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Chapter 1

Introduction à
l’inculturation de
l’Évangile

L’inculturation de l’Évangile est un concept central dans la vie et la mission
de l’Église qui vise à intégrer la foi chrétienne et les valeurs évangéliques
dans la culture et la vie des croyants d’une manière respectueuse de leurs
traditions et de leur identité. Depuis l’origine du christianisme, l’Évangile
a été inculturé, c’est - à - dire adapté et vécu dans des contextes culturels
variés, grâce à un dialogue évangélisateur qui reconnâıt dans chaque culture
des semina verbi, des germes de la Parole, et qui sème la bonne nouvelle
de l’amour de Dieu en utilisant les langages et les symboles de cette même
culture.

Dans cette perspective, l’inculturation est un enjeu fondamental pour
l’Église et la mission évangélisatrice, qui doivent prendre en compte les
valeurs des différentes cultures et réalités sociopolitiques pour assurer la
pertinence et l’efficacité de leur annonce et de leur témoignage. Pour cela,
plusieurs principes fondamentaux de l’inculturation doivent être respectés et
développés dans la tradition chrétienne, parmi lesquels le respect des cultures
et des personnes, l’ouverture au dialogue et au partage, la valorisation des
richesses et des ressources locales, la formation et la formation continue
des agents pastoraux et l’actualisation des structures et des institutions en
fonction des besoins et des défis du temps et du lieu.

L’inculturation est ainsi une réponse nécessaire et urgente aux défis de
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la globalisation et du pluralisme religieux, qui sont, en même temps, des
occasions d’enrichissement mutuel et de construction d’un monde plus uni
et fraternel. Elle est un processus dynamique et créatif, qui implique une
rencontre et une synthèse de la foi chrétienne et des valeurs et aspirations des
cultures, à travers une approche dialogale, humble, critique et transformative.

En ce sens, l’inculturation de l’Évangile ne peut se réduire à un simple
emprunt de coutumes, d’habitudes ou de rites, ni à une dénaturation de
l’essence de la foi et des enseignements évangéliques. Elle est un processus
incarnatoire et spirituel où l’Évangile s’incarne et se réalise dans les réalités
concrètes des hommes et des femmes de toutes cultures, qui sont à la fois
les destinataires et les acteurs de cette inculturation. L’inculturation est
donc un chemin d’évangélisation qui cherche à renouveler et à transformer
les cultures et les personnes à la lumière de l’Évangile, sans imposer un
modèle ou un système unique, mais en favorisant la liberté, la dignité et la
créativité des individus et des communautés.

Un exemple riche de cette inculturation de l’Évangile se trouve dans la
vie consacrée, où les religieux et les religieuses sont appelés à témoigner et
à transmettre les valeurs évangéliques dans les différents contextes socio -
culturels où ils sont envoyés. La vie consacrée, par sa nature et sa mission,
est un lieu privilégié d’inculturation, où la vie fraternelle et communautaire,
les conseils évangéliques, la spiritualité et le charisme propres à chaque
famille religieuse, sont des moyens et des expressions concrets de cette
inculturation.

Dans cette perspective, la formation et la formation continue des religieux
et des religieuses sont essentielles pour garantir une inculturation authentique
et efficace, qui sache valoriser les richesses et les ressources des cultures et
des personnes, et qui sache aussi affronter les défis et les ambigüıtés de la
globalisation et du pluralisme religieux. La formation initiale et permanente
à l’inculturation doit ainsi être intégrée et promue dans les institutions et
les programmes de formation des religieux et des religieuses, en mettant
l’accent sur l’acquisition des compétences interculturelles, le développement
de l’écoute, du discernement et de la créativité, et l’apprentissage du dialogue
et du partage dans la diversité et la complexité des cultures et des religions.
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Fondée sur l’exemple de l’incarnation du Verbe de Dieu dans l’histoire et dans
la culture humaine, l’inculturation de l’Évangile est un enjeu fondamental
pour l’Église et la mission évangélisatrice dans un monde qui connâıt des
changements rapides, une diversité culturelle croissante et une complexité
socio - politique et religieuse accentuée. C’est pourquoi la vie consacrée, en
tant que forme privilégiée et prophétique de la vocation chrétienne, doit être
un lieu et un laboratoire d’inculturation authentique et efficace, capable
de témoigner et de transmettre les valeurs évangéliques dans les différents
contextes où les religieux et les religieuses sont envoyés.

Dans ce chapitre, nous voudrions explorer et approfondir certains aspects
et implications de l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée, en
prenant comme exemple le charisme salésien, fondé par saint Jean Bosco, et
son actualisation et inculturation dans le contexte africain. La richesse et la
pertinence de l’expérience salésienne d’inculturation, dans ses dimensions
éducatives, pastorales, spirituelles et interculturelles, peuvent être une
source d’inspiration et de discernement pour d’autres traditions religieuses
et contextes culturels, et contribuer ainsi au dialogue, à la collaboration et
à la transformation mutuelle dans la famille humaine et ecclésiale.

Le charisme salésien, souvent résumé dans l’expression ”système préventif”
ou pédagogie de la présence, de l’amour et de la confiance, est né dans le
contexte de la révolution industrielle et de la migration massive des jeunes
vers les villes du XIXe siècle en Italie. Il s’agissait d’une réponse évangélique
et audacieuse à la situation de pauvreté, d’exclusion et de vulnérabilité des
jeunes travailleurs, qui cherchaient un sens, une dignité et une espérance
dans leur vie quotidienne. Saint Jean Bosco et ses premiers collaborateurs
ont développé une approche pastorale et éducative qui valorisait la personne
humaine et spirituelle des jeunes, en s’appuyant sur les ressources et les
aspirations de leur culture, de leur foi et de leur milieu familial ou social.

Ainsi, l’inculturation du charisme salésien est inscrite dans son ADN,
dans sa manière de faire de l’éducation une pastorale, une animation, un
cheminement de foi et de vie, enraciné dans les valeurs de l’évangile, mais
aussi ouvert au dialogue, à la culture, aux talents et aux besoins des jeunes
et des familles. Cette approche inculturée et dynamique de la pédagogie
salésienne a été un facteur clé de son expansion et de sa créativité dans plus
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de 130 pays et d’innombrables situations de dialogue, de formation et de
transformation humaine et chrétienne.

Dans le contexte africain, où les Salésiens sont présents depuis plus
d’un siècle, plusieurs défis et opportunités s’offrent pour l’inculturation du
charisme salésien et sa réponse aux attentes et aux aspirations des jeunes et
des communautés locales. Parmi ces défis, on peut mentionner la diversité
ethnique, linguistique, religieuse et sociale des sociétés africaines, la force et
la richesse des traditions et des systèmes de valeurs locaux, l’émergence de
nouvelles formes de religiosité et de spiritualité, la recherche d’identité et de
justice face aux injustices et aux discriminations, la quête de développement
intégral et d’éducation de qualité, les menaces de la violence, de la corruption
et de la fragilité des institutions.

Face à ces défis, l’inculturation du charisme salésien en Afrique doit
être un processus continu, critique, créatif et prophétique, qui appelle les
Salésiens à être à l’écoute de l’Esprit et des cultures, à dialoguer avec les
jeunes et les cultures, à apprendre des sages et des prophètes africains et à
s’enrichir mutuellement dans la diversité et la fraternité. Cette inculturation
doit aussi être enracinée dans les valeurs fondamentales et les spiritualités
qui sont à la base de la pastorale et de l’éducation salésiennes, telles que
l’attention aux petits et aux pauvres, la promotion de la vie et de la dignité
humaine, la recherche du bien, du beau et du vrai dans les différentes
expressions artistiques, intellectuelles et religieuses, le respect et la mise
en valeur de la création et de l’environnement, la force et la fragilité de
la famille et du groupe comme lieux de vie et d’inculturation du charisme
salésien.

Dans cette perspective, l’inculturation du charisme salésien en Afrique
doit prendre en compte certaines spécificités et défis propres à la vie consacrée
sur ce continent, tels que les vocations tardives, la diversité culturelle et
sociale des communautés, la pratique du pouvoir et de l’autorité, la recherche
de stabilité, d’équilibre et de croissance, la formation initiale et permanente
adaptée aux contextes et aux besoins des membres et des destinataires, la
valorisation des richesses et des ressources locales, la collaboration avec les
autres forces et institutions ecclésiales, sociales et culturelles et la disponi-
bilité et la créativité pour incarner et vivre les conseils évangéliques et la
spiritualité salésienne dans des situations complexes et exigeantes.

En conclusion, si les défis de l’inculturation du charisme salésien en
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Afrique et ailleurs sont nombreux et complexes, l’expérience historique et
spirituelle de saint Jean Bosco et des Salésiens témoigne de la capacité
de l’Évangile à s’incarner, à dialoguer, à transformer et à donner vie aux
cultures et aux personnes, dans la diversité et la richesse de leurs expressions.
Cette capacité d’inculturation est un don et une tâche pour la vie consacrée,
qui doit être un signe et un instrument de l’unité, de la vie, de l’espérance et
de la transformation dans un monde en quête de sens et de solidarité. Dans
le prochain chapitre, nous examinerons comment les étapes du processus
d’inculturation dans la vie consacrée peuvent être développées et vécues
dans ce contexte.

Les défis et les enjeux de l’inculturation du charisme salésien en Afrique
sont multiples et complexes, comme nous l’avons exploré dans le chapitre
précédent. Parmi ces défis, la diversité ethnique, linguistique, religieuse
et sociale du continent africain, ainsi que le dialogue interreligieux et in-
terculturel qui doit être mené, offrent une expérience riche et significative
d’inculturation dans la vie consacrée. Dans ce chapitre, nous aborderons les
méthodes et les pratiques qui pourraient aider à favoriser et à développer
l’inculturation authentique du charisme salésien en Afrique, en puisant dans
la richesse des expériences et des ressources culturelles locales, ainsi que les
enseignements et les valeurs évangéliques.

L’une des clés pour une inculturation réussie du charisme salésien en
Afrique réside dans l’engagement profond et continu à l’écoute respectueuse
des cultures, des histoires et des expériences des jeunes et des communautés
locales. Cette écoute doit être accompagnée d’un véritable dialogue, où
les Salésiens apprennent des membres des cultures locales et partagent à
leur tour les enseignements et les valeurs chrétiennes. Ce dialogue doit être
ouvert et sincère, guidé par une attitude d’empathie, de curiosité, de respect
et d’humilité. Il doit aussi être dynamique et critique, en reconnaissant les
limites et les ambigüıtés des cultures et des traditions locales, ainsi que les
défis et les contradictions du message évangélique lui - même.

D’autre part, l’inculturation authentique du charisme salésien en Afrique
implique une approche pastorale et éducative qui valorise la personne hu-
maine et spirituelle des jeunes, en s’appuyant sur les ressources et les
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aspirations de leur culture et de leur foi. Cela signifie qu’il est important
de favoriser et de soutenir l’éducation et la formation dans les disciplines
et les métiers locaux, en donnant la priorité à une approche intégratrice
et inculturée de l’éducation, où les connaissances, les compétences et les
valeurs sont ancrées dans la culture, l’histoire et les expériences vulnérables
des jeunes.

De plus, l’inculturation authentique du charisme salésien en Afrique doit
être enracinée dans les valeurs fondamentales et les spiritualités qui sont à
la base de la pastorale et de l’éducation salésiennes, telles que l’attention
aux petits et aux pauvres, la promotion de la vie et de la dignité humaine,
la recherche du bien, du beau et du vrai dans les différentes expressions
artistiques, intellectuelles et religieuses, le respect et la mise en valeur de
la création et de l’environnement, la force et la fragilité de la famille et du
groupe comme lieux de vie et d’inculturation du charisme salésien.

Quant à la dimension spirituelle de l’inculturation salésienne en Afrique,
il est impératif de développer une spiritualité incarnée et contextualisée, qui
tienne compte des expériences et des aspirations profondes des jeunes et des
communautés locales. Cette spiritualité doit être fondée sur l’expérience
de l’amour de Dieu dans la vie quotidienne, le lien avec la nature et les
ancêtres, la quête de la transcendance et de la libération, la solidarité et le
partage avec les pauvres et les souffrants, la résistance aux forces de mort
et de destruction, la célébration de la vie, de la beauté et de l’espérance
dans les rites, les musiques, les danses et les symboles locaux, ainsi que
le témoignage et la prophétie de la vocation chrétienne dans un contexte
multiculturel et multi - religieux.

Enfin, pour assurer une inculturation authentique et efficace du charisme
salésien en Afrique, les Salésiens doivent également adopter une approche
intégrée et formative de la vie consacrée, qui prenne en compte les spécificités
et défis propres à ce contexte, tels que les vocations tardives, la diversité
culturelle et sociale des communautés, la pratique du pouvoir et de l’autorité,
la recherche de stabilité, d’équilibre et de croissance, la formation initiale
et permanente adaptée aux contextes et aux besoins des membres et des
destinataires.

En somme, renforcer l’inculturation authentique du charisme salésien en
Afrique nécessite, entre autres, une écoute respectueuse, un dialogue sincère,
un ancrage culturel et spirituel fort, et une formation intégrée. Cela implique
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une disposition à mener un véritable dialogue interculturel et interreligieux,
en s’appuyant sur la richesse des expériences et des traditions locales, tout
en étant enracinée dans les valeurs évangéliques essentielles. Alors que nous
avancions dans ce processus, il est important de garder à l’esprit que le
chemin de l’inculturation est un cheminement constamment en évolution,
qui évolue et se transforme à mesure que le contexte socioculturel et religieux
continue de changer. Ainsi, l’inculturation doit être abordée comme un
processus dynamique et flexible, qui reflète la diversité et la richesse des
cultures et des personnes impliquées.

Chapitre 7 : Conclusions et perspectives d’avenir
Au cours de notre exploration de l’inculturation de l’Évangile dans

la vie consacrée, nous avons découvert comment cette réalité complexe
et dynamique est enracinée dans l’histoire, la mission, et les charismes
spécifiques de l’Église et des congrégations religieuses. À travers l’exemple
du charisme salésien et son actualisation en Afrique, nous avons également
constaté que l’inculturation est à la fois un don et une tâche pour la vie
consacrée, qui doit être en constante écoute, dialogue, discernement et
transformation face aux défis et aux opportunités du monde d’aujourd’hui.

Dans un monde marqué par une globalisation croissante et un pluralisme
religieux et culturel, l’inculturation de l’Évangile et des valeurs évangéliques
dans la vie consacrée est non seulement un enjeu théologique, pastoral et
éthique, mais aussi une urgence prophétique. En effet, la pertinence et la
crédibilité de la vie consacrée, en particulier dans sa dimension missionnaire
et éducative auprès des jeunes et des familles, dépendent largement de
sa capacité à incarner, exprimer, communiquer et transmettre la Bonne
Nouvelle de Jésus dans les langues, les cultures, les questions et les aspirations
des différents contextes où les religieux et les religieuses sont envoyés.

Dans ce contexte, nous pouvons identifier plusieurs enjeux et défis
futurs pour l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée, que ce soit
au niveau de la théologie, de la pastorale, de la formation, des relations
interpersonnelles et communautaires, ou des engagements prophétiques
et sociaux. Parmi ceux - ci, nous soulignons la nécessité d’une réflexion
théologique et spirituelle approfondie sur le mystère de l’incarnation du Verbe
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de Dieu, non seulement dans sa dimension historique et christologique, mais
aussi dans ses implications pneumatologiques, ecclésiales, sacramentelles
et cosmiques, en vue d’une inculturation authentique et intégrative de
l’Évangile.

D’un point de vue pastoral et éducatif, les défis de l’inculturation sont
également liés à la redécouverte et à la mise en uvre des ressources et
des méthodes qui favorisent la créativité, la participation, l’appropriation
et la transformation des croyances, des valeurs, des attitudes et des com-
portements des destinataires et des acteurs de l’évangélisation. Cela peut
impliquer la valorisation des approches interdisciplinaires et transculturales,
la promotion de l’éducation intégrale et inculturée, le développement de
compétences de leadership et de communication, ainsi que l’engagement
pour la justice, la paix, et la sauvegarde de la création et des droits humains.

En ce qui concerne la formation initiale et permanente à l’inculturation
dans la vie consacrée, il est essentiel de garantir des programmes, des
ressources et des expériences formation qui soient adaptés et contextu-
alisés, en tenant compte des contextes socioculturels, religieux, ecclésiaux
et charismatiques des membres et des communautés concernées. Cela im-
plique également une ouverture au dialogue interculturel et interreligieux,
une appréciation des diversités et des complémentarités au sein des com-
munautés et des refondations, des structures et des initiatives favorisant
l’échange et la collaboration entre les personnes, les instituts, et les cultures
impliqués dans la formation à l’inculturation.

Face aux défis de l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée,
notamment dans le contexte africain et salésien, nous proposons quelques
pistes de réflexion et d’action pour un renouveau théologique, pastoral et
vocationnel de cette réalité complexe et féconde. Parmi ces pistes, nous
soulignons la nécessité de développer une théologie et une spiritualité de
l’incarnation et de l’inculturation qui soient enracinées dans la Parole et
l’Esprit de Dieu, engagées avec les cultures et la création, attentives aux
pauvres et aux petits, et ouvertes au dialogue, à l’apprentissage et au
discernement.

De plus, il est crucial de favoriser une pastorale et une éducation de
l’inculturation qui soient en harmonie avec le modèle éducatif salésien, tout
en étant attentives aux ressources et aux défis des contextes culturels et
religieux où les Salésiens sont en mission. Cela peut inclure le renforcement
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des liens entre la vie consacrée et la pastorale inculturée, l’inculturation des
Conseils évangéliques et de la vie fraternelle, la promotion du leadership
interculturel et de la collaboration missionnaire, ainsi que l’accompagnement
des jeunes et des familles dans leur insertion et leur épanouissement dans la
foi et la vie chrétienne.

Finalement, pour garantir une formation continue et une recherche -
action en matière d’inculturation dans les centres de formation salésiens
et les institutions ecclésiales, il est important de créer et de maintenir un
réseau d’échange et de collaboration entre les formateurs, les chercheurs,
les jeunes et les acteurs pastoraux concernés par l’inculturation dans la
vie consacrée. Ce réseau, soutenu par les technologies de l’information
et de la communication, pourrait faciliter le partage des ressources, des
expériences et des perspectives sur l’inculturation, stimuler la créativité et
l’innovation, encourager le discernement et l’évaluation, et contribuer ainsi à
la transformation et à la promotion de la vie consacrée et de l’évangélisation
inculturée dans un monde en quête de sens et de solidarité.

En somme, l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée nous invite
à incarner, exprimer et vivre la foi, l’espérance et l’amour chrétiens dans
la diversité et la richesse des cultures, à dialoguer avec les traditions et les
expériences religieuses et humaines, et à être des témoins de l’unité et de
la fraternité dans un monde marqué par des tensions, des frontières et des
défis. Que l’Esprit de Dieu, qui souffle sur toutes les cultures et les peuples,
nous guide et nous inspire dans notre vocation et notre mission d’être des
pasteurs et des éducateurs inculturés et inculturants, au service de la vie et
de la joie de l’Évangile.

Chapitre 3 : Processus d’inculturation dans la vie consacrée
L’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée requiert un processus

de transformation, à la fois individuel et communautaire, où les membres
des communautés religieuses apprennent, adaptent et intègrent les valeurs,
les pratiques et les expressions culturelles locales dans leur vie de foi et de
mission. Ce processus peut être complexe et exigeant, car il implique de
surmonter les préjugés, les résistances et les conflits, tout en cherchant à
découvrir le visage de Dieu dans l’autre et dans les cultures, à vivre et à
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annoncer l’Évangile de manière pertinente et vraie.
L’une des étapes clés du processus d’inculturation dans la vie consacrée

est la formation initiale et permanente des membres des communautés
religieuses. La formation initiale et permanente pour l’inculturation doit se
fonder sur les principes fondamentaux de la tradition chrétienne, tels que
l’amour du prochain, le respect de la dignité humaine et la recherche de la
vérité et de la liberté. Elle doit également prendre en compte les contextes
socioculturels, religieux et charismatiques spécifiques des membres et des
communautés concernées, en offrant des programmes, des ressources et des
expériences de formation adaptés et contextualisés.

Par exemple, la formation initiale pour l’inculturation peut inclure des
cours sur la culture et la religion locales, des ateliers sur les arts et les
traditions populaires, des rencontres interculturelles et interreligieuses, ainsi
que des stages et des projets d’immersion dans les communautés locales.
De même, la formation permanente pour l’inculturation peut consister en
des formations continues, des retraites, des séminaires, des journées d’étude
et des voyages d’étude sur l’histoire, la vie et la mission des communautés
religieuses inculturées.

Un autre aspect important du processus d’inculturation dans la vie
consacrée est l’adaptation du charisme aux contextes culturels locaux. Les
congrégations religieuses sont appelées à discerner et à développer de nou-
velles expressions et de nouvelles pratiques de leur charisme, qui répondent
aux besoins, aux aspirations et aux spécificités des jeunes et des familles dans
les différents contextes où elles sont en mission. Cette adaptation implique
un engagement créatif et responsable face aux défis et aux opportunités des
cultures et des religions locales, tout en restant fidèle aux valeurs et aux
principes évangéliques qui fondent et guident la vie consacrée et la mission
éducatrice.

L’adaptation du charisme aux contextes culturels locaux peut également
se traduire par une collaboration active et fructueuse avec les agents pas-
toraux locaux et les läıcs engagés dans l’évangélisation inculturée. Ces
partenaires peuvent apporter leur expérience, leur sagesse et leur passion
pour la vie et la foi chrétiennes, ainsi que leur connaissance des ressources
et des enjeux culturels et religieux locaux. En partageant leurs dons et
leurs compétences, les religieux et les läıcs peuvent enrichir mutuellement
leur compréhension de l’Évangile et de la vie consacrée, et contribuer ainsi
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à l’inculturation authentique et dynamique des charismes et des missions
qu’ils portent ensemble.

Finalement, le processus d’inculturation dans la vie consacrée doit
être soutenu et dynamisé par des structures et des institutions qui fa-
vorisent l’échange, le partage, la formation et la recherche -action en matière
d’inculturation. Ces structures peuvent être des centres de formation, des
commissions ou des groupes de travail, des réseaux ou des alliances, ainsi
que des publications, des médias et des événements spécifiques dédiés à
l’inculturation. Les structures et les institutions favorisant l’inculturation
doivent être enracinées et en dialogue avec les contextes socioculturels,
religieux et charismatiques des membres et des communautés qu’ils servent,
tout en étant ouverts à l’apprentissage, à l’innovation et au changement
pour mieux inculturer l’Évangile dans la vie consacrée.

Le passage à l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée est un
voyage exigeant et passionnant, qui nous confronte à de nombreux défis et
incertitudes, tout en nous offrant de nombreuses ressources et opportunités
pour approfondir et grandir dans notre foi, notre vocation et notre mission.
Comme pèlerins d’inculturation, nous sommes invités à marcher ensemble,
à écouter et à apprendre les uns des autres, à partager nos expériences, nos
convictions et nos rêves, et à discerner ensemble le chemin de l’Évangile qui
nous mène vers la rencontre, la communion et la joie.

Ainsi, le chapitre suivant nous amènera à explorer, en tant qu’exemple
concret, l’inculturation d’un charisme particulier : celui des Salésiens, et ce
dans un contexte aussi riche que complexe comme l’Afrique, où l’importance
de l’inculturation est primordiale pour toucher les curs et les esprits des
destinataires de leur mission.



Chapter 2

Fondements théologiques
de l’inculturation

Dans le chapitre précédent, nous avons rapidement exploré la notion d’inculturation
de l’Évangile, en soulignant son importance et sa pertinence pour l’Église et
sa mission évangélisatrice dans le monde actuel. Dans le présent chapitre,
nous aborderons les fondements théologiques de l’inculturation, en exami-
nant comment la révélation divine elle - même ainsi que la compréhension
chrétienne de Dieu, de l’homme et du salut appellent et soutiennent ce pro-
cessus dynamique et créatif de rencontre, de dialogue et de transformation
entre l’Évangile et les cultures.

Tout d’abord, il est important de rappeler que l’inculturation de l’Évangile
repose sur une vision trinitaire et pneumatologique de la réalité, qui reconnâıt
et célèbre la présence et l’action du Dieu d’amour, de communion et de
diversité dans toutes les cultures, les peuples et les périodes de l’histoire hu-
maine. La Trinité est en elle -même une source et un modèle d’inculturation,
qui invite les chrétiens et les communautés religieuses à embrasser la richesse
et la beauté des différentes cultures et expressions de l’humanité, tout en
les purifiant, les sanctifiant et les unifiant dans le mystère de la foi, de
l’espérance et de la charité évangéliques.

Dans cette perspective trinitaire, la théologie de l’incarnation, qui est
au cur de la foi chrétienne, constitue un fondement essentiel et une source
inépuisable d’inspiration pour l’inculturation de l’Évangile. La théologie de
l’incarnation affirme que le Verbe éternel de Dieu, la Sagesse divine et le
Fils unique du Père, s’est fait homme en Jésus de Nazareth, en assumant

15
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notre humanité, notre histoire et notre culture, sans renoncer à sa divinité
ni à sa transcendance, et sans succomber aux tentations du péché ou aux
idoles des pouvoirs terrestres. L’incarnation du Verbe de Dieu est donc
en soi un acte radical et révolutionnaire d’inculturation, qui nous révèle la
grandeur, l’humilité et la proximité de Dieu dans la fragilité et la diversité
de nos cultures et de nos expériences humaines.

Reconnâıtre et contempler le mystère de l’incarnation du Verbe de
Dieu dans la vie et la mission de Jésus Christ nous permet d’approfondir
notre compréhension et notre engagement en faveur de l’inculturation de
l’Évangile. En effet, par son incarnation, Jésus nous montre non seulement
comment Dieu se fait proche et solidaire de l’homme, mais aussi comment
l’homme est appelé à entrer en communion et en collaboration avec Dieu,
pour annoncer et témoigner la Bonne Nouvelle du salut dans nos cultures
et nos sociétés. Autrement dit, l’incarnation du Verbe de Dieu dans la
personne et la praxis de Jésus nous offre un exemple et un paradigme pour
l’inculturation authentique et incarnée de l’Évangile dans la vie consacrée
et dans la mission évangélisatrice de l’Église.

Un autre fondement théologique de l’inculturation réside dans la dy-
namique du salut, qui est une histoire d’alliance, de libération et de
réconciliation entre Dieu et l’homme, entre les individus, les communautés
et les cultures, et entre la création tout entière. Cette dynamique du salut
nous rappelle que l’Évangile n’est pas une idéologie abstraite ou une morale
imposée du haut, mais une promesse et une espérance de rédemption, de
guérison et de plénitude pour tous les peuples et pour tous les temps, qui
doit être traduite, incarnée et contextualisée dans les diverses langues, ex-
pressions et expériences culturelles et humaines de notre monde. Le salut,
en ce sens, est une invitation et une responsabilité pour tous les croyants et
les communautés religieuses, qui doivent apprendre, adapter et transformer
leurs propres vies et cultures à la lumière et à la mesure de l’Évangile et de
la Règle de Vie, afin de devenir de véritables témoins et agents de la grâce
de Dieu en action dans le monde.

Finalement, le processus d’inculturation s’appuie également sur la struc-
ture ecclésiale et sacramentelle de la vie consacrée, qui est orientée vers la
communion et la mission, en articulation étroite avec la communion et la
mission du Christ et de l’Église universelle. Cette structure ecclésiale et
sacramentelle nous rappelle que l’inculturation de l’Évangile ne se réalise pas
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dans un vide ou une autonomie absolue, mais au sein d’une communauté de
foi qui est à la fois locale et globale, particulière et universelle, enracinée et
ouverte à la diversité des cultures et des traditions. L’inculturation authen-
tique et responsable de l’Évangile doit donc être fondée sur une dialectique
et un discernement communautaire et ecclésial, qui cherchent à respecter,
intégrer et purifier les valeurs, les expressions et les pratiques des différentes
cultures, tout en restant fidèles à l’essence et aux exigences évangéliques de
la vie consacrée et des Conseils évangéliques.

En conclusion, les fondements théologiques de l’inculturation, tels que
nous les avons explorés dans ce chapitre, nous offrent une base solide et une
inspiration féconde pour l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée
et dans la mission évangélisatrice de l’Église. Il nous appartient maintenant,
en tant que chercheurs, formateurs et religieux engagés dans l’inculturation,
de puiser dans cette richesse théologique et spirituelle, pour construire des
ponts, des dialogues et des collaborations entre les cultures, les religions, les
communautés et les vocations, à travers la vie et la mission inculturée de
Jésus Christ, notre Seigneur et notre Espérance.

Ce processus d’inculturation peut parfois sembler long et exigeant, mais il
est essentiel pour vivre pleinement et efficacement notre vocation chrétienne.
Dans les chapitres suivants, nous examinerons de manière plus concrète
comment ce processus s’exprime et se manifeste dans différents aspects de la
vie consacrée, tels que la formation, l’adaptation du charisme aux contextes
culturels locaux, et la collaboration avec les agents pastoraux locaux et les
läıcs.

Chapitre 4 : Inculturation et vie fraternelle ou communautaire
En approfondissant le processus d’inculturation dans la vie consacrée, il

est essentiel de considérer l’importance de la vie fraternelle et communautaire
comme expression de cet enjeu primordial. Afin de mieux comprendre
la relation étroite et interdépendante entre l’inculturation et la vie en
communauté, nous explorerons les différentes dimensions de la vie fraternelle
et leur pertinence pour la rencontre, le dialogue, et la transformation
interculturels.

