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1. LETTRE DU RECTEUR MAJEUR 

Rome, le 24 août 1979 

Chers confrères, 

Des différentes reg1ons salésiennes m'arrivent des nouvelles 
positives sur la relance du Système Préventif de Don Bosco. 

Presque toutes les Communautés Provinciales se sont enga
gées dans ce domaine, en prenant des initiatives opportunes, sui
vant en cela les orientations du CG 21, les réflexions de la cir
culaire sur le Projet Educatif Salésien et l'invitation de l'étrenne 
à ce sujet. 

De plus, en bien des endroits, on a célébré le 25ème anni
versaire de la canonisation de Dominique Savio, mettant en relief 
certaines modalités typiques de notre expérience apostolique. 

Nous avons eu à Rome le pèlerinage de la jeunesse salé
sienne, enfants et jeunes de toutes les provinces, pour une ren
contre inoubliable avec le Pape. 

Des stimulants et des impulsions prioritaires pour notre enga
gement pédagogique et pastoral se sont dégagés de l'allocution 
du Saint Père. 

Ces deux faits m'incitent à vous parler de l'importance des 
« Groupes et Mouvement de jeunes». 

Leur floraison, l'actualité de leur développement seront 
l 'expression concrète de la relance du Système Préventif (cf. ACS 
n° 290, tiré à part, traduction française, p . 46 ). 

A ce sujet; voici quelques brèves réflexions. 
Don Jean Vecchi, Conseiller pour la Pastorale des jeunes, 

insistera sur ce thème, cette année et l'année prochaine; avec 
l'aide de ses collaborateurs, il vous offrira des moyens pour 
approfondir ce sujet, vous informer et programmer votre action. 

Je vous disais dans ma circulaire sur le Projet Educatif Salé-
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sien que « le renouveau du Système Préventif est lié, dans notre 
tradition vivante, à certains comportements dans notre vie 
ensemble et dans nos échanges: tout cela peut paraître simple à 
formuler mais renferme cependant de grandes richesses pour nos 
possibilités éducatives » (ACS 290, p. 44 ). 

Parmi ces « modalités typiques », nous sommes invites à 
privilégier l 'effort pour les « Groupes et Mouvements de jeunes ». 

Dans mon discours de clôture du GG 21, j'avais souligné 
l'importance que le Chapitre donne à la qualité des « milieux » 
d'évangélisation, en particulier « dans la ligne de l 'association
nisme des jeunes» (CG 21, 572). 

Invitation autorisée et très actuelle 

Mais le Pape nous a lancé récemment l'invitation la plus 
autorisée qui soit. Au pèlerinage de la jeunesse salésienne du 
5 mai dernier, Jean-Paul II, en s'adressant à la foule des jeunes 
qui remplissait la Place Saint Pierre, leur a dit: 

« Vous attendez du Pape une parole qui vous oriente et 
vous encourage ( ... ) ( Eh bien: ) La . seconde suggestion du Pape 
pour vous et pour ceux qui se soucient de votre éducation humaine 
et chrétienne concerne l'urgent besoin, ressenti sous toutes les 
latitudes, que renaissent des modèles valables d'associations catho
liques de jeunes. 

Il ne s'agit pas de donner vie à des expressions militantes, 
dépourvues d'élan pour l 'idéal et basées sur la force du nombre, 
mais d'animer de véritables communautés, que pénètre l'esprit 
de bonté, de respect réciproque, de service; communautés que 
cimentent surtout la même foi et la même espérance( ... ). 

Dans l 'adhésion à un groupe, dans la spontanéité et l'homo
généité d'un cercle d'amis, dans la confrontation constructive 
d'idées et d'initiatives, dans le soutien réciproque, la vitalité de 
ce renouveau social, auquel vous aspirez tous , peut s'établir et 
se conserver. 
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Vous, les jeunes, vous tendez à ces valeurs pree1euses de 
la complémentarité communautaire, de la conversation, de l'ami
tié, de la possibilité de donner et de recevoir, de l'amour. Les 
associations de jeunes refleurissent: le Pape vous exhorte à être 
fidèles, perspicaces, inventifs dans cet effort pour donner à ces 
groupements un souffle toujours plus puissant. 

C'est une invitation pressante que j'adresse à tous les respon
sables de l'éducation chrétienne des jeunes, des hommes de 
demain» (Osservat. Romano, 7-8/5/1979). 

Nous devons accueillir avec sérieux et courage cette « invi
tation pressante » du Pape. 

