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KURUKAAATE MAU RAUII O TE CEVAA
Jean Teururai revient de

Côte dlvoire où U a partici¬
pé à ia rencontre des
Animateurs théoiogiques
des Égiises de ia Cevaa. ii
témoigne des différences
d’approche théoiogique de
ces Égiises sur ies pro-
bièmes qu’eiies rencontrent
ou que certains rencontrent,
sectes, isiam mais aussi
iiturgie du divorce, beau¬
coup de questions qui ont
montré que ia diversité de ia
communauté est une riches¬
se.

Te CEVAA, e àmuitahiraa ïa
no te mau Etâretia porotetani
reo farâni. E roaa hia e 47
Etâretia i roto i teie àmuitahi¬
raa. E 2 Etâretia no Patifita, 1
Etâretia no Marite apatoà, 15
Etâretia no Afirita, e 29
Etâretia no Europa. Te pû
ôhipa a te CEVAA, tei te ôire no

Paris i te fenua Farâni te vai-
raa. Na te ôrometua Aiîrita no

Togo o Charles a Klagba e haa-
paô ra i teie néi i te ohipa rautï
i te Parau a te Atua ei monoraa
i te ôrometua Aiirita Ametefe a

Nomenyo tei haa maoro mai i
nià i teie tapura ôhipa.

1 te ôire no Abidjan i te fenua
Afirita no «Côte d’ivoire», ua

faatupu te tomite rautï a te
CEVAA i te tahi rururaa na te
mau rautï i te Parau a te Atua.
Ua tairuru te mau rautï o te
mau Etâretia mai te 6 no Mâti e
tae atu i te 18 no Mâti no te
tuatapapa i te mau parau e te
mau tapura ôhipa tei faanaho-
hia mai e te tomite rautï a te
Cevaa.

TBRAURAA
ETEMAUTAAÊE^
I ROTO I TE CEVAA

Ua feruri te mau rautï i nià i
te àai e te mau taaêraa e vai râ
i roto i te mau Etâretia. Ua rave

hia teie huru feruriraa, ia ite

maitai te mau rautï i te rauraa

e te mau taaêraa e vai rà i roto
i te mau Etâretia. Te fa e tïtau-
hia ra i to te rururaa o te hiôraa
i te rauraa e te mau taaêraa i
roto i te CEVAA mai te tahi fau-
faa eiaha râ mai te tahi mea e

haaparuparu àore ra e haafifi
ra ia na.

la au i te rahiraa Etâretia e

vai ra i roto i te Cevaa, te tahi
vahi e tià ia haapaôhia o te
rahiraa fenua e te rahiraa
nûnaa o ta ràtou e tià ra. Ei
hiôraa : te vai râ te Afirita, ia ite
maitai ra tâtou te Aiirita i roto i
to na rauraa no te mea te vai râ
to Togo, to Cameroun, to
Sénégal e te vai atu ra.

'lEMAUFTFI

Te mau fifi e farereihia ra e

te hoé Etâretia, aita ïa i riro ei
fifi no na noa, ua riro râ ei fifi
no vêtahi atoà. I nià i te parau
no te mau fifi e farereihia ra e

te mau Etâretia, e 2 huru fifi tei

matara mai. Te vai ra te mau

fifi àmui e te mau fifi taaê. Te
mau fifi àmui, e mau fifi ïa te
farereihia e te mau Etâretia
atoà mai te parau no te mau
faaroo èê te ùàna noa atu ra. Te
mau fifi taaê, e mau fifi ïa te
ora hia e té hôê àore ra e veta-
hi mau Etâretia. No te mau

Etâretia Afirita, te faaruru nei
râtou i te puai o te Faaroo
Mahometa io râtou tei puai mai
na roto i te mau ohipa tapïhoo-
raa.

Te farerei atoà nei râtou i te
mau fifi no roto mai i ta râtou
mau peu tumu mai te mau faa-
nahoraa o te taata pohe e te
parau o te vahiné ivi tei hama-
ni-ino-hia e te fetii o te tane. No
te mau Etâretia Herevetia reo

farâni te ite ra râtou e te rahi
noa atu ra te mau taata faai-
poipo i roto i te faataaraa te ani
ra i te tahi tereraa pureraa no
te faataaraa. No te mau

Etâretia i Farâni, te uiui noa ra

râtou e, tei hea atu ra te nûnaa
o te Atua.