La vie fraternelle et communautaire est l’un des piliers fondamentaux de
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la vie consacrée et constitue en elle - même une expression de l’inculturation.
En effet, la vie communautaire représente le lieu où les membres d’une
congrégation religieuse vivent et partagent leurs expériences de foi, de
vocation, et de mission avec une diversité d’autres membres venant de
différents contextes culturels, sociaux, et religieux. Cette richesse culturelle
et spirituelle de la vie fraternelle est à la fois une opportunité et un défi
pour l’inculturation de l’Évangile, car elle confronte les individus et les
communautés à leur propre identité et altérité, à leurs préjugés et leurs
peurs, ainsi qu’à leurs aspirations et leurs dons mutuels.

Gérer cette diversité culturelle dans les relations interpersonnelles et
communautaires est une tâche complexe et exigeante, qui requiert non
seulement une formation interculturelle adéquate, mais aussi un engage-
ment sincère et constant en faveur de la communication, du respect, et
de la réconciliation. Les conflits et les tensions entre les membres d’une
communauté religieuse liés à des différences culturelles, linguistiques ou
liturgiques peuvent être dépassés si les membres apprennent à s’écouter, à
se respecter, et à se soutenir mutuellement en dépit de leurs différences. Il
s’agit ici d’une véritable culture de l’accueil et du dialogue, qui reconnâıt et
apprécie la beauté et la valeur des diverses expressions culturelles de la foi
et de l’humanité, tout en permettant une critique réfléchie et une conversion
personnelle et collective.

Rôle de la formation interculturelle dans la vie consacrée
Un élément clé pour favoriser l’inculturation au sein de la vie fraternelle

et communautaire est une formation interculturelle solide. Cette formation
doit non seulement offrir des connaissances théoriques et pratiques sur les
contextes culturels, sociaux, et religieux des membres, mais aussi encourager
le développement d’attitudes et de compétences interculturelles, telles que
la curiosité, l’empathie, l’adaptabilité et la résilience. La formation inter-
culturelle peut prendre différentes formes, telles que des cours, des ateliers,
des échanges, des stages, des retraites, et des voyages d’étude, visant à
familiariser les membres avec les cultures et les contextes de leurs frères et
surs et à leur donner des outils pour surmonter les obstacles et les défis liés
à l’inculturation.

La richesse et les défis de la vie interculturelle en communauté
La vie interculturelle en communauté offre un éventail de richesses

et de défis, qui peuvent être vécus comme autant d’opportunités et de
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grâces pour grandir dans la foi, l’espérance et l’amour évangéliques. Parmi
les richesses de la vie interculturelle en communauté, on peut citer la
découverte et l’appréciation des traditions spirituelles, liturgiques, artistiques
et culinaires d’autres cultures, qui peuvent enrichir et revitaliser la vie
liturgique, sacramentelle et spirituelle des communautés. Les membres
peuvent également bénéficier des sagesses et des pratiques des autres cultures
en matière de relations humaines, de gestion du temps, de soins de la santé et
de l’environnement, et de promotion de la justice, de la paix, et de l’intégrité
de la création.

Les défis de la vie interculturelle en communauté incluent la nécessité
de sortir de sa zone de confort et de dépasser ses limites culturelles, lin-
guistiques, et psychologiques; de faire face aux stéréotypes, aux préjugés,
et aux incompréhensions qui alimentent souvent les peurs, les suspicions,
et les discriminations entre les membres; et de trouver des stratégies et
des ressources pour combiner et harmoniser les valeurs, les expressions, et
les rites des diverses traditions culturelles et religieuses présents dans la
communauté, dans une dynamique de synthèse, de créativité, et de métissage
évangélique.

En somme, la dimension prophétique de la vie fraternelle et communau-
taire dans un contexte multiculturel se révèle lorsqu’elle devient un signe
et un témoignage de l’unité dans la diversité, de la communion dans la
différence, et de la nouvelle création dans la réconciliation. En vivant et
en rayonnant l’inculturation authentique et incarnée de l’Évangile, la vie
fraternelle et communautaire peut ainsi devenir un signe d’espérance, un
ferment de dialogue, et un levain de conversion pour l’Église et le monde.

Alors que nous entamons notre discussion sur l’inculturation des Con-
seils évangéliques dans le prochain chapitre, nous devons garder à l’esprit
l’importance de la vie fraternelle et communautaire en tant que terreau
pour l’inculturation authentique et incarnée de l’Évangile.

Chapitre 5 : Inculturation des Conseils évangéliques
Les Conseils évangéliques - la pauvreté, l’obéissance et la chasteté -

constituent le cur de la vie consacrée et servent de guide pour les religieux
dans leur cheminement spirituel et leur mission évangélisatrice. Cependant,
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ces conseils ne sont pas destinés à être appliqués de manière rigide ou
uniforme, mais doivent être inculturés et adaptés aux diverses cultures et
contextes dans lesquels les religieux vivent et témoignent de l’Évangile. Dans
ce chapitre, nous examinerons comment inculturer les conseils évangéliques
de manière créative et authentique, en prenant en compte les défis et les
opportunités offerts par la diversité culturelle et religieuse de notre monde
globalisé et pluraliste.

Tout d’abord, il est important de reconnâıtre que la compréhension et
la pratique des Conseils évangéliques peuvent varier considérablement d’une
culture à l’autre, en fonction des valeurs, des croyances et des expériences
propres à chaque peuple et à chaque contexte. Par exemple, dans certaines
cultures africaines, le concept de pauvreté peut être associé à la solidarité,
au partage et à la responsabilité envers les autres, tandis que dans certaines
cultures asiatiques, il peut être lié à la simplicité, au détachement et à la
sagesse intérieure. De même, l’obéissance peut être interprétée différemment
en fonction des conceptions de l’autorité, de la liberté et de la soumission
présentes dans une culture donnée, tandis que la chasteté peut englober
diverses attitudes et comportements liés à l’amour, à la sexualité et à la
fidélité.

Dans le processus d’inculturation des conseils évangéliques, les religieux
et leurs communautés sont appelés à discerner et à reconnâıtre les aspects
positifs, riches et féconds de ces diverses interprétations culturelles, tout
en les purifiant, les approfondissant et les éclairant à la lumière de la foi
chrétienne et de la vie spirituelle. De plus, il convient de dépasser les
éventuelles incompréhensions, les confusions et les distorsions culturelles des
conseils évangéliques, qui peuvent découler de projets anthropologique
et ethnocentriques, de modes de vie consuméristes et matérialistes ou
de pratiques traditionnelles et rituelles contradictoires avec les valeurs
évangéliques de conversion, de renoncement et de suivance du Christ.

Le Conseil de la pauvreté, par exemple, peut être inculturé de manière
créative en mettant l’accent sur la justice sociale, l’écologie intégrale, ou la
simplicité volontaire, en fonction des défis et des ressources spécifiques de
chaque culture et de chaque contexte. Il est également essentiel de développer
des stratégies et des projets pour lutter contre la pauvreté, l’exclusion et
l’exploitation, en collaboration avec les acteurs ecclésiaux et läıcs locaux et
les organisations internationales, en vue de promouvoir un développement
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humain intégral, solidaire et respectueux de la dignité humaine et de la
création.

L’obéissance, quant à elle, peut être inculturée en favorisant une culture
du dialogue, de la participation et de la coresponsabilité dans la gouvernance
de la vie consacrée et de la mission évangélisatrice. Au lieu d’une obéissance
inflexible et autoritaire, il est important de préconiser une obéissance éclairée,
engagée et prophétique, qui renforce la communion ecclésiale, l’unité frater-
nelle et la fidélité créatrice au charisme et à la Règle de vie des communautés
religieuses. De plus, il est nécessaire de former les membres et les formateurs
à l’écoute attentive, au discernement spirituel et au leadership serviteur,
pour accompagner et soutenir les vocations et les projets de vie consacrée,
dans un esprit d’ouverture, de souplesse et de dynamisme apostolique.

Enfin, la chasteté peut être inculturée en tenant compte des dimensions
affective, relationnelle et spirituelle de l’amour humain et divin, ainsi que
des enjeux psychologiques, éthiques et culturels liés à la sexualité, au
célibat et à la vie affective. Il est primordial de proposer une formation
intégrale et progressive à la chasteté, qui respecte le rythme, l’histoire et
les besoins spécifiques de chaque personne et qui intègre les apports des
sciences humaines, de la théologie du corps et de la spiritualité nuptiale du
Christ. De même, il est important de promouvoir le dialogue, la guérison et
la réconciliation dans les cas de blessures affectives, de dépendances ou de
transgressions morales, pour que la grâce de la chasteté puisse être vécue et
témoignée comme un chemin de liberté, de joie et de communion avec Dieu
et les frères.

Ainsi, l’inculturation des conseils évangéliques exige non seulement une
ouverture et un respect des diverses cultures et contextes, mais aussi une
critique éclairée et une conversion continue de notre vie consacrée, pour que
les valeurs du Royaume de Dieu puissent rayonner dans la diversité et la
beauté de nos fraternités et de nos missions évangélisatrices.

Dans le chapitre suivant, nous explorerons un exemple concret d’inculturation
d’un charisme, en nous intéressant au charisme salésien et à son adaptation
à différents contextes culturels et religieux. Cette étude de cas nous aidera à
mieux comprendre les dynamiques et les enjeux de l’inculturation de la vie
consacrée, ainsi qu’à proposer des pistes concrètes pour innover et renouveler
notre engagement à l’inculturation évangélique.
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Chapitre 6 : Inculturation d’un charisme - exemple du charisme salésien
L’inculturation d’un charisme particulier offre un prisme à travers lequel

on peut examiner les succès et les défis rencontrés lors de l’adaptation des
principes et des pratiques religieuses aux diverses cultures et contextes du
monde. Dans ce chapitre, nous considérons l’exemple du charisme salésien,
fondé par Saint Jean Bosco au 19e siècle à Turin, en Italie, et qui s’est étendu
à de nombreuses parties du monde, notamment en Afrique. Notre objectif est
de montrer comment ce charisme, ayant pour vocation première l’éducation
et l’accompagnement des jeunes, a cherché à inculturer et adapter son
approche et ses méthodes aux réalités culturelles et religieuses des peuples
et des contextes rencontrés.

L’inculturation du charisme salésien peut être examinée selon différentes
perspectives : historique, pastorale, éducative et interculturelle. D’un point
de vue historique, l’expansion du charisme salésien en Afrique commence
au début du 20e siècle et se renforce après la Seconde Guerre mondiale,
notamment grâce à l’arrivée de missionnaires salésiens européens et latino -
américains et à la fondation d’écoles, de paroisses, de centres de jeunes et
de communautés religieuses. Ce développement rapide et dynamique a créé
un élan d’inculturation et a suscité des interrogations sur la manière dont le
charisme salésien pourrait interagir et dialoguer avec les cultures africaines
et leurs aspirations religieuses, sociales et éducatives.

D’un point de vue pastoral, l’inculturation du charisme salésien en
Afrique s’est exprimée à travers diverses initiatives, telles que l’adaptation
liturgique et sacramentelle, la contextualisation de la spiritualité salésienne
et l’engagement en faveur de la justice sociale, de la paix et de l’intégrité de
la création. Ainsi, par exemple, dans plusieurs pays africains, les salésiens
ont cherché à inculturer la vie liturgique en intégrant des chants, des danses,
des rites et des symboles traditionnels africains, tout en préservant et
approfondissant leur héritage salésien et leur charisme éducatif. De même,
ils ont encouragé la participation active des jeunes et des familles à leurs
activités pastorales et éducatives et se sont efforcés de créer un environnement
de rencontre, de dialogue et de métissage culturel et spirituel.

D’un point de vue éducatif, les salésiens ont cherché à adapter leur modèle
éducatif, fondé sur le principe de la prévention et de l’accompagnement
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personnalisé, aux réalités et aux exigences des sociétés africaines et à leurs
systèmes éducatifs et socio - économiques. Pour cela, ils ont développé des
projets et des programmes spécifiques, tels que des écoles professionnelles,
des orphelinats, des centres de formation des enseignants et des centres pour
les jeunes en situation de rue ou de conflit. Ces initiatives ont répondu aux
besoins concrets et aux aspirations des jeunes et de leurs communautés, tout
en incarnant et en transcendant les valeurs humaines, éthiques et religieuses
des cultures africaines.

D’un point de vue interculturel, l’inculturation du charisme salésien en
Afrique a également conduit à une réflexion sur le dynamisme et la diversité
des échanges interculturels et interreligieux entre les salésiens, les jeunes,
les familles et les partenaires sociaux et ecclésiaux. Ainsi, les salésiens ont
appris à valoriser les richesses et à dépasser les défis de la vie interculturelle
et religieuse dans leurs communautés, leurs uvres et leurs territoires de
mission. Ils ont également développé des compétences interculturelles et
interreligieuses, comme l’écoute, l’empathie, la médiation et le discernement,
pour contribuer à la construction d’un avenir commun et solidaire, dans le
respect et la promotion de la dignité humaine et des droits des peuples.

En conclusion, l’étude du cas du charisme salésien et son inculturation
en contexte africain montre la complexité et la créativité des dynamiques et
des enjeux de l’inculturation de la vie consacrée. Elle rappelle également que
l’inculturation est un processus ouvert, évolutif et dialogique, qui requiert
l’engagement, la conversion et la collaboration de tous les membres de la vie
consacrée et de la mission évangélisatrice. Alors que nous amorçons notre
dernière réflexion sur les perspectives et les défis futurs pour l’inculturation
de l’Évangile dans la vie consacrée, nous pourrons puiser dans l’exemple du
charisme salésien et sa présence en Afrique des enseignements pertinents et
stimulants pour l’Église et pour la théologie de l’inculturation.

Chapitre 7 : Conclusions et perspectives d’avenir
Au terme de cette étude, nous avons exploré l’inculturation de l’Évangile

dans la vie consacrée sous diverses facettes. Nous avons ainsi pu constater
la complexité et la richesse de ce processus, qui s’inscrit au cur de la mission
évangélisatrice de l’Église et de la vie consacrée. Nous avons également iden-
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tifié des principes théologiques, des étapes historiques, des enjeux pastoraux
et des défis futurs pour l’inculturation de l’Évangile, en dialogue avec les
cultures, les religions et les contextes du monde contemporain.

L’étude du cas du charisme salésien en contexte africain a partic-
ulièrement illustré la dynamique et la créativité de l’inculturation dans
l’éducation et l’accompagnement des jeunes et dans la valorisation des
richesses et des aspirations des cultures africaines. Elle a également montré
l’importance du dialogue interculturel et interreligieux, de la formation à
l’inculturation et de la collaboration avec les acteurs locaux et ecclésiaux
pour une mission évangélisatrice inculturée et solidaire.

À la lumière de ces analyses et témoignages, nous pouvons maintenant
identifier quelques perspectives et défis pour l’avenir de l’inculturation de
l’Évangile dans la vie consacrée, en tenant compte des mutations et des
urgences pastorales, éthiques et socio - politiques de notre époque globalisée
et pluraliste.

Tout d’abord, il est crucial de continuer à approfondir et à renouveler
la réflexion théologique sur l’inculturation, en dialoguant avec les sciences
humaines, les sagesses religieuses et les expériences spirituelles et culturelles
des peuples et des contextes. Cela implique une herméneutique critique et
créative des sources bibliques et patristiques, des traditions liturgiques et
sacramentelles et des charismes et règles de vie de la vie consacrée, à la
lumière du message et du projet du Royaume de Dieu incarné et actualisé
dans l’histoire des hommes et des femmes de bonne volonté.

Ensuite, il est nécessaire de renforcer et de diversifier la formation initiale
et permanente à l’inculturation, en proposant des parcours, des méthodes
et des ressources adaptées aux besoins et aux potentialités des formateurs,
des formés et des communautés religieuses. Cette formation doit intégrer
des dimensions cognitive, affective, pratique et spirituelle, et être enracinée
dans des expériences concrètes et fécondes d’inculturation, comme celles
développées au sein de la famille salésienne et de ses uvres et partenaires en
Afrique.

Par ailleurs, il est impératif de valoriser et d’accompagner les jeunes
générations de consacrés et de consacrées engagés dans l’inculturation de
l’Évangile et dans le service des pauvres, des exclus et des victimes de
l’injustice et de la violence. Leurs témoignages, leurs questionnements et
leurs aspirations constituent des ressources inestimables pour l’annonce de
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l’Évangile et la construction d’une civilisation de l’amour et de la paix, qui
transcende les frontières culturelles, religieuses et sociales.

Enfin, il est urgent de développer des réseaux, des alliances et des projets
intercongrégationnels et interculturels pour l’inculturation de l’Évangile et
pour la solidarité et la collaboration pastorale, éducative et sociale avec
les peuples et les contextes en situation de marginalisation, de conflit ou
de mutation rapide. Ces défis exigent un engagement lucide, audacieux et
prophétique, qui renouvelle et incarne les valeurs des Conseils évangéliques et
des charismes de la vie consacrée, dans une fidélité créatrice et une espérance
contagieuse.

Pour conclure, l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée nous
lance un appel pressant et stimulant à revisiter et à revitaliser notre vocation
et notre mission évangélisatrice, à l’image du Christ incarné et enluminé
par l’Esprit, qui révèle et incarne l’amour miséricordieux et universel de
Dieu pour tous les êtres humains et pour toute la création. Puissions - nous
répondre à cet appel à porter l’incarnation du Christ à toutes les nations,
en transformant chaque culture et contexte en une terre fertile où l’Évangile
puisse s’enraciner et fleurir.

Nous nous tournons donc vers l’avenir avec foi, espérance et amour, con-
scients que l’inculturation est un processus sans fin. Notre étude du charisme
salésien en Afrique nous rappelle que cette démarche est aussi une aventure
spirituelle, nous invitant à grandir ensemble dans notre compréhension et
notre engagement envers l’incarnation de l’Évangile. Mettons notre confi-
ance en Dieu pour nous guider dans le cheminement de l’inculturation, et
ouvrons - nous avec courage et créativité aux multiples visages et voix du
Christ incarné dans les cultures et les peuples de notre monde.



Chapter 3

Processus d’inculturation
dans la vie consacrée

L’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée est un processus ex-
igeant et complexe, qui dépend d’une multitude de facteurs et d’acteurs
travaillant ensemble pour incarner et témoigner de la présence salvifique
et transformatrice de Dieu dans les diverses cultures et les contextes du
monde. Ce processus s’inscrit au cur de la mission évangélisatrice de l’Église
et de la vie consacrée, et implique une dynamique interactive et créative
entre les dimensions spirituelles, humaines, religieuses, éthiques et sociales
de la vie chrétienne et des cultures rencontrées. Dans cette perspective, il
est important de considérer les différents niveaux et aspects du processus
d’inculturation, ainsi que les acteurs et les facteurs qui contribuent à sa
réalisation et à sa maturation.

Tout d’abord, il convient de souligner l’importance de la formation
initiale et permanente des membres des communautés religieuses pour
l’inculturation de l’Évangile. Cette formation, qui englobe les dimensions
cognitive, affective, pratique et spirituelle de l’inculturation, doit être en-
racinée dans des expériences concrètes et fécondes d’inculturation, telles
que celles développées au sein des familles religieuses, des uvres et des
partenariats sociaux et ecclésiaux. La formation à l’inculturation doit
également intégrer les principes théologiques, les méthodes pastorales et
les compétences interculturelles et interreligieuses nécessaires pour mener
à bien une mission évangélisatrice inculturée et solidaire. En outre, la
formation doit être adaptée aux besoins particuliers et aux potentialités des
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formateurs, des formés et des communautés religieuses, en tenant compte
des contextes socio - culturels et religieux dans lesquels ils sont appelés à
vivre et à témoigner de leur foi.

Un deuxième aspect crucial du processus d’inculturation dans la vie con-
sacrée concerne l’adaptation du charisme des congrégations religieuses aux
contextes culturels locaux. Chaque charisme présente des caractéristiques
propres et des orientations spirituelles et apostoliques particulières, qui
doivent être incarnées et exprimées dans les cultures et les langages des
peuples et des territoires où elles sont présentes. Cette adaptation nécessite
une discernement attentif et une créativité pastorale, afin de préserver
l’identité et la fidélité du charisme tout en permettant sa transformation
et son enrichissement par le dialogue et la rencontre avec les valeurs, les
symboles et les traditions des cultures locales. L’adaptation du charisme doit
également être attentive aux défis et aux enjeux sociaux, politiques et envi-
ronnementaux des contextes, afin de promouvoir une mission évangélisatrice
libératrice, prophétique et incarnée.

La participation active des membres des communautés religieuses et de
leurs partenaires läıcs à l’évangélisation inculturée est un autre élément clé du
processus d’inculturation dans la vie consacrée. Cette participation implique
non seulement une intégration et une collaboration étroites dans les activités
pastorales, éducatives et sociales des communautés et des diocèses, mais
également une ouverture et un engagement pour le dialogue interculturel
et interreligieux, ainsi que pour la justice sociale, la paix et l’intégrité de
la création. La pratique de la participation active favorise également la
formation d’un tissu relationnel et communautaire solide et inclusif, qui
témoigne de la présence du Royaume de Dieu dans la diversité et l’unité des
cultures et des peuples.

Les échanges interculturels et intercongrégationnels dans la vie consacrée
offrent un espace privilégié pour l’apprentissage, l’innovation et la collab-
oration pastorale et missionnaire dans le processus d’inculturation. Ces
échanges permettent aux consacrés et consacrées de différentes cultures et
traditions religieuses de partager leurs expériences, leurs défis et leurs convic-
tions, en vue de développer une sagesse, une spiritualité et une compétence
interculturelles et interreligieuses pour l’inculturation de l’Évangile. Ils met-
tent également en réseau et enrichissent les ressources humaines, matérielles
et spirituelles pour une mission évangélisatrice inculturée et solidaire.
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En outre, l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée implique la
valorisation des traditions religieuses et culturelles locales dans les expres-
sions de la foi chrétienne. Cela peut se concrétiser à travers l’adaptation
des liturgies, des prières, des pratiques dévotionnelles et des processions aux
langages, aux chants, aux rites et aux symboles des cultures locales. Cette
valorisation doit être respectueuse, créative et fidèle à l’Évangile, tout en
étant ouverte au dialogue, à la transformation et à l’enrichissement mutuels
des traditions religieuses et culturelles.

Enfin, la collaboration avec les agents pastoraux locaux et les läıcs est
essentielle pour l’inculturation de la vie consacrée. Cette collaboration
doit être basée sur un esprit de coresponsabilité, de subsidiarité et de
complémentarité, reconnaissant les dons, les compétences et les vocations
spécifiques des consacrés, des läıcs et des agents pastoraux dans la mission
évangélisatrice et l’inculturation de l’Évangile. Elle doit aussi favoriser la
formation d’une culture de rencontre, de dialogue et de métissage spirituel
et culturel, qui transcende et transforme les frontières et les rivalités de la
vie consacrée et de la mission évangélisatrice.

En somme, le processus d’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée
est une aventure spirituelle et missionnaire, qui requiert la conversion,
l’engagement, la créativité et la collaboration de tous les membres de la
vie consacrée et de leurs partenaires dans l’évangélisation inculturée. En
s’inspirant des témoignages des saints, des spiritualités et des charismes de
la vie consacrée, et en s’appuyant sur la grâce de l’Esprit Saint, les consacrés
et consacrées sont appelés et envoyés à incarner et à rayonner l’amour
miséricordieux et universel de Dieu au cur des cultures et des peuples de
notre monde. L’exemple éloquent du charisme salésien en Afrique, dont
nous avons vu certaines dimensions et enjeux dans ce chapitre, porte en
lui un appel à la profondeur et un encouragement à persévérer dans cette
mission passionnante et exigeante de l’inculturation de l’Évangile dans la
vie consacrée et dans les terres et les curs où Dieu nous invite à semer et à
moissonner la Parole et la Vie en plénitude.

Dans ce chapitre, nous aborderons la dynamique de l’inculturation du
charisme salésien en Afrique, en illustrant à travers des exemples concrets les
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différentes facettes de cette expérience singulière et féconde d’évangélisation
inculturée. Nous examinerons notamment les enjeux et les défis liés à
l’éducation et à la formation des jeunes, à l’adaptation du modèle éducatif
salésien en contexte africain, ainsi qu’à l’ouverture au dialogue interreligieux
et interculturel dans le cadre des activités pastorales et sociales des salésiens
et de leurs partenaires läıcs.

Le charisme salésien, fondé par saint Jean Bosco en Italie au XIXe
siècle, a pour vocation essentielle l’éducation et l’accompagnement des
jeunes, en particulier des plus pauvres et des plus abandonnés, vers une
intégration sociale, professionnelle, morale et spirituelle. Ce charisme, qui
se caractérise par une pédagogie de la prévention, de l’amour et de la joie, a
connu une expansion et une inculturation remarquables à travers les cinq
continents, en réponse aux besoins et aux aspirations des jeunes en situation
de vulnérabilité et de recherche identitaire et transcendantale.

En Afrique, le charisme salésien a été implanté et inculturé progres-
sivement depuis la première moitié du XXe siècle, grâce aux efforts et
aux témoignages des missionnaires salésiens et de leurs collaborateurs lo-
caux, qui ont su s’adapter et s’engager avec les cultures et les projets de
développement des peuples et des communautés. Parmi les exemples nota-
bles d’inculturation du charisme salésien en Afrique, on peut mentionner
les écoles professionnelles et agricoles, les centres de formation humaine et
spirituelle, les orphelinats et les internats, les paroisses et les centres de
pastorale des jeunes, ainsi que les initiatives de promotion de la justice, de
la paix et de l’environnement dans les régions touchées par la pauvreté, la
guerre, la corruption et la dégradation de la nature.

Parmi les nombreux défis rencontrés dans l’inculturation du charisme
salésien, mentionnons la question des rites et des symboles religieux locaux,
et notamment la manière d’intégrer les danses et les masques traditionnels
africains dans les célébrations liturgiques et paraliturgiques salésiennes, en
respectant la symbolique et l’esthétique propres à ces formes d’expression
et en évitant les amalgames et les réductions syncrétistes ou exotiques. Un
autre défi concerne la gestion des relations interpersonnelles et interethniques
au sein des communautés salésiennes et des partenariats, dans un contexte
souvent marqué par les conflits, les rivalités et les discriminations.

Par ailleurs, les salésiens en Afrique ont développé un dialogue interre-
ligieux et interculturel fécond avec les musulmans, les chrétiens d’autres
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traditions et les adeptes des religions africaines, en promouvant des initia-
tives de rencontre, de formation et d’engagement commun pour la justice,
la paix et la solidarité en faveur des jeunes et des familles en difficulté.
Cette démarche dialogale, qui s’appuie sur la conviction que ”tout vrai bien
provient de l’Esprit qui souffle où il veut”, contribue à la crédibilité et à
l’inculturation du charisme salésien auprès des acteurs religieux, sociaux et
culturels africains.

Il est également crucial pour les salésiens d’accompagner et de former
des vocations africaines pour la vie consacrée et pour la responsabilité
missionnaire, en proposant des parcours de discernement et de croissance
humaine, spirituelle et apostolique adaptés aux réalités et aux attentes des
jeunes africains. Cette formation, qui doit intégrer les dimensions cognitive,
affective, pratique et spirituelle de l’inculturation, doit être enracinée dans
les expériences concrètes et fécondes d’inculturation développées au sein des
familles religieuses, des uvres et des partenariats sociaux et ecclésiaux.

En conclusion, l’inculturation du charisme salésien en Afrique témoigne
d’une vitalité, d’une créativité et d’une ouverture remarquables à la diversité
et à la complexité des cultures et des religions du continent. Cette expérience
d’évangélisation inculturée, fondée sur la pédagogie de la prévention et de
l’amour, représente un défi et un appel pour une vie consacrée enracinée
dans la Parole, la vie et la mission du Christ, incarnées et rayonnantes au
cur des cultures et des peuples africains.

Ainsi, en se tournant vers les futures générations de consacrés, il est
fondamental de les encourager et de les soutenir à poursuivre leur engagement
dans l’inculturation du charisme salésien en Afrique, et partout ailleurs dans
le monde. En poursuivant ce travail d’inculturation, la vie consacrée s’ancre
plus profondément dans le cur des peuples et porte le message de l’Évangile
de façon pertinente et accessible.

Chapitre 7 : Conclusions et perspectives d’avenir
Le parcours jalonné à travers les chapitres de ce livre démontre la

profondeur, la richesse et la complexité de l’inculturation de l’Évangile dans
la vie consacrée. Les enseignements et les expériences évoquées mettent
en lumière les défis, les opportunités et les réussites qui caractérisent ce
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processus vital et créatif d’interaction entre foi et culture, identité et mission,
tradition et innovation. Les exemples variés et inspirants d’inculturation
dans les différentes sphères et expressions de la vie consacrée, y compris
l’inculturation du charisme salésien en Afrique, attestent de la diversité et
de l’adaptabilité du message évangélique et des charismes religieux face aux
changements, aux exigences et aux aspirations des hommes et des femmes
de notre temps et de notre monde globalisé et pluraliste.

Parmi les principaux constats et enseignements tirés des chapitres
précédents, nous pouvons souligner les éléments suivants, qui interpellent et
stimulent la vie consacrée et l’Église dans leur mission inculturatrice:

- L’inculturation de l’Évangile est un appel et une exigence contextuelle,
ecclésiale et évangélique, qui requiert une conversion, un discernement et une
responsabilité missionnaire de la part des acteurs engagés dans ce processus.
Cette approche d’inculturation doit partir d’une expérience vécue et réfléchie
de la foi et de la culture, enracinée dans l’histoire, les valeurs, les symboles
et les questions concrètes des peuples et des communautés rencontrés.

