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EDITORIAL 

In our first article of the October Bulletin, 
PIERRE-HENRI CHALVIDAN shows us thar the 
'World Economy' has established itself as a 
dominaru reality and for this reason the Church 
is called to enter the domain of economic rela- 
tiom and to contribute with a constant discern- 
ment of the values dominating economic 
realiries. 
BRYANT L. MYERS tells ur "~vho" the world's 
children are, where they live and why the 
Church ntusr make a clear option for them. 

The final statement of the FABC International 
Theological Colloquium of last April is certainly 
an important document from and for the Asian 
Church. Because of its actuality, we would also 
11ke to ofer it ro readers in orher continenrs. 

In their letter to the CEB's, the Council of the 
BRAZILIAN BISHOPS'  CONFERENCE 
deliberates on the new challenges these corn- 
muniries have to meet in the modem Brazilian 
society. 

In her contribution, Sister BEVERLY LA CA YO, 
MSOLA, elaborates on the positive evolution of 
[he role of religious and lay women in Afnca, 
especially in Zambia and Malawi. 
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L' EGLISE ENTRE EN ECONOMIE 

Pierre-Henri Chalvidan 

Un des principaux acquis de la rtflexion 
engagCe depuis longtemps sur la ltgitimite de 
l'intervention de I'Eglise en matitre sociale est 
que celle-ci s'est convaincue et a convaincu de 
cette IegitimitC. Si l'on met h part quelques 
positions attardks de catholicisme liberal ou de 
pietisme, rares sont les catholiques qui con- 
teqtent la pertinence de la doctrine sociale de 
I'Eglise, mkme si cette pertinence doit Cvidem- 
ment &tre relativiske suivant les temps et les 
lieux. Comme l e  notait rCcemment P. de 
Charentenay B propos des cent ans de doctrine 
sociale: "Les valeurs d'action et de travail pri- 
ment sur celles de la f&te ou des relations 
humaines. Ce systkme de valeurs est-il capable 
d'entrainer lladhCsion des croyants et des non- 
croyants dans d'autres continents? 11 reprksente 
en fait u n  type de sensihilitk qui reste tr&s 
europien, trts proche du monde occidental. 
L'  Afrique peut-elle se reconnaitre dans cette 
images? L' AmCrique latine trouvera-t-elle son 
6quilibre dans ces mCmes lignes?" Paul VI lui- 
m&me avait relevt dans Octogesima adveniens 
la difficulti, face 2i des situations aussi variCes, 
de prononcer une parole unique ayant valeur 
universelle. 

Mais aujourd'hui, ainsi que s'est attach6 i le 
fajre valoir E. Poulat, la question rebondit: 
1'Eglise peut-elle en rester, Ii? Autrement dit, 
l'enseignement social de 1'Eglise peqt-il encore 
aller sans rkflexion Cconomique, 1'Eglise doit- 
elle entrer en Cconomie? Telle est bien la ques- 
tion dCcisive qui emerge aujourd'hui. La per- 
spective ici esquissie va dans le sens d'une 
reponse positive: si la route de 1'Eglise est 
l'homme, sa nouvelle frontitre devra i t re  
l'konomie. 

economique et les nouvelles formes de pau- 
vrett. On pourrait ajouter qu'elle n'a pas htsiti 
i faire des interventions prtcises, soit sur des 
questions ponctuelles, comme celle de la dette, 
soit par la proposition de concepts critiques, tel 
celui relatif aux 'structures de pCchC' . 

Mais cela ne saurait suffire et si l'on veut 
solidement argumenter, il faut simplement, 
comme I'a suggirC E. Poulat, reprendre la 
mCthode de 1'Action catholique "Voir, juger, 
agir", autrement dit effectuer un double travail: 

- d'abord un travail de ressourcement 
pour confronter une telle perspective 
aux enseignements de 1'Ecriture et 
du Magistkre; 

- ensuite un  travail de discernement 
pour analyser de faqon concrkte les 
rCalitks contemporaines et en 
dkgager les signes des temps auxquels 
on est tenu de rkpondre. 

Les enseignements de lt&riture et du 
Magistkre 

En ce qui concerne l '~criture,  il ne fait pas 
de doute - sans que ce soit ici le lieu de 
dCvelopper ce point - qu'une attention plus 
soutenue pour les choses de l ' tconomie 
trouverait sa place dans la logique d'incarnation 
et de transformation d u  monde qui y est 
inscrite. Du DeutCronome aux textes patristi- 
ques en passant par la parabole d u  bon 
Samaritain ou I'tvangile du Jugernent dernier 
chez Matthieu, on serait bien en peine de fonder 
I'arnorce d'une dissociation, contre nature, 
entre l'economie et la sociCtC. 