TE PURERAA
ETE PAPA HAAMORI

I roto i te rururaa, ua faana-
ho-atoà-hia te tahi taime no te

tuatapaparaa i te parau no te
Papa Haamori. E 2 faanahoraa
tei ravehia :

- a tahi : na roto i te mau

pureraa poipoi tei ravehia i roto
i te rururaa, e faaite to te ruru¬
raa i mûri iho i to na manaô i
nià i te mau pureraa tei rave¬
hia. I mûri iho i reira, e tuata¬
papa àmui ai te parau no te
faaâpïraa i te Papa Haamori e
vai ra i roto i te mau Etâretia. la
hiô-anaê-hia i roto i te rururaa,
te mau Etâretia Herevetia reo

farâni tei haamaitai i nià i teie

tapura ohipa. Ua tae roa râtou
i te tatara-faahou-raa i te mau

tuhaa tataitahi i roto i te Papa
Haamori no to râtou mau taata

pâroita no te mea aita râtou e
taa faahou i teie mau ôhipa. E
piti mahana i roto i te piti o te
hepetoma o te rururaa, ua tua-
tapapahia te parau no te Papa
Haamori no te faaitoitoraa ihoâ
i te mau Etâretia i te hiô faahou
i ta râtou Papa Haamori.

- a piti : ua faataahia te hoé
pô i roto i te rururaa, i reira te
mau rautï o te mau Etâretia
tataitahi e faaite ai i te mau

ôhipa e te mau puta tei faana-
hohia e ta râtou Etâretia i nià i
te parau no te Papa Haamori e
te Rautïraa i te Parau a te
Atua. Na roto i teie mau faaite-
raa, e roaa atoà ai te ite i te
mau ohipa e ravehia rà i roto i
terâ e terâ Etâretia. Te parau
no te Papa Haamori, e parau
manaônaô-atoà-hia te reira e te
mau Etâretia o te CEVAA ? Te
mau Etâretia Herevetia reo

farâni tei rave pâpû maitai mai
i teie tapura ôhipa. Ua oti i te
neneihia te tahi mau puta i nià
i te Papa Haamori. E parau
faufaa atoà teie no tâtou. Ua
faanahohia te reira ei tumu

parau no te mau taime i mûri
nei.

TE EÀREREIRAA
ITEMAUPÀROrEA

POROTETANI NO ABIDJAN

E 2 taime tei faanahohia no

te farerei i te mau pâroita poro¬
tetani no Abidjan. Te taime
mâtamua no te mataitairaa i te
tahi tataùraa himene faaroo tei

Charles Klagba (Togo) anima¬
teur théologique de ia Cevaa
(photo Gaston Tauira).

faatupu hia i roto i te fare pure
a te tahi pâroita. Te mau ôhipa
tei ite hia teie :

- e nûnaa puai teie i nià i te
mau himene nota. Te tupai ra
râtou i te pahu e te ôri ra râtou
i roto i ta ràtou mau fare pure.
Aita teie mau ôhipa e riro ra ei
fifi no ràtou.

Te piti o te taime tei te
Tâpati ïa, ua ôperehia te mau
rautï i roto i te mau pâroita no
te raveraa i te pureraa e no te
tatararaa i te parau o te CEVAA
e te mau feruriraa a te rururaa
a te mau rautï.

I roto i teie mau farereiraa,
ua itehia te huru o teie nûnaa.
E nûnaa here teie i te taata, e

nûnaa farii maitai i te taata. E
nûnaa ôaôa i roto i te taviniraa
noa atu te mau fifi e rave rahi
ta râtou e faaruru noa ra i te
mahana tataitahi. No te mea te
fifi rahi o te nûnaa i teie taime
e fifi ôhipa ïa. 1 Abidjan, e ite-
maitai-hia te taaêraa i roto i te
feia ôna e te feia riirii.

TE FAAINEINERAA
ITE RURURAA RAHI

ATE CEVAA

Eita e ôre te tahi tumu atoà
i faatupuhia ai teie rururaa a te
mau rautï o te Cevaa, eere ïa
no te tuatapapa noa i te huru o
te ôhipa rautï i te Parau a te
Atua i roto i te Etâretia tataita¬
hi, no te faaineine atoà râ i te
rururaa rahi tei faanahohia no

te matahiti 1996. Ua faaôhia te
mau rautï i roto i te faaineinei-
neraa i teie rururaa rahi no te
mea ia hoi râtou i roto i ta
râtou Etâretia i mûri aé i te
rururaa, na râtou atoà e ôhipa
i roto i ta râtou Etâretia, Te fâ e

tïtauhia ra i roto i teie rururaa

rahi i te matahiti 1996, ia faai¬
te te mau Etâretia i to râtou
manaô i nià i te mau ôhipa atoà
mai te taime a ô ai râtou i roto
i te Cevaa e tae roa mai i teie
nei.

I roto i nâ hepetoma e piti o
te rururaa, teie te mau parau e
te mau tapura ôhipa tei rave¬
hia.

Ua riro atoà râ teie rururaa

ei raveà atoà e ite ai te mau

rautï i te mau ôhipa e ravehia
ra i roto i te mau Etâretia mai
te mau raveà e faaôhipahia ra
no te pororaa evâneria e te
arairaa i te mau fifi e farereihia
ra e te hui faaroo, e tae noa atu
i te mau imiraa raveà no te

pahonoraa i te mau hiaai àpï o
te taata.