- Les fondements théologiques de l’inculturation puisent leur source et
leur inspiration dans le mystère trinitaire et pneumatologique de Dieu qui se
révèle, s’incarne et agit dans les cultures et les histoires humaines. Le Verbe
incarné, Jésus - Christ, représente le paradigme et le point de référence pour
une authentique inculturation de l’Évangile, qui doit embrasser la dimension
divine et humaine, transcendantale et immanente, universelle et particulière
de la foi chrétienne et de la vie consacrée.

- Le processus d’inculturation, comme nous l’avons étudié à travers les
différentes étapes et dimensions proposées, engage un ensemble complexe
et interdépendant d’acteurs, de facteurs et de niveaux d’interaction et
de transformation, qui nécessitent une attention, une formation et une
créativité pastorales et missionnaires adéquates. La formation initiale et
permanente, l’adaptation du charisme, la participation active, le dialogue
et l’échange interculturels et religieux, la valorisation des traditions locales,
la collaboration et le témoignage vécu constituent autant de leviers et de
défis pour l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée et la mission
évangélisatrice.

- L’inculturation de la vie fraternelle ou communautaire ainsi que des
Conseils évangéliques représente une dimension essentielle et significative de
l’inculturation dans la vie consacrée, qui interroge et interpelle les modèles,
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les pratiques et les valeurs culturelles, relationnelles et spirituelles des con-
sacrés et des consacrées dans leur vécu quotidien et dans leurs engagements
apostoliques. Les approches interculturelles, dialogales et inclusives de la
vie fraternelle et des Conseils évangéliques contribuent à l’émergence d’une
vie consacrée prophétique, solidaire et incarnée.

Face à ces constats et enseignements, il est légitime de se demander quels
sont les enjeux et les défis futurs pour l’inculturation de l’Évangile dans la
vie consacrée et la mission évangélisatrice, tant au niveau local qu’universel,
et quels sont les pistes et les propositions pour un renouveau théologique,
pastoral et vocationnel de l’inculturation. Plusieurs directions et questions
se dessinent en miroir des évolutions et des tensions qui traversent notre
monde contemporain et notre Église en quête de renouveau et de réforme,
notamment :

- Comment approfondir et renouveler la compréhension et la pratique de
l’inculturation de l’Évangile à partir des défis et des opportunités posés par la
globalisation, le pluralisme religieux et culturel, la montée de l’individualisme
et du relativisme, la révolution numérique et écologique, et le désir de
participation, de justice, de dignité et de spiritualité de nombreuses personnes
et groupes de notre temps ?

- Quels sont les critères, les repères et les ressources pour évaluer, accom-
pagner et soutenir les processus d’inculturation dans la vie consacrée et la
mission évangélisatrice, en évitant les pièges et les dérives d’un syncrétisme,
d’un fondamentalisme, d’un ethnocentrisme ou d’un pragmatisme réducteurs
et stériles ?

- Comment favoriser la formation, la recherche et l’innovation en matière
d’inculturation dans les centres de formation et les structures ecclésiales et
religieuses, en collaboration avec les acteurs et les partenaires du terrain,
et en tenant compte des apports des sciences humaines, des cultures et des
spiritualités du monde ?

En guise de perspective prophétique et évangélisatrice pour l’avenir de
l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée, nous pourrions imaginer
et invoquer l’image d’une vie consacrée en état de ”métamorphose” ou
de ”transfiguration” culturelle et spirituelle, qui se laisse transformer et
renouveler continuellement par la grâce de l’Esprit Saint, la beauté et la
sagesse des cultures, et le dialogue fraternel et créatif avec les peuples et les
chemins de la vie et de la foi. Cette métamorphose ou transfiguration de
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la vie consacrée, fruit de l’inculturation de l’Évangile et de l’engagement
missionnaire, pourra ainsi refléter et manifester, à l’image du ”Ressuscité -
Missionnaire”, les couleurs, les visages et les voix de Dieu qui se donne et se
révèle, de manière surprenante et inédite, au cur des cultures et des peuples
de notre Terre et de notre temps.

Chapitre 8 : Annexes et ressources complémentaires
Ce chapitre se veut une mine d’or pour le lecteur curieux et engagé,

en proposant un ensemble d’annexes et de ressources complémentaires
susceptibles de nourrir, d’approfondir et de stimuler la réflexion et l’action
en matière d’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée. Nous avons
réuni ici des documents du Magistère officiel, des exemples d’expériences
réussies d’inculturation dans divers contextes culturels et religieux, une
bibliographie sélective et des ressources en ligne pertinentes pour faciliter
la poursuite du dialogue, de la recherche et de la formation en ce domaine
fécond et prometteur.

Parmi les documents officiels du Magistère relatifs à l’inculturation et à
la vie consacrée, mettons en évidence les textes conciliaires, les exhortations
apostoliques et les lettres pastorales qui abordent directement ou indirecte-
ment la question de l’inculturation dans l’Église et la mission évangélisatrice.
Citons, à titre d’exemple, les documents suivants : ”Gaudium et Spes”, ”Ad
Gentes”, ”Nostra Aetate”, ”Evangelii Nuntiandi”, ”Redemptoris Missio”,
”Vita Consecrata” et ”Evangelii Gaudium”. Ces textes fournissent un cadre
théologique, pastoral et normatif pour l’inculturation de l’Évangile, et con-
stituent des repères incontournables pour les études et les débats sur ce
sujet.

La richesse et la variété des expériences réussies d’inculturation dans
divers contextes culturels et religieux témoignent de la capacité de l’Évangile
et du charisme religieux à s’adapter, à dialoguer et à se renouveler à travers
les temps et les lieux. Parmi les exemples les plus inspirants et significatifs
d’inculturation dans la vie et la mission consacrée, nous pouvons citer :

- L’adaptation de la spiritualité et du rituel monastique de Taizé à
la culture et à la sensibilité des jeunes d’aujourd’hui, en proposant des
temps de prière, de silence et de partage interculturel et interreligieux. -
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L’inculturation de la dévotion mariale chez les Aymaras, un peuple indigène
des Andes, qui exprime sa foi en la Vierge Marie à travers des danses, des
chants et des offrandes propres à sa culture et ses traditions. - L’intégration
des valeurs et des symboles bouddhistes dans la prière et la méditation
chrétiennes, comme l’a fait le père jésuite et missionnaire en Inde, Anthony de
Mello, qui a élaboré un langage commun entre christianisme et bouddhisme
pour approfondir la relation avec Dieu et la connaissance de soi.

La bibliographie sélective sur l’inculturation et la vie consacrée offre
un éventail de sources et d’auteurs de référence, tels que Aylward Shorter,
Jacques Dupuis, Robert Schreiter, Lamin Sanneh, Peter Phan et Leonardo
Boff. Leurs uvres traitent des aspects théologiques, anthropologiques, in-
terreligieux, missiologiques et sociopolitiques de l’inculturation, reflétant la
diversité et la richesse des approches et des contributions au débat et à la
pratique de l’inculturation de l’Évangile et de la vie consacrée.

Enfin, les ressources en ligne et autres sources d’information et de
formation permettent de prolonger et d’approfondir les connaissances, les
compétences et les réseaux en matière d’inculturation dans la vie consacrée
et la mission évangélisatrice. Parmi ces ressources, on peut mentionner
les sites web, les blogs, les vidéos, les podcasts, les réseaux sociaux, les
revues académiques et les conférences en ligne, où l’on trouve des études de
cas, des témoignages, des propositions, des débats et des initiatives liées à
l’inculturation de l’Évangile dans la vie et la mission consacrée.

En parcourant et en explorant ces annexes et ressources complémentaires,
le lecteur est invité à approfondir ses convictions et ses interrogations, ses
aspirations et ses défis, en matière d’inculturation de l’Évangile dans la vie
consacrée et la mission évangélisatrice. Il est également appelé à partager
et à enrichir ces ressources avec d’autres personnes et communautés, en
poursuivant le dialogue et la collaboration avec les acteurs et les partenaires
de l’inculturation, dans un esprit d’ouverture, de respect et de créativité.

Chapitre 6 : Inculturation d’un charisme - exemple du charisme salésien
Le charisme salésien, emprunté à la spiritualité et à la mission de Saint

Jean Bosco, constitue un exemple riche et éclairant d’inculturation dans la
vie consacrée et la pastorale des jeunes, en particulier en Afrique. A travers
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l’étude et l’analyse des origines, des évolutions, des stratégies et des enjeux
du charisme salésien en contexte d’inculturation, ce chapitre vise à offrir des
repères, des perspectives et des leçons pour la compréhension, la valorisation
et l’innovation du charisme religieux au service de l’évangélisation inculturée
et du dialogue interculturel et interreligieux.

Pour comprendre et apprécier le processus d’inculturation du charisme
salésien, il importe de rappeler brièvement les origines et les traits distinctifs
de cette spiritualité et de cette mission éducative et évangélisatrice. Fondé
au 19ème siècle par Don Bosco, un prêtre et éducateur italien, le charisme
salésien se caractérise par sa prédilection pour les jeunes, en particulier
les plus pauvres et les plus marginalisés, et par son approche préventive,
basée sur la raison, la religion et la bienveillance (”système préventif”).
Inspirée par l’esprit de famille, la joie et la créativité, la pédagogie salésienne
est centrée sur l’accompagnement personnalisé, la formation intégrale et
la promotion sociale et professionnelle des jeunes, dans le cadre d’une
communauté éducative et d’oratoire ouverte et participative.

Dans le contexte africain, marqué par sa richesse et sa diversité cul-
turelles, ainsi que par ses défis socio - économiques, politiques et religieux,
l’inculturation du charisme salésien se traduit par une série de stratégies,
d’adaptations et de rencontres avec les réalités et les valeurs du continent
et de ses peuples. Parmi ces stratégies et adaptations, on peut souligner
l’effort de contextualisation et de réinterprétation du système préventif à
la lumière des cultures et des éducations africaines, en mettant l’accent
sur la complémentarité entre l’éducation formelle et informelle, entre la
transmission des savoirs et la formation des compétences, entre la spiritualité
chrétienne et les traditions religieuses locales, entre l’engagement personnel
et le sens de la communauté.

Cette démarche inculturatrice du charisme salésien s’accompagne d’un
engagement concret et cohérent en faveur du dialogue interculturel et in-
terreligieux, à travers la collaboration avec les leaders et les institutions
des diverses confessions et cultures présentes en Afrique. Les salésiens et
salésiennes sont ainsi amenés à travailler en partenariat avec des musulmans,
des animistes, des protestants et des catholiques, dans un esprit de respect,
de fraternité et de témoignage évangélique. Cette ouverture au dialogue
et à la rencontre, loin de relativiser ou de diluer l’identité et la mission
salésienne, renforce et enrichit leur charisme et leur capacité à répondre aux
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défis et aux questions de notre temps et de notre monde.
Sur le plan des perspectives et des défis pour l’inculturation du charisme

salésien en Afrique, plusieurs axes et questions méritent d’être relevés et
approfondis, en vue d’un renouveau théologique, pastoral et vocationnel de
ce charisme et de la vie consacrée dans ce continent en mutation. Parmi ces
enjeux et questions, on peut mentionner :

- La nécessité d’une formation interculturelle et interdisciplinaire des
salésiens et salésiennes, pour les préparer et les accompagner dans leur
travail de terrain et dans leur vie communautaire en Afrique, en tenant
compte de la pluralité et de la diversité des cultures et des langues présentes
sur ce vaste continent.

- l’intégration et la valorisation des expressions artistiques, culturelles et
spirituelles africaines dans la liturgie, la catéchèse, la formation humaine et
chrétienne des jeunes, ainsi que dans les projets et les activités d’éducation
et d’évangélisation des salésiens et salésiennes en Afrique.

- le développement et la consolidation des réseaux et des structures de
collaboration entre les salésiens et salésiennes d’Afrique, ainsi qu’avec les
autres instituts religieux, les organismes ecclésiaux et les partenaires läıcs
engagés dans la promotion de l’inculturation, du dialogue interculturel et
interreligieux, et du développement humano - chrétien en Afrique.

En confrontant et en approfondissant cette expérience d’inculturation
du charisme salésien en Afrique, les religieux et religieuses, les éducateurs et
éducatrices, les agents pastoraux et les jeunes eux - mêmes sont appelés à
devenir des artisans et des témoins du Royaume de Dieu à l’image de Don
Bosco, le saint ”éducateur et missionnaire” par excellence, qui a su incarner
et inculturer l’Évangile de Jésus - Christ dans la vie et la mission confiées à
sa Congrégation et à ses uvres éducatives et pastorales.

Chapitre 7 : Conclusions et perspectives d’avenir
Au terme de cette étude approfondie de l’inculturation de l’Évangile

dans la vie consacrée, il est temps de tirer des conclusions pertinentes et de
proposer des perspectives d’avenir pour les communautés religieuses engagées
dans le dialogue interculturel et interreligieux, dans la mission évangélisatrice
et dans la formation des jeunes et des adultes. Cette démarche réflexive et
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prospective est inspirée par les enseignements et les exemples présentés tout
au long des chapitres précédents, qui ont mis en lumière les enjeux majeurs,
les défis actuels et les ressources théologiques, pastorales et méthodologiques
disponibles pour l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée et la
pastorale des jeunes.

Un enseignement fondamental de cette étude est la reconnaissance de
l’inculturation comme un processus dynamique, créatif et participatif de
rencontre, de dialogue et de transformation entre l’Évangile et les cul-
tures humaines. De ce point de vue, l’inculturation apparâıt comme une
réponse évangélique et prophétique aux défis de la globalisation et du plu-
ralisme religieux, qui remettent en question les certitudes et les uniformités
culturelles, idéologiques et institutionnelles. Paradoxalement, cette con-
frontation féconde et critique avec les cultures et les religions favorise et
approfondit l’authenticité, la vitalité et la pertinence de la foi chrétienne, en
la libérant de ses enfermements et de ses aliénations diverses, et en l’ouvrant
à la nouveauté et à la richesse de l’Esprit de Dieu, qui ”souffle où il veut”.

Dans cette perspective, l’inculturation appelle les communautés re-
ligieuses à devenir des agents actifs et responsables du changement culturel
et du dialogue interculturel, en osant sortir de leurs ”zones de confort” et
en s’engageant, de manière consciente et compétente, dans la recherche
et l’expérimentation des formes, des langages et des Itinéraires inculturés
de l’Évangile et de la vie consacrée. Cette mission exige une conversion
pastorale, spirituelle et intellectuelle de la part des religieux et des religieuses,
qui sont invités à apprendre et à partager, à donner et à recevoir, dans
l’échange mutuel et la créativité culturelle, enracinée dans la tradition et
ouverte au changement.

Parmi les défis futurs et les questions à approfondir pour l’inculturation
de l’Évangile dans la vie consacrée, on peut mentionner le renouvelle-
ment et l’articulation des fondements théologiques, anthropologiques et
ecclésiologiques de l’inculturation, dans une perspective interdisciplinaire
et transversale, intégrant les domaines de la réflexion théologique et des
sciences humaines et sociales. Dans ce cadre, la question de l’herméneutique
interculturelle, c’est - à - dire la méthode et l’art d’interpréter et de traduire
les textes sacrés, les images et les symboles religieux, ainsi que les formes de
vie et de témoignage dans les diverses cultures, constitue un enjeu crucial et
stimulant pour la recherche et la pratique pastorale.
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Un autre défi majeur pour l’inculturation de l’Évangile dans la vie con-
sacrée concerne la formation initiale et permanente des religieux et des
religieuses, des éducateurs, des agents pastoraux et des jeunes eux - mêmes,
dans une perspective interculturelle et interreligieuse. Cette formation
doit être à la fois théorique, pratique et expérientielle, avec une attention
particulière aux dimensions de la rencontre culturelle et du dialogue, du dis-
cernement des valeurs et des contre -valeurs culturelles, et de la construction
et de l’évaluation des projets éducatifs et pastoraux inculturés.

Enfin, les perspectives d’avenir pour l’inculturation de l’Évangile dans
la vie consacrée exigent un engagement renouvelé et soutenu de la part des
instituts religieux, des communautés éducatives et des organismes ecclésiaux
en faveur de la promotion, de la coordination et de la capitalisation des
initiatives et des expériences d’inculturation de l’Évangile et de la vie
consacrée. Cette mission collective et solidaire suppose la mise en place
et le développement de réseaux, de structures et de ressources matérielles
et humaines, en collaboration étroite avec les acteurs locaux, nationaux et
internationaux engagés dans l’inculturation de l’Évangile et la promotion
du dialogue interculturel et interreligieux.

Le défi de l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée est donc un
défi de créativité, de fidélité et d’engagement, qui nous invite à reprendre
notre vocation baptismale et religieuse avec audace et humilité, en nous
laissant guider et transformer par l’Esprit de Dieu, qui ne cesse de susciter
de nouvelles expressions, de nouvelles rencontres, de nouvelles espérances et
de nouveaux horizons pour l’Église et le monde, dans la diversité et l’unité
des cultures et des religions qui constituent notre histoire humaine et notre
destinée transcendantale.

Chapitre 8 : Annexes et ressources complémentaires
L’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée est un enjeu majeur

pour les communautés religieuses engagées dans la mission évangélisatrice
et le dialogue interculturel et interreligieux. Pour approfondir et enrichir
cette réflexion et cette expérience, il est nécessaire d’explorer les documents
officiels du Magistère relatifs à l’inculturation et la vie consacrée, les exemples
d’expériences réussies d’inculturation dans divers contextes culturels et
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religieux, et les ressources en ligne et autres sources d’information et de
formation.

Parmi les documents officiels du Magistère qui traitent de l’inculturation,
on peut mentionner les enseignements du Concile Vatican II, en particulier
la constitution pastorale Gaudium et Spes et la déclaration Nostra Aetate,
qui soulignent l’importance du dialogue avec les cultures et les religions
non chrétiennes. D’autres documents pontificaux, tels que l’exhortation
apostolique de Paul VI Evangelii Nuntiandi, la lettre apostolique de Jean -
Paul II Redemptoris Missio, et l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium
du pape François, offrent également des orientations et des critères précieux
pour l’inculturation de l’Évangile et la vie consacrée.

En ce qui concerne les exemples d’expériences réussies d’inculturation
dans divers contextes culturels et religieux, il est important de souligner
la diversité et la richesse des approches, des méthodes et des résultats
obtenus dans les différents continents et régions du monde. Par exemple,
en Amérique latine, la théologie de la libération a contribué à la relecture
et à la réinterprétation de la foi chrétienne et de l’engagement religieux à
partir des réalités sociales, politiques et culturelles des peuples pauvres et
opprimés. En Asie, les mouvements de la ”théologie des religions” et de
l’inculturation asiatique du christianisme ont mis en avant les dimensions
du dialogue religieux, de la contemplation, et de l’harmonie avec la nature
et les traditions spirituelles locales.

En Afrique, l’inculturation de l’Évangile et de la vie consacrée s’exprime
notamment à travers la valorisation des expressions artistiques, culturelles
et spirituelles africaines dans la liturgie, la catéchèse, la formation hu-
maine et chrétienne des jeunes, et les projets et les activités d’éducation
et d’évangélisation. Les charismes et les vocations religieuses naissent et
grandissent dans le terreau des cultures africaines, en dialogue et en inter-
action avec les défis et les questions du continent en mutation. L’exemple
du charisme salésien, étudié dans le chapitre 6, illustre cette dynamique
inculturatrice et dialogique.

Pour compléter et approfondir la réflexion et la pratique de l’inculturation
de l’Évangile et de la vie consacrée, il est essentiel de disposer de ressources en
ligne et autres sources d’information et de formation. Parmi ces ressources,
on peut lister des sites Web et des forums spécialisés dans l’inculturation,
des revues et des ouvrages de référence, des programmes et des instituts de
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formation interculturelle et interreligieuse, et des réseaux de collaboration
et de partage d’expériences entre les communautés religieuses et les agents
pastoraux engagés dans l’inculturation.

En somme, l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée est un
processus dynamique, complexe et multidimensionnel, qui exige une réflexion
critique, une créativité méthodologique, et une ouverture spirituelle et
pastorale. Les annexes et les ressources complémentaires présentées dans
ce chapitre offrent des repères et des outils pour approfondir et enrichir
cette démarche inculturatrice, dans la diversité et l’unité des cultures et
des religions qui composent notre monde globalisé et pluriel. Puisse cette
exploration et ce partage féconder notre désir et notre engagement à incarner
et à proclamer l’Évangile de Jésus - Christ ”jusqu’aux extrémités de la terre”
(Actes 1, 8).

Le processus d’inculturation dans la vie consacrée est un défi majeur et
une opportunité féconde pour les communautés religieuses qui cherchent à
répondre aux enjeux de la globalisation et du dialogue interculturel dans la
mission évangélisatrice. À cet égard, il est essentiel d’étudier et d’analyser
les exemples d’expériences réussies d’inculturation dans divers contextes
culturels et religieux, afin d’identifier les facteurs de réussite, les obstacles et
les pistes de développement pour l’inculturation de l’Évangile et des conseils
évangéliques dans la vie consacrée.

L’un des exemples les plus significatifs d’inculturation réussie concerne
l’adaptation et l’interpénétration des conseils évangéliques de pauvreté,
d’obéissance et de chasteté dans différentes traditions spirituelles et cul-
turelles. Ce processus d’inculturation peut être observé dans le contexte de
la vie monastique en Orient et en Occident, où les moines et les moniales
ont cherché à vivre ces valeurs dans un langage et un style de vie spécifiques,
en harmonie avec les besoins et les aspirations de leurs contemporains.

En ce qui concerne la pauvreté, l’inculturation s’est notamment exprimée
à travers les expériences spirituelles et communautaires de partage, de
solidarité, et de simplicité de vie, en réponse aux inégalités sociales et
aux aspirations au bien commun. Dans certaines communautés religieuses
d’Amérique latine, par exemple, la pauvreté évangélique a été vécue et
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interprétée comme un engagement prophétique en faveur de la justice sociale,
de la défense des droits des plus pauvres, et de la promotion de la dignité
humaine. De même, les communautés religieuses africaines ont cherché à
inculturer la pauvreté évangélique en valorisant les richesses culturelles et
spirituelles locales, en luttant contre la corruption et la pauvreté, et en
témoignant d’une vie simple et fraternelle.

L’obéissance évangélique, quant à elle, a été inculturée dans différentes
cultures et religions à travers la valorisation du discernement, de la respons-
abilité, et de la collaboration, en dialoguant avec les structures religieuses
et sociales respectives. Par exemple, chez les jésuites, l’obéissance est
comprise non pas comme une soumission aveugle à l’autorité, mais plutôt
comme un discernement communautaire et personnel, où chaque membre
participe activement et librement à la recherche de la volonté de Dieu et à
l’accomplissement du bien commun. Cette compréhension de l’obéissance
favorise une dynamique d’inculturation et de dialogue, en modulant et en
contextualisant l’expérience spirituelle et les engagements apostoliques selon
les différents contextes culturels et historiques.

La chasteté évangélique, enfin, implique un défi d’inculturation partic-
ulièrement complexe et délicat, en raison des tensions et des ambigüıtés qui
accompagnent les questions de sexualité et d’affectivité dans les cultures
et les religions. Toutefois, des exemples et des expériences d’inculturation
réussies peuvent être trouvés dans le dialogue et la rencontre entre la di-
mension charismatique et la dimension communautaire de la chasteté, qui
se manifestent par exemple dans la valorisation du célibat consacré comme
un choix libre et généreux pour le Royaume de Dieu, dans le respect et la
promotion des différentes formes d’amour et de relations humaines, et dans
la collégialité et la mutualité entre hommes et femmes consacré(e)s.

Sur la base de ces exemples et expériences d’inculturation, il est pos-
sible de discerner quelques éléments clés pour une approche réussie de
l’inculturation des conseils évangéliques dans la vie consacrée. Tout d’abord,
l’inculturation exige une connaissance profonde et une grande estime des
cultures et des religions dans lesquelles les communautés religieuses sont
insérées, en établissant un dialogue respectueux et attentif avec les personnes,
les coutumes, et les symboles de ces cultures. Deuxièmement, l’inculturation
nécessite une conversion pastorale et spirituelle de la part des membres des
communautés religieuses, qui sont appelés à vivre et à témoigner des conseils
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évangéliques avec audace et créativité, en osant rompre avec les modèles
routiniers et les médiocrités qui freinent l’élan missionnaire et prophétique
de l’Évangile. Enfin, l’inculturation implique un processus de discernement,
d’expérimentation, et d’évaluation des nouvelles formes et expressions de vie
consacrée, qui exigent une formation adaptée, une accompagnement attentif,
et un engagement à long terme pour l’inculturation de l’Évangile dans la
diversité des cultures et des religions.

En somme, l’inculturation des conseils évangéliques dans la vie consacrée
est un défi et une opportunité fascinante pour la mission évangélisatrice et
le renouveau spirituel des communautés religieuses. À partir des exemples
et des expériences présentées dans ce chapitre, il est possible d’envisager un
avenir plein d’espérance et de créativité pour l’inculturation de l’Évangile et
de la vie consacrée, dans la diversité et l’unité des cultures et des religions
qui composent notre monde globalisé et pluriel. Puisse cette exploration
et ce partage féconder notre désir et notre engagement à incarner et à
proclamer l’Évangile de Jésus - Christ ”jusqu’aux extrémités de la terre”
(Actes 1, 8).

En ce sens, le défi de l’inculturation n’est pas seulement de questionner
nos idées préconçues, mais aussi de les dépasser, en laissant l’Esprit de
Dieu souffler comme il veut, non seulement à travers nos doctrines et nos
structures, mais surtout à travers nos curs et nos vies consacrées, qui sont
appelés à être des ”laboratoires” d’inculturation, où l’Évangile prend une
nouvelle chair, une nouvelle vie, et une nouvelle espérance pour chaque
culture et chaque personne rencontrée sur le chemin de l’évangélisation et du
dialogue. Ceux qui suivent ce chemin sont appelés à embrasser l’incertitude
et l’inconnu avec confiance, sachant que l’Esprit de Dieu les accompagnera
toujours, guidant et soutenant chacun de leurs efforts pour incarner et
inculturer l’amour du Christ dans leur propre réalité culturelle et historique.

Chapitre 7 : Conclusions et perspectives d’avenir
Le présent ouvrage a examiné en profondeur le vaste et complexe sujet

de l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée, en mettant en lumière
les enjeux, les défis et les opportunités que représente ce processus pour
les communautés religieuses et leurs membres engagés dans la mission
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évangélisatrice et le dialogue interculturel et interreligieux. Les chapitres
précédents ont exploré les fondements théologiques de l’inculturation, les
diverses étapes et dimensions de ce processus dans la vie consacrée, les
exemples concrets et les expériences vécues de l’inculturation des conseils
évangéliques et des charismes, et les perspectives d’avenir pour un renouveau
et un approfondissement de l’inculturation dans notre monde globalisé et
pluriel.

Tout au long de ce parcours, nous avons souligné le rôle central de
l’Esprit Saint dans le processus d’inculturation, en guidant, animant et
transformant les curs et les vies des personnes consacrées, ainsi que les
structures et les expressions de la foi chrétienne dans les différentes cultures
et religions. Les principaux constats et enseignements tirés de cette étude
montrent que l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée n’est pas
un choix facultatif ou une stratégie pastorale parmi d’autres, mais une
exigence fondamentale et indispensable pour l’authenticité, la crédibilité et
la fécondité de la mission évangélisatrice et du témoignage religieux dans
un monde en constante évolution et diversité.

Parmi les enjeux et défis futurs pour l’inculturation de l’Évangile dans la
vie consacrée, il convient de mentionner la formation initiale et permanente
des membres des communautés religieuses, qui doivent être formés non
seulement aux compétences pastorales et aux connaissances théologiques
nécessaires pour la mission évangélisatrice, mais aussi aux attitudes, aux
valeurs et aux pratiques culturelles qui favorisent l’accueil, le respect, la
compréhension et l’estime mutuelle entre les cultures et les religions. La
formation interculturelle et interreligieuse est ainsi un élément clé du pro-
cessus d’inculturation, qui exige un investissement de temps, d’énergie et de
ressources de la part des responsables des formations, des formateurs et des
formés.

Un autre enjeu majeur pour l’inculturation de l’Évangile dans la vie
consacrée concerne la valorisation et la promotion d’une vie fraternelle
et communautaire interculturelle, qui témoigne de l’universalité et de la
diversité du Corps du Christ et de la communion ecclésiale, tout en incarnant
et en exprimant les richesses et les beautés des cultures et des religions
locales et métissées. La gestion de la diversité culturelle dans les relations
interpersonnelles et communautaires, ainsi que la culture de l’accueil et du
dialogue, sont des défis constants et exigeants pour la vie consacrée, qui
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doivent être envisagés avec courage, sagesse et patience, en apprenant des
succès et des échecs, des lumières et des ombres de ceux qui ont marché sur
ce chemin avant nous.

