokuang, évêque de Taiwan) et les théologiens,promus experts

officìels (Congar, Grasso, S"umois, Schütte, président de la commission de rédac-

tion). Cependãnt, la révolution opérée dans l'ecclésiologie aura du mal à aller

jusqu'à son terme dans le domaine missionnaire' Malgré sa nouveauté, le décret
"Ad'gentes, 

publié la veille de la clôture du concile, ne reflète pas le dernier état

de l"'ecclésiãlogie de Vatican II, comme en conviendront certains rédacteurs un

peu plus tard35. Pour le missiologue dominicain A.-M. Henry, par ailleurs fort

ititiqu. pour un décret qui garde < de nombreuses traces de conceptions révolues >,

.t n omi. pas << une doctrine cohérente susceptible d'unifier I'action évangélisa-

trice36 ,, ui premier tournant a cependant été, né,gocié avec succès, mettant fin

à une < iongoã déviance >>, grâce à I'affirmation sans équivoque de la responsabilité

collégiale ä. tout les évêques dans l'évangélisation du monde. < Tous 1es

35. Histoi¡e, analyse et critique, dats L'Activité mßsionnaire * fÉglß9 Otcr.et_flgentes. texfe latin et traduction

française par L.-M. D¡w¡tu-v, .õt .ntuit t p- tuf-gt G Y Grotti, Mgr S'.Pavgnd; Y; C?.-81' D Grasso' N' Kowglsþ'

K. ì;{üll.t, i.Ñ.*er, ¡. Ratzingei, j. Schüttó, X. S"eumois, sous la diectíon de J. Scnurr¡, préface de A-M Henry

Cerf. Paris, 1967, 445 p.
36.Ibid., p.417-41'8.
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évêques [...] ont été consacrés, non seulement pour un diocèse donné, mais pour

le sälut àu-monde entier [...] Chacune des Éghses porte le souci de toutes les

autres ) (Ad gentes, n" 38).

Vu du côtð des missionnaires, l'événement conciliaire est porteur d'espoir et

de renouveau mais gros d'intenogations déstabilisatrices. Déjà confrontés au rejet

de la domination oõcidentale par les élites des jeunes nations, les missionnaires

ont le sentiment plus ou moinì diffus d'une mise en cause de leur légitimité au

sein même du catholicisme. Aux critiques extemes s'ajoutent désormais celles qui

s'amplifient à I'intérieur.de l'Église cãtholique. Le concile affirme que la mission

est liaffaire de toute l'Éghse Þeuple de Dieu, ce qui peut laisser penser que la

mission n'est plus une tâche particulière exigeant une spécialisation, d'autant que

la distinction classique entre missions intérieures et extérieures s'est effacée en

Occident. Parce qu'ã[e rompt avec la théologie missionnaire dominante de la

plantatio Ecclesiae, I'ecclésiõlogie de Vatican II semble jeter un doute sur la

iOgiti.ite d'un engagement exclusif pour la mission, et cela au moment où, sur

le terrain, la passation des pouvoirs depuis les sociétés missionnaires vers les

Éghses localeJmet en question I'avenir des instituts spécialisés. La prépondérance

dä missionnaires dans les Égfises nées de leur action est rejetée au profit d'un

clergé indigène soucie-ux d'accéder pleinement aux responsabilités. En quelques

unnã"r, I'hlipothèse d'Éghses autochtones devient réa\ité, alors que les missionnaires

imaginaient-généralement un processus très progressif et étalé dans le temps.

L;évolution de la revue Spiritus3l, publiée par les Spiritains français, est un

bon poste d'observation des changements qui se dessinent. Retour aux sources,

élargissement et redéfinition de I'identité missionnaire caractérisent la décennie

du ðoncile. Une série d'articles vise à enraciner l'engagement missionnafue, non

seulement dans la spiritualité de Libermann, mais de plus en plus dans les textes

fondateurs du Nouveau Testament, et en particulier de saint Paul. En parallèle,

l'élargissement des préoccupations se traduit par une réflexion sur. les liens entre

nsalit et développêment> ou le rappof aux religions^non chrétiennes, avec la

volonté de promowoir <<une théologie pour notre temps3s>. Autre forme d'ouver-

ture, la ,.r . ."rr. d'être I'affaire-exðlusive de la congrégation3e et une affaire

d'hommes (les numéros 28,29 en 1966 et 36 en 1968 sont consacrés à < Femmes

et mission >>). Il s'agit ainsi de procéder à < la mise à jour des instituts mis-

sionnaires > selon I'eiprit insufflé par Jean XXI[. Mais le recours à f introspection,

la volonté de procédeì à < I'autocritique du missionnaire > (n" 33), qui prolonge

37.D,après le ûavail inédit de Véronique PÉcuy,.L'Evotution des mß-sions-catholiq,ues.et de I'idee missionnaíre

* Ãfr¡ãur'fr*rrophone et ù Madagascaià îrat,ers la rerze Spiritus (1959-1974), mémoire de maîtrise, université

Lumière-Lyon 2, \997,172 P.
jS. Sui t. développement, voir les numéros 34 (1963) et 39 (1969) et sur les religions non ch¡étiennes, les

numéros 3l (19ó7) et 33 (1968).'"1ô.Â1; àiie L%a, la rédâction de la revue s'ouvre aux Pères Blancs, aux Missions étmngères de Pa¡is et

uo* Mirrionr af¡icaines áe Lyon. Quatre instituts féminins intègrent I',equ!pe. en.décembre. 1969 (Noue-Dame-des-

npàr.i,-Sã"tiår.ptr¡e-Cluriy. FrÀciscaines missionnaires de Marie, S¡riiaines.¡. Puis anivent en 1969 les Scheu-

tistes.

'l
CRISES ET MUTATIONS DE LA MISSION CHRÉTIENNE 363

les critiques parfois virulentes venues de I'extérieur, ne peuvent plus masquer les

incertitudes qui pèsent sur I'avenfu de la mission et la difficulté à inventer << les

missionnaires de I'avenir >. Désormais revient en pelmanence, de manière directe

ou indirecte, la question posée par le missiologue Johannès Schütte à la hn de

1969 dans le n" 39 : < Alors, pourquoi la mission ? >

Ladécennie lg60voitdoncuneréorganisationprofondedel'anciendispositifcatho-
lique, fondé sur la commission d'un territoire à une société missionnaire, même si les

nouvelles Eglises continuent à dépendre delaPropagandafide. Contraintes de repenser

leurs modes de présence, tiraillées entre la volonté de jouer le jeu de la promotion des

chrétiens indigènes et le désir de préserver des moyens matériels, financiers, humains,

investis au prix de réels sacrifices, en d'autres termes partagées entre les impératifs
ecclésiaux et les nécessités de leur survie, les sociétés missionnaires sont ébranlées dans

leurs fondements. Si les missionnaires partagent le plus souvent I'optimisme postcon-

ciliaire, ils restent plus circonspects devant un processus d'aggiornamento qtirevien-
drait à mettre en cause ou à dévaloriser leur engagement au service de la mission ad
gentes.L'expérience du concile et son application sonnent pourtant lafin d'un système

qui reposait sur la médiation de congrégations missionnaires chargées de tenitoires
délimités. Le pouvoir sur le terrain passe en d'autres mains, et les évêques diocésains se

montrent soucieux de placer les congrégations missionnaires sous leur autorité.

3. Nouvpeux vo¡ù-gs ET REToUR ¡e I-'IoÉB MISSIoNNAIRE

Les mutations qui affectent les Églises cofiìme l'ensemble des sociétés n'ont
pas seulement exercé une influence destructrice, elles ont aussi été un stimulant
pour explorer de nouvelles voies. L'ampleur des débats et l'acuité des questions

soulevées se manifestent dans les décennies qui suivent par une série d'inteno-
gations, parfois radicales, qui portent sur la conception de l'évangélisation, la
prise en compte des réalités terrestres et le rapport aux autres religions.

Pour reprendre la terminologie proposée par le théologien sud-africain David
Bosch, l'épuisement du paradigme missionnaire héritié des Lumières a ouvert la
voie à un faisceau d'expériences et de réflexions qui marque la f,rn du modèle

missionnaire construit à l'époque moderne et contemporaine par les Occidentaux.