- Vatican II avait insisté aussi sur l 'actualité et l'efficacité 
de l 'associationnisme: dans la Déclaration sur l'Education chré
tienne, en parlant des méthodes d'éducation, il est affirmé que 
l'Eglise valorise et tend à pénétrer de son esprit, à privilégier, 
entre autres moyens, celui des « mouvements de jeunesse » 
(GEM 4). Dans le Décret sur la formation des prêtres, « parti
culièrement les associations catholiques » sont invitées à cultiver 
chez les jeunes les germes de la vocation (OT 2). Et surtout, le 
Décret sur l'apostolat des laïcs développe le thème de l'impor
tance des associations, de leur multiplicité dans le champ même 
de l 'apostolat, de l'estime et du soin qu'il faut avoir particuliè
rement pour les associations à but apostolique (AA 18, 19, 21). 

- Quant au CG 21, dans sa réflexion sur l'urgence de renou
veler l'évangélisation, dans sa recherche pour adapter notre pré
sence parmi les jeunes à leur condition actuelle, il a insisté sur 
la reprise de l'expérience associative et communautaire, conve
nablement renouvelée. 

Le Chapitre considère cette modalité comme un élément 
constitutif de toute présence salésienne d'évangélisation {cf. CG 21, 
nn . 90, 102, 115, 126, 131 : 2 .3.4, 132, 158 c), comme une des 
constantes au sein de nos expériences les plus authentiques, 
comme un des « lieux privilégiés » pour nos interventions, 
comme un « milieu » pour assurer le style d'action salésien. 
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Nos Constitutions renouvelées, elles-mêmes, nous le rap
pellent aux articles 22 et 28: nous devons être capables de pro
mouvoir et d'animer des groupes et mouvements de jeunes pour 
la formation, pour l 'activité apostolique, pour l'action sociale. 
Cette préoccupation demande, bien sûr, une adaptation spéciale 
aux conditions actuelles des jeunes, selon la culture de chaque 
région, de chaque nation, en suivant les critères de pastorale 
élaborée dans l'action apostolique des expériences de vie asso
ciative et communautaire, en tenant compte des conditions de 
l'Eglise locale où nous travaillons; il nous faut aussi retrouver 
intelligemment l'aspiration originale de notre charisme de pré
dilection pour les jeunes. 

Pour cela, il est donc urgent de retrouver une double carac
téristique salésienne des origines: 

- tout d'abord, le coeur « oratoriano » dont je parlais dans 
le discours de clôture du Chapitre (CG 21, 565-568). 

Cette expression veut souligner le primat donné, dans l'atti
tude éducative du salésien, à « l'élan pastoral », en tant que prin
cipe ispirateur de toute présence parmi les jeunes; les Groupes 
et les mouvements de jeunes doivent percevoir, avant tout, le 
battement d 'un coeur apostolique séduit par le Christ: nous ne 
sommes pas simplement des « professeurs » au milieu des jeunes, 
mais des disciples du Christ Ressuscité, des « missionnaires » 
authentiques et enthousiastes. · 

- en second lieu, la mise en oeuvre d'une « nouvelle pré
sence salésienne », c'est-à-dire de l'esprit d'initiative ou de l'ima
gination en pastorale (CG 21, 156-159). 

Cette nouveauté est un critère méthodologique, « fruit de 
la créativité pastorale qui sait couvrir des espaces d 'intervention, 
particulièrement en faveur des jeunes jusqu 'ici peu pris en con
sidération ». 

A titre d'exemple, le Chapitre rappelle, entre autres champs 
d'action, « l'animation de mouvements de jeunes, tandis qu'on · 
assiste à une recherche et à un désir des jeunes pour un regrou-
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pement qui dépasse les limites de leur propre zone» (CG 21, 158). 
Nous nous sentons donc invités, avec force et urgence, à 

engager sérieusement notre être et nos initiatives dans la pro
motion et l'animation de groupes et mouvements de jeunes, avec 
un authentique coeur « oratoriano » et avec une méthode actuelle. 

Inspiration originale 

La tendance associative, la vie de groupe, l 'aspiration com
munautaire ont été une expérience presque spontanée dans la 
vie de notre Fondateur et une inclination de son tempérament 
naturellement porté à la convivance et à l'amitié. 

Depuis les débuts, cependant, par intuition vocationnelle, 
semble-t-il, ce goût de la convivance est une finalité religieuse 
et apostolique, sans atténuer chez lui la chaleur humaine, la viva
cité naturelle, la spontanéité et l'audace juvénile. 

Ses initiatives ingénieuses parmi les garçons des Becchi et 
des villages voisins, la Joyeuse Union à l 'école de Chieti, une 
expérience de convivance et d'amitié au Séminaire, contiennent 
déjà en germe l'estime et la tendance à l'associationnisme qui se 
concrétisera dans la formule caractéristique des « Compagnies ». 