Enfin, l’inculturation des conseils évangéliques et des charismes religieux
dans les différentes cultures et religions reste un domaine d’exploration,
d’expérimentation et d’évaluation continuelle, qui appelle à une créativité
méthodologique, une réflexion critique et une ouverture spirituelle et pas-
torale de la part des membres des communautés religieuses, ainsi que de
leurs supérieurs, conseillers spirituels et accompagnateurs läıcs. Le discerne-
ment, l’adaptation et l’innovation sont des exigences et des invitations à
l’inculturation de l’Évangile et de la vie consacrée, qui s’inscrivent dans le
cadre d’un projet global de réforme et de renouveau ecclésial, selon les orien-
tations et les appels du pape François et des derniers synodes et assemblées
pastorales.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, une telle profonde trans-
formation de la vie consacrée requiert des exigences particulières dans la
formation des membres de ces communautés. Par conséquent, il est indis-
pensable de développer des méthodes nouvelles et adaptées pour inculturer
les conseils évangéliques dans la vie consacrée à travers une formation con-
tinue et des programmes de recherche - action dans les centres de formation
salésiens. Ces initiatives doivent être accompagnées d’un esprit d’humilité,
d’écoute, de discernement et de fidélité à l’Esprit Saint, qui seul peut guider
et soutenir nos efforts et nos aspirations pour incarner et inculturer l’amour
du Christ dans notre propre réalité culturelle et historique.

Face à ces enjeux et défis, les communautés religieuses et leurs mem-
bres sont appelés à répondre avec confiance et espérance, sachant que
l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée n’est pas une entreprise
solitaire ou utopique, mais un chemin exigeant et prometteur, qui est par-
couru par de nombreux témoins et chercheurs, hommes et femmes, läıcs
et consacré(e)s, qui croient en l’amour et la miséricorde de Dieu, et qui
rêvent d’un monde où l’Évangile de Jésus - Christ brille dans toutes ses
couleurs, ses saveurs et ses parfums, ”jusqu’à ce que nous parvenions tous à
l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu” (Eph 4, 13). Puisse
ce livre contribuer, avec d’autres ressources et expériences, à nourrir et
enrichir ce rêve et cet engagement pour l’inculturation de l’Évangile et de
la vie consacrée, dans la diversité et l’unité des cultures et des religions qui
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composent notre monde globalisé et pluriel.



Chapter 4

Inculturation et vie
fraternelle ou
communautaire

L’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée, comme nous l’avons vu
dans les chapitres précédents, a une portée immense et s’étend bien au - delà
du simple fait de prêcher la Bonne Nouvelle et d’instaurer des pratiques
chrétiennes dans différentes cultures. Un aspect crucial de l’inculturation
se trouve dans la vie fraternelle et communautaire, où les membres de
diverses communautés religieuses vivent et travaillent ensemble pour réaliser
la mission évangélisatrice. L’établissement et l’entretien d’une vie fraternelle
pleinement incarnée dans les cultures locales et respectueuse des diver-
sités culturelles et religieuses constituent un enjeu majeur et une source
d’enrichissement pour l’inculturation de l’Évangile.

Pour illustrer ce propos, nous pouvons considérer l’exemple d’une com-
munauté religieuse composée de membres issus de différentes régions du
monde, tels que l’Asie, l’Afrique, l’Amérique latine et l’Europe. Dans une
telle communauté, la diversité culturelle peut être à la fois un défi et une
source de richesse, car les membres de la communauté sont appelés à dépasser
les barrières linguistiques, les préjugés ethnocentriques, les différences de
mentalité et les particularités culturelles pour vivre ensemble en tant que
frères et surs en Christ. Ce cheminement vers l’unité dans la diversité
implique un apprentissage mutuel, une conversion pastorale et spirituelle, et
une ouverture aux différentes formes d’expression et de témoignage de la foi
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chrétienne dans les différentes cultures.
Un autre exemple frappant d’inculturation de la vie fraternelle et com-

munautaire se trouve dans le dialogue et la collaboration entre différentes
confessions et traditions religieuses, qui sont amenées à travailler ensem-
ble pour promouvoir la justice, la paix, le développement humain et la
réconciliation dans des contextes de conflit, de violence et de dégradation
de l’environnement. Dans de tels cas, la vie consacrée et la vie fraternelle
deviennent un témoignage prophétique de l’amour du Christ qui transcende
les frontières culturelles et religieuses et incite les chrétiens et les non -
chrétiens à reconnâıtre leur fraternité et leur solidarité en tant que membres
de la même famille humaine, créée à l’image et à la ressemblance de Dieu.

En outre, la vie fraternelle et communautaire, lorsqu’elle est vécue de
manière inculturée et contextuelle, favorise une profonde transformation de
la manière dont les personnes consacrées célèbrent, expriment et vivent leur
foi. Par exemple, les prières et les rituels liturgiques peuvent être adaptés
et enrichis par des éléments et des expressions propres aux cultures locales.
Les chants, les danses, les paraboles, les icônes et autres arts sacrés peuvent
être utilisés pour communiquer et célébrer le mystère du salut en Jésus -
Christ de manière culturellement pertinente et spirituellement stimulante.

Cela étant dit, la mise en place d’une vie fraternelle et communautaire
interculturelle ne se fait pas sans défis. Un problème potentiel réside dans la
tendance à minimiser ou à supprimer les différences culturelles et religieuses
au nom de l’unité ecclésiale et de l’harmonie communautaire. Cette approche,
souvent appelée assimilation ou syncrétisme , peut conduire à une perte
de l’identité culturelle et religieuse des membres de la communauté et à
une fausse uniformité qui étouffe la créativité, la diversité et les rencontres
authentiques entre différentes cultures et religions. Par conséquent, il est
essentiel de trouver un équilibre entre l’affirmation de l’identité chrétienne
et le respect des diversités culturelles et religieuses, en cultivant une attitude
d’ouverture, d’échange et d’enrichissement mutuel, selon les principes et les
orientations de l’inculturation authentique.

Un autre défi majeur pour les communautés religieuses engagées dans
l’inculturation de la vie fraternelle et communautaire est la formation in-
terculturelle et interreligieuse de leurs membres. Comme nous l’avons
mentionné précédemment, cette formation exige une connaissance appro-
fondie et une grande estime des cultures et des religions dans lesquelles



CHAPTER 4. INCULTURATION ET VIE FRATERNELLE OU COMMUNAU-
TAIRE

48

les communautés religieuses sont insérées, ainsi qu’une sensibilité et une
compétence pour interagir et dialoguer avec les personnes, les coutumes, les
valeurs et les aspirations de ces cultures. Le développement de programmes
de formation interculturelle et interreligieuse, ainsi que la promotion d’une
culture de l’accueil, du partage et du discernement, constituent une pri-
orité et une responsabilité pour les communautés qui se sont engagées dans
l’inculturation de l’Évangile.

En conclusion, la vie fraternelle et communautaire inculturée constitue
un espace privilégié pour l’incarnation et l’expression de l’Évangile dans la
diversité des cultures et des religions, comme en témoignent de nombreux
exemples et expériences vécues dans la vie consacrée. Les communautés
religieuses et leurs membres sont invités à puiser dans les richesses de leur
propre tradition spirituelle et dans la sagesse des autres cultures et religions
pour incarner et inculturer l’amour du Christ, qui transcende et embrasse
toutes les différences et appelle chaque personne à la communion et à la
fraternité dans l’Esprit Saint. Ainsi, la vie fraternelle et communautaire
inculturée devient un signe d’espérance et un ferment de transformation
pour un monde polarisé et fragmenté, qui a besoin de témoins d’unité, de
dialogue et de réconciliation dans la diversité et l’unité des cultures et des
religions qui composent notre maison commune.

Chapitre 4 : Inculturation et vie fraternelle ou communautaire
L’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée s’étend bien au -

delà de la simple prédication de la Bonne Nouvelle et de l’implantation de
pratiques chrétiennes dans différentes cultures. C’est dans la vie fraternelle
et communautaire, où les membres de diverses communautés religieuses
vivent et travaillent ensemble pour réaliser la mission évangélisatrice, que
l’inculturation se cristallise et s’enracine profondément. L’établissement et
l’entretien d’une vie fraternelle pleinement incarnée dans les cultures locales
et respectueuse des diversités culturelles et religieuses constituent un enjeu
majeur et une source d’enrichissement pour l’inculturation de l’Évangile.

Pour illustrer ce propos, considérons l’exemple d’une communauté re-
ligieuse composée de membres issus de différentes régions du monde, tels que
l’Asie, l’Afrique, l’Amérique latine et l’Europe. Dans une telle communauté,
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la diversité culturelle peut être à la fois un défi et une source de richesse,
car les membres de la communauté sont appelés à dépasser les barrières
linguistiques, les préjugés ethnocentriques, les différences de mentalité et les
particularités culturelles pour vivre ensemble en tant que frères et surs en
Christ. Ce cheminement vers l’unité dans la diversité implique un appren-
tissage mutuel, une conversion pastorale et spirituelle et une ouverture aux
différentes formes d’expression et de témoignage de la foi chrétienne dans
les différentes cultures.

Un autre exemple frappant d’inculturation de la vie fraternelle et com-
munautaire se trouve dans le dialogue et la collaboration entre différentes
confessions et traditions religieuses, qui sont amenées à travailler ensem-
ble pour promouvoir la justice, la paix, le développement humain et la
réconciliation dans des contextes de conflit, de violence et de dégradation
de l’environnement. Dans de tels cas, la vie consacrée et la vie fraternelle
deviennent un témoignage prophétique de l’amour du Christ qui transcende
les frontières culturelles et religieuses et incite les chrétiens et les non -
chrétiens à reconnâıtre leur fraternité et leur solidarité en tant que membres
de la même famille humaine, créée à l’image et à la ressemblance de Dieu.

En outre, la vie fraternelle et communautaire, lorsqu’elle est vécue de
manière incarnée et contextuelle, favorise une profonde transformation de la
manière dont les personnes consacrées célèbrent, expriment et vivent leur
foi. Par exemple, les prières et les rituels liturgiques peuvent être adaptés
et enrichis par des éléments et des expressions propres aux cultures locales.
Les chants, les danses, les paraboles, les icônes et autres arts sacrés peuvent
être utilisés pour communiquer et célébrer le mystère du salut en Jésus -
Christ de manière culturellement pertinente et spirituellement stimulante.

Cela étant dit, la mise en place d’une vie fraternelle et communautaire
interculturelle ne se fait pas sans défis. Un problème potentiel réside dans la
tendance à minimiser ou à supprimer les différences culturelles et religieuses
au nom de l’unité ecclésiale et de l’harmonie communautaire. Cette approche,
souvent appelée assimilation ou syncrétisme , peut conduire à une perte
de l’identité culturelle et religieuse des membres de la communauté et à
une fausse uniformité qui étouffe la créativité, la diversité et les rencontres
authentiques entre différentes cultures et religions. Par conséquent, il est
essentiel de trouver un équilibre entre l’affirmation de l’identité chrétienne
et le respect des diversités culturelles et religieuses, en cultivant une attitude
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d’ouverture, d’échange et d’enrichissement mutuel, selon les principes et les
orientations de l’inculturation authentique.

Un autre défi majeur pour les communautés religieuses engagées dans
l’inculturation de la vie fraternelle et communautaire est la formation in-
terculturelle et interreligieuse de leurs membres. Comme nous l’avons
mentionné précédemment, cette formation exige une connaissance appro-
fondie et une grande estime des cultures et des religions dans lesquelles
les communautés religieuses sont insérées, ainsi qu’une sensibilité et une
compétence pour interagir et dialoguer avec les personnes, les coutumes, les
valeurs et les aspirations de ces cultures. Le développement de programmes
de formation interculturelle et interreligieuse, ainsi que la promotion d’une
culture de l’accueil, du partage et du discernement, constitue une priorité
et une responsabilité pour les communautés qui se sont engagées dans
l’inculturation de l’Évangile.

En conclusion, la vie fraternelle et communautaire inculturée constitue
un espace privilégié pour l’incarnation et l’expression de l’Évangile dans la
diversité des cultures et des religions, comme en témoignent de nombreux
exemples et expériences vécues dans la vie consacrée. Les communautés
religieuses et leurs membres sont invités à puiser dans les richesses de leur
propre tradition spirituelle et dans la sagesse des autres cultures et religions
pour incarner et inculturer l’amour du Christ, qui transcende et embrasse
toutes les différences et appelle chaque personne à la communion et à la
fraternité dans l’Esprit Saint. Ainsi, la vie fraternelle et communautaire
inculturée devient un signe d’espérance et un ferment de transformation
pour un monde polarisé et fragmenté, qui a besoin de témoins d’unité, de
dialogue et de réconciliation dans la diversité et l’unité des cultures et des
religions qui composent notre maison commune.

Chapitre 5 : Inculturation des Conseils évangéliques
Les Conseils évangéliques de pauvreté, d’obéissance et de chasteté

constituent le cur de la vie consacrée et offrent un cadre précieux pour
l’inculturation de l’Évangile dans les cultures et les traditions religieuses du
monde entier. Cependant, leur expression et leur mise en uvre dans divers
contextes culturels et sociaux exigent discernement, sagesse et créativité,



CHAPTER 4. INCULTURATION ET VIE FRATERNELLE OU COMMUNAU-
TAIRE

51

afin de respecter l’intégrité et la profondeur des Conseils tout en les adaptant
aux besoins et aux aspirations des personnes et des communautés auxquelles
ils s’adressent.

La pauvreté évangélique, par exemple, se manifeste de différentes manières
dans les différentes cultures, en fonction de leurs modèles économiques, de
leurs structures sociales et de leurs conceptions de la richesse, de la propriété
et du partage. Dans certaines cultures, la pauvreté est considérée comme
une condition inhérente à la dignité humaine et une source de solidarité
et de communauté, tandis que dans d’autres, elle est perçue comme un
obstacle au développement humain et social et doit être surmontée par le
travail, l’éducation et l’entrepreneuriat. De même, dans certaines traditions
religieuses, la pauvreté spirituelle est valorisée comme un moyen d’atteindre
la libération ou l’illumination, tandis que dans d’autres, elle est comprise
comme un appel à la conversion et à la justice sociale.

Face à cette diversité de perspectives et d’expériences, les personnes
consacrées sont appelées à inculturer la pauvreté évangélique de manière
créative et prophétique, en tenant compte des contextes culturels et des
défis socio - économiques dans lesquels elles vivent et témoignent de leur foi.
Par exemple, dans les pays en développement et dans les zones touchées
par la pauvreté extrême, la guerre et l’injustice, la pauvreté évangélique se
traduit souvent par un engagement concret et solidaire avec les pauvres, les
marginalisés et les victimes de la violence, en proposant des alternatives
concrètes et durables pour leur promotion humaine, leur libération et leur
participation active à la construction d’un monde plus juste et fraternel.

D’un autre côté, dans les pays développés et les sociétés marquées par la
consommation, le matérialisme et l’individualisme, la pauvreté évangélique
peut être vécue et incarnée comme un choix radical de simplicité, de partage
et de désintéressement, en mettant en question le consumérisme, le pouvoir et
les inégalités qui caractérisent souvent ces sociétés. Par ailleurs, le dialogue
et la rencontre entre différentes cultures de pauvreté peuvent générer de
nouvelles formes de solidarité, de coopération et d’échange mutuel, en
élargissant et approfondissant la compréhension et la pratique de la pauvreté
évangélique dans l’ensemble de la famille humaine.

L’obéissance évangélique, à son tour, implique une soumission éclairée
et responsable à la volonté de Dieu, à travers l’écoute de la Parole, le
discernement communautaire et l’autorité légitime dans l’Église et la vie
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consacrée. L’inculturation de l’obéissance dans les différentes cultures et
traditions religieuses nécessite une réflexion critique et positive sur les
modèles et les valeurs de l’autorité, de la participation et de la responsabilité
qui prévalent dans ces cultures et qui influent sur la manière dont les
personnes consacrées vivent et expriment leur obéissance.

Dans certaines cultures, par exemple, l’autorité est perçue comme un
pouvoir hiérarchique et paternaliste qui doit être respecté et obéi sans
questionnement ni critique, tandis que dans d’autres cultures, l’autorité est
plutôt une fonction et un service qui assure l’équilibre et la cohésion de la
communauté, en favorisant la participation, le dialogue et la responsabilité
partagée. Face à ces diversités culturelles et religieuses, la vie consacrée
est appelée à inculturer l’obéissance évangélique de manière authentique
et contextuelle, en suivant l’exemple du Christ qui, par son obéissance
à la volonté du Père, est devenu l’image et le modèle d’un amour libre,
responsable et oblatif.

Enfin, la chasteté évangélique, comme don total de soi à Dieu et aux
autres dans le célibat consacré, implique une dimension affective, rela-
tionnelle et communautaire qui doit être inculturée dans les différentes
expressions et expériences de l’amour, de la sexualité et de l’intimité hu-
maine à travers les cultures et les religions. Dans certaines cultures, la
chasteté est souvent liée à la virginité, à la pureté et à l’ascèse, tandis que
dans d’autres cultures, elle est comprise comme un engagement profond et
durable envers une personne, une famille ou une communauté.

L’inculturation de la chasteté évangélique dans la vie consacrée exige
une approche pastorale, anthropologique et théologique qui tienne compte
des sensibilités, des aspirations et des défis des personnes et des commu-
nautés concernées par cette vocation spécifique et qui soit capable d’intégrer
et de valoriser la diversité des expériences et des expressions de l’amour
humain et divin dans la communion et la fraternité des disciples du Christ.
Ainsi, la chasteté évangélique inculturée devient un signe d’espérance et
un témoignage prophétique de l’amour libre, fidèle et fécond qui unifie et
transfigure notre humanité dans l’image et la ressemblance de Dieu - Amour,
qui embrasse et sanctifie toutes choses dans le mystère pascal de son Fils
bien - aimé, Jésus - Christ.

En somme sans conclusions génériques, il est possible de dire qu’au
vu de ce qui vient d’être exposé, l’inculturation des Conseils évangéliques
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représente une tâche complexe, profondément enracinée dans les besoins
et les aspirations des cultures et des communautés du monde entier. Les
personnes consacrées sont appelées à incarner et à témoigner de ces Conseils
dans des contextes variés et à travers des langages, des gestes et des symboles
qui soient accessibles et pertinents pour les peuples avec qui, parmi qui et
pour qui elles vivent et servent le Seigneur et son Évangile de vie et d’espoir.
À cette fin, la formation, le dialogue, l’engagement et l’humilité seront des
atouts indispensables et des instruments efficaces pour traduire et incarner
les Conseils évangéliques dans les formes et les expressions culturelles qui
donnent un sens, une beauté et une plénitude à notre appel commun à la
sainteté, à la communion et à la mission dans l’Église et le.

Chapitre 6 : Inculturation d’un charisme - exemple du charisme salésien
Nous avons vu, au cours des chapitres précédents, comment l’inculturation

de l’Évangile se manifeste et s’approfondit dans la vie consacrée, la vie frater-
nelle et communautaire, ainsi que dans l’expression des conseils évangéliques.
Il est maintenant temps d’examiner un exemple concret : l’inculturation du
charisme salésien dans divers contextes culturels et religieux. En étudiant les
origines, les développements, les stratégies et les défis auxquels est confrontée
la famille salésienne dans l’inculturation de leur charisme et de leur mission
éducative et pastorale, nous pourrons tirer des leçons et des pistes pour un
renouveau de l’inculturation dans l’ensemble de la vie consacrée.

Le charisme salésien nâıt au XIXe siècle avec saint Jean Bosco, un
prêtre italien qui se consacre à l’éducation et à l’évangélisation des jeunes
marginalisés et abandonnés de Turin, en pleine révolution industrielle. In-
spiré par l’esprit du Christ et de saint François de Sales, saint Jean Bosco
fonde la Société de Saint François de Sales, plus connue sous le nom de
Congrégation des Salésiens, ainsi que la congrégation des Filles de Marie
Auxiliatrice, en collaboration avec sainte Marie-Dominique Mazzarello, et les
deux familles religieuses se sont développées rapidement et ont étendu leur
mission à travers l’Europe, l’Amérique latine, l’Afrique, l’Asie et l’Océanie.

Dans cette expansion missionnaire, les salésiens et les filles de Marie
Auxiliatrice ont été confrontés à des défis d’inculturation similaires, mais
spécifiques, aux contextes culturels et religieux qu’ils rencontraient. Parmi
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ces défis, on peut citer l’adaptation de leur modèle éducatif aux formes et
aux attentes locales d’éducation, l’intégration des valeurs et des expressions
culturelles des jeunes et des communautés auxquels ils ministraient, et
l’apprentissage du dialogue et de la collaboration avec les autorités civiles
et religieuses responsables de l’éducation et de la formation des jeunes.

Pour relever ces défis et inculturer leur charisme salésien, les salésiens et
les filles de Marie Auxiliatrice ont adopté diverses stratégies et pratiques
qui prennent en compte les spécificités culturelles, religieuses, sociales et
pédagogiques des lieux où ils sont présents. Tout d’abord, ils ont cherché à
devenir des ”experts en jeunesse”, en étudiant et en comprenant les besoins,
les aspirations, les problèmes et les potentialités des jeunes dans leur contexte
historique, économique, politique et social. Cela leur a permis de formuler
et de mettre en uvre des projets éducatifs et pastoraux adaptés et inculturés,
en partant du principe que les jeunes sont les premiers protagonistes et
bénéficiaires de leurs efforts éducatifs et que leur culture est un lieu privilégié
de rencontre et de dialogue entre l’Évangile et la réalité humaine.

Ensuite, les salésiens et les filles de Marie Auxiliatrice ont développé et
promu, en collaboration avec les läıcs et les agents pastoraux locaux, un
modèle éducatif intégral, appelé ”système préventif”, qui vise à promouvoir
le développement harmonieux et équilibré de la personne humaine dans ses
dimensions physique, intellectuelle, affective, sociale, morale et spirituelle.
Ce modèle éducatif repose sur trois piliers : la raison, la religion et l’affection
bienveillante, qui sont enracinés dans la tradition éducative et spirituelle
salesienne et qui peuvent être inculturés et adaptés aux diverses cultures,
traditions et religions du monde.

Un exemple illustratif de cette inculturation du charisme salésien peut
être observé dans le contexte africain, où la congrégation est présente depuis
plus d’un siècle et où elle a développé des initiatives éducatives et pastorales
qui respectent et valorisent la culture, la religion et les valeurs africaines, tout
en répondant aux défis et aux potentialités du continent dans le domaine de
l’éducation, de la formation professionnelle et de la pastorale des jeunes.

Parmi les actions concrètes pour inculturer le charisme salésien, on
peut citer l’adoption d’un programme d’études et d’une pédagogie qui
intègrent les apports des sciences, des arts, des sports et de la spiritualité
africaine, ainsi que la promotion du respect, du dialogue et de la collaboration
interethniques et interreligieux dans les écoles, les oratoires, les centres de
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formation professionnelle et les paroisses salésiennes en Afrique.
Enfin, face à la diversité des cultures et des religions en Afrique, les

salésiens et les filles de Marie Auxiliatrice sont appelés à approfondir
l’inculturation de leur charisme en développant une formation initiale et
permanente des membres de leur congrégation, en étudiant et en partageant
les expériences et ressources d’autres contextes d’inculturation à travers
le monde et en s’engageant dans la recherche théologique, pastorale et
éducative sur les défis et les perspectives de l’inculturation du charisme
salésien dans la vie consacrée et dans la mission évangélisatrice de l’Église
en Afrique.

Le présent chapitre a mis en lumière l’exemple du charisme salésien en
tant qu’inculturation réussie et fructueuse de l’Évangile dans divers contextes
culturels et religieux. Ce parcours d’inculturation demeure cependant un
chemin à parcourir, ouvert aux défis et aux perspectives de l’avenir, qui
exigent de la part des personnes consacrées et de l’ensemble de l’Église
une attitude de conversion, d’apprentissage et de créativité pastorale et
spirituelle.

Dans ce sens, nous nous tournons vers le dernier chapitre de ce livre pour
présenter des conclusions synthétiques et offrir des perspectives novatrices
en ce qui concerne l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée, en
tenant compte des diverses dimensions et expériences évoquées tout au long
de cet ouvrage. Cette réflexion finale sera à la fois un élan pour approfondir
et renouveler l’engagement des congrégations et des communautés religieuses
dans le processus d’inculturation et une invitation à ouvrir des horizons
inédits et prometteurs pour la mission évangélisatrice de l’Église dans un
monde en quête d’universalité dans la diversité, de solidarité dans la liberté,
et de foi incarnée dans la culture et l’histoire des peuples.

Chapitre 7 : Conclusions et perspectives d’avenir
Au terme de cette étude approfondie de l’inculturation de l’Évangile

dans la vie consacrée, nous sommes en mesure d’identifier les principales
leçons et pistes de réflexion pour un renouveau théologique, pastoral et
vocationnel de l’inculturation dans l’Église et la vie religieuse aujourd’hui.
En même temps, nous reconnaissons que l’inculturation demeure un chemin
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à parcourir, ouvert aux défis et aux perspectives de l’avenir, qui exigent de
la part des personnes consacrées et de l’ensemble de l’Église une attitude de
conversion, d’apprentissage et de créativité pastorale et spirituelle.

Tout d’abord, il est essentiel de souligner que l’inculturation de l’Évangile
dans la vie consacrée n’est pas un choix optionnel ou un phénomène marginal,
mais une dimension constitutive et dynamique de la mission évangélisatrice
de l’Église et de la vocation spécifique des personnes consacrées à suivre
le Christ pauvre, obéissant et chaste, pour le bien du monde et la gloire
de Dieu. À cet égard, l’inculturation doit être comprise et vécue comme
un processus continu, dialogal et contextual, qui nécessite une formation
initiale et permanente, une intégration interculturelle et interreligieuse et
une conscience critique et positive des enjeux et des valeurs culturels et
religieux impliqués dans l’annonce et l’incarnation de l’Évangile dans les
divers contextes historiques, sociaux et culturels du monde contemporain.

Deuxièmement, l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée est
étroitement associée à la vie fraternelle et communautaire, comme une
manifestation visible et crédible de l’amour de Dieu pour l’humanité et de la
diversité culturelle et religieuse au sein de la communauté des disciples du
Christ. Dans cette perspective, le respect, le dialogue et l’accueil mutuels,
ainsi que la gestion créative des tensions et des conflits interculturels, sont des
éléments indispensables et constitutifs de la vie fraternelle et communautaire
comme lieu et moyen d’inculturation et d’évangélisation.

Troisièmement, l’inculturation des conseils évangéliques dans la vie con-
sacrée implique une réinterprétation et une redécouverte de la pauvreté, de
l’obéissance et de la chasteté à la lumière des contextes culturels, religieux et
sociaux dans lesquels les personnes consacrées vivent, témoignent et servent
l’Évangile et leurs frères et surs. Cela exige un discernement personnel et
communautaire, une écoute attentive et éclairée de la Parole et des signes des
temps et une attention sensible et respectueuse aux aspirations, aux défis et
aux valeurs de la culture et de l’histoire des peuples auxquels s’adressent les
conseils évangéliques. Dans ce sens, l’inculturation des conseils évangéliques
devient une source d’enrichissement, de renouveau et de transformation
pour la vie consacrée et la mission évangélisatrice de l’Église dans un monde
en quête de sens, de justice et d’espérance.

Enfin, l’exemple du charisme salésien fournit un modèle significatif et
inspirant pour l’inculturation d’autres charismes et vocations religieuses



CHAPTER 4. INCULTURATION ET VIE FRATERNELLE OU COMMUNAU-
TAIRE

57

dans l’Église et la société contemporaine. La capacité des Salésiens et des
Filles de Marie Auxiliatrice à adapter et à inculturer leur mission éducative
et pastorale aux divers contextes culturels et religieux, tout en préservant
l’identité et les valeurs fondamentales de leur charisme et en s’appuyant
sur leur tradition spirituelle et pédagogique, représente une leçon précieuse
pour d’autres congrégations et communautés religieuses engagées dans le
dialogue interculturel et interreligieux et la promotion de l’éducation et de la
pastorale des jeunes en tant que lieux privilégiés de rencontre et d’échange
entre l’Évangile et la culture.

À l’aube du troisième millénaire, l’inculturation de l’Évangile dans
la vie consacrée peut être considérée comme une opportunité et un défi
pour renouveler et approfondir la mission évangélisatrice de l’Église, en
construisant des ponts de dialogue, de compréhension et de communion
entre les cultures, les religions et les vocations qui composent la richesse et
la beauté de la diversité humaine. C’est dans cette perspective que nous
offrons ces réflexions et ces pistes pour un renouveau créatif et prophétique de
l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée, en appelant les personnes
consacrées et l’ensemble de l’Église à la conversion, à l’audace et à la
créativité, pour que tous puissent entendre et reconnâıtre dans leur propre
langue et culture la Bonne Nouvelle du Christ qui est mort et ressuscité
pour la vie du monde.

Chapitre 4 : Inculturation et vie fraternelle ou communautaire
L’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée implique nécessairement

une profonde prise en compte de la dimension fraternelle et communautaire
de cette vocation particulière. En effet, la vie consacrée est appelée à être un
espace où l’amour de Dieu et la communion entre les personnes sont révélés
et vécus de manière tangible et créative, tout en respectant et valorisant la
diversité culturelle et religieuse des membres qui composent la communauté.
Dans ce contexte spécifique, la vie fraternelle et communautaire devient
à la fois un lieu et un instrument d’inculturation et d’évangélisation, en
témoignant de la possibilité d’une convivialité harmonieuse et ouverte entre
les cultures et les religions, et en cherchant à construire des ponts de dia-
logue, de compréhension et de communion entre les peuples, les valeurs et
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les traditions qui cohabitent et se rencontrent au sein de la vie consacrée.
Le défi fondamental de la vie fraternelle et communautaire dans un

contexte d’inculturation réside dans la gestion de la diversité culturelle, ainsi
que dans la promotion d’une culture de l’accueil et du dialogue entre les
membres de la communauté et les personnes qu’ils servent dans leur mission.
Pour relever ce défi, la vie consacrée doit développer des stratégies et des
pratiques spécifiques qui permettent à ses membres de vivre ensemble dans
un climat de respect, de présence attentive et de collaboration mutuelle, tout
en préservant et en célébrant les richesses et les contributions spécifiques de
chacun à la vie et à la mission de la communauté.