Quant aux enseignements du  Magisttre qui 
L'ECONOMIE, se dCveloppent par une rtftrence men& au con- 

NOUVELLE FRONTIERE DE L'EGLISE tact des situations historiques changeantes, sous 
I'impulsion de I'Evangile comme source de 

Pour plaider la n6cessitC de l'intervention de renouveau, il est Cgalement clair que, mCme 
l8frglise dans le domaine Cconomique, obser- s'ils se sont jusqu'ici - et il faudra voir pour- 
vons d'abord qu'elle en a dCji pris le chemin, quoi - principalement situCs dans le dornaint: 
provoqute par le sous-dkveloppement, la crise social, leur orientation ne saurait fermer les 



portes a un dipassement vers la chose economi- 
que. 

On pourrait au contraire y relever maints 
signes indiquant que I'Cconomie est d'ores et 
deji inscrite dans les rialitis gui doivent faire 
I'objet des prt5occupations de 1'Eglise. Pour s'en 
tenir aux textes les plus rCcents, rappelons 
l ' insistance de  Paul V I ,  dans Evangelii  
n u n t i a n d i ,  sur  l e  fait  que l ' homme a 
bangkliser n'est pas un ttre abstrait mais qu'il 
est "sujet aux questions sociales et Cconomi- 
ques" et qu'il est "impossible d'accepter que 
l'oeuvre d'Cvangelisation puisse ou doive 
nCgliger ces questions extrtmement graves" 
(EN, 31). 

Bien plus, on peut aisement constater com- 
ment, de Gaudium et Spes a Centesimus 
annus, le Magistkre a progressivement 6voluC 
d'une optique prioritairement ax& sur le social 
a une ouverture de plus en plus sensible aux 
problkmes Cconomiques. L'encyclique Sol- 
licitudo rei socialis, en depit de son titre, est 
tout-a-fait representative de ce mouvement: si 
elle insiste en effet sur I'idte que 1'Eglise n'a 
pas ?I proposer de systemes Cconomiques (IV, 
41), elle n'en affirme pas moins qu'elle a une 
parole a dire, des actes concrets i poser (IV, 
43) et une reflexion attentive a developper (111, 
16). Ce nkcessaire retour aux sources Ctant 
effectuk, il faut vtrifier que les realitis du 
monde contemporain justifient bien que le pas 
soit franchi. 

Les signes des Temps 

Sous cet angle, i l  est evident que nous 
sommes en train de vivre une mutation radicale 
quj bouleverse le contexte des interventions de 
I'Eglise. Jusqu'ici en effet celle-ci etait appelie 
?i se positionner par rapport aux deux blocs 
idkologiques qui risquaient d'opprimer I'homme 
en tant que  reposant  sur  deux erreurs 
anthropologiques qui s'etaient en quelque sorte 
dialectiquement engendrees: 

- d'un cd t t ,  le 1ibCralisme qui, en 
surCvaluant la IibertC individuelle, 
interdit de penser la collectivitC 

- de I'autre, le marxisme nCgateur de 
I'autonomie de I'individu. 

Ce qui conduisait le Magistere a sans cesse rbf -  
firmer et approfondir une position de 'ni-nit 
face a ces deux modkles erronts de sociCtC. 

Or, d~sormais, nous devons nous situer dans 
une logique de liberalisme dominant sans que 
fonctionne la diversion d'un systeme social 

antagoniste. I1 y a 18 d'evidence une innovation 
essentielle qui a pour consCquence de porter 
1'Cconomie au premier plan de nos prwccupa- 
tions: pour la premitre fois depuis Rerum 
novarum, il ne s'agit plus de se confronter ?i 
deux idhlogies, deux projets de sociCtC, mais a 
la rCalitC brute de 1'Cconomie. Comme 1'Ccrit 
E. Poulat, le principe de realitt triomphe et 
c'est i une novelle traversk du dCsert que nous 
sommes appeles. La nkcessite de l'engagement 
ecclCsial sur le terrain Cconomique s'impose 
avec encore plus de nettetC lorsqu'on essaie 
d'envisager les modalitks et les constquences 
immidiates de cette universalisation du modkle 
IibCral. 

A premiere vue, en effet ,  elle semble 
s'effectuer par une diffusion iquilibrk de toutes 
ses composantes: composante sociale avec 
l'individualisme, composante politique avec la 
democratic parlementaire, composante 6conomi- 
que avec I'Cconomie de marchi. Mais en 
rCalitC, tous les bons observateurs semblent 
d'accord pour convenir que c'est bien la dimen- 
sion Cconomique qui est dominante dans le 
processus en cours. Ainsi Stanley Hoffmann, 
analysant ce qu'il denomme la 'diffusion de la 
puissance' 21 partir des trois facteurs qui, chez 
Kant, sont au centre de la philosophie de 
l'histoire, distingue-t-il trois niveaux ou 'ter- 
rains de jeux' dans la situation actuelle: 

- le niveau mondial de la civilisation 
des affaires qui joue comme force 
unificatrice dominante; 

- le niveau des Etats encore engages 
dans le jeu politique traditionnel - 
celui de Thucydide et non pas 
d'Adam Smith - et qui se trouve, 
pour cela mCme, affect6 d'trosion; 

- et enfin le niveau des peuples, celui 
de l'exigence d ' u n  droit 21 la parole et 
d'un dCsir de plus en plus directement 
revendiques. 