Don Bosco possédait de nombreuses qualités naturelles, un 
sens aigu de l'éducation enrichi progressivement d 'expériences 
positives, de sorte qu'il savait communiquer aux jeunes les joies 
et les bienfaits du partage fraternel dans la marche de chacun 
vers Dieu, du dévouement aux autres dans « le quotidien», dans 
la simplicité et l'authenticité des manifestations ordinaires, dans 
l 'équilibre des différents éléments positifs d 'un homme qui assume 
sa vie à la lumière unifiante de la foi. 

Une des pages de son autobiographie si attachante nous fait 
connaître le type de ceux qui faisaient partie de la Joyeuse Union. 
Il écrit: « Comme les compagnons qui essayaient de m'entraîner 
au mal étaient aussi les plus négligents dans leur travaux, ils 
vinret vite me trouver pour que, charitablement, j'exerce l'entraide 
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scolaire en leur prêtant ou en leur dictant mes propres compo
sitions. Cela déplut au professeur ( ... ) . Je pris alors un moyen 
moins préjudiciable: je me contentai d 'aplanir leurs difficultés 
ou d 'aider ceux qui en avaient vraiment besoin. Ainsi je faisais 
plaisir à tout le monde et je ne fus pas long à conquérir l'estime 
et les bonnes grâces de mes compagnons. Ils commencèrent par 
venir vers moi pendant les récréations, puis s'intéressèrent à mes 
histoires ou parlèrent de questions d 'école. Finalement ils accou
raient vers moi sans chercher de raison, tout comme jadis les 
enfants de Murialdo ou de Castelnuovo. 

Pour donner un nom à ces réunions, on les appela habituel
lement: « Joyeuse Union » ( Souvenirs autobiographiques, p. 60-61 ). 

Ainsi, la première expérience d 'association commença pour 
Don Bosco, non pas tant dans le but de réunir « les meilleurs», 
mais comme une initiative en faveur de ceux qui avaient le plus 
besoin d 'aide et d 'idéal concret; l'expérience s'épanouit aussitôt 
dans une action sur le milieu environnant, par le témoignage et 
l'initiative de la charité. 

Mais l'expérience associative réelle, dans la sphère du Système 
Préventif, a été celle des « Compagnies religieuses ». 

Elle naît dans un but éducatif, à l'époque où l 'Oratoire se 
stabilise; elle en assume les finalités et les caractéristiques et par
ticipe de façon dynamique à son esprit. . 

« Une fois solidement implantés au Valdocco - écrit encore 
Don Bosco - , je me préoccupai de toute mon âme de pourvoir 
à ce qui pouvait assurer l 'unité d'esprit, de discipline et d'admi
nistration » (Souvenirs autogiobraphiques, p. 191). 

La première Compagnie fut celle de saint Louis, fondée par 
Don Bosco lui-même, puis ce fut la Compagnie de l 'Immaculée, 
fondée (c'est Don Bosco qui l'affirme) par Dominique Savio, puis 
les autres, jusqu'au nombre de six (MB 11, 225). 

Ces Compagnies s'insèrent intimement dans le milieu édu
catif comme élément dynamique de participation active, de péné
tration capillaire; elles aident à fortifier les valeurs pédagogiques 
et religieuses de tout le Système Préventif, tout en jouant aussi 
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un rôle d'intégration et de suppléance en vue des éventuelles et 
immanquables déficiences du milieu ambiant. 

Il faut remarquer que les Compagnies n 'ont pas été pensées 
pour elles-mêmes, refermées sur des membres déterminés, seule
ment pour privilégier leur activité ou leur formation, mais comme 
un groupe-ferment en vue du milieu tout entier pour donner 
témoignage et rendre service à tous leurs camarades. 

La « Compagnie de l 'Immaculée », par exemple, à qui appar
tenaient des membres « choisis avec soin », était toute en fonc
tion du projet éducatif et pastoral de l'ensemble, tel un levain 
dans la pâte. Chaque Compagnie avait des « objectifs » particuliers 
qui répondaient à des situations de vie et à des degrés de maturité, 
mais elle reproduisait une « matrice » spirituelle et organisatrice 
commune. 

Les valeurs pédagogiques et spirituelles partagées en étaient 
l'élément tonifiant. La liaison entre les groupes était assurée « par 
le milieu et la communauté éducative », à l 'intérieur desquels ils 
surgissaient et au service desquels ils se mettaient, comme expres
sion de participation active et organisée au projet global d'éduca
tion: il ne s'agissait pas seulement de participer à la programmation 
des activités, mais sur tout de se sentir entraîné, activement et en 
toute responsabilité, aux grands idéaux communs d 'un même 
Projet éducatif et pastoral. 

Exigence du Système Préventif 

L'associationnisme des jeunes est une exigence indispensable 
dans le type de projet préventif et populaire qu'a voulu Don Bosco. 