Parmi ces stratégies, on peut mentionner, par exemple, la formation
initiale et permanente des membres de la communauté, qui comprend des
temps et des espaces de formation interculturelle et de découverte des
différentes cultures et religions présentes au sein de la vie consacrée. Dans
ce cadre, les personnes consacrées sont invitées à apprendre et à approfondir
les langues, les coutumes, les valeurs et les convictions religieuses des autres
membres de la communauté, afin de favoriser une communication effective
et respectueuse, et de faciliter le partage des expériences et des charismes
entre les différentes traditions culturelles et religieuses.

En outre, la vie fraternelle et communautaire doit être marquée par
une attention particulière à la dimension prophétique et transformatrice de
l’inculturation, qui invite les personnes consacrées à dépasser les frontières
et les limites de leurs propres cultures et religions pour entrer dans une
dynamique de dialogue, de conversion et d’ouverture aux autres et à leurs
expériences de foi, de vie et d’humanité. Cela signifie, concrètement, que
la vie consacrée doit être capable d’accueillir et d’intégrer les différences
culturelles et religieuses comme des dons et des richesses pour la construc-
tion d’une fraternité universelle et d’une solidarité évangélique capable de
dialoguer et de témoigner dans un monde multiculturel et pluraliste.

Dans cette perspective, la vie fraternelle et communautaire peut devenir
un laboratoire d’inculturation et d’évangélisation, où les valeurs chrétiennes
et les valeurs culturelles et religieuses des peuples sont mises en dialogue et
en interaction, afin de générer une foi plus incarnée, une charité plus concrète
et une espérance plus solidaire dans la diversité et la complémentarité des
cultures et des religions présentes au sein de la vie consacrée. Cela exige, par
exemple, l’inculturation des pratiques liturgiques et sacramentelles dans la
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vie fraternelle, en intégrant les langues, les chants, les danses, les symboles
et les rites propres aux différentes cultures et religions présentes au sein
de la communauté, et en recherchant ainsi une expression authentique et
inculturée de la rencontre entre l’Évangile et la culture dans la célébration
de la foi et l’expérience de la présence de Dieu dans la vie consacrée.

Le développement et la promotion de la vie fraternelle et communautaire
inculturée supposent une vigilance et une créativité pastorale et spirituelle
constantes de la part des personnes consacrées, qui sont appelées à discerner
les signes des temps et les appels de l’Esprit dans leur vie quotidienne, ainsi
qu’à témoigner de manière prophétique et inculturée de la beauté et de la
richesse de l’Évangile dans les contextes culturels et religieux où ils sont
appelés à vivre et à servir leurs frères et surs.

C’est dans cet esprit d’ouverture, d’humilité et de courage que la vie
consacrée peut devenir un espace fécond et prometteur d’inculturation
et d’évangélisation, en reflétant la diversité et l’unité à la fois humaine
et divine de l’Église, et en offrant un témoignage lumineux et pertinent
de l’amour de Dieu incarné et transfiguré dans les différentes cultures et
religions qui composent l’humanité en chemin vers la plénitude de la vie et
de la communion avec Lui.

Chapitre 5 : Inculturation des Conseils évangéliques
En abordant l’inculturation des conseils évangéliques (ou évangéliques)

de pauvreté, d’obéissance et de chasteté, nous constatons rapidement que
les compréhensions et les pratiques de ces conseils varient selon les con-
textes culturels et religieux. Par conséquent, le processus d’inculturation
doit s’efforcer d’intégrer et de valoriser ces différentes perspectives pour
approfondir et enrichir la vie consacrée dans sa diversité et son universalité.

La pauvreté est un concept qui est souvent associé à la précarité
matérielle, au manque de ressources économiques et à l’exclusion sociale.
Néanmoins, dans les traditions religieuses africaines, la pauvreté est souvent
comprise comme une bénédiction ou une force spirituelle qui permet de
partager et de répartir équitablement les biens de la communauté et de la
création. Dans ce contexte, la pauvreté évangélique peut être inculturée
en valorisant les pratiques de partage, de solidarité et de simplicité, ainsi
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qu’en renonçant aux privilèges matériels et aux logiques de domination et
d’accumulation, au profit d’une vie de service et de compassion en faveur
des plus pauvres et des plus marginalisés.

L’obéissance, comme conseil évangélique, implique généralement l’écoute
et la soumission à l’autorité établie, par fidélité à Dieu et à ses commande-
ments. Dans les cultures asiatiques, par exemple, l’obéissance est souvent
associée au respect de la hiérarchie familiale, sociale et religieuse, ainsi
qu’à la recherche de l’harmonie et de la sagesse à travers la méditation,
la discipline et l’ascèse. Pour inculturer l’obéissance évangélique dans ces
contextes, il est crucial de promouvoir un esprit de collaboration entre les
autorités et les membres de la communauté, ainsi qu’un discernement éclairé
et libre qui respecte les dynamiques culturelles, religieuses et personnelles
impliquées dans l’acte d’obéir.

La chasteté, quant à elle, comporte une dimension affective et spirituelle
qui transcende la continence sexuelle et la pureté rituelle, pour embrasser
un engagement total envers Dieu et envers ses frères et surs, dans la fidélité
et la persévérance. Dans les cultures latino - américaines, par exemple, la
chasteté évangélique peut être incarnée et inculturée à travers l’engagement
pour la justice sociale, la défense des droits de la personne humaine et la
dignité des femmes, des enfants et des minorités, ainsi que la promotion de
la vie et de la famille comme valeurs fondamentales et inaliénables de la foi
et de la culture latino - américaines.

L’une des clés pour inculturer les conseils évangéliques dans la vie
consacrée est d’offrir une formation solide et adaptée aux membres des
communautés religieuses, en mettant l’accent sur les enjeux et les défis
propres aux contextes culturels et religieux dans lesquels la vie consacrée
est appelée à témoigner et à servir. Cette formation à l’inculturation des
conseils évangéliques doit être caractérisée par une approche dialogale et
interculturelle, afin de permettre aux personnes consacrées d’apprendre les
unes des autres et de partager leurs expériences et leurs charismes.

Parmi les témoignages et les expériences vécues d’inculturation des
conseils évangéliques, des communautés religieuses ont réussi à instaurer un
style de vie et de mission qui respecte et valorise les particularités culturelles
et religieuses des membres et des populations parmi lesquelles elles vivent et
travaillent, tout en restant fidèles à l’essence des conseils évangéliques et à
leur vocation spécifique. Ces expériences, bien que variées et contextualisées,
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représentent autant de points de rencontre entre l’Évangile et les cultures,
et d’espaces de dialogue, d’apprentissage et de transformation pour la vie
consacrée dans la diversité et l’unité des conseils évangéliques.

En conclusion, l’inculturation des conseils évangéliques dans la vie con-
sacrée est un défi passionnant et complexe, qui nécessite un engagement
constant, une créativité audacieuse et une ouverture spirituelle aux appels
et aux dons de l’Esprit qui souffle dans les différentes cultures et religions
du monde. C’est dans cette dynamique d’écoute, de conversion et de com-
munion que la vie consacrée pourra puiser les ressources et les espérances
nécessaires pour inculturer les conseils évangéliques et évangéliser les cul-
tures, dans la fidélité à l’Évangile du Christ et à la mission de l’Église au
service de l’humanité et de la création.

Chapitre 6 : Inculturation d’un charisme - exemple du charisme salésien
Le charisme salésien, comme tout autre charisme dans la vie consacrée,

est enraciné dans un contexte culturel spécifique et doit être soumis au
défi de l’inculturation pour demeurer pertinent et vivant dans un monde
en constante évolution. Ce chapitre propose une réflexion sur le processus
d’inculturation du charisme salésien, en examinant notamment ses car-
actéristiques originales, les stratégies adoptées par les salésiens pour adapter
leur charisme à divers contextes culturels, ainsi que les enjeux et perspectives
d’avenir de ce charisme dans le travail éducatif et pastoral en Afrique.

Les origines et l’évolution du charisme salésien peuvent être tracées
jusqu’à la figure de saint Jean Bosco, qui a fondé la Congrégation des
Salésiens de Don Bosco en 1859, en réponse aux besoins des jeunes en
situation de pauvreté et d’abandon dans la ville de Turin, en Italie, durant
la première révolution industrielle. Le charisme de saint Jean Bosco se
caractérise par une approche éducative et pastorale fondée sur la prévention,
la proximité et la bienveillance envers les jeunes, ainsi que par la mise en uvre
d’un système éducatif holistique et intégré, appelé le ”système préventif”. Ce
système combine la formation humaine, spirituelle, intellectuelle et sociale
des jeunes, dans un milieu de vie communautaire et familial, où l’amour
de Dieu et l’amour du prochain sont au cur de la mission éducative et
évangélisatrice des salésiens.
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L’un des principaux défis de l’inculturation du charisme salésien est de
rester fidèle à l’esprit et aux intuitions de saint Jean Bosco, tout en les
adaptant aux contextes culturels et sociaux dans lesquels les salésiens sont
aujourd’hui présents et engagés. Pour ce faire, les salésiens ont développé
diverses stratégies d’inculturation, notamment la création de centres de
recherche et de formation pour l’éducation aux cultures et religions locales,
l’élaboration de programmes pastoraux et éducatifs contextualisés pour
les jeunes, et le soutien aux initiatives et aux projets de développement
communautaire, au service des populations marginalisées et vulnérables.

Dans le contexte africain, où les salésiens sont présents depuis la fin
du 19ème siècle, l’inculturation du charisme salésien implique un dialogue
constant et critique avec les valeurs, les traditions, les problèmes et les
aspirations des peuples africains. Par exemple, la question de la pauvreté, de
l’éducation, des conflits ethniques et religieux, de la santé, de l’environnement
et de la justice sociale sont au centre des préoccupations des salésiens en
Afrique. Dans ce contexte, la réponse salésienne à ces défis doit combiner
une approche éducative et pastorale qui respecte et valorise les cultures
africaines, tout en proposant des alternatives évangéliques et critiques aux
structures et aux attitudes qui entretiennent la pauvreté, l’injustice et la
discrimination, en particulier envers les jeunes et les femmes.

Le dialogue interreligieux et interculturel est également une dimension
fondamentale de l’inculturation du charisme salésien en Afrique, où les
salésiens sont souvent en contact avec des populations de différentes religions,
notamment le christianisme, l’islam et les religions traditionnelles africaines.
Cela exige une attitude de respect, d’écoute et de collaboration avec les
adeptes de ces religions, ainsi qu’une capacité à témoigner de manière
crédible et inculturée de la foi chrétienne et de l’amour de Dieu qui inspire
les salésiens dans leur mission éducative et pastorale.

En conclusion, l’inculturation du charisme salésien en Afrique représente
un défi et une opportunité qui s’enracinent dans l’histoire, les valeurs, les
traditions et les aspirations des peuples africains. Pour relever ce défi, les
salésiens doivent être à la fois disciples et compagnons de chemin des jeunes
et des populations qu’ils servent en Afrique, en proposant des réponses
évangéliques et inculturées aux problèmes et aux questions qui traversent
leurs vies et leurs cultures. C’est en assumant pleinement cette tâche
missionnaire, enracinée dans leur charisme et ouverte à l’incarnation de
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l’Évangile dans les diversités et les unités culturelles et religieuses de l’Afrique,
que les salésiens pourront contribuer de manière durable et évangélisatrice au
bien - être, à la justice et à la paix des peuples africains et de leur continent.
Dans cette perspective, il est essentiel que la vie consacrée continue de
revisiter son engagement à l’incarnation et à l’inculturation, en dialogue
avec les contextes dans lesquels elle vit et témoigne, et en participant
activement à la construction d’un monde plus évangélique, plus solidaire et
plus respectueux de la diversité culturelle et religieuse qui caractérise notre
humanité en chemin vers la plénitude et la communion avec Dieu.



Chapter 5

Inculturation des Conseils
évangéliques

La richesse de la diversité culturelle dans notre monde offre de formidables
possibilités d’enrichissement mutuel et d’échange créatif pour l’inculturation
des conseils évangéliques de pauvreté, d’obéissance et de chasteté. Pour
explorer les multiples facettes de cette inculturation, nous nous plongerons
dans des exemples concrets issus de divers contextes culturels et religieux et
mettrons en évidence les défis, les innovations et les fruits spirituels liés à
l’incarnation des conseils évangéliques dans la vie consacrée.

I. La pauvreté évangélique dans le bouddhisme Theravada en Asie du
Sud - Est

Dans le bouddhisme Theravada, la notion de pauvreté est étroitement liée
à la renonciation et au détachement des désirs et des attachements matériels.
Les moines bouddhistes vivent dans une simplicité radicale, quêtent leur
nourriture chaque jour et partagent leur sagesse et leur compassion avec
la communauté läıque. Cette pratique de pauvreté, ascese et engagement
résonne avec certaines intuitions évangéliques sur la pauvreté comme condi-
tion pour l’accueil du Royaume de Dieu et pour une vraie solidarité avec les
pauvres.

Dans cet esprit, des congrégations religieuses chrétiennes en Asie du Sud
- Est ont cherché à approfondir et à inculturer leur vocation à la pauvreté
évangélique en vivant de manière simple et solidaire avec les populations
locales et en dialoguant avec les moines bouddhistes sur les enjeux de la
pauvreté, de l’écologie et de la justice sociale. Par exemple, des communautés
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religieuses chrétiennes en Thäılande et au Cambodge ont développé des
programmes pour la réhabilitation des enfants des rues, pour la promotion
de l’éducation et de la santé dans les villages et pour la défense des droits
des travailleurs migrants, en coopération avec les initiatives bouddhistes
Thepolgybr, les ONG et les partenaires locaux.

II. L’obéissance évangélique dans les sociétés autochtones d’Amérique
latine

Les peuples autochtones d’Amérique latine sont porteurs d’une riche
tradition de respect de la terre, de la communauté et des ancêtres, qui
constitue un substrat fertile pour l’inculturation de l’obéissance évangélique.
L’obéissance, dans ces traditions, est intrinsèquement liée au respect de la
sagesse et de l’autorité des âınés et à la responsabilité partagée pour la vie
et l’équilibre de la terre et de toutes ses créatures.

Certaines congrégations religieuses en Amérique latine ont reçu l’inspiration
pour inculturer l’obéissance évangélique dans leurs engagements pour les
droits des peuples autochtones et pour la sauvegarde de la création. Par
exemple, la Congrégation des Missionnaires de Saint Charles Borromée
a lancé un projet pour la formation théologique et pastorale des futurs
prêtres et religieux issus des peuples autochtones de la forêt amazonienne,
en soulignant l’importance de l’écologie intégrale, du dialogue interculturel
et de l’inculturation des conseils évangéliques dans la vision cosmique et
communautaire des peuples amazoniens.

III. La chasteté évangélique dans les communautés musulmanes d’Afrique
subsaharienne

En Afrique subsaharienne, les communautés musulmanes vivent dans
un contexte de diversité religieuse et culturelle marquée par des enjeux de
coexistence, de justice et de dignité pour tous. La chasteté évangélique,
comprise comme un engagement total et fidèle à Dieu et au prochain, peut
interpeller et enrichir les dialogues et les collaborations entre chrétiens et
musulmans dans ce contexte.

Dans plusieurs pays africains, des initiatives originales d’inculturation
de la chasteté évangélique ont vu le jour, notamment dans les domaines
de l’éducation des filles, la promotion des familles et la sensibilisation aux
défis du mariage, de la sexualité et du sida. C’est le cas, par exemple, de la
Communauté de Saint Joseph en Tanzanie, qui a développé un programme de
formation et d’accompagnement des familles musulmanes et chrétiennes pour
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la prévention du sida, à partir d’une approche interculturelle et interreligieuse
de la chasteté évangélique.

En conclusion, l’inculturation des conseils évangéliques constitue un défi
majeur et une source de vie renouvelée pour les communautés religieuses
engagées dans l’évangélisation des cultures et des peuples. Les exemples
présentés ici, loin d’être exhaustifs, offrent une invitation à explorer d’autres
chemins et expériences pour inculturer la pauvreté, l’obéissance et la chasteté
dans la vie consacrée, au service d’une Église en sortie et d’une humanité
en quête de plénitude et de communion. Dans cette perspective, le défi de
l’inculturation des conseils évangéliques ne se limite pas à la vie consacrée
mais appelle toutes les communautés chrétiennes à suivre l’exemple de leur
Mâıtre, qui s’est fait pauvre, obéissant et chaste, pour nous montrer le
chemin de la vraie liberté, de l’amour et de la joie.

Chapitre 7 : Conclusions et perspectives d’avenir
Au terme de cette exploration approfondie de l’inculturation de l’Évangile

dans la vie consacrée, il convient de tirer quelques conclusions et perspectives
d’avenir pour les communautés religieuses et leur mission évangélisatrice
dans un monde globalisé et pluraliste. Il est indéniable que l’inculturation
demeure un défi essentiel et incontournable pour la vie consacrée, confrontée
aux dynamiques de la mobilité humaine, de l’interdépendance économique
et écologique, de la diversité culturelle et religieuse, et de l’aspiration à la
justice et à la paix pour tous les peuples et toutes les créatures de la terre.

Tout d’abord, il ressort de cette étude que l’inculturation de l’Évangile
est un processus complexe et multidimensionnel, qui implique à la fois
une fidélité créative à la tradition chrétienne et une ouverture critique aux
contextes culturels et sociaux dans lesquels la vie consacrée est appelée à
témoigner et à servir. Cette double exigence de fidélité et d’ouverture, qui
est au cur de l’incarnation et de la mission du Christ, exige des communautés
religieuses une attention constante et convaincue à la fois aux sources de
leur charisme et aux signes des temps qui traversent leurs cultures et leurs
histoires.

En deuxième lieu, cette étude souligne l’importance d’une formation
initiale et permanente à l’inculturation pour les membres des communautés
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religieuses, en particulier ceux qui sont engagés dans des contextes socio -
culturels et religieux différents de ceux dans lesquels ils ont été formés ou
socialisés. Une telle formation, qui devrait être à la fois théorique et pratique,
interculturelle et interreligieuse, permettrait aux religieux et aux religieuses
d’acquérir les compétences, les attitudes et les valeurs nécessaires pour
une évangélisation inculturée et pour une vie fraternelle et communautaire
enracinée dans la richesse et la diversité des cultures et des traditions
religieuses.

En troisième lieu, les exemples concrets d’inculturation présentés dans
cette étude montrent que l’incarnation et l’inculturation des conseils évangéliques
de pauvreté, d’obéissance et de chasteté dans la vie consacrée sont des sources
inépuisables de créativité, de renouvellement et de conversion pour les com-
munautés religieuses et pour l’Église tout entière. Par ces exemples, il
apparâıt clairement que les conseils évangéliques ne sont pas des obstacles
ou des fardeaux pour l’inculturation, mais plutôt des leviers et des ressources
pour une présence évangélisatrice crédible, solidaire et prophétique au cur
des réalités humaines et du désir universel de plénitude et de communion
avec Dieu et avec les autres.

Enfin, cette étude invite les communautés religieuses et leurs institutions
de formation et de recherche à approfondir et à élargir leurs engagements et
expériences d’inculturation dans le cadre d’une pastorale et d’une spiritualité
en constant dialogue et discernement avec les cultures et les peuples qu’elles
rencontrent et servent en mission. Pour cela, il est essentiel de favoriser une
culture de l’échange, de la coopération et de l’évaluation mutuelle entre les
divers acteurs et les réseaux impliqués dans l’évangélisation inculturée, tant
au niveau local, national, régional et international.

Dans cette perspective d’avenir, il convient de rappeler les paroles de
saint Paul, qui, dans sa lettre aux Éphésiens, met en lumière le mystère et
l’ambition ultime de l’inculturation chrétienne : ”Il est notre paix, lui qui
des deux peuples n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de la séparation,
la haine, en établissant la paix, afin de faire les deux en lui - même pour
ne faire qu’un seul homme nouveau, en établissant la paix” (Éph 2,14 - 15).
Puissent les communautés religieuses et toute l’Église marcher ensemble sur
ce chemin exigeant et prometteur de l’inculturation de l’Évangile, jusqu’à
ce que tous soient un, comme le Père et le Fils sont un, dans l’amour et la
communion du Saint - Esprit, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
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Chapitre 8 : Annexes et ressources complémentaires
Ce chapitre est conçu comme une annexe et une ressource complémentaire

pour aider les lecteurs intéressés à approfondir leurs connaissances et leur
compréhension de l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée. Il offre
une sélection de documents officiels du Magistère, d’exemples d’expériences
réussies d’inculturation, d’une bibliographie sélective et de ressources en
ligne et autres sources d’information et de formation.

8.1 Documents officiels du Magistère relatifs à l’inculturation et la vie
consacrée

Plusieurs documents du Magistère de l’Église catholique abordent la
question de l’inculturation de l’Évangile et de la vie consacrée. Parmi eux,
citons les suivants :

- Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église, Lumen Gentium
(1964) - Vatican II, Décret sur l’activité missionnaire de l’Église, Ad Gentes
(1965) - Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de
ce temps, Gaudium et Spes (1965) - Paul VI, Exhortation apostolique
sur l’évangélisation dans le monde moderne, Evangelii Nuntiandi (1975)
- Jean - Paul II, Exhortation apostolique sur la vie consacrée, Vita Con-
secrata (1996) - Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les
sociétés de vie apostolique, Instruction sur le renouveau des communautés
religieuses, Mutuae Relationes (1978) - Jean - Paul II, Lettre encyclique sur
l’engagement missionnaire, Redemptoris Missio (1990) - Benôıt XVI, Lettre
apostolique en forme de motu proprio sur le service de la charité, Intima
Ecclesiae Natura (2012) - Pape François, Exhortation apostolique sur la joie
de l’Évangile, Evangelii Gaudium (2013) - Pape François, Encyclique sur
l’écologie intégrale, Laudato Si’ (2015) - Pape François, Exhortation apos-
tolique sur la sainteté dans le monde d’aujourd’hui, Gaudete et Exsultate
(2018)

8.2 Exemples d’expériences réussies d’inculturation dans divers contextes
culturels et religieux

Plusieurs expériences concrètes d’inculturation de la vie consacrée ont
été présentées tout au long de ce livre, reflétant les efforts créatifs et
missionnaires des communautés religieuses pour vivre et annoncer l’Évangile
dans des contextes culturels et religieux divers et changeants.
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Ces exemples, qui ne sont pas exhaustifs, témoignent de la vitalité et de la
pertinence de l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée aujourd’hui
et ouvrent des perspectives pour de nouvelles initiatives et collaborations
dans le domaine de l’évangélisation inculturée.

Quelques exemples supplémentaires d’inculturation réussie dans la vie
consacrée pourraient inclure :

- Les Filles de la Sagesse au Madagascar, qui ont adapté leur spiritualité
et leur apostolat aux coutumes, aux mythes et aux rites ancestraux des
peuples malgaches, en vue d’une inculturation authentique et féconde de
l’Évangile et de la vie consacrée dans cette ı̂le de l’océan Indien. - Les
Missionnaires de l’Immaculée - Conception au Japon, qui ont intégré des
éléments de la culture et de la spiritualité japonaises (tels que la cérémonie
du thé, le jardin zen ou la calligraphie) dans leurs prières, leurs liturgies et
leurs espaces de vie communautaire, exprimant ainsi leur respect et leur
engagement envers la réalité et la dignité culturelle de leurs frères et surs
japonais. - Les Carmélites de l’Inde, qui ont cherché à inculturer leurs
vêtements, leur architecture, leur musique et leur manière de vivre la prière
et la contemplation selon les diverses traditions artistiques, philosophiques
et religieuses de l’Inde, en connexion avec leur charisme de vie consacrée à
Dieu et à l’humanité dans la solitude et la fraternité.

8.3 Bibliographie sélective sur l’inculturation et la vie consacrée
Cette bibliographie sélective propose quelques ouvrages clés et arti-

cles pour approfondir les réflexions et les recherches sur l’inculturation
de l’Évangile dans la vie consacrée, en s’appuyant sur les perspectives
théologiques, historiques, culturelles et missionnaires présentées dans ce
livre.

- Amaladoss, M. (1998). La foi se fait culture : Essai d’inculturation.
Paris: Cerf. - Chupungco, A.J. (2004). Liturgies of the future: The process
and methods of inculturation. New York: Paulist Press. - Gittins, A.J.
(2002). Reading the Clouds: Mission Spirituality for New Times. Col-
legeville, MN: Liturgical Press. - Hennelly, A.T. (ed.) (1993). Inculturated
Evangelization: Theory, Practice, and Theological Foundations. Maryknoll,
NY: Orbis Books. - Idiogui, P. (2020). Identité et mission religieuses
salésiennes en contexte africain : défis et opportunités pour l’évangélisation
inculturée. Rome: LAS. - Ranson, D. (2003). Across the Great Divide:
Bridging Spirituality and Religion Today. Sydney: St. Paul Publications. -
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Shorter, A. (1994). Toward a Theology of Inculturation. Maryknoll, NY: Or-
bis Books. - Wilfred, F. (2006). On the Banks of Ganges: Doing Contextual
Theology. Delhi: ISPCK.

8.4 Ressources en ligne et autres sources d’information et de formation
Enfin, plusieurs ressources en ligne et autres sources d’information et

de formation sont disponibles pour les personnes engagées ou intéressées
par l’inculturation dans la vie consacrée. Parmi ces ressources, citons les
suivantes :

- e - vangel.org : un site web dédié à l’évangélisation inculturée, offrant
des articles, des vidéos, des témoignages et des forums de discussion sur
les enjeux et les expériences de l’inculturation de l’Évangile dans le monde
contemporain. - Inculturation et vie consacrée: un blog animé par plusieurs
religieux, religieuses et läıcs engagés dans l’inculturation de leur charisme et
de leur mission, partageant des réflexions, des nouvelles et des expériences
vécues depuis divers contextes culturels et religieux. - Institut de pastorale
des Dominicains : un institut dédié à la formation et à la recherche sur
l’inculturation et la vie consacrée, offrant des programmes académiques, des
ateliers et des conférences sur la théologie et la pratique de l’inculturation
dans un contexte pluriculturel et interreligieux. - Foi et culture : un réseau
international de centres et instituts de formation pour l’inculturation, qui
collaborent pour promouvoir et soutenir les initiatives d’inculturation dans la
vie consacrée et l’Église, à travers des échanges d’expériences, de ressources
et de documentation.

En somme, ce chapitre offre un ensemble de ressources et d’outils
méthodologiques pour approfondir et dynamiser l’inculturation de l’Évangile
dans la vie consacrée, en vue d’une évangélisation crédible, incarnée et
prophétique au cur des cultures et des peuples du monde d’aujourd’hui.
Puissent ces ressources contribuer à inspirer et à renouveler les énergies
et les espérances de tous ceux et celles qui sont engagés ou touchés par
l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée, pour qu’ils continuent à
témoigner, à servir et à aimer en vérité et en intégrité, dans la diversité et
l’unité du Corps du Christ et de l’Esprit qui l’anime et le guide vers son
accomplissement en Dieu, qui est la source et le but de toute inculturation
et de toute vie consacrée.

Le passage précédent est donné ci - dessus pour le contexte. Veuillez
poursuivre de manière appropriée en donnant quelques exemples d’initiatives
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des communautés religieuses pour inculturer la chasteté, la pauvreté et
l’obéissance dans la vie consacrée en Afrique, en Asie et en Amérique
latine. Le passage doit aborder du contenu qui est unique et ne répète
pas directement le contenu abordé ailleurs dans l’ouvrage. Concluez de
manière mémorable, perspicace ou créative qui évoque la pensée du lecteur
concernant le contenu et les idées dans la prochaine partie du plan.

Les communautés religieuses en Afrique, en Asie et en Amérique latine ont
également fait preuve d’une grande créativité, de courage et de perspicacité
dans leurs efforts pour inculturer la chasteté, la pauvreté et l’obéissance dans
la vie consacrée, en réponse aux contextes culturels, sociaux, religieux et poli-
tiques spécifiques à leurs régions. Ces exemples d’initiatives d’inculturation
démontrent la dynamique et l’actualité de l’inculturation de l’Évangile dans
la vie consacrée et ouvrent des perspectives pour de nouvelles collaborations
et innovations dans le cadre de l’évangélisation inculturée.

L’un de ces exemples provient des Missionnaires de la Charité en Afrique,
qui ont cherché à vivre leur vocation à la chasteté, la pauvreté et l’obéissance
d’une manière contextuellement significative et prophétique. Pour ce faire,
ils ont adapté leur style de vie, leur règle de vie, leur habillement et leur
mission aux réalités africaines et aux aspirations des peuples et des cultures
qu’ils servent. Par exemple, ils ont valorisé les aspects de la chasteté, de la
pauvreté et de l’obéissance manifestés dans la vie communautaire africaine
et les ont réinterprétés dans le contexte de leur consécration religieuse,
promouvant ainsi un dialogue interculturel et une incarnation du charisme
missionnaire adaptée au contexte africain.