Si donc l'economie mondiale s'affirme 
comme realit6 dominante, il y a tout lieu de 
penser que cela va se traduire par une fuite en 
avant dans la logique de 'privatisation' qu'elle a 
d'ores et dkji installie au coeur des sociCtCs 

' modernes: 

- privatisation croissante de la religion 
de plus en plus cantonnee dans les 
strictes limites de la sphtre privke; 

- privatisation croissante de la politique 
avec le depkrissement des espaces de 
deliberation col lect ive ou leur  
accaparement par les egoi'smes 



individuels, corpo- ratistes ou ethni- 
ques; 

- privatisation enfin de la culture et du 
savoir avec une focalisation sur 
I'optratoire, la spkialisation, la tech- 
nicitt, au detriment d'une culture 
gtnerale pourtant indispensable une 
reflexion ouverte. 

Et on voit alors ce  qu' i l  advient, tout 
particulierement sur le plan Cconomique, de ce 
'principe de solidarite' dont Jean-Paul I1 rap- 
pelle qu'il est "un des principes fondamentaux 
de la conception chretienne de I'organisation 
politique et sociale" (CA, 10). Mais on voit 
aussi que si cette id& de 'privatisation' permet 
de resumer le sens de la logique qui, risque de 
prevaloir, le sens de la mission de I'Eglise peut 
lu i  aussi se resumer en un mot: 'de-privatiser'. 

Si en tous lieux risque en effet de s'imposer 
une logique de repliement, 1'Eglise se doit de 
promouvoir une strattgie tous azimuths de 
redeploiement. Pour nous en tenir au terrain 
konomique, cette strategic devra se developper 
au moins selon deux axes: crCe d'abord des 
espaces pour penser la solidarite konomique et, 
cnsuite, en assurer, au plein sens du terme, 
'I'animation' . 

Promouvoir des espaces pour peilser la 
solidaritk econon~ique 

Ainsi qu'on l 'a  prictdemment CvoquC, une 
des plus grandes consequences de cette logique 
prevalante de privatisation des savoirs et des 
activitts est le dtperissement des espaces de 
reflexion collective ou, lorsqu'ils subsistent, 
leur accaparement par des prCoccupations 
Ctroitement operatoires et categorielles. Des 
lors, la premiere mission, en quelque sorte 
objective, de I'Eglise - parce qu'elle reste un 
des rares grands espaces de socialite et 
d'universalitt - est de provoquer des lieux pour 
penser la solidaritk, des lieux d'interface. 

Le colloque a bien fait ressortir I'urgence de 
cette mission par la confirmation m@me de la 
gravite de la rupture entre les differents niveaux 
qui  avait semi de constat initial. Un de ses prin- 
cipaux ensignements a Cte de reveler: - qu'il y a 
bien un niveau macro-konomique affirmant sa 
rationalite, sa pritention a I'universalite, voire a 
I'absolu, "une macro-economie en amont du  
bonheur des peuples", dira le representant du 
FMI. M. Falcone: I'imposition, la monnaie 

saine, la rigueur des finances publiques ne sont 
pas des questions de cultures. Non pas que 
celles-ci soient ignorks, mais elles sont surbor- 
don& a ces imptratifs categoriques; - et qu'il y 
a bien, i la base, tout u n  foisonnement 
d'initiatives locales, oeuvrant efficacement la 
prise en compte des rCalitCs culturelles, 
rtduisant les pesanteurs de I'konomie globale 
mais, en m&me temps, les prenant trop peu en 
compte:  ce  que I ' u n  des intervenants ,  
representant la Banque mondiale. M.  Dufour, a 
appele "les incohirences de la dynamique 
projet". 

D'ob I'importancc des lieux,d'articulation. 
Et c 'es t  la oh le rBle de 1'Eglise devient 
fondamental: dans cette structure duale du 
monde contemporain, elle peut representer un 
des ultimes espaces de rencontre du particulier 
et de I'universel, de l'economie rkelle et d'une 
economie generale qui s'est IaissC gagner par la 
formalisation mathbmatique, perdant ainsi tout 
contact avec le concret. 

... s i  la route  de  1 ' ~ ~ l i s e  est 
l'homme, sa nouvelle frontibre 
devra Btre l'e'conomie. 