Dans la sphère catholique, le déplacement du questionnement effegistré par le
décret conciliaire Ad gentes s'est traduit par une amplification des travaux consacrés

aux fondements théologiques de la mission. Comme I'observe Joseph Levesque,
< I'intérêt est passé successivement du comment faire la mission 1u pourquoi faire
la mission, põur déboucher sur un : qu'est-ce que la missionao ? >> Les thèmes

traités par les semaines de Missiologie de l-ouvain, qu'anime alors le père jésuite

Joseph Masson, en sont une confirmation éloquente. En 1963, la question de la

,10. Joseph
sionnaires nu

LE\Ese¡E, < Aujourd'hui où sihre¡ la missiologie dans le champ théologique ? >, Perspectives mis-

28, 1994, p. 35



-t

364 tøs Écusss cATHoLTeLES ET pRoTESTANTEs: cRrsE, MUTAiloNS...

liturgie est encore au centre des débats. Dès 1965, année du décret conciliaire
Ad gentes, le sujet est devenu ( repenser la mission > et voit la participation des
pères congar, Thils, Le Guillou. Dans ra foulée, la session ¿e jgoo i'intéresse
à < la fonction du laib en milieu non chrétien >>, celle de 1969 traite de < l'évan-
gélisation au cæur du développement > et celre de l9j0 d'< æcuménisme et
mission >>. Mais, au cours des années soixante-dix, les choix reflètent la montée
des incertitudes et laissent transparaître un trouble diffus avec des sessions intitulées
en r97 r < Quel missionnaire ? >, et en 19'74 < eui portera l'Évangile aux nations ? >

Les années 1974-1975 constituent d'ailleurs un tournant ¿anJta réflexion. Elles
sont I'occasion des critiques les plus radicales, génératrices de conflits internes
dont la crise survenue à la direction de la revus missionnaire française Spiritus
est une des manifestations les plus spectaculaires. Elles semblent aussi annoncer
une rupture dans le discours catholique qu'offtcialise en r9l5l'exhortation apos-
tolique de Paul Yr Evangelii nuntiandi, au lendemain du synode de rg74 Aéjà
consacré à l'évangélisation. Le document pontifical a d'aboid pour but de sortir
de I'impasse à laquelle avait abouti le synode des évêques qui n'avait pas réussi
à se mettre d'accord sur un document final. Il avait ainsi 

-révélé 
pubìiquement

les dìvergences d'approchg entre une théologie romaine (symbolisée par le'rapport
du père Grasso), qui mettait l'accent sur le rôle du centre eide I'autorité pontifäe,
et une théologie qui partait de l'expérience des Éghses locales, pour^préconiser
une pluralité des expressions de la foi compatible avec I'unité de liÉglise (rapport
du père Amalorpavadass. Inde). un an plus, tard, paul vI ne s'adresse pas aux
territoires de missions mais à toutes les Égüses et exclut quasiment de son
vocabulaire le terme mission et ses dérivés4r. il propose ainii. a la veille de
I'année sainte 1975, un essai de synthèse qui visè à dépasser les oppositions,
notamment entre annonce implicite et explicite de I'Evangile.

L'élection de Jean-Paul rr en l9i9 ne tarde pas à marquer une inflexion que
d'aucuns qualifieront de rééquilibrage et d'autres de retõur à une conception
ancienne de la mission. A vrai dire, on trouve dès le pontificat de paul iI la
volonté de mettre à nouveau en évidence l'impératif missiõnnaire, de se démarquer
d'une lecture du concile qui atténuerait I'obligation d'évangélisation, de réhabiùter
la < sublime vocation missionnaire > et de réagir contre lã dégradation de I'idée
de missiona2. Mais il est incontestable que son successeur fait de la nouvelle
évangélisation et de la réactivation du sens missionnaire un objectif prioritaire.
Inlassablement répété à Rome dans sa catéchèse ordinaire, solennisé en tglo par
fencycliqrre Redemptoris missio,le thème est médiatisé et amplifié par les uoyugm
du pontife et I'organisation de rassemblements de masse qui appellent á ùne

. !t.t'lsoySligneapostolicad.i^Paolo.UJ.i<zvqnggli!ryllryrtandi>,storia,contenutí,rice1ione,colloqueintemational
de Brescia,22-24 septem&e,1995, pubbticazzioii deil'ßtinto p.qot9 vt, n" 19,'BresÈÀ isõs, å¡o p. voiren
particulier la communication de Jan Gnocn¡,¡ns, ( Tensions et mediation uu rynoá" sur t:Èiunjoisation'en 1974>,

t lj i ?0; 
Il y analyse les^positions défendues.par les deux secrétai¡es spÉciaux. f. þr. õiæro rGrégoriennei

et le pere Amalorpavadass (Centre de catéchèse de Bangalore) et par le cardinal W6tyia, relator de la ãeuxième
partie.

42.Docutnentatíoncatholique 1966,col. \ïl\-l\Tz,allocutiondePaulWauxdirigeantsdes(Euvrespontificales.
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remobilisation catholique. C'est le message que délivre avec force Redemptoris

missio à plusieurs reprises : < En se préparant à célébrer le jubilé de l'an deux

mille, toute I'Eglise est encore plus engagée dans un nouvel Avent missionnaire '
(n" 86).

Ces inflexions sont l'écho de f intense débat qui divise pendant toute .cette

période les théologiens et les principaux acteurs de la mission. Si certains intel-
lectuels contestent la légitimité même de la problématique missionnaire, à l'image
des Camerounais Fabien Eboussi-Boulaga (A contre-temps, 1991) et Achille
Mbembe (Afriques indocí\es,1988), la grande majorité des théoriciens de la mission
a préféré, rechercher de nouvelles approches et proposer de nouvelles pratiques.

L'Association æcuménique des théologiens du Tiers-Monde (EAIWOT) s'intéresse

au dialogue inteneligieux comme au féminisme ou à la situation des peuples

indigèneJ et anime cette réflexion qui s'ordonne autour de deux axes". Le premier
se concrétise par I'impératif de la contextualisation, concept abondamment utilisé
dans les milieux réformés, mais aussi dans I'aire catholique anglo-saxonne (par

exemple en Afrique australe) et latino-américaine. On peut y rattacher la théologie
de la libération, qui s'est surtout développée en Amérique latine, et de nombreux
textes d'orientation élaborés au sein des conférences missionnaires protestantes
(conférence de la CETA à Kampala en 1963, conférence mondiale de Bangkok
enl9l3, colloque de Wennappuwa à Sri Lanka en 1919...) ou par les conférences

épiscopales de Medellin (1968) et Puebla (1979).

Un second axe a privilégié en milieu catholique, d'abord à propos de I'Asie,
puis de I'Afrique noire, la thématique de I'inculturation. Si ce néologisme est

déjà employé par des missiologues belges de Louvain, le samiste Jean Bruls et

le jésuite Joseph Masson, dès la fin des années cinquante, il triomphe véritablement
au cours de la décennie 19'70 quand les jésuites japonais, puis le père Amrpe,
général de la Compagnie, proposent d'en faire un objectif prioritaire dans l'évan-
gélisation de l'Asie, tandis que la XXX[" congrégation de la Compagnie de Jésus

(1974-1975) le reprend à son tour. Le concept est ensuite utilisé et approfondi
par les théologiens d'Afrique noire à la suite du Zaïrois Bimweni Kweshi ou du

Camerounais Jean-Marc Ela4. Il entre dans le vocabulaire du magistère pontifical
le 26 mars 1979 lors d'une allocution de Jean-Paul II adressée aux membres de

la Commision pontificale biblique et devient, au cours des années quatre-vingt,
un thème récurrent du discours romain, au point d'acquérir un statut privilégié
dans l'encycliqte Redemptoris missío.

Il serait cependant artificiel d'opposer les deux courants, I'un insistant sur la
confrontation avec les cultures, I'autre faisant de la promotion des hommes un

43. Fondée en 1975, I'EATWOT tient, en principe, des conférences générales tous les cinq ans (1976: Dar
es-Salaam; 1981 : New Delhi: 198ó: Oaxtepec; 1992: Nairobi) et des réunions pæ contínent.

44. Histoire du néologisme dans Henri DERRorrE, Iz Christianìsnte en Afrique: entre revend,ications et conîes-
'tations. Anahse de 25 ievues de théologie et de pasîorale d'Afrique francopohone subsalørienne (1969-1988),

Louvainla-Nêuve, thèse de doctorat en sciences religieuses, 1992,2 vol. t. I, p. 133-140. Voir aussi N. Srnro¡¡nr.
<L'histoi¡e d'un néologisme. Le terme inculturation dans les documents romains >, dans Nouvelle Rewe théologique
n" 110 (1988), pp. 555-570.
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préalable nécessaire à une évangélisation intégrale. L'effondrement du communisme
a dévafué I'accusation de servir ce système, sous couvert d'une dénonciation des

inégalités, tandis que les effets de la crise économique et du libéralisme dans les

sociétés du Tiers-Monde, la comrption de nombreux régimes ou la perversion de

la démocratie ont conduit les jeunes Eglises et leurs théologiens à s'engager sur
le terrain de la cité. Dans le même temps, les théologiens de la libération en

Amérique latine reconnaissaient la nécessité d'intégrer la question de la traduction
du christianisme dans les cultures non occidentales, notamment indiennes, négro-
africaines et métisses.

4. Qun srLeN ?

Les réformes apportées à l'organisation missionnaire du catholicisme appellent
un jugement balancé. Dès les années soixante, le rôle central et régulateur de la
congrégation Propaganda fide dans le système catholique avait subi les attaques
de certains pères conciliaires. Rome a pourtant réussi à s'adapter avec un certain
succès à la nouvelle donne. L'abrogation officielle du < droit de commission >

en 1969 a entériné la nouvelle stratégie missionnaire qui cesse officiellement d'être
conçue à travers la délimitation de territoires confiés par la papauté à un institut.
Mais I'idéal d'une solidarité interecclésiale horizontale, entre Eglises particulières,
doit compter avec le maintien de relations privilégiées entre les jeunes Eglises
et la Propaganda fide devenue congrégation pour l'Evangélisation des peuples.