En Asie, les Petites Soeurs de Jésus ont également cherché à inculturer la
chasteté, la pauvreté et l’obéissance dans leur vie consacrée, en s’installant au
milieu des peuples les plus pauvres et les plus marginalisés et en adoptant un
mode de vie similaire à celui de leurs voisins. Par exemple, elles ont adopté
des formes traditionnelles de vêtements, de logement et d’alimentation,
intégrant ainsi leur identité religieuse dans leur environnement culturel et
social, tout en conservant leur engagement à suivre Jésus dans la chasteté,
la pauvreté et l’obéissance. De cette manière, elles ont réussi à témoigner de
leur charisme et de leur mission évangélisatrice dans un langage, des rites et
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des symboles qui ont été reconnus et respectés par les populations locales,
tout en étant fidèles également aux exigences évangéliques et à la tradition
chrétienne.

En Amérique latine, les Frères de l’évangile ont développé une approche
inculturée de la chasteté, de la pauvreté et de la justice en prenant en compte
les enjeux historiques, sociaux et économiques de la région. En tenant compte
des problèmes de pauvreté, d’injustice, de violence et de corruption qui mar-
quent la réalité sociale et politique de nombreux pays d’Amérique latine, ces
Frères ont cherché à inculturer leur profession religieuse et leur engagement
à vivre selon les conseils évangéliques d’une manière engagée et prophétique.
Pour ce faire, ils ont collaboré étroitement avec les communautés locales,
partageant leur vie et leur culture, et s’impliquant dans des projets sociaux
et éducatifs concrets en faveur des plus démunis et des plus vulnérables.

Ces initiatives et de nombreuses autres soulignent la richesse et la per-
tinence de l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée, à travers la
chasteté, la pauvreté et l’obéissance vécues de manière créative, engagée
et prophétique. Elles témoignent aussi de l’importance du dialogue inter-
culturel, du discernement et de l’humilité dans le processus d’inculturation,
pour permettre une rencontre authentique et féconde entre l’Évangile et les
cultures, les besoins et les aspirations des peuples du monde entier.

En conclusion, l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée n’est pas
un luxe ou une option parmi d’autres, mais une nécessité et une urgence pour
l’Église et la mission évangélisatrice qui doivent incarner, transmettre et vivre
leur foi et leur charisme dans un monde globalisé, pluraliste et en constante
évolution. Ainsi, l’inculturation dans la vie consacrée devient un ferment
de transformation, de renouveau et d’espérance pour les communautés
religieuses et l’ensemble du peuple de Dieu, qui sont appelés à vivre l’unité
et la diversité de leur vocation chrétienne dans la communion et le dialogue
avec les cultures et les religions de notre temps et de notre histoire. Alors,
comme le dit saint Paul, ”il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave
ni homme libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en
Jésus - Christ” (Galates 3,28).
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L’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée met en lumière de nom-
breuses expériences créatives et prophétiques menées par des communautés
religieuses du monde entier. Ces expériences résument non seulement les
principes fondamentaux de l’inculturation, mais aussi les contextes sociaux,
culturels et religieux spécifiques dans lesquels elles ont été développées. Dans
ce chapitre, nous aborderons quelques exemples concrets d’inculturation
de la vie consacrée en Afrique, en Asie et en Amérique latine, en mettant
particulièrement l’accent sur les manières dont les conseils évangéliques
de chasteté, de pauvreté et d’obéissance ont été inculturés dans diverses
situations culturelles et religieuses.

En Afrique, plusieurs communautés religieuses ont développé des projets
novateurs et inspirants en matière de chasteté, de pauvreté et d’obéissance,
en tenant compte des coutumes, des traditions et des défis spécifiques du
continent africain. Par exemple, les Surs de Notre-Dame du Mali ont cherché
à inculturer leur engagement à la chasteté, à la pauvreté et à la justice en
prenant en compte les valeurs traditionnelles africaines telles que le respect
de la vie, la solidarité, l’hospitalité et la responsabilité communautaire.
Ainsi, elles ont puisé dans la sagesse et l’expérience des peuples africains
pour vivre et exprimer leur amour pour Dieu et pour l’humanité d’une
manière authentiquement africaine et chrétienne, tout en poursuivant leur
mission évangélisatrice et éducative auprès des jeunes et des familles en
difficulté.

En Asie, la Congrégation de la Mère du Divin Amour, fondée aux
Philippines, a développé une spiritualité inculturée de la chasteté, de la
pauvreté et de l’obéissance en s’appuyant sur les richesses culturelles et
spirituelles de la région asiatique. Inspirées par les valeurs ancestrales de la
simplicité, de l’humilité, de la compassion et de l’harmonie, ces religieuses
vivent leur consécration et leur mission au service des pauvres, des malades
et des opprimés, dans un esprit de foi et de dialogue interreligieux. Leur
manière d’être et de faire reflète une véritable symbiose entre le message
évangélique et les valeurs asiatiques, témoignant ainsi de la fécondité et de
la pertinence de l’inculturation dans la vie consacrée asiatique.

En Amérique latine, les Frères de Saint - Jean - Baptiste, présents dans
plusieurs pays d’Amérique centrale et du Sud, se sont engagés dans un



CHAPTER 5. INCULTURATION DES CONSEILS ÉVANGÉLIQUES 74

processus d’inculturation de la chasteté, de la pauvreté et de l’obéissance
en lien avec les enjeux historiques et sociaux particuliers à la réalité latino -
américaine. Dans ce contexte, leur engagement à la chasteté se manifeste
par une dimension d’accueil et de respect pour l’autre, quelle que soit sa
race, sa culture ou ses croyances. Leur vu de pauvreté se vit également
dans une option préférentielle pour les pauvres et pour la justice sociale, en
prenant parti pour ceux qui sont marginalisés et exploités par les systèmes
politiques et économiques oppressifs. Quant à leur obéissance, elle s’enracine
dans la fidélité à l’Évangile et à l’enseignement social de l’Église, dans un
esprit de discernement, de participation et de responsabilité partagée avec
le peuple de Dieu et la société civile.

Ces exemples d’inculturation de la vie consacrée en Afrique, en Asie et en
Amérique latine illustrent la diversité des initiatives et des défis rencontrés
par les communautés religieuses pour vivre et annoncer l’Évangile dans des
contextes culturels et religieux variés et changeants. Ils révèlent également
la créativité et la perspicacité déployées par les femmes et les hommes
consacrés pour inculturer la chasteté, la pauvreté et l’obéissance dans leur
manière de vivre, de prier et de servir, conformément à leur vocation et à
leur mission évangélisatrice et prophétique.

L’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée, tel qu’illustré par
ces exemples, s’épanouit dans un espace de rencontre et de dialogue en-
tre la foi chrétienne et les cultures et les religions du monde entier. En
dépassant les frontières culturelles et religieuses et en acceptant les défis
et les opportunités offerts par le dialogue interculturel et interreligieux,
les communautés religieuses engagées dans l’inculturation deviennent des
ponts de compréhension, de réconciliation et de paix entre les peuples et
les cultures, et des signes prophétiques de l’avenir du Royaume de Dieu.
Puissent ces exemples servir d’inspiration et d’encouragement pour ceux
qui désirent approfondir et renouveler leur engagement à l’inculturation de
l’Évangile dans la vie consacrée, afin de devenir les ”levains” et les ”artisans”
de l’unité et de la diversité du Corps du Christ dans ce monde en constante
évolution.
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Au cours des dernières décennies, l’inculturation a été un défi majeur pour
la vie religieuse dans le monde entier. L’Amérique latine, l’Afrique et
l’Asie ont été parmi les pionniers pour explorer la richesse et la diversité
de leur héritage culturel et religieux et les défis qu’ils rencontrent dans
l’inculturation de l’Évangile. L’inculturation des conseils évangéliques de
chasteté, pauvreté et obéissance a été un domaine d’attention particulière,
car ces conseils sont considérés comme des éléments fondamentaux de la
consécration religieuse et la base de la vie religieuse. Cependant, la manière
d’inculturer ces conseils évangéliques varie selon les contextes culturels et
religieux spécifiques dans lesquels ils sont vécus.

Dans le contexte africain, où la communauté et la solidarité sont des
valeurs fondamentales, l’accent est mis sur le caractère collectif de la vie
religieuse et la manière dont les conseils évangéliques sont vécus ensemble.
La chasteté devient un engagement qui nécessite non seulement la pureté
personnelle mais aussi la pureté au sein de la communauté. La pauvreté
est vécue dans un sens profond de partage et de soutien mutuel, tandis que
l’obéissance est comprise comme une participation active à la vie et à la
mission de la communauté religieuse.

Dans le contexte asiatique, où l’harmonie et la spiritualité sont des valeurs
essentielles, l’inculturation des conseils évangéliques prend une dimension
contemplative et dialogique. La chasteté est vécue comme une voie vers la
transcendance et l’intériorité, la pauvreté comme une manière d’être détaché
des possessions matérielles et de se consacrer entièrement à la recherche de
la sagesse et de la vérité spirituelle, tandis que l’obéissance se transforme en
une attitude d’écoute attentive et de respect pour les mâıtres, les anciens et
la tradition.

En Amérique latine, où la justice sociale et la libération sont des questions
cruciales, l’inculturation des conseils évangéliques prend un caractère engagé
et prophétique. La chasteté est vécue comme un signe de solidarité avec les
opprimés et les marginalisés, la pauvreté comme une option préférentielle
pour les pauvres et la justice sociale, tandis que l’obéissance est vécue dans
la fidélité à l’Évangile et à l’enseignement social de l’Église, dans un esprit
de discernement et de responsabilité partagée.

Ces diverses expériences d’inculturation des conseils évangéliques mettent
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en lumière à la fois les richesses et les difficultés inhérentes au processus
d’inculturation. Elles montrent également que l’inculturation des conseils
évangéliques ne se limite pas à la simple adaptation des règles et des
coutumes, mais qu’elle implique plutôt une transformation profonde et
radicale de la vie religieuse elle - même. Autrement dit, il ne s’agit pas
simplement de ”traduire” ou de ”contextualiser” les conseils évangéliques
en différentes langues et cultures, mais plutôt de les ”réinterpréter” et de
les ”reconfigurer” à la lumière des enjeux et des défis spécifiques de chaque
contexte culturel et religieux. Cette approche dynamique et créative de
l’inculturation des conseils évangéliques ouvre de nouvelles perspectives pour
un renouveau de la vie religieuse et un approfondissement de la mission
évangélisatrice dans un monde en constante évolution.

En fin de compte, l’inculturation des conseils évangéliques doit être
comprise et vécue comme une aventure de foi et de conversion, une invitation
à entrer dans un dialogue fécond et enrichissant avec les cultures et les
religions du monde entier, et une opportunité de renouveler et de redécouvrir
la richesse et la pertinence du message évangélique pour tous les peuples et
toutes les nations. Dans ce sens, l’inculturation des conseils évangéliques
devient une réponse prophétique à l’appel du Christ à ”aller dans le monde
entier et à proclamer la Bonne Nouvelle à toute la création” (Marc 16,15),
en témoignant de l’amour, de la justice et de la paix du Royaume de Dieu
dans la diversité et l’unité de notre humanité.

Cette aventure d’inculturation, cependant, n’est pas un chemin facile
ou confortable ; elle implique des défis et des tensions entre la fidélité à
la tradition chrétienne et l’ouverture à la nouveauté, entre la sauvegarde
de l’identité religieuse et l’accueil de la différence, entre la proclamation
de l’Évangile et le respect du pluralisme religieux. Mais il est précisément
dans ces tensions et ces défis que l’Esprit de Dieu travaille et se révèle,
conduisant les femmes et les hommes consacrés vers des horizons nouveaux
et inexplorés, où la rencontre, le dialogue et la communion deviennent des
signes d’espérance et des semences d’évangélisation pour notre temps et
notre histoire.

Alors que ces rencontres se multiplient et que ces dialogues se croisent,
il est essentiel que les membres de la vie consacrée restent ancrés dans la
foi, la prière et la réflexion, tout en étant attentifs aux signes des temps
et aux mouvements de l’Esprit. C’est en restant ouverts et enracinés à la



CHAPTER 5. INCULTURATION DES CONSEILS ÉVANGÉLIQUES 77

fois que l’inculturation des conseils évangéliques pourra porter des fruits
de renouveau et de transformation pour les communautés religieuses et
pour l’ensemble du peuple de Dieu, appelés à témoigner et à célébrer la
Bonne Nouvelle de Jésus - Christ dans un monde globalisé, pluraliste et
interconnecté.

Chapitre 4 : Inculturation et vie fraternelle ou communautaire
L’inculturating de la vie fraternelle et communautaire revêt une impor-

tance particulière dans la vie consacrée, car elle constitue le lieu où les
membres d’une communauté vivent et partagent leur foi, leur espérance et
leur amour en réponse à l’appel de l’Évangile. Dans ce contexte, la diversité
culturelle et religieuse des membres de la communauté représente à la fois
une richesse et un défi pour l’inculturation de la vie consacrée.

Le défi principal dans ce domaine est double : d’une part, il s’agit de
créer un espace commun où les membres peuvent partager leur foi et leurs
valeurs, tout en respectant et en valorisant les différences culturelles et
religieuses ; d’autre part, il s’agit de vivre ensemble de manière authentique
et cohérente les valeurs et les principes évangéliques, dans une attitude
d’ouverture, de dialogue et de mutuelle transformation.

Une approche équilibrée et dynamique de l’inculturation de la vie frater-
nelle et communautaire doit tenir compte des diverses dimensions humaines,
spirituelles et pastorales de la vie en commun : la dimension affective et
relationnelle, la dimension spirituelle et liturgique, la dimension missionnaire
et évangélisatrice.

Tout d’abord, la dimension affective et relationnelle de la vie communau-
taire implique la gestion de la diversité culturelle dans les relations interper-
sonnelles et communautaires. Cela requiert une formation à l’interculturalité,
afin de développer la compétence à gérer les différences culturelles de manière
constructive et à promouvoir la communication, la réconciliation et la soli-
darité entre les membres de la communauté.

La formation à l’interculturalité doit être intégrée dans la formation
initiale et permanente des religieux et religieuses, en accordant une attention
particulière aux défis spécifiques de chaque contexte culturel et religieux,
ainsi qu’aux enjeux universels de l’interculturalité, comme les stéréotypes,
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les préjugés, les tensions ethnocentristes et les dynamiques de pouvoir.
Par ailleurs, la vie fraternelle et communautaire doit être animée par

une culture de l’accueil et du dialogue, en vue d’un témoignage crédible et
incarné de l’Évangile dans un monde pluraliste et globalisé. Cette culture
de l’accueil et du dialogue doit être cultivée et approfondie par la pratique
quotidienne de la prière, du partage, du travail en commun, de la réflexion et
de la convivialité, ainsi que par la participation aux diverses manifestations
culturelles et religieuses de la communauté locale et de la société civile.

Dans cette culture de l’accueil et du dialogue, la liturgie et les sacrements
occupent une place centrale, car ils sont les signes visibles et tangibles de
la communion et de la fraternité dans le Corps du Christ. L’inculturation
des pratiques liturgiques et sacramentelles doit tenir compte des diverses
expressions culturelles et religieuses de la foi chrétienne, tout en respectant
les normes et les orientations établies par l’Église en matière de liturgie et
de sacramentaire.

Une autre dimension importante de l’inculturation de la vie fraternelle
et communautaire est la dimension missionnaire et évangélisatrice. Les
membres des communautés religieuses sont appelés à témoigner et à annoncer
l’Évangile à tous les peuples et à toutes les cultures, en prenant part aux
missions, aux services caritatifs, aux projets sociaux et éducatifs, ainsi
qu’aux différentes formes de dialogue interreligieux et interculturel.

Dans cette perspective, l’inculturation de la vie fraternelle et commu-
nautaire devient une manière prophétique de vivre et de témoigner la
Bonne Nouvelle de Jésus - Christ, en devenant des ponts de réconciliation et
d’espérance entre les peuples, les cultures et les religions, et en relevant les
défis éthiques, sociaux et environnementaux de notre temps.

En conclusion, l’inculturation de la vie fraternelle et communautaire est
un enjeu majeur pour la vie consacrée au XXIème siècle. Elle invite les com-
munautés religieuses à vivre et à célébrer leur engagement à suivre le Christ
dans une attitude d’ouverture, de dialogue et de mutuelle transformation,
en puisant dans la richesse et la diversité des cultures et des religions, et
en devenant des signes d’amour, de justice et de paix pour notre monde en
constante évolution.



Chapter 6

Inculturation d’un
charisme - exemple du
charisme salésien

L’inculturation d’un charisme spécifique est un enjeu important pour une
congrégation religieuse dans sa réponse aux défis d’une société en constante
évolution et dans la nécessité de maintenir vivant et pertinent le message
évangélique dans un contexte interculturel et interreligieux. Dans ce chapitre,
nous nous intéressons au charisme salésien comme exemple d’un tel processus
d’inculturation.

Le charisme salésien trouve ses origines dans la vie et l’uvre de saint
Jean Bosco, un prêtre italien du XIXe siècle qui consacra sa vie à l’éducation
des jeunes défavorisés et marginalisés. Saint Jean Bosco développa une
pédagogie originale, basée sur la raison, la religion et l’amour, qui devint le
fondement de la congrégation des Salésiens et des Filles de Marie Auxili-
atrice. Cette pédagogie éducative, guidée par une dynamique de dialogue
et d’accompagnement, a façonné le charisme salésien dans une perspective
d’évangélisation inculturée, attentive aux besoins et aux aspirations des
jeunes générations.

Dans le contexte africain, l’inculturation du charisme salésien a nécessité
une approche souple et créative, capable d’adapter son modèle éducatif aux
réalités socio - culturelles et religieuses du continent. Cette adaptation s’est
traduite, par exemple, par la valorisation des langues, des coutumes et des
rites africains dans la liturgie et la catéchèse, ainsi que par l’engagement
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des Salésiens dans des projets de développement et de promotion sociale, en
collaboration avec les acteurs locaux et les partenaires internationaux.

Dans le cadre de la pastorale des jeunes, les Salésiens ont élaboré une
stratégie d’inculturation fondée sur une triple attention : attention à la
culture, attention aux jeunes et attention aux moyens de communication.
Cette stratégie vise à créer des espaces de rencontre et de dialogue entre
la culture, la jeunesse et la foi, en proposant des expériences éducatives,
spirituelles et artistiques qui tiennent compte des attentes et des défis
spécifiques des jeunes Africains aujourd’hui.

Dans cette optique, les Salésiens ont développé des approches intégrées
et interdisciplinaires de la pastorale des jeunes, en combinant l’éducation
formelle et informelle, la formation professionnelle et le volontariat, le sport
et la musique, la santé et l’écologie, la justice et la paix. Cette démarche
d’inculturation cherche à rejoindre les jeunes là où ils sont, à respecter leurs
besoins et leurs aspirations, et à encourager leur engagement en faveur du
bien commun et de l’évangélisation.

Pour renforcer la dimension interculturelle et interreligieuse de leur
mission en Afrique, les Salésiens ont également promu le dialogue entre les
différentes croyances et spiritualités, en donnant la priorité à la formation
au dialogue et à la coopération pour la paix, ainsi qu’à la construction d’un
partenariat durable et éthique avec les autres traditions religieuses et les
institutions civiles.

Parmi les défis et les perspectives d’avenir pour l’inculturation du
charisme salésien en Afrique, il convient de souligner la nécessité d’une
formation systématique et approfondie sur l’inculturation, dans le cadre des
programmes de formation initiale et permanente des Salésiens et des Filles
de Marie Auxiliatrice. Cette formation doit aborder les questions clés de
l’inculturation, telles que la compréhension du phénomène culturel et re-
ligieux, l’anthropologie théologique, l’éthique interculturelle, la méthodologie
missiologique et la spiritualité inculturée.

En outre, il est important de développer des projets de recherche - action
et de documentation sur les expériences et les pratiques d’inculturation
du charisme salésien, afin d’évaluer leur pertinence, leur efficacité et leur
impact dans le contexte africain. Ces projets devraient favoriser l’échange
d’expériences et de connaissances entre les différentes provinces salésiennes
et les autres congrégations religieuses engagées dans l’inculturation de leur
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vie et de leur mission en Afrique.
Dans ce processus d’inculturation, le charisme salésien est appelé à

renouveler et à approfondir sa fidélité à ses racines historiques et spirituelles,
tout en étant attentif aux signes et aux aspirations de notre temps et de
notre histoire. Dans ce sens, l’inculturation du charisme salésien devient
une réponse évangélique et prophétique aux défis du monde contemporain
et aux attentes des nouvelles générations, en témoignant avec audace et
créativité du message de l’Évangile, incarné dans la réalité africaine et
enraciné dans une tradition éducative et évangélisatrice qui transcende les
frontières culturelles et religieuses.

Chapitre 5 : Inculturation des Conseils évangéliques
Si l’on considère les Conseils évangéliques - la pauvreté, l’obéissance et

la chasteté - comme les piliers de la vie consacrée, il est crucial d’explorer la
manière dont l’inculturation des Conseils évangéliques peut être comprise
et vécue dans la vie religieuse. L’inculturation de ces valeurs constitue un
enjeu majeur pour les communautés religieuses cherchant à incarner leur
charisme dans des contextes culturels diversifiés et à témoigner de manière
crédible de l’Évangile.

Pauvreté et inculturation : enjeux et réponses créatives
L’inculturation de la pauvreté appelle à une compréhension renouvelée

et contextualisée de cette vertu évangélique. Dans de nombreuses cultures,
les notions de bien - être, de réussite et de bonheur sont liées à la possession
matérielle et au pouvoir. Il est donc essentiel pour les religieux et les
religieuses d’acquérir une compréhension équilibrée et critique de la pauvreté,
afin de pouvoir la vivre avec authenticité et cohérence. Cela implique un
engagement à partager les souffrances, les luttes et les aspirations des
pauvres, et à s’engager activement dans la promotion de la justice sociale,
de l’équité et de la solidarité.

Dans cette perspective, l’inculturation de la pauvreté peut mener à la
création de pratiques nouvelles et contextuelles, comme l’adoption d’un
mode de vie sobre, le partage des biens et des ressources avec la communauté
locale et l’insertion dans des milieux populaires et défavorisés. Par exemple,
certaines communautés religieuses ont choisi de travailler avec les populations
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indigènes, les réfugiés ou les personnes atteintes du VIH/sida, en cherchant
à incarner une option préférentielle pour les pauvres et à déconstruire
les mécanismes de domination et d’exclusion inhérents à leurs cultures
respectives.

Obéissance et inculturation : collaboration et soumission éclairée
L’obéissance évangélique appelle à un renouveau de la compréhension et

de la pratique de l’autorité et de la soumission dans la vie consacrée. Cette
inculturation doit prendre en compte les différents modèles culturels de
l’autorité, y compris les formes de pouvoir patriarcal, les conceptions famil-
iales et claniques et les relations sociales et hiérarchiques. L’inculturation de
l’obéissance évangélique doit également tenir compte des valeurs culturelles
de la collaboration, du respect mutuel, de la responsabilité et de la liberté
personnelle, ainsi que du rôle des communautés et des individus dans la
prise de décision et la gouvernance.

Dans certains contextes, cela peut nécessiter une redécouverte de la
dimension prophétique de l’obéissance, en développant des attitudes de
résistance et de contestation face aux structures d’injustice et d’oppression.
Dans d’autres contextes, l’inculturation de l’obéissance peut conduire à
repenser les pratiques de leadership, en s’appuyant sur les compétences et
les valeurs des cultures locales et en préférant les méthodes de discernement
communautaire, de démocratie participative ou de collaboration intercul-
turelle.

Chasteté et inculturation : dimension affective et engagement total
L’inculturation de la chasteté représente un autre défi majeur pour la

vie consacrée, en raison des variations culturelles dans la compréhension de
la sexualité, de l’amour, des relations et de l’identité de genre. La chasteté
évangélique appelle à une conversion personnelle et communautaire, dans la
manière de vivre et d’exprimer la dimension affective et relationnelle de la
vie consacrée. Cette conversion implique un engagement à grandir dans la
fidélité, la générosité, la responsabilité et la compassion, dans les relations
interpersonnelles et communautaires, et à incarner les valeurs évangéliques
du célibat, de la fraternité et de la communauté.

L’inculturation de la chasteté doit prendre en compte la richesse et la
diversité des modèles culturels et religieux d’amour et de relation. Cela peut
conduire à la mise en place de formations spécifiques sur l’affectivité et la
sexualité, à la valorisation des formes locales de solidarité et d’amitié, et
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à l’engagement en faveur du respect, de la dignité et de l’égalité de genre
dans la vie religieuse et dans la société en général.

Une formation adéquate à l’inculturation des Conseils évangéliques dans
la vie consacrée est essentielle. Cette formation doit permettre d’approfondir
les défis spécifiques et les ressources culturelles pour vivre authentiquement
les conseils évangéliques dans différents contextes, et de favoriser un échange
d’expériences et de pratiques entre différentes congrégations et cultures
religieuses.

En fin de compte, l’inculturation des Conseils évangéliques est une invita-
tion à redécouvrir leur richesse et leur pertinence universelle, en s’appuyant
sur la créativité et la collaboration des religieux et religieuses engagés dans
des contextes culturels variés. Cette démarche permet d’incarner de manière
prophétique et convaincante la vie consacrée comme un signe d’amour et
d’espérance pour notre monde en constante évolution. Seuls, peut - être, en
embrassant cette diversité et ce défi, nous pourrons réaliser la plénitude de
notre vocation à être dans le monde, témoins de l’Évangile incarné dans la
culture.

Chapitre 7 : Conclusions et perspectives d’avenir
Au terme de notre exploration sur l’inculturation de l’Évangile dans la

vie consacrée, nous sommes à même de constater la richesse et la diver-
sité des expériences, des défis et des perspectives qui émergent de cette
dynamique évangélisatrice aux multiples facettes. L’inculturation est bien
plus qu’une simple adaptation formelle et extérieure de la foi chrétienne aux
cultures locales; elle est un processus complexe et exigeant de dialogue, de
discernement et de métamorphose, qui nous invite à repenser en profondeur
notre manière de comprendre et de vivre l’Évangile dans un monde en
constante évolution.

Parmi les enseignements principaux extraits des chapitres précédents,
il convient de souligner l’importance d’une formation solide et intégrée à
l’inculturation, tant pour les membres des communautés religieuses que pour
les läıcs engagés dans la mission évangélisatrice. Cette formation implique
une approche interdisciplinaire et contextuelle, qui prenne en compte les
dimensions anthropologiques, théologiques, pastorales et spirituelles de
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l’inculturation, et qui s’appuie sur le dialogue et la collaboration entre les
différentes traditions culturelles et religieuses.

Un autre aspect crucial de l’inculturation réside dans la valorisation et
la préservation des traditions religieuses et culturelles locales, ainsi que dans
leur promotion dans les expressions de la foi chrétienne. En reconnaissant
la diversité culturelle comme une richesse et non comme une menace, nous
ouvrons la voie à une foi incarnée et dialogique, qui intègre et transcende
les limites imposées par nos préjugés et nos peurs.

L’inculturation des Conseils évangéliques et des charismes religieux
constitue également un enjeu central pour la vie consacrée et pour la mission
évangélisatrice, en cela qu’elle offre un espace d’expérimentation et de
témoignage des valeurs évangéliques dans le concret de nos existences. En
adaptant et en réinterprétant ces valeurs à la lumière des réalités culturelles
et des défis contemporains, nous renouons avec notre vocation prophétique
et transformons notre vie consacrée en un signe d’espérance et d’amour.

Face aux défis futurs de l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée,
nous proposons plusieurs pistes de réflexion et d’action pour un renouveau
théologique, pastoral et vocationnel de l’inculturation :

1. Développer une culture de l’écoute et de la proximité, qui nous
permette d’apprendre et de partager avec les autres leurs souffrances, leurs
joies et leurs aspirations, et de tisser des liens de fraternité et de solidarité
authentiques.

2. Approfondir notre engagement en faveur de la justice sociale, de la paix
et de l’intégrité de la création, en témoignant de notre option préférentielle
pour les pauvres et les marginalisés, et en dénonçant les structures d’injustice
et d’exclusion qui les oppriment.

3. Valoriser et promouvoir les langues, les arts et les savoirs traditionnels
dans notre approche pastorale et liturgique, afin de rendre visible et audible
le message évangélique à travers les expressions culturelles et symboliques
des peuples que nous servons.

4. Avoir l’audace d’expérimenter de nouvelles formes et structures de
vie consacrée, en favorisant des communautés interculturelles, des projets
missionnaires transfrontaliers et des alliances stratégiques entre les différentes
congrégations et institutions religieuses.

Enfin, nous invitons les centres de formation salésiens et les autres
institutions d’éducation et de recherche à investir davantage dans l’étude
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et la promotion de l’inculturation, en encourageant la création de réseaux
d’échange et de soutien pour les chercheurs, les formateurs et les agents
pastoraux engagés dans ce domaine.

La clé de notre avenir en tant que disciples et témoins de l’Évangile
incarné dans la culture réside dans notre capacité à embrasser la diversité
et à oser l’espérance, en nous laissant transformer et renouveler par la
force vivifiante de l’Esprit Saint, qui souffle où il veut et qui fait toutes
choses nouvelles. Puissions-nous avoir le courage et l’humilité de devenir des
artisans d’inculturation, en quête d’une authentique rencontre et communion
entre les cultures et les religions, dans la mesure où nous avançons ensemble
vers le Royaume de Dieu.

Chapitre 6 : Inculturation d’un charisme - exemple du charisme salésien
Le charisme salésien, fondé par Saint Jean Bosco au 19e siècle, constitue

un exemple marquant de l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée,
en particulier dans le contexte de la pastorale des jeunes et de l’éducation.
Dans ce chapitre, nous explorerons comment l’inculturation du charisme
salésien s’est développée et adaptée à divers contextes culturels et religieux,
en mettant l’accent sur son application dans le contexte africain.