Jean-Paul I1 n'envisageait pas autre chose 
lorsqu'il affirmait que de m&me qu'existe une 
responsabilite collective pour promouvoir cette 
paix dont le dtveloppement n'est que I'autre 
nom et "qu'il faut donc consentir un vaste effort 
de comprehension, de connaissances mutuelles 
et de sensibilisation des consciences; c'est la la 
culture dCsirk qui fait progresser la confiance 
dans les capacites humaines du pauvre et donc 
dans ses possibilites d'amtliorer ses conditions 
de vie par son travail ou d'apporter une con- 
tribution positive a la prosperit6 Cconomique" 
(CA, 52). 

Mais une fois assumee cette ntcessite de 
creer des lieux de reflexion au sein desquels, en 
matiere Cconomique comme en tout autre 
domaine, se puisse penser et dtvelopper la 
solidarite, la question rebondit encore a u n  
niveau supirieur: I'Eglise doit-elle s'engager 
encore plus loin et animer elle-m&me la 
reflexion et l'action konomique? 

Animer la reflexion hconomique 

Face cette interrogation, la position 
traditionelle de l'kglise consistait jusqu'ici a 



faire valoir que, de m&me qu'elle n'a pas de 
modtle politique 2. proposer, elle n'a pas de 
doctrine konomique 2. tlaborer mais seulement 
une exigence 2. dtfendre: celle de la dignite 
absoluq de la personne. Au demeurant, ajoutait- 
on, I'Eglise n'est nullemen,t experte en ces 
questions. Autrement dit, 1'Eglise se position- 
nait au niveau d'une tthique gtntrale en se 
refusant - sauf 8 la marge - d'intewenir dans les 
mtcanismes et les rouages sptcifiques. Or, 18 
encore, les rtalitts du monde contemporain 
plaident pour une evolution: si la promotion 
d'une tthique de I'konomie est de plus en plus 
indispensable, celle-ci ne peut dtsormais aller 
sans une prise en compte plus serrte des 
donntes  exactes de  la  vie tconomique. 
L'argument de la non-expertise en ce domaine 
ne parait gutre convaincant. Si I'Eglise, en 
effet, se veut 'experte en humanitt' elle doit 
I'&tre pour tous les aspects de l'humanitt, 
konomie comprise. Certes doit &tre prise en 
consideration I 'objection selon laquelle 
l'tconomie, tenue pour science exacte, aurait 
ses lois propres 2. prendre comme telles. Mais 
outre que 18 se cache peut-&tre la plus grande 

Pour  la premikre fo i s  deprtis 
Rerum novarum, il ne s'agit plus 
d e  s e  c o n f r o n t e r  a d e u x  
ide'ologies, deux projets de socie'te', 
m a i s  a l a  re'allte' b r u t e  d e  
l'e'conomie. 

ruse de I'tconomisme dominant, la question 
demande pour le moins 8 &tre dtbattue. Au  
demeurant 1'Eglise est-elle 8 priori beaucoup 
plus experte dans les questions de dtsarmement 
ou de bioethique sur lesquelles elle intervient 
pourtant de fagon trks serrte? 

I1 y a 12. un hiatus dans la position eccltsiale 
souvent relevt mais qui risque de devenir 
insoutenable: comment 1'Eglise pourrait-elle 
laisser en friche le champ de la libertt konomi- 
que alors qu'elle laboure inlassablement le 
champ de la vie privte? A vrai dire, on pergoit 
bien le fondement d'une telle distinction: celle- 
ci repose sur l ' idte qu'en matitre konomique 
ou politique, il existe des espaces de mediation 
pour I'exercise de la libertt, qui n'est ainsi pas 
abandonie 8 elle-m&me dans la solitude du pas- 
sage de la d6cision 8 l'action; alors que de tels 
espaces n'existent pas en matitre de biotthique 
et qu'il faut donc promouvoir les mediations 
nkcessaires. 

Et, certes, la conviction que pour s'exercer 
la libertt a besoin d'un espace de maiation est 
bien fondamentale, mais prtcisement le collo- 
que a fait apparaitre que l'existence de ces 
espaces en matitre tkonomique et politique tend 
2. devenir de plus en plus probltmatique parce 
que ceux-ci sont Crodts par la logique de la 
privatisation. 

Cinq niveaux d'application 

Ceci post, il est donc incontestable qu'il y a 
ntcessi t t  de  promouvoir une t thique de 
I'tcqnomie: la demande tklate de tous c8es et, 
si I'Eglise n'y rtpond pas, on peut craindre que 
d'autres y rtpondent de fagon rtductrice. 
Encore faut-il bien mesurer toutes les implica- 
tions de cette exigence ttique. De ce point de 
vue,  on peut d i s t i ngue r  c inq niveaux 
d'application. 