Dans une lettre circulaire aux Salésiens, il écrivait lui-même 
le 12 janvier 1876: « Q ue dans toute maison, chacun se préoc
cupe de promouvoir les petites associations ( ... ). Que personne ne 
craigne d'en parler, de les recommander, de les favoriser et d'en 
exposer le but( ... ). Je crois que l'on peut appeler ces associations 
la clef de la piété, le maintien de la moralité, le soutien des voca-
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tians ecclésiastiques et religieuses» (Epistolario, vol. 3, p. 7-8). 
Dans son oeuvre éducative et pastorale, Don Bosco s'adressa 

aux jeunes des masses populaires; il ne serait pas arrivé à une 
action efficace de prévention et de pénétration capillaire « un 
par un », sans la participation active et organisée des jeunes 
eux-mêmes: de là, ce caractère indispensable d'un type particulier 
d'associationnisme pédagogique et religieux. 

C'est ce qu'ont clairement compris les premiers collabo
rateurs de notre Père, les Salésiens des premières générations et 
tous les successeurs de Don Bosco. Longue serait l'énumération 
des paroles, des écrits sur ce sujet de Don Rua, Don Albéra et 
Don Rinaldi, qui ont vécu personnellement avec Don Bosco, puis 
de tous les autres. 

Don Rinaldi, par exemple, affirmait que le Directeur devait 
regarder le soin empressé des associations religieuses, comme l'un 
des devoirs les plus importants de son ministère. 

Si le style éducatif du Système Préventif ne se base pas seule
ment sur les relations individuelles, mais vise, avec un soin par
ticulier, la création d 'une « ambiance» et d'un «climat» éduca
tif, le rôle des associations de jeunes sera donc nécessairement 
déterminant. Dans le Système Préventif, ces associations ont 
présenté différentes caractéristiques de type pédagogique, reli
gieux ou spirituel. 

Parmi les caractéristiques de type « pédagogique », rappelons 
les suivantes: 

- elles supposent, avant tout, une claire liberté de parti
cipation; 

- elles veulent être, d 'une façon authentique, « l'oeuvre 
des jeunes »; 

- elles ont un but éducatif précis; 

- elles mettent en avant le service des autres, surtout des 
propres camarades. 

Il s'agit donc d'associations de jeunes en « formation », 
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d'associations de jeunes « pour l'éducation»; cette spécification 
comporte essentiellement une communion d'intentions et d'enga
gement avec les éducateurs. 

En parlant d ' « oeuvre de jeunes », de « communion » dans 
l'action avec les éducateurs, on veut indiquer la dynamique et 
les contenus pédagogiques de ces associations de jeunes et souli
gner aussi le rôle de l'Assistant dans sa fonction d 'animateur
éducateur. 

Parmi les caractéristiques de type « religieux», rappelons: 

- l 'influence concrète de la foi sur la vie quotidienne: 
nette présence du but ultime de la vie; 

l'accomplissement du devoir comme raison religieuse; 

le discernement, le soin et l'épanouissement des vocations; 

la charité opérante et généreuse pour les plus pauvres, 
même en des formes héroïques; 

- la co-responsabilité dans l 'apostolat de par le baptême. 

Il s'agit donc d'associations d'inspiration religieuse et chré
tienne explicite et non seulement et exclusivement de groupes 
pour la promotion et la culture. 

Dans ces associations, évangélisation et éducation se compé
nètrent, sans se dissocier. Elles manifestent ainsi cette symbiose 
particulière, vivante et pratique du Système Préventif qu'exprime 
le slogan: « évangéliser en éduquant et éduquer en évangélisant ». 

Il ne s'agit donc pas d'un groupe ou d'un mouvement quel
conque, mais d'un genre d 'associationnisme spécial. 

Enfin, parmi les caractéristiques de type« spirituel», notons: 

- les groupes de jeunes de Don Bosco s'insèrent dans la 
spiritualité globale du Système Préventif; 

- ils sont centrés sur le mystère du Christ, ami des jeunes 
et sur la personne de Marie, Secours des chrétiens et Mère de 
l 'Eglise; 
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ils n'expriment pas une spiritualité fermée sur elle-même, 
mais la spiritualité de tout le milieu éducatif, même si chaque 
association a des objectifs et des buts propres. 

Nous nous trouvons donc devant des associations pénétrées 
de la spiritualité salésienne de Don Bosco, d'une manière carac
téristique; c'est, par sa nature même, une spiritualité pour les 
Jeunes. 

Don Caviglia a écrit des pages très pénétrantes sur ce thème 
dans son étude appréciée sur « Savio Domenico e Don Bosco » 
(cf. Libro X, spécialement le ch. II) . 