La réforme de la Curie par la constifition Pastor bonus (1988) a réaffrrmé son
rôle directeur, notamment dans l'article 85 : < Il revient à la congrégation de

diriger et coordonner dans le monde entier l'æuvre de l'évangélisation des peuples

et la coopération missionnaire, étant sauve la compétence de la congrégation pour
les Eglises orientales. > A son tour, I'encyclique Redemptoris missio a confirmé
I'autorité du dicastère (pour organiser et diriger l'activité et la coopération
missionnaires au niveau universel > (n" 75). Maîtresse de la nomination des évêques,
Rome dispose en outre du pouvoir essentiel de répartir les ressources financières.

Trente ans après Vatican II, l'élaboration d'une autre ecclésiologie et la mise en

place d'Eglises véritablement autochtones par l'origine de leur personnel n'ont donc
pas entraîné une révolution des structures et du fonctionnement de l'Eglise catholique,
même si les dispositifs de consultation et de discussion se sont fortement améliorés
et si les conférences épiscopales disposent d'une certaine autonomie. Les expériences
de jumelages entre diocèses appartenant aux anciennes et aux jeunes Eglises, les
négociations directes de ces dernières avec les sociétés missionnaires n'ont guère

atténué le poids du centre romain et la prédominance des relations verticales. Les

synodes régionaux pour I'Afrique (1994), I'Amérique (1997), I'Asie et I'Océanie
(1998), qui se sont successivement tenus à Rome, la présence du pape ou de ses

représentants dans les conférences continentales démontrent la volonté romaine de

trouver d'autres modes de régulation sans renoncer à exercer son autorité sur cette
évolution multiforme. Aux yeux de Rome, cette intervention du centre ne doit pas
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être présentée en termes de contrôle imposant des limites, mais comme une inter-

vention stimulante qui oblige les acteurs à dépasser leurs problèmes internes pour

se lancer vers < les frontières lointainesas >.

La légitimation de I'inculturation par la papauté n'a donc pas bouleversé la
gestion de I'unité catholique confrontée à une diversité de situations sans précédent.

Si elles traduisent un changement d'attitude face aux cultures non chrétiennes,

les interventions répétées du magistère pour définir un bon usage de I'inculturation
reflètent aussi la volonté de reprendre I'initiative et de neutraliser des tendances

centrifuges. Devenu d'usage cofitmun, le terme change insensiblement de registre

sémantique. Promu paradigme de la mission pour I'an 2000, il est placé dans les

années quatre-vingt au cæur des réflexions développées par la faculté de théologie

de I'université pontificale Urbaniana, comme en témoigne en 1987 un ouvrage

collectifa6 publié en I'honneur du P. André Seumois, professeur de théologie

missionnaire dans cet établissement depuis 1952. L'inctlturation prônée dans ces

cercles est devenue objectif pastoral collectif, manière de canaliser un processus

spontané d'appropriation, moyen aussi de préserver la communion avec Rome

contre des tendances jugées centrifuges. Là encore apparaît une tension entre le

centre et les Eglises locales, susceptible de bien des évolutions.

IV. MUTI{TIONS PROTESTANTES

Le mot d'ordre missionnaire des années soixante dans le monde protestant et

anglican est le partenariat. I1 procède de la conviction selon laquelle les relations

anciennes sont non seulement dépassées mais que les complexes hérités du temps

colonial peuvent être surmontés grâce au partenariat. La crise des missions n'était
en fait perçue que cornme une crise de croissance normale. La conférence mission-

naire mondiale du COE à Mexico en 1963 affrrmait iréniquement que la tâche

missionnaire était une et réclamait I'unité mondiale. C'est portée par cette dynamique

qu'en 1971 la SMEP décida de se saborder, suivie quelques années plus tard par

ses homologues,la London Missionary Society ef laVereinigte Evangelische Mission

de Wuppertal. A la place des sociétés des missions dirigées par les Européens, on

mit sur pied des structures communautaires: la Communauté évangélique d'action

apostolique (CEVAA) dans I'espace francophone,le Council for World Mission
(CFWll/t) dans l'espace anglophone etl'United Evangelical Mission dans I'espace

germanophone. Dans les trois cas, les vieilles Eglises missionnaires et les jeunes

Eglises nées de la mission étaient appelées à codiriger les nouvelles structures dans

45. Selon les propos de Mgr Mæcello Zago, missionnaire OMI, nommé en 1998 secrétaire de la congrégation

pour I'Evangélisation des peuples (agence Fides, 1"' mai 1998).' 
46. Ckieia locate e inciltuia:io¡te nella missio¡¿, Pontificia Urbaniana. Studic Urbaniana 30. Urbaniana University

Press, Rome, et EMI. Bologne, 1987, 389 p.
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lesquelles le partage équitable des ressources humaines, spirituelles et financières
étaitde mise. La CEVAA, le CFWM etlaUEM continuèrent les actions missionnaires
communes inaugurées par les sociétés de mission dans les années soixante, en
accentuant leurs efforts en faveur de plus de justice pour les Églises du Sud,
demeurées plus pauvres que les Eglises du Nord, mais néanmoins admises à la table
des décisions sans discrimination. Le pasteur malgache Yvette Rabemila, responsable
des questions de personnel at CFWM au cours de sa première décennie d'existence,
dresse un intéressant bilan de l'évolution de la nationalité des missionnaires. Alors
qu'en 1977,2,5 Vo des missionnaires étaient non européens, ce chiffre passe à 15 7o

du total en 10 ans. Mais la seule Égtse européenne â avoir reçu des missionnaires
venus du Sud fut l'Église réforméJde Granâe-Bretagne. u Leõ chiffres et les faits
montrent, selon Yvette Rabemila, que la réciprocité dont nous parlons est encore
limitée. > Elle ajoute que les offres de service concernent essentiellement des pasteurs
et que les rares offres de professeurs et de médecins du Sud restent sans suite de
la part de leurs Eglises d'origineai.

La conférence missionnaire mondiale du COE tenue à Bangkok en Thai'lande
fn 1912 fut le signal de l'épuisement du modèle de partenariat; celui de la
confrontation I'aurait remplacé si un certain nombre de propositions comme I'appel
au moratoire portant sur I'envoi de personnel et de fonds avaient été réellement
appliquées. Il faut se souvenir que cette conférence s'est tenue à proximité du
Viêtnam qui était soumis au feu des 852 américains. La guene du Viêtnam fut
dans le monde le symbole du combat de David et de Goliath, les militants
provietcong percevant dans cette ( gueffe nationale > la revanche des petits sur
les grands. Les grands avaient finalement gagné la ( guerre mondiale > en 1945 sur
le dos des petits, les petits allaient gagner la << guerre nationale >> sur le dos des

grands à l'horizon de 197548.
Pourtant la conférence de Bangkok s'était donné un sujet théologique: < Le

salut aujourd'hui >. Mais la forme non académique que prit la conférence avec
peu de grands discours et beaucoup de place faite aux témoignages favorisa
I'expression d'un certain nombre de griefs des gens du Sud à l'encontre des gens
du Nord. Par exemple, cette phrase terrible et choquante lancée dans I'assemblée
plénière : < Nous refusons de servir cornme simple matière première que d'autres
utilisent pour se fabriquer leur propre salutae. > Elle est, en outre, I'expression
d'une grande souffrance, d'un vrai dépit vis-à-vis de partenaires auxquels on ne
demandait plus la collaboration mais la justice, ce qui, d'une certaine manière,
était une demande démesurée risquant de provoquer crispation et culpabilité de

I'autre côté.

{7 Yyette R¡ssÀ¡n-1, u L'appel à la mission réciproque dans les Églises membres du Council for World Mission:
1977-1987 >, dans L'Appel à Ia mission. Formes et évolution, xtx-xx siècles, Actes de Ia n iession du CREDIC
(Nimègue 14-17 juin 1988), Lyon, univ. Jea¡ Moulin-fac. catholiques, 1989, p. 245.

48. Cf. Klauspeter Bussn, < Mutation des modèles missionnairesãu cours des trente demières années (1960-1990) :

un point de vue du protestantisme æcuménique >>, Perspectives missiontaires n" 35, 1998-1, p. 51-58.

_49. Cf._Jacques Rossrl (éd.), Iz Salut aujourd'l¿ai. documents de la conférence missionnai¡e de Bangkok, Labor
et Fides, Genève, 1973.

Ce climat passionnel infléchira la réflexion théologique et missiologique de la

conférence de Bangkok dans une direction à la fois christologique et sociopolitique

dont les théologieJ contextuelles qui vont surgir à ce moment-là se feront l'écho

pour les deux décennies à venir. Ainsi peut-on repérer quatre axes dans le message

final de cette conférence:
1. Le salut en Jésus-Christ, dont la signification se trouve dans la croix,

concerne la totalité de la réalité humaine. Aucun secteur de cette réalité n'y échappe.