I.  Faciliter la rencontre et la reflexion 

Observons, tout d'abord, que le simple fait; 
prkaemment Cvoqut, de provoquer des lieux 
des confrontation et d'ajustement est dtj i ,  en 
lui-m&me, une dtmarche authentiquement tthi- 
que; Si, comme le disent les thtologiens, la 
morale suppose que soient tenues ensemble la 
dimension singulitre, la dimension particulitre 
et la dimension universelle, c'est bien, en effet, 
une dtmarche profondtment tthique que de 
convoquer de tels lieux de rencontre. 

Mais, sauf 8 partager la conviction qu'une 
tthique de la discussion est 2. m&me de resoudre 
pleinement les graves problbmes moraux que 
soulkve l'economie, I'intewention de 19figlise 
ne saurait en rester 8 ce premier stade. Certes, 
promouvoir cette culture de la connaissance et 
de la confiance est  u n  p remier  pal ier  
indispensable mais, sur l,e plan prtcistment de 
la culture l'action de I'Eglise doit trouver un 
second champ d'application. 

2. RedCcouvrir I'importance de la ressource 
humaine 

De nos jours, en effet, la logique de la crois- 
sance tconomique, avec les tchecs rencontres, 
conduit 2. redtkouvrir la dimension culturelle et 
I'importance de la ressource humaine. Et il y a 
18 tgalement un dtfi majeur pour les chrttiens, 
en raison m&me de I'anthropologie qui est la 
leur: c'est de tout mettre en oeuvre pour que 
l'homme et sa culture ne soient pas tgalement 
broyts dans une logique purement instrumentale 
et asservis 8 un  dtveloppement toujours pens6 
en termes konomiques. 



Autrement dit, ainsi que se sont forcQ de le 
proclamer les animateurs du colloque dans leur 
p r M e n t  travail, il s'agit de faire valoir que la 
culture n'est pas 'une' dimension englobante, en 
tant que lieu oil l'homme effectue ses choix, 
c'est-%-dire se r a i s e  en tant qu'homme dans la 
plinitude de son caractkre transcendant. 

3. Faire un inventaire critique des valeurs 

Mais cela n'est pas suffisant: il reste encore 
5 priciser ce que I'on met dans ce concept de 
culture, dont on pritend faire le socle du 
dkveloppement. Et I'on atteint 18 vraisemblable- 
ment un des problkmes cruciaux pour les temps 
a venir. Au cours de ces dernikres annks, on a 
fonctionnk, en effet, sur la base d'un concept 
de culture trks ouvert conduisant a valoriser la 
multipliciti des expressions culturelles et leur 
diversiti. Ce qui se comprenait aisiment dans 
un contexte de dicolonisation et de rejet de tout 
impirialisme. Or on commence disormais 
r a i s e r  qu'une telle approche, ?I trop se vouloir 
accueillante et ginireuse, finit par devenir 
inopkran te  e t  incapable  notamment de  
reprisenter un levier efficace de dkveloppe- 
ment. Car si la culture a bien une dimension 
large qui inclut la totaliti des comportements 
humains dans leur diversiti, elle a aussi un con- 
t enu  a x i o l o g i q u e  p o r t e u r  d ' u n i t k  e t  
d'universaliti. Ce qui structure une culture, 
c'est un  systeme de valeurs - l'axe vertical du 
systeme de valeurs - l 'axe vertical du sens 
recoupant l'axe horizontal du riel - et c'est ce 
systkme qui dicte au diveloppement ses 
modalitis et ses finalit&, en mkme temps - 
nombre de ces valeurs etant universelles - qu'il 
est  susceptible de  fonder la plus large 
solidaritk. 

Et - paradoxalement seulement en apparence 
- ce sont disormais des intellectuels du Sud - 
pourtant principal destinataire de la pricdente 
acception 'oecuminique' - qui commencent a 
affirmer que le dkeloppement est d'abord une 
question de valeurs et que la travail culture1 i 
opc5rer prioritairement est un inventaire critique 
des valeurs afin d'isoler celles susceptibles de 
"fournir une base solide ii tout projet de 
diveloppement cohbent"; point de vue qui fut 
diveloppie, par exemple par Maitre Wade, 
ministre d'Etat du Sinigal, au cours du collo- 
que. 

Cette thkse ne va certes pas sans soulever de 
nombreuses interrogations relatives i la pos- 

sibiliti effective et, plus encore, aux iventuels 
aboutissements d'un tel inventaire. On retrouve 
18 un vaste dkbat qui traverse, de longue date, 
la problkmatique du diveloppement et rebondit 
aujourd'hui i propos de la dimocratisation. 11 
s'agit donc de savoir s'il existe effectivement, 
dans les pays du Sud, des systkmes de valeurs 
spicifiques susceptibles de fonder un 'autre' 
diveloppement ou une 'autre' dimocratie ou 
bien si une telle affirmation ne relkve que d'un 
culturalisme exacerbi qui n'est qu'un paravent 
de l'immobilisme. La question reste ouverte, 
mais avant m&me d'ibaucher quelques iliments 
de riponse, on peut d'ores et dkji relever que - 
quelle que soit finalement l'issue qu'on lui 
donne - elle pointe l'urgence qu'il y a ?I operer 
autour des valeurs un resserrement du concept 
de culture. Faute de quoi, en effet, l'homme ne 
sera jamais placi au centre du diveloppement, 
tant il est, vrai, comme ne cesse d'aller le 
rkgtant l'Eglise, que c'est bien la que reside sa 
part essentielle: une liberti de choix en fonction 
de valeurs. 