Je crois important de souligner cet aspect: à l'origine et 
dans le développement des associations de jeunes à l 'Oratoire, il 
y avait une forte et féconde spiritualité salésienne, c'est-à-dire un 
potentiel intense de cet esprit particulier de Don Bosco qui péné
trait le milieu et assurait un climat éducatif de sainteté originale. 

Il vaut la peine de répéter ici ce que je vous disais dans 
ma circulaire sur le Projet éducatif salésien: « L 'originalité et 
l'audace du projet de "sainteté pour les jeunes" sont intrin
sèques à l'art éducatif de Don Bosco. Son grand secret a été non 
seulement de ne pas décevoir les profondes aspirations de l'âme 
des jeunes (besoin de vie, d'expansion, de joie, de liberté, de 
regard vers l'avenir, etc ... ) mais d'amener, graduellement et d 'une 
manière très réaliste, les jeunes eux-mêmes à expérimenter que 
c'est seulement dans « la vie de la grâce », c'est-à-dire dans l'amitié 
avec le Christ, source de joie permanente, que leurs idéaux les 
plus authentiques étaient compris et exaltés: « Nous autres, nous 
faisons consister la sainteté à être toujours joyeux » (ACS 
290, p. 41). 

J'ai voulu évoquer ces faits et vous aider à réfléchir sur 
leur signification (1) dans le but très précis de nous inciter à 

(1 ) Sur ce thème des « Compagnies religieuses» dans la tradition salésienne, 
on peut consulter les principaux ouvrages suivants; 

1. Les Memorie Biografiche: Index, au mot « Compagnie Religiose ». 
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redécouvrir une précieuse « inspiration » de l'expérience de nos 
associations. 

La réalisation concrète de cette inspiration est passée par 
diverses phases, selon l'évolution de nos milieux et aussi selon 
les critères qui mûrissaient dans l'Eglise. En cela aussi, il ne s'agit 
pas, aujourd'hui, de reproduire une formule dans sa matérialité, 
mais de saisir, en vérité et sens pratique, son inspiration éducative 
et pastorale. 

Cela entraînera des conséquences opérationnelles de discer
nement, de choix et de programmation qui éviteront au Projet 
éducatif de Don Bosco de dévier et la perte d 'identité de sa 
spiritualité salésienne. 

Les associations aujourd'hui 

On parle généralement de lassitude des jeunes devant les 
associations; mais les faits contredisent cette affirmation. 

Il y a eu, sans aucun doute, une crise des modalités d 'asso
ciations liées à des structures et à des préoccupations dépassées. 
Chez nous aussi, les « Compagnies religieuses », très valables en 
leur temps, ont subi un déclin. Il serait inexact, pourtant, d'affir
mer que l 'expérience des associations a été abandonnée dans la 
Famille salésienne. 

Un coup d'oeil, même rapide, sur le vaste champ de présence 
salésienne, nous fait constater une floraison d 'initiatives en ce 

2. A. CAVIGLIA: « Savio Domenico e Don Bosco», Studio pp. 441-464 in 
Opere e Scri tti inediti di Don Bosco, vol. 4. Torino, 1935. 

3. E. CERIA, Annali della Società Salesiana, vol. I , pp. 641-643, Torino, 
S.E.I., 1961. 

4. Pietro BRAIDO, « Il Sistema Preventivo di Don Bosco », Le Compagnie, 
pp . 377-387, PAS-Verlag, 1964, 2• ediz. 

5. Pietro STELLA, « Don Bosco nella storia della religiosito cattolica », 
vol. II, pp. 346-357: « Le associazioni religiose »; PAS-Verlag, 1969. 
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secteur (cf. la Publication du Dicastère de la Pastorale des jeunes 
qui sera bientôt envoyée aux Provinces). 

Peut-être, en quelques cas, jugeons-nous un peu pauvre et 
arbitraire le choix de nouvelles initiatives, la clarté de l'orientation 
salésienne, l 'adaptation aux temps dans la fidélité au Projet édu
catif original de Don Bosco, ainsi que la constance et la co-respon
sabilité communautaire et provinciale. 

Nous devons aussi reconnaître que la « volonté de sponta
néité », la « discontinuité » et « l'indépendance » sont, plus d 'une 
fois, les phénomènes qui caractérisent certaines expériences de 
quelques confrères, créées volontairement après la disparition de 
la précédente structure des associations. 

Pour -bien faire les choses, il faudra prendre acte que des 
changements importants sont survenus dans ce secteur. 