Christ est la seule voie de salut, mais chaque fois qu'un homme accède à sa liberté

et à sa responsabilité d'homme, on peut voir l'æuvre salutaire de Jésus se manifester ;

2. L'engagement du chrétien pour la libération doit donc être total. Par obéissance

au Christ ãont l'amour est allé jusqu'au sacrifice, le chrétien peut s'engager sans

réserve à l'égard de mouvements dans lesquels les hommes connaissent la justice

et devienneni plus humains : il y a là une invitation à s'engager dans les combats

sociopolitiqueJ et dans le dialogue inteneligieux qui naît ici ou là-;

3. L'i¿entit¿ en Christ devenu homme véritable conduit à défendre le droit à

I'identité culturelle de chaque homme. Christ est venu dans I'histoire, il s'est

incarné, c'est donc une exigence du salut que d'articuler identité culturelle et

identité en Christ. Bangkok met fin aux théories missionnaires de f indigénisation

élaborées dans I'entre-deux-guerres, qui consistaient.à adapter des éléments des

cultures locales à un christianisme resté occidentalisé. À ta place de I'indigénisation,

la conférence prône la contextualisation qui consiste à relire et à vivre I'Evangile

localement en vtre de I'articuler avec le contexte de chacun;

4. Banekok met enfin I'accent sur le rôle de l'ÉgHse locale dans la mission.

L'Évangile s'adresse à tous les hommes, il a une portée universelle, mais c'est

localemint dans des communautés de partage qu'il prend tout son sens et qu'il
peut être saisi par chacun, qu'il soit autochtone ou étranger.

La conférenCe de Bangkol souleva de nombreuses critiques, notamment de la

part du monde évangélique qui trouva qu'on y avait trop mis .l'accent sur la

ãimension horizontalã de-la libération et pas assez sur la dimension verticale du

salut, et qu'on avait confondu les conditions de I'amélioration sociale avec celles

de la conversion religieuse. C'est à la suite de Bangkok que fut lancé le Mouvement

évangélique dit de Lausanne5o.

Põur I'engagement missionnaire des Eglises d'Europe, la période qui s'ouvre

avec la crise des relations Nord-Sud (choc pétrolier, etc.) est difficile car la
coloration sociopolitique des revendications des Egiises du Sud s'exprimait d'une

manière vindicative. il y eut, de la part de ces Eglises, une volonté larvée de

ne plus rien montrer ni dire d'elles-mêmes afin de briser le paternalisme mis-

sionìaire qui, selon elles, demeurait de mise dans les Eglises du Nord, plus

promptes à les aider qu'à les comprendre. Dans le même temps, on demandait

àux ônvoyés partis dans le cadre des nouvelles structures type CEVAA de se
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50. Cf Jacques MA.rrHEy, < Mission et évangélisation dans I'optique de Lausanne, Rome et Genève >, Perspectives

mßsiotmaires n" 10, 1985, p. 36-50.
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ture et d'écouter. Ainsi les Églises du Nord ont été privées du son et de I'image
de leurs Égfises sæurs et elles en ont souffert, quánd elles n'ont pas exprimé
leur amertume. Cette sorte de régime sec auquel les Eglises du Sud ont soumis
celles du Nord devait avoir pour contrepartie positive de forcer les Occidentaux
à réfléchir sur eux-mêmes, sur leur propre projet missionnaire en Europe. Le
mot d'ordre n'était donc plus le partenariat consistant à être ensemble en mission,
mais la contextualisation par le moyen de laquelle chacun devait être missionnaire
dans son propre contexte. Une afñche publiée par un organisme missionnaire
allemand portait le titre < Christ a plusieurs visages >> et montrait des christs de

différentes couleurs. Elle signifiait bien que le temps n'était plus, comme I'avait
dit la conférence de Bangkok, à < I'universalisation à la légère de la théologie >

mais à < une théologie qui parle en vue d'une situation particulière et à partir
d'elle >.

Le concept de contextualisation qui est le pendant du concept catholique
d'inculturation est certes très intéressant car il oblige chaque théologien, chaque
pasteur, chaque communauté ecclésiale à être l'interprète du message permanent
de I'Evangile en fonction de sa situation concrète. Il comporte cependant deux
risques :

1. Celui d'accorder au contexte une valeur telle qu'il cesse d'être un lieu
théologique où s'opère de manière critique la rencontre du message chrétien et
du monde. Sans cette rencontre, il n'y a plus théologie en contexte mais seulement
idéologisation du contexte ;

2. Celui d'isoler les théologies et de contribuer au repli sur soi des Éghses.
Si toute théologie n'est pensable que dans un contexte, on doit néanmoins considérer,
selon I'expression du théologien américain Robert Schreiter, qu'une < chaîne de

théologies locales >> est nécessaire pour que chaque théologie produite en un lieu
puisse être comprise dans un autre. Cette interaction des théologies, parmi lesquelles
la théologie occidentale a toute sa place, devrait contribuer à l'élargissement des

thèmes théologiques qui peuvent être communs aux différents contextes. Or nous
devons constater que nombre de ces théologies dites du <génitif>, théologie de

la libération en Amérique latine, de la noix de coco dans le Pacifique, dl minjung
ou peuple souffrant en Corée, de la reconstruction en Afrique, etc., ont été vues
soit avec une certaine méfiance, soit comme des curiosités folkloriques, soit encore
cornme des brûlots militants ; elles n'ont guère fécondé la réflexion missiologique
en Occident.

Le Conseil æcuménique des Éghses a essayé de réagir à cette situation dont
il a bien vu le risque qu'elle faisait courir au projet æcuménique mondial dans

son ensemble - y compris le risque financier, lorsque, par dépit, des gens du

Nord en viennent à envisager de faire la grève du don pour la mission. C'est
ainsi qu'en 1975, à son assemblée générale de Nairobi, le COE a élaboré la
notion de < conciliarité > pour exprimer un modèle d'unité des ÉgHses dans le
dialogue et proposé de l'appliquer aux théologies en le fondant sur la reconnaissance
réciproque.

Ce sont ces perspectives d'unité de la mission dans la reconnaissance réciproque
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et de vérité à découvrir en chemin qui ont été thématisées lors des conférences

missionnaires mondiales de Melbourne en Australie en i981 sur le thème < Que
ton règne vienne ! >, puis de San Antonio aux USA en 1989 sur le thème < En
mission sur les pas du Chtist >>, enfin de Salvador de Bahia au Brésil en 1996 sur

le thème < L'Evangile dans les différentes cultures >.

CONCLUSION

La seconde moitié du xx" siècle a bien été celle d'une transformation profonde
en matière de mission. Mais il n'est pas encore établi qu'on puisse parler de

révolution. L'effacement progressif et I'apparente dissolution de la conception
traditionnelle de la mission n'ont abouti à la disparition ni de l'idée ni dtt fait
missionnaires, ce que certains annonçaient et parfois souhaitaient autour de 1970.

Dans les textes du magistère catholique, comme dans ceux des organismes cecu-

méniques, on assiste au contraire depuis le milieu des années quatre-vingt à un

retour du vocabulaire de la mission, et sans doute de certaines approches qu'on
pouvait croire condamnées par I'histoire. La terminologie missionnaire, passée

dans le vocabulaire séculier, est de nouveau utilisée avec d'autant plus de liberté
que sa connotation négative et coloniale s'estompe Le catholicisme en est f illus-
tration la plus spectaculaire, mais pas isolée, à travers les initiatives de son centre

romain. Au moment où il diagnostique dans l'encyclique Redemptoris missio
(1990) < un nouveau printemps du christianisme >, Jean-Paul II déplore < que la
mission spécihque ad gentes devienne moins active, ce qui ne va pas assurément
dans le sens des directives du concile et de l'enseignement ultérieur du magistère
(RM 2) >. La personnalité de Jean-Paul II a sans doute fortement contribué à ce

regain d'usage. Il n'aurait cependant pas été possible s'il n'avait pas trouvé un

tenain plus favorable et réceptif. Autre symptôme d'un retour de la mission, ou
plutôt d'une réaffirmation dá la volonté miisionnaire de i'Égüse, dans la ligne
des appels à une < nouvelle évangélisation >>, le Vatican a décidé de renouer, sous

des formes modernisées et à travers des thèmes adaptés, avec les grandes expositions

missionnaires de 1925 et 1950, à l'occasion du jubilé de I'an 2000. Le jubilé de

19'75, at plus fort de la remise en cause, s'était contenté de grands rassemblements
destinés à favoriser < l'assimilation des nouveautés conciliaires > parmi les clercs
et lalcs catéchistes5r.