- c e  s o n t  d e ' s o r m a i s  d e s  
intellectuels du Sud - pourtant 
p r i n c i p a l  d e s t i n a t a i r e  de  l a  
pre'ce'dente acception 'oecume'ni- 
que' - qui commencent ci af rmer 
que le divelop enent est k b o r d  
une question f e valeurs. 

Ceci posi, quant au fond, l'inventaire ci- 
dessus ivoqui peut, a priori, diboucher sur 
trois issues: 

- soit l'invention - la mise i jour - de 
valeurs radicalement spicifiques 
suscep- tibles de fonder, en effet, un 
'autre' diveloppement; 

- so i t  l e  c o n s t a t  i n v e r s e  d ' u n e  
universaliti radicale des valeurs justi- 
fiant un modkle unique; 

- soit enfin une position maiane alliant 
universaliti et particulariti qui parait, 
?I vrai dire. la seule vraisemblable. 

Adopter une telle position n'est pas , pour 
autant, renoncer d'avance B l'inventaire comme 
frappc5 d'inutiliti, car c'est bien en explorant le 
particulier que l'on digagera a la fois sa part 
propre et sa part d'universel. 



4. Effecteur un travail critique de 
discernement 

On parvient ainsi au quatritme cercle de 
l'intervention eccltsiale: non seulement provo- 
quer des lieux de confrontation culturelle, puis 
oeuvrer pour que la culture soit la dimension 
englobante du dkveloppement et travailler A un 
resserrement du concept de culture autour des 
valeurs; mais encore effectuer, au sein m&me de 
ces systtmes de valeurs, un travail critique de 
discernement au service de l'homrne dans sa 
plenitude. Autrement dit faire prtvaloir - 
exemples concrets et instruments conceptuels ?I 
l 'appui - ce que l 'on pourrait appeler la 
prkaence anthropologique dans toute concep- 
tion du dtveloppement. 

~ ' ~ ~ l i s e  fait-elle autre chose, au demeurant, 
lorsqu'elle constate que si le comrnunisme a 
tchout,  c'est parce qu'i l  reposait sur une 
anthropologie erronte? Mais il devient clair 
que, desormais, l'interrogation critique doit se 
kporter sur d'autrcs champs, i commencer 
justement par celui du liberalisme triornphant: 
i'anthropoiogie sous-jacente au liberalisme a-t- 
elle vocation ?I I'universalitt comme reposant 
sur une i d k  indepassable de l'homme et de son 
devenir? 

I1 suffit de poser la question pour entrevoir 
la rtponse et donc le sens dans lequel il faut 
oeuvrer. Non que puissent &tre nits les progrts 
quantitatifs apportts A la condition humaine et 
m & m e  l e s  p r o g r k s  q u a l i t a t i f s  d a n s  
I ' epanouissernent  de la l i b e r t t  e t  de 
l ' i nd iv idua l i t t ,  mais au prix de quels 
dtstquilibres et de quels asservissements! Faut- 
il les considtrer comme intluctables, ou bien ne 
doit-on pas admettre, cornme y invitent les 
tkhecs cumulatifs, sinon qu'un 'autre dtvelop- 
pement' est possible, du moins u n  dbeloppe- 
ment 'autre', parce que, prtcistment, la plupart 
des pays du Sud partagent une vision de 
l'homme en partie difftrente? Contribuer B 
rtvtler cette vision ?I elle-mime et au monde 
aprks des sitcles d'exclusion, telle est bien alors 
la premikre ache d'une Cthique du dCveloppe- 
Inent, tfiche qui concerne par excellence une 
Eglise qui se veut 'experte en humanitt'. 

L'anthropologie occidentale, profondement 
influenck par la modernitt, colnporte de nom- 
breux aspects positifs dont la source doit se 
chercher dans la libertt de la personne et dans 
sa dignitt.  Cependant cette anthropologie 
occidentale (de laquelle participait aussi le mar- 
xisme) est une anthropologie promtthtenne ?I 

l'excts. L'homme s'y rtalise, selon la formule 
de Malraux "en cultivant sa difftrence", sur le 
mode de I'opposition et de la distinction: 

- opposition A l'autre avec une affirma- 
tion de l'anterioritt et de la prioritt 
de I'individu sur la soci t t t  et la 
skparation rigide du privt et public; 

- opposition au cosmos, A la nature, 
qu'il s'agit de dominer et de maitriser 
par la raison technicienne: "L'homme 
en tant qu'homme s'oppose A la 
nature et c'est ainsi qu' i l  devient 
homme" tcrivait Hegel. Ou bien, 
autrement formult: "Dieu n 'a  pas 
plantt les arbres pour qu'on les 
honore mais pour qu'on Ies abatte". 