L 'émergence des signes des temps a bouleversé les cultures 
et leurs schémas sociaux et moraux et oblige à repenser une 
hiérarchie de valeurs en harmonie avec notre foi pascale. Il est 
urgent de trouver d'autres façons de vivre en chrétiens authen
tiques pour les différentes couches sociales, en particulier pour 
les jeunes. Dans cette mutation culturelle, il faut à tout prix 
repenser sérieusement l'éducation, porter l'accent, davantage sur 
les valeurs qui circulent ou qu'il faut mettre en circulation, que 
sur une insertion à un schéma culturel ou sur une discipline 
de conduite et d 'organisation. 

Il faut aussi repenser sérieusement la pastorale: mettre 
l 'accent sur l 'historicité de la foi, sur l'Eglise en tant que germe 
du Royaume de Dieu, sur l 'unité de la communion dans la plu
ralité et la complémentarité des différences, sur une perception 
particulièrement vive de I' « Eglise locale », comme centre d'unité 
et de référence pour tout mouvement qui naît et se développe 
en un lieu déterminé. 

Il faut également une sérieuse révision de la dimension 
communautaire locale et provinciale et un approfondissement en 
chapitre du Projet éducatif de Don Bosco. 

Dans une époque riche en nouveautés, la sensibilité des jeunes 
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aussi a certainement changé: par conséquent, il faut repenser en 
profondeur le style des associations, le choix des « objectifs » 
dans les Groupes et Mouvements, la présence et le rôle de « l'ani
mateur », le dosage, la progression, la variété à établir dans la 
symbiose vivante entre éducation et évangélisation. 

En énumérant ces facteurs de changements, je ne prétends 
pas être complet, ni repérer ou expliquer tous les aspects de la 
situation actuelle. J'entends seulement souligner comment, dans 
le secteur précis de l'associationnisme, il faut repenser une 
« synthèse » qui accorde l'inspiration fondamentale du Projet 
éducatif de Don Bosco et l'adapte à une situation profondément 
nouvelle. 

En différents secteurs de la Famille salésienne, après quel
ques années d'incertitude et d'expérimentation, on est arrivé à 
remettre en route la vie des associations: en retrouvant une unité 
nouvelle entre culture et Evangile; un juste équilibre entre les 
requêtes des enfants et des jeunes et l 'urgence d'une animation 
spirituelle et pédagogique d'appui et de contact; une harmonie 
renouvelée entre la responsabilité d'une juste autonomie chez les 
jeunes et ce qu'apportent les éducateurs par leur présence et leur 
animation; un échange spontané entre les expériences concrètes 
des jeunes et le programme proposé, riche de contenus réfléchis. 

On est arrivé ainsi, souvent, à susciter dans nos oeuvres 
ce que le CG 21 souligne en parlant de l'Ecole et du Centre 
de jeunes: 

- pour l'« Ecole salésienne», le Chapitre dit qu'elle 
« cherche à créer une communauté de jeunes ( ... ). A cette com
munauté participent les parents et les éducateurs; les jeunes y 
trouvent un espace pour des groupes organisés avec des buts forma
teurs et fonctionnels » ( CG 21 131 , 2. 3 .4). 

- Et pour le « Centre de jeunes», le Chapitre affirme 
que s'il veut « être proposition et milieu de promotion chrétienne 
intégrale pour les jeunes, il devra procéder à des choix métho
dologiques précis, tels que l'organisation par groupes, en préfé-
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rant ceux qui ont un caractère formatif et apostolique, et en y 
développant une éducation explicite de la foi» (CG 21 126, 1.5.3 ). 

Ces appels du Chapitre nous arrivent alors que dans le Peuple 
de Dieu on reprend, après une révision intelligente, les initiatives 
pour les associations, on étudie avec soin comment définir les 
principes inspirateurs de chaque mouvement, proposant aussi une 
« spiritualité » adaptée, on suscite des échanges pour étendre 
l'efficacité des expériences et favoriser la circulation des valeurs 
et des propositions. 

- Chers Confrères, repensons, pour conclure, à l'ardent 
appel que le Saint Père nous a adressé le 5 mai dernier : il y a 
aujourd'hui un « urgent besoin que renaissent des modèles valables 
d'associations catholiques de jeunes! ». 

En ce domaine, considérons-nous vraiment appelés à créer 
« une nouvelle présence» (cf. CG 21, 158), qui sache traduire 
en propositions concrètes et actuelles, la richesse de notre patri
moine éducatif et spirituel et les apports aussi bien de la jeunesse 
actuelle que de la pastorale renouvelée de l'Eglise universelle et 
des Eglises locales. 

Que Dominique Savio, en ce 25è anniversaire de sa cano
nisation, soit pour nous un stimulant. Sa sainteté d 'élève de 
l'Oratoire culmine dans le fait d'avoir fondé la « Compagnie de 
l'Immaculée ». 