TEHAAPAPA ÔROMETUA

La session
inaugure le

Extrais du rapport de Charles
Klagba, responsable de
l'Animation théologique à la
Cevaa, Pasteur de l’Église métho¬
diste du Togo.

Le programme d’Animation
Théologique est l’un des piliers de
la communauté, il nous invite à
confronter et à partager nos lec¬
tures contextuelles de l’Évangile.
C’est cette dynamique que nous
avons lancée et vécue pendant les
dix jours à Abidjan autour du
thème : «Animation Théologique et
théologies : richesses et difficul¬
tés de la confrontation et du par¬
tage», et autour de quelques
sujets.

L’IDENTITÉ

Il est ressorti que nos identités
de races, sexes, et de générations
sont beaucoup plus le produit de
l’histoire de nos vies que de nos
racines. Par conséquent notre
engagement en tant que chrétien
est un appel à la solidarité pour
vivre de façon positive nos diffé¬
rences, en nous enrichissant
mutuellement.

L’ARGENT DANS L’ÉGLISE

Certains croient que l’argent
que nous donnons est l’expres¬
sion de notre foi, d’autres pensent
que c’est plutôt un acte de charité
ou un acte d’amour. D’autres
encore estiment que le don a sur¬
tout une dimension humanitaire.

Concernant la façon de donner,
le Nord est marqué par la façon
formelle avec des notions de
transparence et de confiance,
alors qu’au Sud, la spontanéité
tient une place importante : une
façon de donner sans nécessaire¬
ment faire des calculs préalables.

LITURGIE
POUR ACCOMPAGNER

LA SOUFFRANCE

La discussion s’est focalisée
sur le divorce et l’opportunité
d’une recherche liturgique pour
accompagner les personnes divor¬
cées.

Il faut noter que ce thème a
révélé des divergences profondes

Internationale d’Abidjan
2ènie âge de l’Animation
théologique

et fondamentales aussi bien sur le
plan culturel que sur le plan théo¬
logique.

Le Sud de façon générale a fait
remarquer que dans la société tra¬
ditionnelle, le divorce n’est pas
accepte. L’Église doit élaborer une
liturgie d’accompagnement à la
réconciliation.

Le groupe Europe quant à lui,
reconnaît le divorce comme une

réalité, une défaite, une souffran¬
ce.

La culture protestante euro¬
péenne a préféré la valeur de la
personne à celle de la famille. Les
divorcés doivent être accompa¬
gnés pour se sentir acceptés.

ÉVANGILE ET TRADITIONS

Si pour les uns l’adhésion à la
foi chrétienne implique un refus
des traditions dominantes, ou une

rupture d’avec ces traditions, pour
les autres Jésus ne nous deman¬
de pas d’abandonner nos tradi¬
tions, mais nous demande de les
améliorer. Une approche pédago¬
gique doit être envisagée pour
purifier la tradition de sa facette
humiliante et déshumanisante en

se servant de l’Évangile comme
éclairage.

ÉGLISE ET SOCIÉTÉ

Face au SIDA les Églises ne
savent pas quoi penser ni quoi
dire.

Maintenant il faut que les
Églises travaillent à trois niveaux :

- être solidaire avec les
malades

- aider à ne pas diffuser la
maladie

- lutter contre la théologie

moralisante du péché. '
Comment briser les murs du

silence concernant les violences
faites aux femmes et aux enfants
aussi bien dans l'Église que dans
la société ?

Si l’Église ne fait pas face à
ces situations elle se rend cou¬

pable. Elle doit mettre des
équipes de réflexion en place pour
aider à remédier à ce fléau.

Certains ont estimé que l’Égli¬
se doit aller plus loin pour déve¬
lopper un ministère qui prévienne
et accompagne ces situations
désastreuses.

Église, politique et Droits de
l’Homme. Sujet à la foi épineux et
passionnant. D’emblée la contra¬
diction dans laquelle l’Église se
trouve a été rappelée.

Théologiquement, beaucoup
de textes de l’Évangile sont clairs
au sujet du respect des «petits»,
des «faibles». Ils ont gardé toute
leur pertinence. A cause de l'ac¬
tion libératrice de Jésus-Christ,
parce que nous savons que Dieu
vit, alors nous avons le pouvoir de
lutter dans la société et dans l'É¬
glise.

L’Islam progresse a une allure
déconcertante dans la plupart des
pays d’Afrique. Que faut-il faire ?
Combattre ce phénomène par des
campagnes d’évangélisation
intenses ou entrer en dialogue
pour chercher à vivre en harmonie
les uns avec les autres ? La
nécessité de faire le chemin
ensemble sur ce terrain s’impose.
Peut-être discernerons-nous en

cours de route ce que le Seigneur
veut de nous dans cette situation
très complexe.

CHARLES KLAGBA
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