Ainsi la pens& occidentale est-elle fonciere- 
ment agonistique. Elle fonctionne par rupture, 
stparation, analyse, dualisme [. . .] toutes op6ra- 
tions intellectuelles indispensables pour une 
maitrise rationelle de I'univers. Et, partant, elle 
pense le monde en termes d'abord quantitatifs. 
Autre sur bien des points est l'anthropologie 
partagte par la plupart des pays du Sud. 
L'homme ici se rtalise en "cultivant sa com- 
munion", sa participation: 

- I'individu existe par "con jonction 
amoureuse avec I'autre", "il prend 
naissance au carrefour des multiples 
r t s e a u x  s o c i a u x  a u x q u e l s  i l  
appartient". La sociktt est ainsi con- 
stitutive de la personnalitt: c'est 
parce qu'elle ne s'oppose pas que la 
personne s'enrichit; 

- et de m&me en va-t-ti1 par rapport ?I la 
nature. L'homme ne saurait prttendre 
B la domination radicale d'un cosmos 
don t  il n ' e s t  q u ' u n e  p a r t i e :  
"L'Africain voit dans tout ce qui 
est donnt a ses sens autre chose que 
ce qu'il voit - il dtchiffre I'Autre 
c'est-a-dire le sacrt, i travers le 
mintral, le vtgttal ou I'animal. Ce 
n'est pas la parole d'homme qui sig- 
nifie et circonscrit les objets, ce sont 
les objets ou les choses qui sont 
paroles". 

Ainsi la penste africaine, sans renoncer ?I 
l'analyse, est-elle fondamentalement unitaire, 
synthttique, une sorte de connaissance par par- 
ticipation qui sait intuitivement que rien n'est 
isolable. Et, partant, elle pense le monde 
d'abord sur le mode qualitatif. Sur ces bases, il 
ne s'agit pas d'en revenir aux affirmations 



hegkliennes sur ces civilisations prktendument 
anhistoriques et inaptes ?I toute mutation - 
I'homme n'y est pas donne dans la nature, 
m&me s i  e l l e  e s t  t enue  p o u r  lu i  & t r e  
fondamentalement ordonnk - et il ne s'agit pas 
de meconnaitre leur pesanteur, i l'kgard des 
femmes et des jeunes en particulier, mais il 
s'agit de faire apparaitre qu'il y a 18 le germe 
d'une problkmatique de developpement suscep- 
tible d'inflkhir dans le bon sens les modkles 
occidentaux. 

Et il s'agit aussi de faire appqaitre comment 
on entretient l 'khec si l'on ne dktermine pas les 
voies et les moyens. Ainsi que l'expose claire- 
ment V. Cosmao, les civilisations ne fonction- 
nent q u ' i  1'6vidence et n'imposent leur 
organisation que comme allant de soi: "Pour 
l'organisation de sa vie collective, tout homme 
est orphelin" . 

5. Crker de nouveaux moyens 

C'est la cinquikme &tape. Car une fois les 
donnees anthropologiques correctement 
repkrees, il doit devenir possible de jeter un 
regard qui soit simultanement kthique et prati- 
que sur  l es  moyens du developpement.  
L'kthique ne saurait deserter le terrain de la 
realitk: une kthique abstraite ne serait d'aucun 
secours. Au contraire, selon D. Goulet, 
I'ethique doit devenir "un moyen des moyens", 
emettre un "rayon moral" illuminant les valeurs 
qu'ils recklent, sinon c'est un exercise trompeur 
que de parler de f a~on  purement rkthorique de 
la dignit6 de l'homme. 

Est-ce i dire, dks lors, qu'il s'agit de bitir 
un modkle economique chrktien? Assurkment 
pas, mais 1'Eglise peut certainement, non seule- 
ment klaborer - comme elle s'y est dkjh essay& 
- un corps de principes et de directives guidant 
la reflexion, mais aussi et mieux encore, 
soutenir u n  travail permanent de proposition 
dmid&s et de concepts permettant d'exercer une 
fonction de critique constructive et evitant de se 
laisser happer par la logique dominante du 
systkme, ce que fait par exemple le Centre 
Lebret avec sa recherche d'une "clef de lecture 
des indicateurs de developpement humain" . 