Don Caviglia, son historien, considère cette initiative comme 
« le point d'arrivée », l'épanouissement spirituel et apostolique, 
« le fait qui personnifie et résume la mise en oeuvre de la sainteté » 
salésienne. 

Il est, d'ailleurs, symptomatique de constater que « l'origine, 
les buts, les moyens » de cette association de jeunes « sont tous 
l'expression de sa dévotion mariale, inséparablement unie à la vie 
eucharistique» (A. CAVIGLIA, o.c., p. 447). 

Ce qui veut dire que Dominique, au plus haut point de sa 
sensibilité spirituelle, nous invite à considérer Marie comme une 
aide spéciale pour une reprise rapide des associations de jeunes, 
chez nous. 
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- Je souhaite que chaque Province, que les Assemblées pro
vinciales ou régionales, arrivent à approfondir, en pleine harmonie 
avec les exigences locales, ce thème important, et à redonner vie 
à une des plus efficaces « modalités typiques» (ACS 290, p. 46) 
du style salésien inhérent au Système Préventif de Don Bosco. 

Je vous souhaite à tous un franc succès dans un secteur 
d'une telle urgence. 

Soyez assurés de ma prière quotidienne. Je vous adresse une 
salutation pleine de joie fraternelle et d'espérance. 

2 

P. EGIDIO VrGANO 

Recteur Majeur 



--- ,... 

2. ORIENTATIONS ET DIRECTIVES 

GROUPES, MOUVEMENTS ET COMMUNAUTES JUVENILES 

Le thème de la crise des associations est désormais dépassé. 
Expériences, réflexions et orientations nous poussent aujourd'huj 
à la reprise. Mais il convient qu'elle recueille les conclusions 
théoriques et pratiques qui ont mûri dans l'Eglise et qu'elle se 
fasse à l 'enseigne d 'un engagement communautaire plus que comme 
une efflorescence de choix individuels dispersés. Pour rejoindre 
cette finalité je vous propose quelques « points forts » sur les
quels il sera bon de concentrer votre réflexion. 

A l'intérieur du Projet Éducatif Pastoral 

Le premier mouvement de la Communauté salésienne est de 
se tourner vers « tous ». Nos présences s'enracinent dans un milieu 
et offrent un service d'éducation et d'évangélisation, partageant 
et participant à la vie de la communauté humaine. Elles font, dans 
un territoire déterminé, 1:1n travail de promotion jndividuelle et 
de milieu. 

Nos documents parlent de nos modes de présence et de 
nos oeuvres comme de propositions adressées à tous. De l'oratoire 
on dit que sa caractéristique est « le sens mfasionnaire des portes 
ouvertes à tous les enfants qui veulent y entrer; l 'ouverture à la 
masse, mais avec attention à la personne et au groupe » 
(CG 21, 124). 

De l'école on dit qu'elle forme une communauté à laquelle 
participent parents, éducateurs et jeunes et qui crée « des contacts 
avec le peuple » ( CG 21, 131 ). 
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De la paroisse on souligne qu'elle est populaire, c'est-à-tjire 
que par le style de son action elle soigne l'accrochage avec le 
peuple et ne veut pas être... une église pour quelques-uns 
(cf. CG 21, 141). « Elle est ouverte à la vie du quartier .. . et prend 
part aux problèmes des humbles avec qui elle vit et dont elle 
partage les joies et les peines, les désillusions et les espérances » 
(CG 21, 141 }. 

Dans ce style et avec ces perspectives pastorales les salésiens 
enracinés par le partage de vie en un groupe humain, cherchent 
à animer religieusement la culture populaire et, en elle, à annoncer 
l 'évangile. 

De cette situation fondamentale découle le rôle des Groupes 
et des Mouvements, le type d'expérience que nous proposons à 
travers eux, ainsi que la forme de structures et de liaisons que 
nous préférons. A partir de cette situation on voit aussi comment, 
tout en reconnaissant la valeur en leur genre d 'autres propositions 
d'associations et en nous réjouissant du succès qu'elles connaissent, 
nous ne pouvons pas toujours les prendre comme modèles des 
nôtres. 

A l'intérieur d 'un mouvement vers « tous », le groupe retrouve 
la dimension « personnelle ». En lui, en effet, on peut se con
naître, s'aimer, s'aider concrètement les uns les autres, appro
fondir sa foi, vivre l'évangile en une fraternité vraie (cf. CGS 4 18). 

A l 'intérieur d'un projet pastoral adressé à la communauté, 
au peuple, à tous et non premièrement à « peu d 'élus », les 
Groupes et les Mouvements développent la dimension ministé
rielle. Une communauté a besoin de services d 'animation, de fer
ment, de coordination. Les groupes accueillent volontiers ces · 
requêtes et s'organisent pour les satisfaire, en partant de l'appro
fondissement du sens chrétien de l'existence et de leur apparte
nance à l'Eglise. 