Il faut cependant ajouter aussitôt que les petmanences dans le discours rnis-
sionnaire se conjuguent avec d'indiscutables déplacements de perspective. La
division ancienne entre pays de chrétienté et pays de mission a laissé la place

5l.Agence Fides,29 janvier 1999, <L'exposition missionnaire pour le jubilé: tous les peuples veront ton
salut >.
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à des ecclésiologies qui préfèrent réf7é,chir à I'articulation entre Eglise universelle
et Eglises locales ou particulières. De même, I'opposition entre sociétés ckétiennes
et pai'ennes a perdu toute signification et s'est effacée au profit de la vision d'une
< mondialisation > dans laquelle toutes les sociétés sont à évangéliser. Désormais
indépendante d'un espace géographique, la mission n'est plus I'acte par lequel
les envoyés de pays chrétiens apportent de I'extérieur la révélation à des peuples
plongés dans l'erreur, mais bien davantage la proposition d'un message qui entend
s'inscrire dans, et non contre, l'histoire de toutes les sociétés et de toutes les

cultures. Il ne s'agit plus d'une simple adaptation à d'autres environnements
culturels, ni seulement de conduire à son terme un long et mystérieux processus
de préparation, mais de nouer un dialogue qui reconnaît aux religions non chré-
tiennes, comme aux revendications de la modernité, leur part de vérité et de

légitimité. En conséquence, l'engagement pour transformer la société, la confron-
tation avec les cultures, le dialogue interreligieux ne sont plus dissociables de

I'annonce de l'Évangile. Mais cei nouvelles ãpproches obligent le christianisme
à s'interroger sur la spécificité de son histoire et le cæur de sa foi. Car I'ambition
de s'incarner dans chaque culture, sans s'identifier à aucune, laisse entière la
question des combinaisons possibles et acceptables avec d'autres civilisations. Et
elle donne aux Eglises locales la responsabilité d'élaborer à partir de leur situation
des lectures inédites du christianisme.

Il résulte de ces évolutions que la convergence des théologies de la mission
semble parfois plus forte entre des penseurs appartenant à des confessions
différentes qu'à I'intérieur d'une même confession. Les conflits suscités dans

diverses Eglises par les questions de I'engagement politique, des modes de vie
missicnnaire ou des formes de communautés chétiennes à promouvoir sont
particulièrement révélateurs de la mobilité des frontières en matière de mis-
siologie. Néanmoins, les héritages confessionnels restent encore prégnants. Si

le dialogue æcuménique a permis des collaborations fructueuses entre théolo-
giens et entre exégètes, par exemple à travers de multiples entreprises de

traduction de la Bible, la concurrence interconfessionnelle continue de marquer
les rapports sur le terrain, surtout entre Éghses établies et Éghses dissidentes,
qu'elles soient venues d'Amérique du Nord ou nées de mouvements religieux
autochtones.

Une nouvelle fois dans I'histoire du christianisme, ce sont les défis culturels
qui sont en passe de devenir décisifs. Comme au temps de I'Assemblée de

Jérusalem ou du concile de Nicée, des réformes et de la découverte des nouveaux
mondes, des révolutions et du triomphe de la modernité, les affrontements
théologiques constituent les lieux où se décident la compréhension du message

chrétien et I'avenir des Églises. Ce n'est pas un hasard si, en cette fin ãe

xx" siècle, ce ne sont plus les théologiens occidentaux, mais plutôt ceux
d'Amérique latine, d'Asie ou d'Afrique qui suscitent les réactions les plus vives,
et dans la sphère catholique provoquent des condamnations pontificales, parce
qu'ils mettent en question I'interprétation des dogmes à partir de I'héritage
judéo-hellénique et reconsidèrent le caractère exclusif reconnu à l'Ancien Tes-
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tament et à la f,rgure du Christ dans I'histoire du salut chrétien. À ftavers ces

recherches, le christianisme est conduit à des essais d'interprétation inédits qui

renouvellent la conscience qu'il a de lui-même et réévaluent le rôle des Eglises

dans des sociétés majoritairement non chrétiennes. De ces recherches novatrices,

deux ouvrages en forme de sommes constituent dans les années quatre-vingt-dix

une remarquable illustration. Le premier, Dynamique de la mission chrétienne.

Histoire et avenir des modèles missionnaires (édition originale, 1991), est l'æuvre

d'un théologien protestant sud-africain décédé accidentellement en 1992, David
J. Bosch52. Le second, Vers une théologie chrétíenne du pluralisme religieux
(1998), a pour auteur le théologien jésuite Jacques Dupuis, professeur émérite

de la prestigieuse université Grégorienne à Rome après avoir exercé son ministère

en Inde. La richesse de leurs contributions, qui s'efforcent de refonder et redéfinir
théologiquement la mission chrétienne et entendent assumer de manière posititive

le pluralisme religieux, démontre la fécondité d'une réflexion appuyée sur

l'expérience de la confrontation à d'autres cultures, en Afrique australe (David

Bosch) ou en Inde (Jacques Dupuis). La controverse suscitée dans le catholicisme
par le second, sommé par Rome de s'expliquers3, soutenu publiquement par

de nombreux théologiens, pas seulement asiatiques, et par des évêques indiens,

montre que s'ouvre un débat fondamental pour l'avenir du christianisme.

52.Ce livre a été taduit en français par I'Association francophone æcuménique de missiologie (AF.O-Ð_199

en 1994. Avec le Centre de recherches etì'échanges sur la diffr¡sion et I'inculturation du ch¡istianisme (CREDIC)

ú en 1979, I'AFOM organise des colloques, collabore à des enseignements universitaires, publie des ouvrages

susceptibles de donner dãs fondements théoriques aux mutations du fait et de I'idée missionnai¡es.

53.La principale critique, exprimée dans lá très influente revue iésvife Civí\là cattolica (18 juillet 1998), porte

sur le risqrie d'áboutir à un rela-tivisme religieux ; en reconnaissant que les autres traditions 
-religieuses 

ont < leur
propres filures de salut, leurs propres écritures saintes >, l'ouvrage abouti¡ait à délégitimer I'action mission¡aire.



BIBTIOGRAPHIE* DE LA DEUXTÈME PARTIE

Sur la papauté

G. Arseaxco (dtr.), Jean )QUII il¿vant I'hísøíre, Seuil, 1989 (ad¿ptation allégée d'un colloque tenu à Bergame en

1986; la majeure partie a été prúh&: Papa Giavanni, Bari, Laterza, 1987, et Giovanni )Ailll, transizione del

Papato e della Chiesa, Rome, Borla" 1988.

G. Ar¡pruco et A. RIcCARDI (a cura di), Chiesa e papaø nzl monàg conternporwæo, Bu1 Latenu l9N.
Jan Gno@AERs, De Vatican II à Jean-Paul II. k grand toumant de I'Eglße catholique, [æ Centurion, 1981, préface

de Roger AurEnr.
Peter Hsssr"E'rnwAm, loLm lßúil, Pope of thz Couttcil, l-ondres, 1984; taduction française, Jean )Q{III, le pape

du concile, [¿ Centurion, 1988; édition italienne, a cu¡a di Marco RoNcALLt, Milan, Rusconi, 1989. Cette
biographie d'un journaliste, nalgré les défauts du geüe, apporte une document¿tion enrichie au long des éditions
$tccesslves-

J.-8. d'ONoruo, k Pape et le gpuvernzment tte t'Église, FleurusTard¡ 1.992.

Paul VI et b nofurniié dms l'Êglise, Actes du colloque organisé par I'Ecolc françaíse de Rom¿ (Rone.24 juin
1983), Ecole française de Roñe, 1983.

Jean-Bemard RAft4oND, Iean-Paul lI. Un Pape au ceur tþ I'hisøire, Le Cherche-Midi éditeur, 1999 (témoignage

et réflexion d'un diplomaæ i¡formé).
A¡fua fuccARD1 Il Potere del Papa. Da Pío ){il a Paolo W, Ba¡i, Laæza, 1988.

G. Wetcsl, lean-Paul II. Témoin ile I'espérance, J.{. Lattès, 1999. CerÊ biographie ( autorisée > dépæse par son

emFlew les ouwages antérieus.

Sur la papauté da¡s les relations internationales

Mæcel L¡u¡nv. L'Égtise et les dÍfu européet1s. Læ Cerf. 1999.

Marcel MBnr-¡ et Christine de Morncros, L'ÊgIße catholique et les relÃtiotß intematianales, [æ Cenn¡rion, 1988.

Christi¡e de Mougos, lz Vatican et I'éclatem¿nt de Ia Yougoslnvic, PllF, 1999 (informations de première main).
J.-8. d'ONoRIo (dtr.), I¿ Saint-Siège dans les relatiots intemationnles, Le Cerf-Cujæ, 1989.

Anclrea Rrccmpr, lI Vaticarn e Mosca, 1940-1990, Ba¡t, I-atenu 1992.
Je¿n-Yves Roucl, ¿¿ Saint-Siège sur la scène ínternotionale, préface de Mgr Roland MIN¡¡¡¡.utl, L'Harmattan,

1998.

Herbert Squræ¡cr (éÅ.), Pm fde et jusrttia. Festschrift fir Agostino Casaroli. Berlin, Duncker & Humblot, 1984
(un ensemble considérable de confibutions sur le droit canonique, le droit concordatai¡e, la paix et les relations
inæmationales).

H. J. Srer+¡, Die Ostpolitik d¿s Vaticaw, Munich, Piper, 1975,X éëtttton complét&: Eastern Politics of the Vatican,

1917-1979, Ohio University Press, 1981.