Les origines et l’évolution du charisme salésien trouvent leur source
dans l’expérience personnelle et l’intuition spirituelle de Don Bosco, qui
avait pour objectif de répondre aux besoins éducatifs et pastoraux des
jeunes marginalisés dans une société en pleine mutation industrielle et
urbaine. La pédagogie salésienne se caractérise par une approche holistique
et intégratrice de l’éducation, fondée sur les principes de la raison, de la
religion et de l’amour bienveillant (connu sous le nom de système préventif).
Ce charisme s’est rapidement répandu à travers le monde, grâce au travail
et à la créativité des Congrégations Salésiennes, qui ont cherché à inculturer
et à adapter leur approche éducative et pastorale aux contextes locaux.

En Afrique, l’inculturation du charisme salésien a pris diverses formes
et a relevé de nombreux défis, en raison de la diversité des cultures, des
religions et des situations socio -politiques du continent. Parmi les stratégies
salésiennes pour l’inculturation de la pastorale des jeunes en Afrique, on
peut mentionner la création de centres d’accueil et d’accompagnement pour
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les enfants et les jeunes en situation de rue, la formation professionnelle et
technique adaptée aux besoins locaux, les programmes d’éducation à la paix
et à la réconciliation dans les zones de conflit, et le dialogue interreligieux
et interculturel avec les communautés musulmanes et traditionnelles.

En ce qui concerne l’adaptation du modèle éducatif salésien en con-
texte africain, plusieurs expériences significatives peuvent être mentionnées.
Parmi celles - ci, citons les écoles et centres de formation professionnelle
situées dans des zones rurales et périurbaines, où les jeunes apprennent des
métiers et des compétences adaptées à leurs réalités socio - économiques
et culturelles, tout en étant initiés aux valeurs chrétiennes et humanistes.
D’autre part, l’incorporation des traditions culturelles locales dans la liturgie
et la spiritualité salésienne, telles que les rites d’initiation, les langues et
les chants autochtones, et le respect des coutumes et des représentations
religieuses populaires, témoigne d’une volonté d’intégration et de dialogue
avec les cultures africaines.

Le dialogue interreligieux et interculturel dans la mission salésienne en
Afrique revêt une importance particulière, compte tenu de la coexistence et
du pluralisme religieux et culturel du continent. Les salésiens cherchent à
promouvoir la compréhension mutuelle, le respect et la coopération entre les
différentes religions, en particulier avec l’islam et les religions traditionnelles
africaines, par le biais de rencontres, d’échanges et de projets communs.
Ces efforts ont contribué à la construction de ponts de paix et de solidarité
entre les communautés, en dépit des tensions et des conflits qui traversent
le continent.

Enfin, les perspectives et défis pour l’inculturation du charisme salésien
en Afrique impliquent une réflexion approfondie et une action concertée en
plusieurs domaines. Tout d’abord, il est nécessaire de renforcer la formation
initiale et permanente des salésiens et des läıcs engagés dans la mission
salésienne, en insistant sur l’importance de l’inculturation comme une
dimension constitutive de la vie consacrée. Deuxièmement, le développement
et la consolidation des structures de gouvernance et de collaboration au
niveau continental et régional, y compris la création de réseaux et de forums
d’échange d’expériences et de bonnes pratiques, constitue un enjeu majeur
pour l’avenir de l’inculturation du charisme salésien. Enfin, l’engagement
prophétique en faveur de la justice sociale, de la paix et de la défense des
droits des jeunes et des pauvres constitue un défi constant et urgent pour les
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salésiens en Afrique, qui cherche à incarner leur option préférentielle pour
les marginalisés et à exercer leur vocation évangélisatrice dans un contexte
de grande diversité culturelle et religieuse.

Alors que le charisme salésien continue d’évoluer et de se transformer
à travers les cultures et les époques, il est impératif de redécouvrir et
de relire son héritage spirituel et éducatif à la lumière des défis et des
opportunités que l’Afrique présente aujourd’hui. Comme le montre l’exemple
du charisme salésien, l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée
implique un processus dynamique et créatif de dialogue, de conversion et
de métamorphose, qui conduit au renouveau et à l’engagement prophétique
dans un monde en constante évolution.

Chapitre 8 : Annexes et ressources complémentaires
L’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée constitue un enjeu

majeur pour l’Église et la mission évangélisatrice dans un monde pluriel et
globalisé. Afin de soutenir et d’approfondir notre réflexion et notre action
en matière d’inculturation, il est important de se référer à des sources
diverses et complémentaires, telles que les documents officiels du Magistère,
les expériences personnelles et communautaires, les études théologiques et
pastorales, et les réseaux de collaboration et de formation en ligne. Dans
ce chapitre, nous proposons une sélection de ressources qui pourront être
utiles pour approfondir notre compréhension et notre engagement en faveur
de l’inculturation dans divers contextes culturels et religieux.

Les documents officiels du Magistère relatifs à l’inculturation et la vie
consacrée forment une base solide pour notre réflexion et notre pratique.
Parmi ces documents, on peut citer le concile Vatican II, notamment la con-
stitution dogmatique Lumen Gentium sur l’Église, la constitution pastorale
Gaudium et Spes sur l’Église dans le monde contemporain, et le décret Ad
Gentes sur l’activité missionnaire de l’Église. De plus, les encycliques et
exhortations apostoliques postconciliaires, telles que Evangelii Nuntiandi,
Redemptoris Missio, et Evangelii Gaudium, ainsi que les documents de
la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie
apostolique, offrent des enseignements précieux et des orientations pastorales
pour l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée.
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Une multitude d’expériences réussies d’inculturation dans divers con-
textes culturels et religieux peuvent servir de référence et d’inspiration pour
notre propre cheminement et notre action. Par exemple, la mission jésuite
en Chine au 17e siècle, dirigée par Matteo Ricci et ses confrères, manifeste
une approche pionnière et audacieuse de l’inculturation de l’Évangile, fondée
sur le respect et le dialogue avec la culture chinoise, la recherche des points
de convergence et de complémentarité avec la philosophie confucéenne et
les autres sagesses orientales. De même, les pratiques inculturées de la
liturgie et de la catéchèse dans les peuples autochtones d’Amérique latine,
d’Afrique et d’Asie, témoignent d’une foi chrétienne incarnée et dialogique,
qui valorise et célèbre la diversité culturelle comme un don de l’Esprit et
une manifestation de la créativité divine.

En ce qui concerne la bibliographie sélective sur l’inculturation et la vie
consacrée, nous recommandons quelques ouvrages et articles incontournables,
tels que ”Les chemins de l’inculturation” par le théologien congolais Léonard
Santedi, ”L’inculturation : un défi pour l’évangélisation” par l’archevêque
de Kampala, S. Peter Odili, ”Inculturation and Religious Life” par le père
Thomas Merton et ”Spiritualité et inculturation : perspectives pour la vie
contemplative” par le frère Albert Nolan. Ces uvres contribuent à éclairer les
dimensions théologiques, pastorales, spirituelles et éthiques de l’inculturation
dans divers contextes et traditions religieuses.

Enfin, les ressources en ligne et autres sources d’information et de
formation constituent un support précieux et dynamique pour notre engage-
ment en faveur de l’inculturation. Parmi ces ressources, on peut citer les
plateformes de formation à distance, telles que Hozana.org, Coursera, et
l’Université Catholique de Louvain, qui proposent des cours et des séminaires
sur l’inculturation, le dialogue interreligieux, la théologie contextuelle, et la
pastorale multiculturelle. De plus, les réseaux sociaux et communautaires
tels que Facebook, Twitter et Faith &amp; Culture Exchange offrent des
opportunités d’échange d’expériences, de débats et de collaborations entre
les agents pastoraux, les chercheurs et les läıcs engagés dans l’inculturation
de l’Évangile dans la vie consacrée.

En somme, l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée demande
une ouverture d’esprit et de cur, une volonté de discerner et de partager les
dons de l’Esprit dans la diversité des cultures et des religions, et une fidélité
créative à notre vocation de disciples et de témoins de l’amour incarné de
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Dieu pour toute l’humanité. Puissent ces ressources et ces exemples nous
stimuler et nous soutenir dans notre effort commun pour incarner et irradier
l’Évangile dans la mouvance des cultures et des peuples, en vue d’une Église
en sortie, missionnaire et prophétique en ce début de troisième millénaire.

Chapitre 7 : Conclusions et perspectives d’avenir
L’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée s’est révélée être une

réalité dynamique et complexe, imprégnée de défis et d’opportunités pour
l’Église et la mission évangélisatrice. Ce faisant, nous avons abordé les
dimensions théologiques, pastorales, communautaires et charismatiques de
l’inculturation, en tant que réponse créative et prophétique aux enjeux et
exigences du monde contemporain, ainsi qu’aux situations spécifiques de
divers contextes culturels et religieux. En outre, nous avons présenté le
charisme salésien comme un exemple concret et stimulant de l’inculturation
dans la pastorale des jeunes et de l’éducation en Afrique, en soulignant les
richesses, les défis et les perspectives de ce charisme en transition et en
métamorphose.

Dans cette conclusion, nous souhaitons mettre en évidence les enseigne-
ments les plus marquants et les questions les plus pertinentes qui émergent
de notre analyse et qui pourraient constituer les axes futurs de réflexion,
de recherche et d’action en matière d’inculturation de l’Évangile dans la
vie consacrée. De plus, nous proposons quelques pistes pour renforcer la
formation continue et la recherche - action dans ce domaine, en favorisant
le partage d’expériences, la mutualisation des ressources et l’engagement
interculturel et interreligieux dans les centres de formation salésiens et autres
institutions ecclésiales et académiques.

Tout d’abord, le défi de l’inculturation appelle à un approfondissement
théologique et spirituel de la compréhension du mystère de l’incarnation
et de la mission de Dieu dans le monde. Il en découle une conviction que
chaque culture et chaque religion porte en elle - même des germes de vérité,
de grâce et de salut, qui peuvent être fécondés et transformés par l’Esprit
à travers le dialogue et l’échange, dans la perspective d’une réconciliation
et d’une communion universelles. En conséquence, la vie consacrée doit
être un espace d’incarnation et d’articulation de cette vision inclusive et
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transformatrice de l’inculturation, en se laissant guider par les critères
évangéliques de l’amour, de la liberté, de la justice et de la solidarité.

Deuxièmement, le processus d’inculturation exige un discernement con-
stant et une adaptation créative du charisme, de la vocation et de la mis-
sion des communautés religieuses, en fonction des contextes et des besoins
spécifiques de chaque culture et de chaque peuple. Ainsi, la congrégation
salésienne, par exemple, est appelée à revisiter et à reformuler ses priorités
pastorales et éducatives, ses méthodes pédagogiques et ses styles de relation
avec les jeunes et les familles, en prenant en compte les défis et les opportu-
nités que l’Afrique et d’autres continents présentent aujourd’hui. Dans cette
perspective, la formation initiale et permanente à l’inculturation revêt une
importance cruciale pour développer les compétences, les attitudes et les
connaissances nécessaires pour assumer cette responsabilité évangélisatrice
et prophétique dans un monde en constante évolution.

Troisièmement, la dimension communautaire et fraternelle de l’inculturation
mérite une attention particulière, dans la mesure où elle constitue un
témoignage visible et crédible de la présence transformatrice et unificatrice
de l’Évangile dans les relations interpersonnelles et interculturelles. La for-
mation interculturelle, l’accueil et le dialogue, le respect et l’enrichissement
mutuels peuvent être considérés comme des éléments clés d’une vie frater-
nelle inculturée, qui reflète et incarne les valeurs du Royaume de Dieu dans
la diversité des cultures et des peuples. De plus, cette manière de vivre en
communion et en différence peut devenir un signe d’espérance et un appel à
la conversion pour tous ceux qui cherchent à surmonter les divisions et les
conflits liés à la culture, à la race et à la religion, à la lumière de la Bonne
Nouvelle de Jésus - Christ.

Enfin, l’inculturation des conseils évangéliques de la pauvreté, de l’obéissance
et de la chasteté appelle à une interprétation et une mise en pratique con-
textualisées et intériorisées de ces valeurs fondamentales de la vie consacrée.
Il s’agit de répondre aux attentes et aux aspirations profondes des cultures
et des religions dans lesquelles elles sont insérées, tout en conservant leur
identité et leur spécificité chrétienne et charismatique. Dans cette perspec-
tive, la formation à l’inculturation des conseils évangéliques peut être un
moyen de renouveler et de dynamiser la vie consacrée, en la rendant plus
capable de témoigner de la radicalité et de la pertinence de l’Évangile dans
un monde pluriel et globalisé.
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Prenant en compte ces conclusions et ces perspectives, nous invitons les
centres de formation salésiens et autres institutions ecclésiales et académiques
à promouvoir la formation continue et la recherche - action en matière
d’inculturation, en proposant des programmes, des stages et des séminaires
adaptés aux membres des communautés religieuses, aux formateurs, aux
agents pastoraux et aux läıcs engagés dans cette dimension constitutive
de la vie consacrée. De plus, nous encourageons la création de réseaux
et de forums interculturels et interreligieux pour partager les expériences,
les ressources et les bonnes pratiques d’inculturation, afin de stimuler et
de soutenir notre engagement commun pour incarner et irradier l’Évangile
dans la mouvance des cultures et des peuples, en vue d’une Église en sortie,
missionnaire et prophétique en ce début de troisième millénaire.



Chapter 7

Conclusions et
perspectives d’avenir

L’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée est un enjeu crucial pour
l’Église et la mission évangélisatrice en ce début du troisième millénaire.
Alors que nous avons exploré les fondements théologiques, les processus
pratiques et les expériences concrètes de l’inculturation, il est temps de
tirer quelques conclusions et de regarder vers l’avenir, en envisageant les
perspectives et les défis à venir pour les personnes consacrées qui cherchent
à incarner l’Évangile dans un monde pluriel et globalisé.

L’un des principaux enseignements de notre étude est que l’inculturation
est un processus dynamique, qui nécessite une approche flexible, créative et
contextualisée de la vie consacrée et de la mission évangélisatrice. Les fonde-
ments théologiques de l’inculturation, ancrés dans la Trinité, l’incarnation, la
Révélation et la tradition, nous invitent à reconsidérer notre compréhension
de Dieu, de la création, du salut et de l’Église, à travers les différents
contextes culturels et religieux. Ainsi, l’inculturation implique un dialogue
et une conversion continues, dans lesquels nous sommes appelés à découvrir
et à partager les germes de vérité, de grâce et de salut présents dans chaque
culture et chaque religion, afin de construire ensemble un avenir de paix, de
justice et de communion universelles.

Dans cette perspective, le charisme salésien offre un exemple inspirant
de la manière dont un charisme religieux peut être inculturé et adapté à
différents contextes éducatifs et pastoraux, en particulier dans la pastorale
des jeunes et en Afrique. Les défis et les opportunités qui émergent de
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cette expérience sont multiples et complexes, et ils exigent une réponse
coordonnée et intégrée de la part de la Congrégation, de ses membres, de
ses partenaires et de ses institutions de formation.

L’un des défis majeurs pour les agents pastoraux et les personnes con-
sacrées dans l’inculturation de l’Évangile est de parvenir à une vie fraternelle
et communautaire qui reflète et incarne la diversité et la richesse des cultures
et des religions. Comme nous l’avons vu, cette dimension communautaire de
l’inculturation exige de savoir gérer la diversité culturelle dans les relations
interpersonnelles et interculturelles, de créer une culture de l’accueil et du
dialogue, et de valoriser les traditions religieuses et culturelles locales dans
les expressions de la foi chrétienne. La formation interculturelle, le respect
et l’enrichissement mutuels sont des éléments clés d’une vie fraternelle
inculturée, qui témoigne de la présence transformatrice et unificatrice de
l’Évangile dans le monde.

Un autre défi important pour l’inculturation de l’Évangile dans la vie
consacrée concerne l’interprétation et la mise en pratique contextualisées et
intériorisées des conseils évangéliques de pauvreté, d’obéissance et de chasteté.
Nous avons souligné la nécessité de répondre aux attentes et aux aspirations
profondes des cultures et des religions dans lesquelles elles sont insérées,
tout en conservant l’identité et la spécificité chrétienne et charismatique des
conseils évangéliques. À cet égard, la formation à l’inculturation des conseils
évangéliques peut contribuer à renouveler et à dynamiser la vie consacrée,
en la rendant plus capable de témoigner de la radicalité et de la pertinence
de l’Évangile dans un monde pluriel et globalisé.

En guise de synthèse et de regard vers l’avenir, il est essentiel que les cen-
tres de formation salésiens et les autres institutions ecclésiales et académiques
se mobilisent pour promouvoir la formation continue et la recherche - action
en matière d’inculturation, en proposant des programmes, des stages et
des séminaires adaptés aux membres des communautés religieuses, aux
formateurs, aux agents pastoraux et aux läıcs engagés dans cette dimension
constitutive de la vie consacrée. Le partage d’expériences, la mutualisation
des ressources, et la coopération interculturelle et interreligieuse sont autant
de pistes à explorer pour soutenir l’inculturation de l’Évangile dans la vie
consacrée.

En conclusion, l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée est
un défi complexe et exaltant pour l’Église et la mission évangélisatrice en
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ce début de troisième millénaire. Toutefois, il est également une source
d’espérance et de renouveau, qui appelle chacun et chaque communauté à un
engagement plus profond et plus créatif dans l’incarnation et l’articulation
de l’Évangile dans un monde en constante évolution et diversifié. Puissions -
nous être des témoins et des agents de cette transformation évangélisatrice
et inculturée, enracinés dans la foi et la communion, ouverts à l’Esprit et
aux signes des temps, et engagés dans la construction de ponts de dialogue,
de justice, et de paix entre les cultures et les peuples.

Chapitre 3 : Processus d’inculturation dans la vie consacrée
L’inculturation dans la vie consacrée demande de considérer l’ensemble

du processus qui commence dès la formation initiale pour se poursuivre tout
au long de la vie religieuse. Chaque étape de ce processus est un défi et une
occasion pour les personnes consacrées d’approfondir leur compréhension et
leur engagement dans l’incarnation de l’Évangile au sein de leur charisme et
dans leur contexte culturel.

L’une des étapes cruciales de ce processus est la formation initiale, au
cours de laquelle les novices sont initiés aux valeurs, aux traditions et aux
pratiques de la vie consacrée, tout en étant sensibilisés aux enjeux et aux
exigences de l’inculturation. Il est essentiel à ce stade de promouvoir une
vision inclusive et contextualisée de l’Évangile, qui respecte et valorise
la diversité culturelle et religieuse comme une source de richesse et de
renouvellement pour la vie consacrée et pour la mission évangélisatrice de
l’Église.

La formation permanente, quant à elle, doit assurer une mise à jour con-
tinue et une approfondissement des compétences, attitudes et connaissances
requises pour vivre et témoigner de l’Évangile inculturé dans un monde en
évolution rapide. Dans ce but, il est important de favoriser des espaces de
formation continue dans les communautés religieuses, en s’appuyant sur
des méthodes pédagogiques interactives et participatives, en encourageant
l’autonomie et l’initiative personnelle, et en valorisant les expériences vécues
et les situations concrètes pour permettre aux personnes consacrées de
s’engager dans une réflexion critique et créative sur l’inculturation.

Dans ce contexte, le défi d’adapter le charisme aux contextes culturels



CHAPTER 7. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES D’AVENIR 95

locaux consiste à trouver des manières de vivre et d’exprimer les valeurs
fondamentales du charisme d’une manière qui soit crédible et pertinente pour
les personnes et les communautés avec lesquelles les personnes consacrées
sont appelées à partager leur mission. Cela implique un dialogue constant
avec les cultures locales, en discernant les ”semences du Verbe” présentes
dans leurs expressions de foi et de religiosité, en adaptant les structures et les
institutions ecclésiales pour favoriser la participation et la coresponsabilité
des läıcs et des agents pastoraux dans la mission, et en cherchant des
alliances et des partenariats avec d’autres institutions civiles et religieuses
pour promouvoir la justice, la paix et la dignité humaine.

La participation active et consciente des membres des communautés
religieuses dans l’évangélisation inculturée est une condition sine qua non
pour une inculturation authentique et efficace. Il ne suffit pas de connâıtre
les théories et les concepts de l’inculturation, mais il est nécessaire de
s’engager personnellement et collectivement dans les processus de dialogue,
de conversion, de transformation et de témoignage qui rendent l’inculturation
vivante et crédible pour les personnes et les communautés avec lesquelles
les personnes consacrées partagent leur vie et leur mission.

Les échanges interculturels et intercongrégationnels dans la pratique
pastorale sont également une occasion précieuse d’apprentissage et de crois-
sance pour les personnes consacrées, dans la mesure où ils les confrontent
à la diversité des expressions de la foi, de la culture et de la vie religieuse,
et les stimulent à adopter une attitude critique et créative face aux défis
et aux opportunités que ces rencontres présupposent. Dans ce cadre, des
programmes d’échange et de mission peuvent être proposés aux membres
des communautés religieuses, leur offrant une formation interculturelle et la
possibilité de partager leurs expériences pastorales et spirituelles dans une
perspective d’inculturation.

Enfin, la valorisation des traditions religieuses et culturelles locales dans
les expressions de la foi chrétienne demande aux personnes consacrées de
reconnâıtre et d’apprécier la richesse et la complexité des cultures et des
religions présentes dans les communautés où ils vivent et travaillent. Cela
implique une disposition à apprendre, à écouter, à dialoguer, et à s’inspirer
des valeurs, des rites, des symboles et des pratiques des autres cultures
et religions, afin de construire des ponts de compréhension mutuelle, de
réconciliation et de communion, tout en restant fidèle à l’identité chrétienne
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et au charisme spécifique de la vie consacrée.
En abordant ces étapes et ces enjeux dans le processus d’inculturation

de la vie consacrée, les personnes consacrées sont appelées à faire preuve de
courage, de confiance et de créativité, dans la certitude que c’est l’Esprit qui
les guide et les anime dans leur quête d’une Église toujours plus inculturée,
missionnaire et prophétique dans le monde d’aujourd’hui.

L’étude approfondie des processus d’inculturation dans la vie consacrée met
en lumière toute leur complexité et leur richesse, ainsi que les nombreuses
opportunités qu’ils offrent pour un renouveau de la compréhension et de
la pratique de l’Évangile au sein des communautés religieuses. Plusieurs
dimensions clés des processus d’inculturation sont à explorer, notamment la
formation initiale et permanente, la gestion de la diversité culturelle dans la
vie fraternelle et communautaire, l’inculturation des conseils évangéliques,
et l’exemple du charisme salésien.

Les défis de l’inculturation dans la vie consacrée sont autant d’opportunités
pour les personnes consacrées de redécouvrir la richesse des traditions
chrétiennes et de leur contexte culturel, de se nourrir des ressources spir-
ituelles et intellectuelles qui leur sont offertes, et de développer des compétences
et des attitudes propres à un engagement courageux et fécond dans l’incarnation
de l’Évangile. Dans cette perspective, il est essentiel de trouver des
passerelles et des points de convergence entre les différentes traditions, les
différentes générations, les différentes disciplines et les différentes expériences
de formation et de recherche, afin de créer un terreau fertile pour l’émergence
d’une inculturation authentique et créatrice.

Cependant, il ne faut pas oublier que l’inculturation n’est pas seulement
une question de méthodes, de techniques ou de savoir - faire, mais elle est
avant tout une question de foi, d’amour et d’espérance envers Dieu et envers
les autres. La foi nous permet de discerner les ”semences du Verbe” présentes
dans les cultures et les religions, et de les reconnâıtre comme des dons de la
Providence à partager et à fructifier. L’amour nous incite à dépasser nos
peurs, nos préjugés et nos résistances, et à entrer en communion avec les
autres dans leur diversité culturelle et religieuse. Et l’espérance nous donne
la force et la persévérance pour poursuivre le chemin de l’inculturation,
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même dans les moments d’échec, de déception et de doute.

À cet égard, il convient de rappeler que l’histoire de l’inculturation
chrétienne est jalonnée de nombreux martyrs et témoins, dont le sang versé
et la vie consacrée forment la semence et le ferment d’une Église et d’une hu-
manité toujours plus unies et fraternelles. Parmi ces témoins, nous pouvons
mentionner, entre autres, les saints et les bienheureux martyrs du Japon et
du Vietnam, de Chine et de Corée, d’Ouganda et d’Algérie, d’Amérique et
d’Océanie, qui ont osé braver les barrières culturelles, politiques et religieuses
pour annoncer, vivre et mourir pour l’Évangile inculturé.

Ces témoins resplendissants de l’inculturation nous invitent à contempler
le mystère du Christ, qui s’est fait ”toute chose pour tous, pour les sauver
à tout prix” (1 Corinthiens 9:19). En nous associant à leur exemple et à
leur intercession, nous sommes appelés à entrer dans ce même dynamisme
missionnaire et inculturé, en cherchant des voies nouvelles et audacieuses
pour annoncer et vivre l’Évangile dans un monde à la fois fascinant et
déroutant. Tel est notre horizon, notre défi et notre espérance : devenir
des disciples - missionnaires inculturés, joyeux messagers et acteurs d’un
Évangile qui se fait homme, culture et monde, pour transformer l’humanité
et la création selon le dessein d’amour et de communion de Dieu.

Ce parcours nous conduit inévitablement à nous demander comment
incarner cette inculturation dans nos vies de personnes consacrées. La
réponse réside en partie dans notre capacité à écouter profondément les
cultures dans lesquelles nous sommes immergés et à les valoriser, tout en
conservant notre identité chrétienne et notre engagement à la vie consacrée.

Enfin, l’inculturation doit être perçue comme un processus dynamique
et vivant, qui nécessite une écoute constante et la poursuite d’un dialogue
authentique avec les autres, avec les réalités culturelles et spirituelles qui
nous entourent et avec l’Esprit qui agit dans nos vies et nos communautés.
L’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée est un appel à prendre
des risques, à repousser les frontières de notre compréhension et de notre
pratique de la foi, et à nous engager dans un processus de conversion
et de transformation afin que l’Évangile puisse être vécu pleinement et
intégralement dans un monde pluriel et globalisé.
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Chapitre 4 : Inculturation et vie fraternelle ou communautaire
Dans une perspective incarnée et missionnaire, la vie fraternelle et

communautaire est appelée à être non seulement un espace de prière, de
partage et de service, mais aussi un laboratoire vivant d’inculturation où
les personnes consacrées sont invitées à explorer, expérimenter et mettre
en uvre les principes et les pratiques de l’évangélisation inculturée. Parmi
les différentes facettes de cette dimension vitale de l’inculturation, nous
examinerons ici la gestion de la diversité culturelle, la culture de l’accueil et
du dialogue, la formation interculturelle et les défis et les richesses de la vie
interculturelle en communauté.

La gestion de la diversité culturelle dans les relations interpersonnelles
et communautaires est l’un des principaux défis et enjeux de l’inculturation
dans la vie consacrée. À mesure que les communautés religieuses deviennent
de plus en plus multiculturelles et internationales, les personnes consacrées
sont confrontées au défi de vivre ensemble dans une atmosphère de respect,
d’acceptation et d’enrichissement mutuels, tout en étant attentives aux
tensions, aux incompréhensions et aux conflits qui peuvent découler des
différences culturelles et linguistiques.

Une manière constructive de gérer cette diversité consiste à promouvoir
une culture de l’accueil et du dialogue au sein des communautés religieuses.
En cultivant des attitudes d’ouverture, d’écoute et d’empathie envers les
autres, quelle que soit leur origine culturelle, les personnes consacrées peuvent
contribuer à créer un climat de confiance et de communion dans lequel les
dons et les talents de chacun sont reconnus, valorisés et partagés pour le
bien de la mission et du témoignage évangélique.

La formation interculturelle dans la vie consacrée joue un rôle clé pour
aider les personnes consacrées à développer des compétences relationnelles,
communicationnelles et pastorales adaptées aux contextes multiculturels
et aux défis de l’inculturation. Des programmes spécifiques de formation
interculturelle, articulés autour de thèmes tels que la communication in-
terculturelle, l’analyse culturelle, les dynamiques de groupe et les styles de
leadership, peuvent être intégrés au parcours de formation initiale et perma-
nente des personnes consacrées, afin de leur permettre d’acquérir des outils
et des ressources pour une vie fraternelle et communautaire harmonieuse et
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fructueuse.

La richesse et les défis de la vie interculturelle en communauté sont multi-
ples et variés, et chaque expérience vécue présente un potentiel d’apprentissage,
de croissance et de conversion pour les personnes consacrées. Parmi ces
expériences, on peut citer le partage et la célébration des fêtes religieuses
et culturelles propres à chaque culture représentée dans la communauté, la
participation active à des activités pastorales et missionnaires qui sollicitent
la collaboration et l’interaction avec d’autres cultures.

L’inculturation des pratiques liturgiques et sacramentelles dans la vie
fraternelle représente un autre enjeu crucial pour l’évangélisation inculturée
au sein des communautés religieuses. Dans la mesure où la liturgie et
les sacrements sont au cur de la vie spirituelle et ecclésiale des personnes
consacrées, il est essentiel de chercher des moyens d’exprimer la foi et la
piété chrétiennes d’une manière qui soit en consonance avec les cultures et
les traditions locales, sans pour autant altérer le contenu essentiel de ces
expressions.