D'autres voies sont possibles. L'economiste 
P. Lavagne 6voque B ce sujet la nkcessiti de 
rechercher des 'concepts-helice'. Ainsi, par 
exemple, le concept de 'structure de pkche', 
quelles que soient ses faiblesses, est d'kvidence 
u n  instrument adapt6 de dkconstruction de la 
logique privative. I1 en est sQrement de multi- 

ples autres qui pourraient utilement sewir, par 
une reflexion approprike, d'instruments ethi- 
ques: sans avoir de competence economique 
particulikre, on peut par exemple songer au 
concept d'khange sur lequel il serait surprenant 
que la religion trinitaire n'ait rien a faire valoir: 
doit-il &tre centre sur les objets ou sur les 
sujets? Ou bien encore 2 celui d'kpargne dont le 
contenu en 'valeurs' f u t  ?I maintes reprises k o -  
quk au cours du colloque. 

Quant aux principes, les prkkdents acquis de 
la doctrine sociale - tel celui de la destination 
universelle des biens ou du juste salaire - 
offrent des points de depart qui ne demandent 
qu'a &tre poursuivis sur le terrain proprement 
6conomique. 

L'essentiel etant, encore une fois, - sous 
peine de prendre toute cridibilite - de ne pas 
rester dans une perspective deductive et 
abstraite mais de penser l'ithique comme une 
praxis.  I1 ne s ' ag i t  l?I evidemment que  
d'ebauches mais elles suffisent B faire pressentir 
l'imll;lensit& du champ qui est ouvert a l'action 
de 1'Eglise et aussi la competence qu'elle a pour 
y intewenir. Car si le developpement konomi- 
que est d 'abord affaire d 'anthropologie,  
d ' i thique,  de culture, alors 1'Eglise y est- 
particulikrement B sa place, ainsi d'ailleurs que 
toutes les religions en tant que productrices de 
sens. Au cours de la skance de clbture, le 
professeur Arkoun, intervenant au nom de 
l1Islam, obsewa combien cette fonction des reli- 
gions etait encore peu explork et plaida pour le 
d6veloppement d'une "anthropologie religieuse 
g6n6ralis6eV. 
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STATE OF THE WORLD'S CHILDREN: 

CRITICAL CHALLENGE TO 

CHRISTIAN MISSION 

This essay examines in broad strokes the 
state of the world's children from the perspec- 
tive of Christian mission. My thesis is that 
understanding the situation of children and 
youth in the world is a significant blind spot in 
Christian mission. If children and youth are as 
central to the mission task as I believe, then our 
way of thinking about mission and contextualis- 
ing the Gospel  today will be  seen to be  
inadequate. 

Why Are Children and Youth Important? 

First of all, children and youth are important 
because there are so many of them. One-third 
of the world's population, I .8 billion people, is 
under the age of fifteen. Eighty-five per cent of 
these children, or 1.5 billion, live in the Two- 
Thirds World (World Population Data Sheet). 

The population pyramids for the developed 
and developing worlds reveal a stark contrast. 
In the so-called developed world the bulge - 

such as it is - represents the twenty-year-olds. 
Compare this to the Two-Thirds World, where 
almost half the population is under the age of 
nineteen. This is not our experience in the 
West. When Western folk walk down their 
streets, they see roughly equal numbers of chil- 
dren, youth, adults, and older folk. But in the 
Two-Thirds World, every other person one 
encounters is under the age of nineteen. We in 
the West need to recompose our mental image. 

Bryant L. Myers 

young people, a t  the same t ime that their 
parents are dying from AIDS. The Middle East, 
Mexico and Central America, Bolivia, Pakistan. 
and Afghanistan also stand out. 

If we examine the absolute number of chil- 
dren and youth in the world, there are many 
countries with large numbers of young people. 
Countries with more than 25 million children 
under the age of  fifteen include the United 
States, the former USSR, most countries of 
South Asia, China, Nigeria, Indonesia, and 
Brazil. 

The second reason children and youth are 
important from a missiological perspective is 
that by far the great majority of people, at least 
in the North American con tex t ,  become 
Christians between the ages of four and four- 
teen. According to information in Lionel Hunt's 
Handbook on Christian Mission, important, 
life-shaping decisions are made when people are 
young. This has been confirmed by informal 
research  d o n e  by F r a n k  Mann of  Child 
Evangelism Fellowship and by Evangelist, 
Harry Trover. 

The third reason children and youth are  
impor tan t  i s  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  M A R C  
estimates, 78 per cent of the world's young 
people - 1.4 billion of the 1.8 billion - are 
growing up in non-Christian settings. This 
situation reflects two factors: 

I) A substantial portion of the children in When we examine the number of children nominal ly  Chris t ian countries l ive in non- and youth in the countries of the world as a religious families, and proportion of their population, Africa stands 
out' More than 45 per cent of its population is 2) over the last twenty years the growth rate 
under the age of fifteen. The disproportionate of Muslim and non-religious populations has 
number of youth will intensify as Africa's high out-paced the growth rate of the world popula- 
population growth rate increases the number of tion as a whole. 














