Sur l¡ vie rcligieuse

G. Ar¡¡ruco et J.-B JossuÂ (é.d.), ln Rêception d¿ Vatican 1¿ te Cerf, 1985.

G. ALsERIco, ks Eglßes après Vatican 11, Beauchesne, 1981.

Macel Ar¡¡xr, Die løthnlßch¿ Kirche in Frankreíth in d¿r vierten ml. fuften Repuhlik, Herder, Rome-Fribourg-
Vienne, 1999.

Brigitte Bsorvlnr-G¡rn¡tæ'r et Francis Msssrr'r¡ (dir.), lzs Origines historþuzs du *ant dzs confessions religieuses
dms les pays de l'[Jníon européenne, préface de Piene Cu¡tr,lti, Puf-Histoires, 1999.

J. BALtsERoT (eÃ.), Religions et laicité dans I'Europe dcs douze, Syros, 1994.

Roland C¡rvploie (ù¡.), Culnres, jeunes et religions en Europe, Iæ Cert, ß97.
Rolæ{J. Crtrn,rcrq Alfred Dusncu, Claude Bovry, Michael Knûccrmn, Peter Vorr, Croire en Søisse(s), lausanne,

L'Age d'Homme, 1992.

*En I'absence d'indication, le lieu d'édition est Pæis.



376 LES ÉCTTSPS CATHOLIQUES ET PROTESTANTES: CRISE, MLNATIONS.

G. CHoLVy et Y.-M. HTLARE, Histoire religieuse de la France contemporaíne, Toulouse, Privat, 1988, l. III, 1980-1988-

Grace D¡vn, La Religion des Britanniques de 1945 à nos jours, Genève, Labor et Fides, 1996.

Gabriele D¡ Rosl (a iura di), Storia dèil'halia religiosa, t. il, L'età contemporanea, Latel:;a, 1995 (dû à Alberto

Mellowr pour la periode depuis Jean XXI[).
Danièle Fl¡nvisu-LÉc¡n et Gracé Dnvn (dir.), Identités religieuses en Europe, La Découverte, 1996.

Da¡ièle HERvßu-LÉoEn avec la collaboration de Françoise CHATPIoN, Vers un nouveau christi.anisme ? Introductíon

ò la sociologie du christinnisme occilental, Cerf, 1986.

Danièle I{ER\GU-LÉcBI, k Pél¿rin et Ie Converti, Flammæion, 1999.

Maurilio Gu¡sco, Seminart e clero nel Novecento, Edizioni Paoline, Milan, 1990.

É. Por,r¡r. L'Èri postchrétienne. (Jn monle sorti de Dieu, Flamma¡ion, 1994

É. Poumr, Où va' l¿ christianisme ? À I'aube du IIÍ nillénaire, Plon, 1996 (les deux ouvrages se complètent et

oftent une riche moisson d'analyses et de léflexionÐ.
Bema¡d Peynous et Hervé-Marie CÃtrll, Qu'est-ce que le renou,teau chnrismatique? D'où vienl-il? Où va¡'il?

Tours, Mame, 1999.

Jacques PnÉvorer, Êrre chrétien en France au xr siècle, d2 1914 à nos jours, Seuil, 1998 (près de la moitié de

I'ouwage porte sur I'après 1958).

René RÉMoND, Religion et Socüté en Europe, Seuil, 1998.
Andrea Rlcc¡n¡l (i cun di), II Meditenanco nel novecento. Religioni e S¡a¡i, Milan, Edizioni San Paolo, 1994.

Paul Vro¡snoN, Iißtoire des crises du clergé françaß contemporain, préface de J.-8. DuRosELLE, TEui, 1976

(description utile, si l'explication par l'américanisme ne convaim pas).

Gilbàrt VÑc¡rrr et Jean-Paul Wu¡nc (éÀ.), Retigions et Transforntntions de I'Europe, Presses universitaires de

Strasbourg, 1993.

Liliane Vov¡, Ka¡el Doss¡rAERE, Jean Rf+.w, Jaak Bnm'r, La Belgique et ses dieux.. Eglises. Mouvements religiew

et laibs, Lnt¡vut-1a-Neuve, 1985.

Paul Wnu.¡Ñcsn, l¿ Conseil þresbytéral sous les épiscopats Elchinger et Brand- L'evolution de I'Égtise en Akac¿

dt 1967 à 1992 Sfrasbourg, Ercal, 1998.

Robert Wtmryow, Thz Restruciuring of American Religion: Society anl Faith since World lYar 11, Princeton (NJ),

Princeton University kess, 1988.

Sur les courants théologiques

Klauspeter Bns¡n, I¿ Théologie au nr siècle. Histoire'defivenieu*, L'Âge d'horyne, Lausanne, 1995.

Bruno Cmru, Théologies chrâiennes d¿s tþrs-mondes. Théologies latino-amérícaine, noire américaine, noir sud'

africaine, africaine, asiatþue, Le Centu¡ion, 1987.

Rosini Gns.r,nr¡, Panorama de la théologie au xx siìcle (1992), I'e Cert, ß94.
Bemard S¡ssoiJE et Chdstoph TmosAr-D, ¡fis¡oire des dogmes, vol. IV: l¿ parole tlu salut, Desclee, 1996.

Robert V¡msn Gucrr et Heibert Voncnn[sR, Bilan de tn thiologie du tæ siècle,2 tomes, Casterman. Toumai-Pa¡is,

1969n970.
Evangelista VLANovÀ,
Raymond WNLNc, ¿¿

Sur le pmtestantisme

Histoire tles théologies chrétiennes III: xvm-rn" siecle (2" êd'. 1992), Le Cert, ß91
Théologie contemporaine (1945-1980), Le Centurion, 1983.

Jean-Piene B¡snw, lz Protestantisme en Anóriquc Latine. Une approche socío-hístorique, Genève, Labor et Fides, 1994.

Jean B.qusÉnor, k Retour des huguenots. La vitalité protestante nx-nr siècles, Cerf/Labor et Fides, 1985.

Jean BÆsERoT, I¿ Protestantismã doi¡-il mourir ? La différence proîestante dans une France pluriculturelle, Seu:l,

1988.

Mokhtar BEN B¡nx¡,12¡ Nouveaux Rétlempteurs. Iz fondamenralßme protesîant aw É,nts-[Jnß, Éditions de I'Aæ-

lier/Labor et Fides, 1998.

Steve Bnuc¡, A House divided. Protestantism, Schism and Seculariwtion, Londres-New Yorþ Roudedge, 1990.

Steve Bnuce, Firm ín the Faith: th¿ Surviyal anì Revival of Consenative Protestlntism, Aldershot, Gower, 1984.

Roland J. CArætctß, François Bureno, Gilbert VD,¡cENr, Jean-Paul W[-LAnE, L'Exercice du pouvoir dtns le protes'

tantisme, Genève, Labor et Fides, 1990.

Hr"ti tuú; et Íæques Pou¡or (di¡.), I¿ France protestunre. Histoire et lieux de mémoire, Max Chaleil lgdiæur, i992.

André ENSREVE, ki Protesnts en France dc 1800 à nos jours. Histoire d'une réintêgration, Stock, 1985.

Andreæ F¡rc¡ (éd.), Kichetanitgliettschnft in tler Bundesrepublik Deutschlnnd. Ttntrale Perspehiven ampirischer Fors

chungsarbeiten ím problemgeschichtiichzn Kontext der Deutschen Religions-und Kirchensozblogie rcch 1945, Gaîer'

sloh, Monh, 1990.

Reinhard II¡Nrvs (éd.), Die Erangelischen Kirchen in d¿r D.D.R., Munich, Kaiser, 1982.

Hans-Wolfgang Ilrssmn (dir.), Praesønten und ihre Kirche in der Bundesrepublik Deußchland, Munich-Vienne, Günter

Olzog Verlag, 1977.

Dean R. Hocp, Benton JoÐlsoN ¿nd Donald A. LuDENs, Vanishing Bounàari¿s. The Religbn of Mainline Protestant

Baby Boomers, Louisville (Kentucþ), Westminster/John Knox Press, 1994.

CRISES ET MUTATIONS DE LA MISSION CIßÉTENNE 377

L. S. Hwreq Scandinnviøn Churches: a Picnre of the dzvelopment anì Life of the Churches of Dennnrk Finlanã,

Iceland, Norway ani Sweden, Londres, Faber & Faber, 1965.

James Davidson Líuxrw., American Evangelicalkm: Conservative Religion and the Quanàary of Modemity, New

B¡unswick (NJ), Rutgers University Pres, 1983'
Piene Jnnox, l¿s Protestants françaß, Btepols, 1995.
Dea¡ M. K¡n-ev, Why Conseiative Churches Are Growing: a Snúy in Sociology of Religion, New York, Harper and

Row, 1972 :2 ej.. 1977.
Cbrisúan Lru-n'¡ d'Épnr¡y, Retigion, dynami4ue sociale et dépen¿arce. I¿s mouvem¿nts protestants en Argentine et au

Chili, Par'ts-La Haye, Mouton, 1975.

Gærge M. Mmst¡¡¡,'F¿nlanentalism and American culnre, ortord, oxford university Press, .1980.
Daviã M¡nrn{, Tongues of Fire. Thc Explosion of Protestantisn in Latin Am¿rica, Odord, Blackwell, i990.