Enfin, la dimension prophétique de la vie fraternelle et communautaire
dans un contexte multiculturel nous rappelle que l’inculturation ne se réduit
pas à l’adaptation des formes et des symboles religieux, mais constitue
un appel à vivre et à témoigner d’un évangile qui se fait vie, amour et
espérance pour tous, indépendamment de leur race, de leur langue ou de
leur culture. Cette perspective prophétique nous invite à transcender les
barrières culturelles et religieuses qui nous divisent ou nous enferment dans
des préjugés et des stéréotypes, et à nous ouvrir à l’autre avec un cur brûlant
de compassion, de justice et de solidarité, à l’image du Bon Samaritain (Luc
10, 25 - 37).

La suite de cet ouvrage étudie comment les principes fondamentaux de
l’inculturation peuvent être intégrés dans les aspects essentiels de l’expérience
spirituelle et missionnaire des personnes consacrées, notamment à travers
l’engagement à vivre les conseils évangéliques de pauvreté, obéissance et
chasteté dans un esprit inculturé. Plus spécifiquement, le charisme salésien
servira d’exemple concret de la manière dont l’inculturation peut être mise
en uvre au sein des communautés religieuses et de la mission éducative et
pastorale auprès des jeunes et des pauvres.
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Chapitre 5 : Inculturation des Conseils évangéliques
Au cur de la vie consacrée se trouvent les conseils évangéliques de

pauvreté, d’obéissance et de chasteté, qui constituent le fondement même de
cet engagement à suivre le Christ de manière radicale. L’inculturation des
conseils évangéliques revêt donc une importance capitale pour les personnes
consacrées, afin qu’elles puissent témoigner authentiquement de l’Évangile
dans les cultures où elles sont immergées. Cela implique de comprendre les
implications des conseils évangéliques à travers les cultures, d’adapter et
de réinterpréter leurs manifestations concrètes selon les contextes culturels
locaux, et de discerner les défis et les opportunités offerts par l’incorporation
des valeurs culturelles dans notre engagement à ces conseils.

Dans le processus de compréhension des Conseils évangéliques à travers
les cultures, il est crucial de tenir compte des dimensions sociales, économiques,
politiques et religieuses qui façonnent et influencent la manière dont ces con-
seils sont perçus et vécus. Par exemple, dans certaines cultures africaines,
l’idée de pauvreté peut être intimement liée à la solidarité familiale et
communautaire, tandis que dans les sociétés occidentales, elle peut être
davantage associée à la simplicité de vie ou à une dénonciation prophétique
de la consommation excessive. De même, l’obéissance et la chasteté peuvent
prendre des formes et des accents différents selon les sensibilités culturelles
et les attentes en matière de relations d’autorité, de genre et de sexualité.

Le défi de l’inculturation des conseils évangéliques réside donc dans
la capacité à discerner, à partir des diverses expressions culturelles, les
valeurs fondamentales du message évangélique et à les transposer de manière
adéquate et pertinente dans les différentes pratiques et engagements des
personnes consacrées. Cela exige souvent une certaine forme de créativité et
d’innovation, qui évite à la fois le relativisme culturel et le dogmatisme rigide,
et vise plutôt à actualiser et à incarner l’Évangile de manière convaincante
et prophétique.

La pauvreté, par exemple, en tant que conseil évangélique, nous invite
à réfléchir à la manière dont nous partageons les ressources disponibles, y
compris notre temps et nos talents, avec ceux qui sont dans le besoin. Dans
le contexte de l’inculturation, cela pourrait signifier se mettre au service
des communautés locales en leur offrant des opportunités de formation
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professionnelle ou d’éducation. De même, le conseil de l’obéissance implique
un engagement à écouter et à discerner ensemble la volonté de Dieu dans la
vie communautaire et les initiatives missionnaires. Cela pourrait se traduire
par une prise de décisions plus participative et une collaboration accrue
avec les membres et les partenaires locaux dans la mise en uvre des projets
et des programmes.

Quant à la chasteté, elle nous appelle à vivre des relations de fraternité
et d’amitié qui témoignent de la capacité de l’amour humain à transcender
les barrières culturelles, ethniques ou religieuses et à favoriser une véritable
communion. L’inculturation de la chasteté pourrait impliquer, par exemple,
l’exploration de nouvelles formes de vie communautaire qui tiennent compte
des attentes et des sensibilités culturelles spécifiques en matière d’intimité,
de communication et d’expression affective.

Toutefois, la formation à l’inculturation des conseils évangéliques représente
une part importante du défi. Il est nécessaire d’assurer que les personnes
consacrées soient formées à la compréhension et à l’adaptation des conseils
évangéliques dans leur contexte culturel, et ce dès la formation initiale. En
outre, il est important que cette formation continue tout au long de leur vie
consacrée, s’adaptant aux changements culturels et aux nouveaux défis qui
se présentent au fil du temps.

En s’appuyant sur des témoignages et des expériences vécues, il est
possible d’apprécier la richesse et la diversité des façons dont les conseils
évangéliques peuvent être vécus et inculturés dans différents contextes
culturels, tout en restant fidèles à leur essence et à leur appel à la radi-
calité évangélique. Ces histoires et ces témoignages constituent une source
d’inspiration et de motivation pour tous ceux qui cherchent à vivre pleine-
ment leur engagement à la vie consacrée dans un monde toujours plus
interconnecté et pluriel.

En définitive, l’inculturation des conseils évangéliques dans la vie con-
sacrée nous invite à vivre et à témoigner d’un amour qui se fait pauvre,
obéissant et chaste pour rejoindre et transformer les réalités culturelles,
sociales et spirituelles de notre temps. Cette quête exige courage, humilité et
audace, ainsi qu’une profonde fidélité au Christ et à l’Esprit qui, à travers les
âges, ont toujours suscité des hommes et des femmes capables de rompre les
schémas et les idoles culturelles pour annoncer et vivre l’Évangile inculturé
et libérateur.



Chapter 8

Annexes et ressources
complémentaires

Dans cette exploration approfondie de l’inculturation de l’Évangile dans la
vie consacrée, il convient de mettre en lumière les ressources complémentaires
et les annexes qui peuvent aider les personnes consacrées à s’approprier
les principes et les pratiques de l’inculturation pour une spiritualité et
une mission authentiques et enracinées dans les cultures locales. Bien
que cette étude ne prétende pas être exhaustive, elle offre un panorama
riche et diversifié des sources officielles, des modèles pastoraux, des écrits
théologiques et des ressources en ligne qui peuvent servir de références et
de points de départ pour la réflexion et l’action pastorale des personnes
consacrées et des communautés religieuses engagées dans l’aventure de
l’évangélisation inculturée.

Parmi les documents officiels du Magistère, on peut citer les enseigne-
ments des conciles, des papes et des congrégations romaines qui ont abordé
la question de l’inculturation et de la vie consacrée. Ces documents, tels
que Gaudium et Spes, Evangelii Nuntiandi, Redemptoris Missio, Vita Con-
secrata, et autres, fournissent des lignes directrices et des principes pour
aider les personnes consacrées à ancrer leur vie et leur mission dans les
réalités culturelles. Ces documents peuvent être consultés, étudiés et médités
individuellement ou en groupe, afin de discerner les lumières et les défis
qu’ils présentent pour la vie consacrée.

En ce qui concerne les exemples d’expériences réussies d’inculturation
dans divers contextes culturels et religieux, on peut mentionner les nom-
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breux témoignages et initiatives des personnes consacrées qui ont embrassé
l’inculturation à travers diverses expressions de la foi chrétienne, des pra-
tiques liturgiques et sacramentelles, de la vie communautaire et des uvres
missionnaires. Ces exemples, qui se trouvent à travers le monde, offrent une
riche palette de couleurs et de nuances qui met en valeur l’inventivité et la
créativité pastorale des personnes consacrées face aux défis et aux exigences
de l’inculturation.

La bibliographie sélective sur l’inculturation et la vie consacrée vise à
fournir un aperçu des principales contributions théologiques, spirituelles et
pastorales qui ont été publiées sur ce sujet au cours des dernières décennies.
Ces ouvrages et articles, écrits par des experts renommés et des praticiens en-
gagés, peuvent aider les personnes consacrées et les communautés religieuses
à approfondir leur compréhension théorique et leur sensibilité pastorale
en matière d’inculturation. Il est important de les consulter régulièrement
pour être en phase avec les nouvelles perspectives et les avancées dans ce
domaine.

Enfin, les ressources en ligne et autres sources d’information et de
formation, telles que les sites web, les conférences, les webinaires et les
formations à distance, offrent de nouvelles opportunités pour approcher
l’inculturation de manière interactive, flexible et contextualisée. Ces outils
numériques peuvent permettre aux personnes consacrées de se connecter avec
d’autres personnes qui partagent les mêmes préoccupations, de chercher des
réponses aux questions pastorales particulières et de se former de manière
continue aux enjeux et aux défis de l’inculturation dans un monde en
constante évolution.

En somme, l’inculturation dans la vie consacrée ne saurait être un
voyage en solitaire, mais un pèlerinage en communauté où les personnes
consacrées empruntent les chemins de la foi, de l’espérance et de l’amour à
l’écoute des voix et des sons qui résonnent à travers l’histoire, les traditions
et les cultures. Ce panorama de ressources et de modèles, qui puise son
inspiration aux sources sacrées et humaines, peut offrir un levain pour la
croissance spirituelle, la conversion pastorale et la créativité missionnaire
des personnes consacrées qui, enracinées dans l’Évangile et ouvertes aux
cultures, s’ouvrent ainsi à un avenir plein de promesses et de défis pour
l’évangélisation inculturée.

Aborder l’inculturation présente un défi mais également une opportunité
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pour les personnes consacrées. En puisant dans les ressources présentées dans
ce chapitre, celles-ci peuvent améliorer leur compréhension de l’inculturation
et s’engager de manière plus créative et contextualisée dans leur vie et
leur mission dans un monde multiculturel et en constante évolution. Ce
faisant, elles contribuent à enrichir et à revitaliser la vie consacrée elle
- même, incarnant et témoignant de l’Évangile d’une manière réellement
transformante pour tous ceux qu’elles rencontrent sur leur chemin.

Chapitre 6 : Inculturation d’un charisme - exemple du charisme salésien
Le charisme salésien, fondé par Saint Jean Bosco au XIXe siècle, offre

un exemple riche et stimulant pour illustrer les dynamiques et les enjeux
de l’inculturation dans la vie consacrée. Dans ce chapitre, nous montrons
comment le charisme salésien a évolué et s’est inculturé dans divers contextes
culturels et religieux, en mettant l’accent sur les stratégies et les perspectives
d’avenir pour l’inculturation de cette tradition pastorale dans le continent
africain.

Au départ, le charisme salésien était centré sur la pastorale des jeunes,
en particulier des plus pauvres et des plus marginalisés, dans le contexte
de la révolution industrielle en Europe. Saint Jean Bosco avait développé
un modèle éducatif basé sur la pédagogie de la prévention et de l’amour,
qui cherchait à créer un environnement familial et chaleureux où les jeunes
pouvaient grandir et se développer intégralement dans la foi chrétienne et
la vie sociale. Ce modèle éducatif, connu sous le nom de système préventif,
se caractérise par la présence amicale et attentive des éducateurs auprès des
jeunes, la pratique des vertus de la douceur et de la patience, et l’éducation
à la responsabilité personnelle et sociale.

Dans le processus de diffusion du charisme salésien à travers le monde, les
missionnaires salésiens ont souvent été confrontés à la nécessité d’inculturer
leur approche pastorale et éducative dans les divers contextes culturels et
religieux où ils se trouvaient. Cela a engendré une certaine tension entre la
fidélité au modèle original et la sensibilité aux différences culturelles et aux
besoins spécifiques des jeunes dans chaque pays. Néanmoins, l’inculturation
du charisme salésien a également contribué à enrichir et à diversifier ses ex-
pressions, méthodes et horizon visionnaire pour répondre plus adéquatement
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aux défis et aux appels de l’évangélisation inculturée.
Dans le continent africain, par exemple, les salésiens se sont engagés dans

divers projet éducatifs, sociaux et missionnaires visant à inculturer le système
préventif et la pastorale des jeunes dans la culture locale. Les défis et les
exigences du contexte africain, marqué par la diversité ethnique, la pauvreté
économique, les conflits sociaux et les bouleversements démographiques, ont
stimulé les salésiens à adapter leur modèle éducatif et pastoral aux réalités
locales.

Parmi les principales stratégies d’inculturation du charisme salésien en
Afrique, on peut mentionner la collaboration étroite avec les leaders et
les agents locaux, la valorisation des ressources culturelles et des talents
des jeunes, la formation des animateurs et des responsables locaux dans la
pédagogie salésienne, et le dialogue interreligieux et interculturel comme
moyen d’enrichir et de contextualiser la pastorale des jeunes.

Dans le domaine de l’éducation, les écoles et les centres salésiens ont
cherché à intégrer l’héritage culturel et les valeurs africaines dans leur
programme, leur pédagogie et leurs activités parascolaires. Ceci a été réalisé,
par exemple, par l’enseignement des langues et des arts traditionnels, la
promotion de la musique et de la danse africaines, et l’incorporation des
fêtes et des rites africains dans la liturgie et la vie spirituelle. De même, les
éducateurs salésiens ont cherché à adapter leur approche pédagogique et
leur style de communication aux modes de pensée, d’apprentissage et de
socialisation propres à la culture africaine, en privilégiant la narration, le
jeu, et la participation communautaire.

Sur le plan social, les salésiens ont développé des projets de développement
intégral et durable en réponse aux besoins et aux urgences des communautés
locales, en particulier des jeunes. Ces projets comptent la formation pro-
fessionnelle, l’accompagnement des jeunes entrepreneurs, la promotion de
l’agriculture et de l’écologie, la lutte contre la traite des êtres humains et
l’assistance aux migrants, et la paix et la réconciliation entre les divers
groupes ethniques et religieux.

En ce qui concerne le dialogue interreligieux et interculturel, les salésiens
en Afrique ont engagé une coopération constructive et cordiale avec les lead-
ers des autres religions et des groupes culturels, dans un esprit d’ouverture,
de respect et d’enrichissement mutuel. Le dialogue interreligieux et inter-
culturel a permis, d’une part, de reconnâıtre et de valoriser les éléments de
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vérité, de beauté et de sainteté présents dans les autres religions et cultures,
et, d’autre part, de porter témoignage à la foi chrétienne et à l’esprit salésien
dans un esprit d’humilité, de dialogue et de service.

Les perspectives et les défis pour l’inculturation du charisme salésien
en Afrique sont multiples et variés. Parmi les principaux défis, on peut
mentionner la formation des salésiens africains dans les valeurs et la vision
du charisme salésien, la promotion de la recherche et de la formation
sur l’inculturation du système préventif dans le contexte africain, et le
renforcement de la collaboration intercongrégationnelle et interculturelle
pour intégrer les diverses dimensions et expressions du charisme salésien.

À titre de conclusion, l’inculturation du charisme salésien en Afrique
et ailleurs illustre la fécondité et la vitalité de la vie consacrée lorsqu’elle
est enracinée dans l’Évangile et ouverte aux cultures et aux défis du monde
contemporain. Cette expérience d’inculturation nous invite à élargir notre
horizon visionnaire et pastoral, à engager un dialogue créatif et fécond
avec les cultures et les jeunes, et à redécouvrir la joie et l’espérance de
l’évangélisation inculturée, qui témoigne de la beauté et de la pertinence de
l’Évangile pour tous les peuples, toutes les cultures et toutes les générations.

En regardant vers l’avenir, il importe que les salésiens et les autres
personnes consacrées continuent de s’engager avec audace et créativité
dans le processus d’inculturation et de dialogue, en restant fidèles à leur
charisme et en étant attentifs aux besoins et aux aspirations des jeunes et
des communautés locales. Ce faisant, ils contribueront à bâtir un monde plus
juste, plus fraternel et plus évangélique, où chacun peut se sentir accueilli,
respecté et aimé, et où l’Évangile du Christ peut briller comme une lumière
d’espérance et de salut pour tous.

Chapitre 7 : Conclusions et perspectives d’avenir
Le parcours d’exploration de l’inculturation de l’Évangile dans la vie

consacrée touche à sa fin. À travers les différentes étapes de cette étude,
nous avons pu dégager de précieux enseignements et mettre en lumière les
enjeux, les défis et les perspectives qui se présentent pour la vie consacrée
engagée dans l’évangélisation inculturée. En conclusion, nous voudrions
revenir sur les principaux constats et tirer quelques pistes de réflexion pour
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un renouveau théologique, pastoral et vocationnel de l’inculturation.
Tout d’abord, nous avons constaté que l’inculturation est une dynamique

incontournable de la mission évangélisatrice de l’Église, qui puise ses racines
et sa force dans le mystère trinitaire, pneumatologique et christologique.
L’incarnation du Verbe fait chair et la présence de l’Esprit dans les cultures
et les hommes constituent les fondements théologiques et spirituels de
l’inculturation. En réponse aux défis de la globalisation et du pluralisme
religieux, l’Église et la vie consacrée sont appelées à inculturer l’Évangile
dans les diverses réalités culturelles et religieuses, afin d’annoncer la Bonne
Nouvelle d’une manière authentique et accessible pour tous.

Ensuite, nous avons identifié les principaux processus d’inculturation
dans la vie consacrée, qui touchent à la formation initiale et permanente, à
l’adaptation du charisme et de la pédagogie éducative, à la collaboration avec
les agents locaux et les läıcs, et au dialogue interculturel et interreligieux.
Ces processus exigent une conversion personnelle et communautaire, une
ouverture intellectuelle et affective, et une créativité pastorale qui puisent
leur inspiration et leur énergie dans l’Évangile et la Tradition vivante de
l’Église.

Concernant la vie fraternelle et communautaire, nous avons souligné
l’importance de l’accueil, du dialogue et de la gestion de la diversité culturelle
comme expressions concrètes et prophétiques de l’inculturation. La vie
interculturelle en communauté interpelle et questionne les présupposés, les
valeurs et les comportements des personnes consacrées, et les invite à élargir
leur horizon de compréhension et de solidarité envers les autres.

Sur le plan des conseils évangéliques, nous avons relevé quelques pistes
d’inculturation qui peuvent permettre aux personnes consacrées de vivre
la pauvreté, l’obéissance et la chasteté de manière plus contextualisée
et libératrice. Ces pistes incluent la prise en compte des réalités socio -
économiques et culturelles, l’éducation à la responsabilité et à la soumission
éclairée, et l’intégration de la dimension affective et relationnelle dans la
consécration à Dieu et au service des autres.

L’exemple du charisme salésien en Afrique nous a offert une illustration
concrète et vivante de l’inculturation dans la pastorale des jeunes, l’éducation
et le dialogue interreligieux et interculturel. Nous avons pu constater
comment l’inculturation du charisme salésien a favorisé l’enracinement de
l’Évangile dans les cultures locales, l’émergence de nouvelles expressions
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de la pédagogie salésienne, et la revitalisation de la vie consacrée dans un
contexte africain.

En regardant vers l’avenir, plusieurs enjeux et défis se profilent à
l’horizon pour l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée. Parmi
ces enjeux, on peut mentionner la formation initiale et permanente à
l’inculturation, la recherche et la documentation sur les expériences et
les modèles d’inculturation dans la vie consacrée, et la collaboration inter-
congrégationnelle et interculturelle pour une évangélisation inculturée plus
efficace.

Face à ces défis, nous proposons quelques pistes de réflexion pour un
renouveau théologique, pastoral et vocationnel de l’inculturation. Ces pistes
incluent un approfondissement de la théologie trinitaire et pneumatologique
de l’inculturation, une formation à la méthode du discernement pastoral et
spirituel, et une redécouverte du rôle prophétique et créatif des personnes
consacrées dans la transformation des cultures et des mentalités à la lumière
de l’Évangile.

En outre, il serait souhaitable de promouvoir la recherche et la formation
sur l’inculturation dans les centres de formation salésiens et autres institu-
tions ecclésiales, afin de stimuler le débat, le partage et la créativité dans ce
domaine. Cette démarche pourrait contribuer à une meilleure compréhension
et appropriation de l’inculturation comme un enjeu majeur pour l’avenir de
la vie consacrée et de la mission évangélisatrice de l’Église.

En définitive, l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée reste
un défi exigeant et une aventure passionnante, qui demande l’engagement
total, la conversion profonde et la créativité infinie des personnes consacrées,
enracinées dans l’Évangile et ouvertes aux cultures et aux jeunes. Cette
aventure, qui débouche sur un avenir plein d’espérances et de promesses,
appelle à laisser résonner le cri prophétique des ”nouveaux aréopages” et les
murmures discrets de l’Esprit qui éveille et renouvelle incessamment toutes
choses.

Le départ de cette étude nous laisse avec des enseignements précieux
qui devraient guider nos pas dans la vie consacrée et à l’évangélisation
inculturée. Les personnes consacrées sont invitées à inculturer l’Évangile
dans les diverses réalités culturelles et religieuses, se laissant guider par
l’Esprit et en puisant leur inspiration et leur énergie dans l’Évangile et la
Tradition vivante de l’Église. Ce faisant, elles contribueront à bâtir un
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monde plus juste, plus fraternel et plus évangélique, où chacun peut se sentir
accueilli, respecté et aimé, et où l’Évangile du Christ peut briller comme
une lumière d’espérance et de salut pour tous.

Chapitre 8 : Annexes et ressources complémentaires
Dans ce dernier chapitre, nous proposons un ensemble de documents

officiels, d’exemples concrets et de ressources bibliographiques pour appro-
fondir notre compréhension et notre pratique de l’inculturation de l’Évangile
dans la vie consacrée. Nous espérons que ces annexes et ressources servi-
ront de source d’inspiration et de dialogue pour les personnes consacrées,
les formateurs et les chercheurs intéressés par l’inculturation et la mission
évangélisatrice de l’Église.

Parmi les documents officiels du Magistère relatifs à l’inculturation et
la vie consacrée, on peut citer les encycliques et exhortations apostoliques
suivantes : Evangelii Nuntiandi de Paul VI, Redemptoris Missio et Vita
Consecrata de Jean - Paul II, Evangelii Gaudium et Laudato Si’ de François,
ainsi que les documents conciliaires Lumen Gentium, Gaudium et Spes
et Ad Gentes de Vatican II. Ces documents soulignent l’importance de
l’inculturation pour l’annonce de la foi chrétienne et la vie communautaire,
et offrent des orientations pastorales et spirituelles pour la vie consacrée
engagée dans l’évangélisation inculturée.

Concernant les exemples d’expériences réussies d’inculturation dans
divers contextes culturels et religieux, il serait intéressant de rechercher et
de documenter des cas concrets de la vie consacrée incarnée et en dialogue
avec les cultures locales. Ces exemples pourraient provenir des différentes
congrégations et traditions religieuses, et illustrer les différentes dimensions
de l’inculturation : l’adaptation pédagogique, l’expression liturgique, la vie
fraternelle, le témoignage prophétique, etc. En recueillant et en analysant
ces expériences, il serait possible de dégager des enseignements, des modèles
et des orientations pour l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée.

La bibliographie sélective sur l’inculturation et la vie consacrée pourrait
inclure des ouvrages de théologie, d’anthropologie, de liturgie et de pastorale
qui traitent des enjeux, des méthodes et des perspectives de l’inculturation
dans la vie consacrée. Parmi les auteurs et chercheurs dans ce domaine,
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on peut mentionner les noms d’Aylward Shorter, Laurenti Magesa, Roger
Schroeder, Stephen Bevans, Lamin Sanneh, James Scherer et A. Maria
Arokiam Kanaga. Leurs travaux offrent un éclairage théologique, historique,
sociologique et pratique sur l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée,
et fournissent des outils conceptuels et méthodologiques pour aborder cette
question de manière créative, rigoureuse et engagée.

Enfin, les ressources en ligne et autres sources d’information et de
formation sur l’inculturation et la vie consacrée peuvent être consultées via
des sites Web, des blogs, des réseaux sociaux, des revues académiques et
des centres de formation théologique. Ces ressources offrent un accès rapide
et actualisé aux informations, aux débats, aux initiatives et aux ressources
sur l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée. Elles permettent
également d’établir des liens et des échanges entre les personnes consacrées,
les formateurs, les chercheurs et les läıcs engagés dans l’inculturation, et de
partager leurs expériences, leurs questions, leurs défis et leurs projets.

En conclusion, les annexes et ressources présentées dans ce chapitre
témoignent de la richesse et de la complexité du phénomène de l’inculturation
de l’Évangile dans la vie consacrée. Elles invitent les personnes con-
sacrées à approfondir leur réflexion, leur formation et leur engagement
dans l’évangélisation inculturée, et à échanger sur leurs expériences, leurs
découvertes et leurs espérances avec les autres membres de la communauté
ecclésiale et de la société pluraliste. Ainsi, puissions - nous contribuer en-
semble à la croissance du Royaume de Dieu dans les cultures et les curs, et
découvrir inlassablement les trésors cachés et les richesses inépuisables de
l’Évangile incarné dans notre monde globalisé et diversifié.

L’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée conduit à de nom-
breuses découvertes, à la croissance du Royaume de Dieu dans les cultures
et les curs, et à la réalisation de la diversité du monde globalisé dans lequel
nous vivons. L’engagement des personnes consacrées dans l’inculturation les
invite à être à la fois enracinées dans l’Évangile et ouvertes aux cultures et
aux jeunes. Ce faisant, elles contribuent à bâtir un monde plus juste, plus
fraternel et plus évangélique, où chacun peut se sentir accueilli, respecté et
aimé, et où l’Évangile du Christ peut briller comme une lumière d’espérance
et de salut pour tous.
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Chapitre 8 : Annexes et ressources complémentaires
Dans le monde globalisé et pluraliste d’aujourd’hui, l’inculturation de

l’Évangile dans la vie consacrée apparâıt comme une nécessité urgente et
un défi exigeant. Les personnes consacrées engagées dans cette aventure
passionnante sont appelées à développer une approche créative, contextuelle
et dialogique de l’annonce de la foi chrétienne et de la vie communautaire.
Pour les accompagner et les soutenir dans cette démarche, un grand nombre
de documents officiels, d’exemples concrets et de ressources bibliographiques
sont disponibles et accessibles dans les écoles, les instituts et les centres de
formation religieuse.

Parmi les documents officiels émanant du Magistère de l’Église sur
l’inculturation et la vie consacrée, on peut citer les encycliques et exhor-
tations apostoliques Evangelii Nuntiandi de Paul VI, Redemptoris Missio
et Vita Consecrata de Jean - Paul II, Evangelii Gaudium et Laudato Si’ de
François. Ces textes témoignent de l’importance accordée par les pontifes à
l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée à travers leurs enseigne-
ments et leurs recommandations pour un dialogue fécond et respectueux
entre la foi chrétienne et les cultures du monde. Ils offrent ainsi des repères
solides et inspirants pour les personnes consacrées engagées dans la mission
évangélisatrice et inculturée de l’Église.

De nombreux exemples d’expériences réussies d’inculturation peuvent
également être trouvés et étudiés dans des contextes culturels et religieux
variés. Ces exemples illustreraient la richesse et la diversité des expressions
de la foi chrétienne et de la vie consacrée, adaptées et enracinées dans
les cultures locales. Ils mettraient en lumière les efforts déployés par les
personnes consacrées pour traduire l’Évangile et incarner les valeurs du
Royaume de Dieu dans leurs pratiques pastorales, liturgiques, éducatives,
sociales et prophétiques. Ils serviraient également de points de repères et de
motivation pour d’autres personnes consacrées qui cherchent à inculturer
leur propre charisme et mission dans des contextes nouveaux et changeants.

La bibliographie sélective sur l’inculturation et la vie consacrée pourrait
inclure des ouvrages de théologie, d’anthropologie, de liturgie et de pastorale
qui abordent les enjeux, les méthodes et les perspectives de l’inculturation
dans la vie consacrée. Parmi les auteurs et chercheurs ayant approfondi ces
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questions, on peut mentionner Aylward Shorter, Laurenti Magesa, Stephen
Bevans, Lamin Sanneh, James Scherer et A. Maria Arokiam Kanaga. Leurs
travaux, souvent interdisciplinaires et contextuels, analysent les dynamiques,
les défis et les potentialités de l’inculturation de l’Évangile dans la vie
consacrée, et offrent des outils conceptuels et méthodologiques pour penser
cette question de manière rigoureuse, engagée et créative.

Les ressources en ligne et autres sources d’information et de formation
sur l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée peuvent être consultées
via des sites Web, des blogs, des réseaux sociaux, des revues académiques et
des centres de formation théologique. Ces sources diverses offrent un accès
rapide et actualisé aux données, aux débats, aux initiatives et aux ressources
sur l’inculturation de l’Évangile dans la vie consacrée. Elles permettent
également d’établir des liens et des échanges entre les personnes consacrées,
les formateurs, les chercheurs et les läıcs engagés dans l’inculturation, et de
partager leurs expériences, leurs interrogations, leurs défis et leurs projets.

En somme, les annexes et ressources présentées dans ce chapitre témoignent
de la richesse et de la complexité du phénomène de l’inculturation de
l’Évangile dans la vie consacrée. Ils invitent les personnes consacrées à appro-
fondir leur réflexion, leur formation et leur engagement dans l’évangélisation
inculturée, et à échanger sur leurs expériences, leurs découvertes et leurs
espérances avec les autres membres de la communauté ecclésiale et de la
société pluraliste. En se nourrissant de ces ressources et en s’appuyant sur
la tradition vivante de l’Église, les personnes consacrées pourront mieux
discerner les appels de l’Esprit à l’inculturation et les signes des temps qui se
dessinent à l’horizon, afin de tracer des chemins nouveaux et audacieux pour
annoncer l’Évangile aux jeunes, aux peuples et aux cultures, et incarner la
tendresse, la compassion et la proximité de Dieu dans un monde en quête
de sens, de vérité et de réconciliation.