Suzanne Mnrrnmlu, ks Anglicans, Brepols, 1996.

Ma¡tin E. IrAmrv, þroættoitß^ in the^Ihnited States: Righteous Empire, Nevt York - Londres, Scribner's Coilier

Macmillan, 1986.
Martin E. M¡nrv and R. Scott Appr¡sv (éd.), Fundamen¡alßm observed, Chicago and I'ondon, T\e University of

Chicago Press, 1991.

Rogu Mñr, l¿ Þrotestantßme dans Ia société acnell¿, GerÈve, Labor et Fides, 1982'

Jean Msncnn, Des femmes pour le Royaume ile Dieu, Nbn Michel' 1994'

Robert S. Mórnssitv and Wade Clæk Roo¡ (êd.), Liberal Protestunrtsm: Realities and Possibilities, New York, The

Prlgrim Press, 1986.
Don¿íE. MntiF., Reinventing American Protusranfßm, Berkeley, Unfersrty of_qdifo,Tl1 Press, 1997.

Bemard R¡wono, L'Architèinre religieuse des protestants, Genève, Labor et Fides, 1996. 
-

Wade Clark Roo¡ and William McK¡,irftv, American Mainline Religion: its chnnging Shape and Funre, New Brunswick

(NJ), Rutgen University Press, 1987.

Wa¿à äa¡t foo¡, ¿ Generåtion of Seetcers : Baby Boomers and their Spíritual Sqalclr, Sp fragcisco. Harpe¡ 1993. " .
David SrolL ls intin Ameríca Tuming Protestant ? The politics of Evangelical Growth, Bukeley-Los Algeles-Oxford'

University of Califomia Pres. 1990.

Catheri¡e T¡r.¡Nomn, Au-delà des murs. ks Églises évangétiques d'Allemngne de I'Est 1980-1993, Genève, Labor et

Fides, 1994.
Je¿n-Paul'Wnr-¡n¡r, (Ethos protestant ftançais et politique>, Autres Tenp$ Ies Cahiers du chrßtianisme socinl, n" 8,

1985-1986, pp.9-22.
Jean-Paul Wu-l¡iiæ, Profession : pasteur, Genève, Labor et Fides, 1986.

Je¿n-Paul Wnr¡nre, ln þrécarite'protestante. Sociologie du protestantisme contemporain, Genève, Labor et Fides' 1992.

Ie¿n-Paul Wm-¡næ, olæ fondament¿lisme ptotestarit nord-américainu, ks Cahiers rationølistes, mai 1994, n" 486,

p.219-228.
Jean-Paul Wnunæ, Sociologie des religions, PuF, 1998, 2'éd. (,Que,sais-je-?>.n" 296^\' . ^
Rgbert WLTm¡ow, fn Stnsite For Amírica's Soul: Erangelicals, Liberals and Seclansn, Grand Rapids M), Willian

B. Eerdmans, 1998.

Sur la mission

Sources documentairts

Instrunents de tr¡vail

En I'absence d'études synthétiques ou récentes, il faut se reporter aux informations diffusées pæ les agences de presse

et les bulletins spéciali#s.
Agence Fides (congågation romaine pour l'Évangélisation des peuples¡ Y{.-.: sie Internet.

Alence A,VB-BIA (lñcan News Builèd¡/Buletir d'Information Africain) Bruxelles - site Intemet.

,{gence d'information des Missions étangères de Paris EDA - site Internet.

Agenzia Asia N¿ws du Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) de Milan.
Ñied" ÈM C¡oou.U""".u¡¡¿oiqo.iint.utionufes), Conseil écuménique des Ég[ses à Genève.

Cente de documentation des OPM, Lyon (Bulletin bibliographique).
C¿n¡ro Ecclesiastico ltaliano per I'AJrica e I'Asia (CEIAÐ de Vérone.

lnþrmations catholiques inteiøtionales (ICI) de 1955 à 1983-:-reprend son ancien lJtte L'Acnnlité religizuse dtns Ie' 
nonde en 1983 i devenu L'Actunlité religieuse, puis en 1999, L'Actutlité des religions.

Sedos Bulletin (Servíce de documentation et d:étudesl collectif regroupant un grând nombre de congrégations religieuses

catholiques - siæ Intemet).

Bíbtioerafra Mßsionaria, bibliographie annuelle publiée par I'université pontificale Urbaman¿

rBibliographie sur l'Église locáe'en Affiqte",'Theologie in Contexts, supplément n] !' te!! 
..

Bíbtiotlõcti Mßsionumiqetðer, Rome-Fribóurg-Vìenne: vol. 28, Missíonsliteratur Südasi¿ns (lnlien, Pakistan, Birma,



378 LES ÉcLrsES cATHoLreuES ET rRoTESTANTES : GRISE, MLJ-IATIoNs...

Ceylon) 1944-1968 (1971), 579 p.; vol. 29, Missionsliteratur Süiostasiens 1910-1970 (1973), 678 p.; vol. 30,

Missionsliteranr Japan unl Koreas 1910-1970 (197$,481 p.

Biographical Dictionary of Christian Mßsions, Gerald H. ANosRsoì{ (ed.), New York, Macmillan, 1997, )OffIII-845 p.

Dizionnrio di Missíologia, Pontificia Universiti Bologne, EDB, 1993, 546 p.
Díctíonary of Mission, Ka¡l Mi;u-pn svd, Theo Sr¡¡oBr¡,r¡nn, Stephen B. Bev¡Ns svd, Richud H. BrEIsp (éd.), Maryk¡oll

(New Yorþ, American Society of Missiology Series n" 24, Orbis Books, 1997, )O(VI-578 p.

I¿xikon Mßsiow-Theologischer Grundbegriffe.KanMinøn und Theo SUN¡sn¡ænn (dir.), Berlin, Dieeich Reimer Vedag,

1987, 546-IV p.

Philosopþ, Science and Thcology of Mission in the Nin¿teenth and Twenthieth Centuries. A Mßsblogical Enqclopedw
Part. 2 : Missiomry Theology, Jan A. B. Jorcn¡r¡p (ed.), Franlfrt and_New York, Peter Lang, 1997, ffi428 p.

Jean hørE et Claude SoE-rENs, avec la participation de Maurice Ctlrzt, Evangélßation et cultures non européenrcs.

Guíde du chzrcheur en Belgique francopåone (sous-tine restictif), Louvainla-Neuve, Publications de la faculté de

théologie, 1989,179 p.

A. S¡¡¡¡os Hew¡N¡e4 Bibliografia missional, t. 2: Parte hßtorica, Santander, Esdit. Sal Tenæ, 1965, 1299 p.

Theology in context. An annoøud bibliography of thcological journals from Africø, Asiû, Ocelnin an¿ Latin Aneicø.
Aixla-Chapelle, Instituæ of Missiology Misio, 1984.

Traces. Annuel des religions, édition 1986, Bruxelles, Brepols, 1986, 282 p.

Semaines de nissiologie de Louvain, publiées dam la collection <Museum Lessianicurn>, éditeur Desclæ de

Brouwer (1958-1975).
Aspiratíons nation¿les et mission, )O(V[I' semaine, 1958, < Museum Lessi¿nicum >, n" 37, 340 p.

Missions et Cultures rcn chrétiennes, üD(" semaine, 1959, n" 40,240 p.

Fatnilles anciennes, familles nouvelles, )OO(' semaine, 1960, n" 41,202 p.

Devant les sectes non chréti¿nnes, )O(X' semaine, 1961, n" 42,317 p.

L'ÉgIße devant les masses rurales, X{Æ" semaine, 1962, n" 43, 308 p.
Línrgie et nissio¿, )fi)(III' semaine, 1963, n" 44, 287 p.
Approche du rcn-chrétien, KXIV' semaine, l9@, n' 45, 272 p.

Repenser La mission, )OO(V" semaine, 1965, n" 46,3M p.
Fonction du laïc en milieu non chréqien, frXVI" semaine, 1966, 196 p.

Míssion et líberté religieuse, XXX\T se¡naine, 19ó7, n" 49,254 p.

Lihenë des jeunes Eglises, )OOCUtr" semaine, 1968, n" 51, 235 p.
L'Evangile au ceur du développement, )OOCK" semaine, 1969, n" 53, 301 p.

@cuménisme en missíon, X-" semaine, 1970, n" 54, 250 p.

Quel mßsionnaire ? XLI" semaine, 1971, n" 55,317 p.

Mßsion au temps des révolutions, XLff semaine, 1972, n' 56, 2M p.
Visage nouveau d.e lø femme missionnaire. Liberté, responsabilité, minßtère, XLII" semaine, 1973, n" 57, 176 p.

Qui portera I'Evangile aux nntions, K-IV" semaine, 1974, n" 58, 176 p.
Chemins de la conversion, XLV'semaine, 1975._n" 60, 152 p.

Collection du cn¡orc (Centre de Recherches et d'Echanges sur la Diff¡sion et l'Incultruation du Christialisme, 31 place

Bellecour, 69002 - Lyon). En paficulier:
L'Appel à k mßsþ, formes et évolution, rur-nr siècles, présentation de Jean-François Zorut, Lyon, 1989, 274 p_.

Des missions aux Eglises : naissante et passation des pouvoirs, rwr-xr siìcles, présentation de Ma¡c SpwoLen, 1990, 303 p.

Femm¿s en mßsions, Actes de la XÍ session du CREDIC, présentation de Marie-Thérèse de MALLEYsSE, Lyon, Lugd,

1991, 370 p.
Sciences de Ia mission et forttation missionnaire au nr siècle, Aaes de la XIf session du CREDIC, sous la dirætion

de Ma¡c Spnornn et Jacques Gmue, Lyon, Lugd, 1992, 442 p.
Amérique latine et initíatives nissionruires chrétíennes Qon-w siècles), Actes de IaXIIÍ session du CRðDIÇ présentation

de Claude Pnursom,r, Lyon,1993,230 p.
Mßsions chrétiennes et formntion des identités nationdles hors d'Europe, Actes de la XM session du CÀEDIC, présentation

de Claude PRr,DHol"û'4E et Jean-François Zoru, Lyon, CREDIC, 1994, 284 p.
I¿s Cadres locaux et les ministères consacrés dnns les jeunes Êglßes (xx-xx s.), Actes de Ia W session du CREDIC,

présentation de Maurice Cheza, Lyon, CREDIC, 1995, 340 p.

ks Enjeux de la traluctíon. L'expérience d.es missions chrétiennes, présentation par Hugues Dnnn, Jean Cor'mv, Théo

Scm,ænEn, Jean-François Zoml, Lyon, CREDIC, 1997,359 p.

Rerues de sciencc rtligieuses et missiologiques

Église et mission (OPM, Bruxelles) .1970-
Euntes docete (congrégation pour I'Evangélisation des peuples, Rome), 1948-
Exchange. Bulletin of Third Worll Chrßtian literature (IIMO, tæyde, !aysBa$, 1972-
lntemational Bulletin of Mßsionary Research (Ventnor, New Jeney, Etats-Unis), 1981. Suite de Occasionnl bulletin

fron the Mßsionary research Library, 1950-1976 ; pulis Occasional bulletin from thz Missionary research, 19'17 -1980.

The International Review of Míssion. A quateþ review issued\ the lnternÃtional Missíonnry Council (COE, Genève), 1912-

CRISES ET MUTATIONS DE LA MISSION CIßÉTENNE 379

Kerygma (Cnada).
b-Faû missionnaire (Cahiers publiés pæ le professeur K. Bmssn, université de Lausame), 1995-

Mémoire d.ominicain¿: histoire, document, vie dominicaine, 1992.

Ménoire spiritaine (Pères du Saint-Esprit), 1995-
Míssíology (reme de la Société américaine de missiologie) 1973-
lúßsíon-Snúies (Journal of the Intemational Association for Mission Studies), 1984-

Mission (magazine mensuel et cahiers bimensuels du Service protestant de mission-DEFAP-Paris) succède depuis 1991

u Joumal des missions évangéliques.
Mission Studies (l¡yde), 198a-
Monde et mission. Rnue mensuelle d'actualité missionnnire (Bruxelles), 1964-1974.
N-eue Ttitschrifr fir Missionswßsenschnft (lnme¡s¡4, Suise) 1945-

\mnßTerra (büvres pontificales missionnaires. Édition fiançaise depuis 1961, anglaise 1967, espagnole 1968, italienne

1983, portugaise 1995).
Penpectives missionnaires (bian¡uel protesunt francophone).
Rouefrançaße d'histoire d"outre-mzr.'Explorarions, coÌonisations. indépendmces (S:tciété ftançaise d'histoi¡e d'oute-me!

Pæi$ â pris en 1998 la suite de la Revue d'histoire d'outre-mcr,1959-199'1.
Revue Tiers-Mond¿ (Institut d'étude du développement économique et social, université de Pæis-I).

þthmes du monde: builertn des missions (Bruges, Belgique), 1953-1972.
Spínas (Spiritains puis collectif de congrégations religieuses catholiques, France), 1960-

Tercer Munlo (Espagne).

Univers (Canada).

Urbaniana (Rome, université Urbaniala).
Zeitchrift fur Missionswissenschaft und Religionswissenschøfr (Munster, Allernagne) 1950-

Eistoire des missions et de Pidée missionnairc

Robert Acnenu et Denis PRyEN, l¿s Chemins de In mission aujourd'hui, Paris-Montréal, SpiritusSpes, 1972,2{A p.

Robert Acn¡¡ru et Denis PRyEN, Après Ia mission. Christianßne et espoirs ile libération, L'Hæmattn, 1975,267 p.

David J. Boscu, Dyamique de tt mission chrétienne. Histoire et avenir des modèl¿s mßsionna¡r¿s, Lomé-Pa¡is-Genève,

Haho-Karthalaiabor et Fides, 1995,'774 p., édition origimle en anglais, 1991.

He¡vé C¡nrrçn, Évangile et culures, d¿ l¿oi iln à Jean-Paul ( Médiæpaul./Edizioni t-atic_an¡, 1987,213 p.

Chíesa e Missíone, Póntifici¿ Universitas Urbanian4 Snlia Urbaniana n" 37, Rome, 1990, fA5 p.

Congresso Intenøcional tte Históría Mßsionaçao Portuguesa e Encontro de Culturas, Actas, 4 volumes, Brag4 université

catholique portugaise, 1993.
Siro"i¡rïc-nði<- iügrj'(sousla direction de), Histoire universelle des missions catholiques, l.N, L'Église carholique

m face du monde non chréticn, Llbraine Gründ, 1958, 413 p.
Christian T\rcology of Inculnration, Documenta missionalia - 24, Edtf:rce Porylci_i Uni_versità qr-e.ggria¡a, 1997, 2E p.

Jacques Dwurs,iøri unc théologie chrétienne du pluralßme religieux,naùtit de I'anglais par Olindo PARAcIilü, Cerf,

Cogiøtio fulei n" 200, 1997, 655 p.

François H. ilor,"r¡rr, Colonisation pbrtugaise et discours religieux, UCL, Centre de recherches socio-religieuses,

Louvainla-Neuve, 1978, K-214 p.
H. J. Kon¡¡r, Izs Spiritains. Trois slècles d'histoire religieuse et missionraire, Beauchesne, 1982,633 p.

Luæ¡r,rr Louis J., Chiesa e Culnre, Bologne. EMI. 1991. 524 p.

Mucel Mrru.e (sous la direction de), ks-Églßes chrétiennes ei la décolonisation Colin, Cahjers de la Fondation

nationale des sciences politiques, 1967 , 519 p.
Josef M¡ra¡n (sous la diréction^ de), Sacrae Conþregationß de Propaganda File Memoria rerum, 350 anni al senizio

delle Missioni, 1622-1972, Rome-Fribourg-Vienne, Herde¡ vol. 3 (1815-1972), 1976-
Josef M¡r¿en (sous la direction de), Dalle mßsioni alle chiese locali (1M6-1965), Storin della Cl¡i¿sa, vol. )XIV,

Milan, Edizioni Paoline, 1990, 708 p.
Cha¡les Mo¡gme, n Mission et mission s i, dans Dictionnaire de spírinalité ascétique et mystique, Beauchesne, t. LXVItr-

LM, 1979, col. 1349-1404.
Thomas Om¡, Faites des disciples de toutes les ruttions. Théorie de Ia mission, tr¿duit de I'allemand par G. VARN et

A. DEscAr'ps, 3 vol., Edit. SainrPaul. 19&-1967.
Iun Pm.orr¡ et Heûi DERRoTnE (ed.), Églrs¿s et santé dans le Tters-Monde. Hier et auiourd'hui - Churches anl

Health Care in the Third Worlã, læydø, Brill, 1991, 176 p.
Cor R¡onr.l¡x¡n, Appelés à servi Histoire fu la congrégation des Sacrés-Ceurs, 1800-1987, Rome, Communauté des

Sacrés-Cæurs, 1996, 472 p.
A¡ùé Ro¡x, Mßsions des ÉgÌßes, mßsion de l'Égtße, préfaces de Roger Mrm- et René LUNEAU. Le Cerf' i984341 p.

A. S¡¡uos Ancn sj., Teolãgia Sßtematica d¿ In M¡¡on, Estella (Navane), Editorial yerbo Divinq 1991, 753 p.

André Ser,r'rors, Théôtopie iissionnaire,5 tomes, 1973-1980, cours imprimé donné à I'université Urbania¡a.

Marc Spwo¡-¡n, ln Míísion, combat pour le salut du nonl¿. Neuchâtel. Delacbaux et Niestlé. 1967.270 p.

Iosef Touxo (préfet de la'congrégaùon pour I'Évangélisation des peupþs), La mis1i9ry ue!;o il Terzo millenario.

Anwlià, fädamenti, prospeiivã, RomË - Urbanian-a, University Pres, Bologne --Edizioni^Dehoni¿ne, 1998,414 p.

Tmothy Ymes, Chtßtiai Mission in the Twentieth Cennry, Canbi.dge University Press, 1994' 275 p.