A l'intérieur d 'un mouvement vers « tous » et de la vie 
d 'une large communauté chrétienne le Groupe ou le Mouvement 
concrétise l'expérience <l'Eglise et aide à la vivre, expérience qui 
est communion avec les frères et avec Dieu. 
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Outre cette caractéristique de naître à l'intérieur d'un mou
ve~ent missionnaire vers « tous », comme services, personnali
sation, expérience d'Eglise, les groupes, particulièrement les 
groupes d'adolescents et de préadolescents, ont, dans notre projet, 
un caractère « éducatif » prédominant. 

Les plans éventuels d'intervention sur la réalité sont en fonc
tion de la maturité des personnes et s'adaptent dans leurs con
tenus, leur ambiance et leurs modalités à l 'exigence de leur pro
cessus d'éducation. 

Appartenance à un Mouvement vers « tous » d'inspiration 
éducative plutôt que « militante » est donc la double perspective 
ou le double critère fondamental pour développer notre propo
sition d'association. 

Conséquences pratiques 

Si on admet ces perspectives qui ressortent des Documents 
Capitulaires et de la tradition salésienne, il en résultera évidem
ment certaines lignes d'opération. 

La première est que la proposition d'expérience de groupes 
ne sera pas unique mais multiple. Cette multiplicité est déter
minée soit par la diversité des âges, soit par la diversité des 
intérêts centraux autour desquels on peut développer une expé
rience humaine et chrétienne intéressante, soit par la diversité 
du niveau de maturité de nos destinataires. 

A coup sûr il faut favoriser les groupes présentant des 
exigences de formation plus élevées ou à engagement aposto
lique: ceci, cependaJ?.t ne doit pas annuler, exclure ou contredire 
d'autres propositions adressées à des adolescents ou à des jeunes 
quand s'y présente l 'opportunité d'une maturation chrétienne. 

Dans la diversité même de leur disposition, les groupes 
correspondent tous à un principe spirituel commun et, partant 
« d'intérêts » divers selon l'esprit, la souplesse et l 'adaptation 



- 21 -

qui caractérisent l'action salésienne, ils tendent vers l'idéal d'une 
formation intégrale. 

De cette première considération découle une seconde: le 
centre premier et immédiat d'animation et de liaison des groupes 
est la communauté locale. En elle les divers Groupes et Mou
vements doivent trouver leur lieu de rencontre, de coordination 
opérationnelle, d'alimentation, d'inspiration et de complément 
mutuel. 

Mais ceci implique que la communauté locale prenne soin 
des Groupes et Mouvements, les inclue comme une part impor
tante de son projet éducatif propre, revoie constamment l'itiné
raire de formation qu'elle propose à travers eux et en assure la 
continuité et la coordination. 

Et, de cette deuxième perspective dérive une troisième: le 
devoir de discernement et de choix. Tout en profitant de l'inspi
ration qui nous vient d'autres mouvements, un choix de propo
sitions d'associations s'impose si nous ne voulons pas tomber 
dans la discontinuité et la dispersion. 

Il ne faut pas exclure que certaines, qui voudraient une 
place chez nous, ne pourront pas être acceptées parce que leur 
programme s'éloigne de la vision de l'homme et du style d'inter
vention éducative du projet qui nous guide. 

Le moment présent est caractérisé par une efflorescence abon
dante de propositions: certains groupes se réfugient dans le 
« privé » et ne présentent pas cette intégralité à laquelle nous 
aspirons; d'autres tendent vers un type d'intervention où l'élément 
religieux reste au second plan et comme facultatif, travaillant au 
niveau de la personne et non du groupe. 

Il est évident que la communauté locale peut aboutir à des 
conclusions différentes, selon le type de milieu dans lequel elle 
travaille et des destinataires auxquels elle s'adresse. Il nous 
importe de souligner qu'un discernment serein est indispensable 
pour découvrir si une proposition déterminée correspond au style 
et à la finalité de notre action éducative et pastorale. 

Parmi les propositions (d'associations) celles qui rapprochent 
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les enfants et les jeunes de l'expérience de la communauté 
salésienne et les insèrent dans sa mission pour les jeunes ne 
manqueront pas. Ce fut l 'inspiration des Compagnies et en cela, 
toutefois, avec des changements dans la forme d'organisation et 
de conception éducative, elles restent encore des modèles. En raison 
de cette insertion affective et apostolique elles furent des sources 
de vocations. 

L'importance et la valeur d'une liaison à ample rayon 

Une liaison entre groupes s'inspirant de valeurs identiques 
se révèle utile et indispensable. Elle donne aux éléments com
posants des groupes l 'occasion de vivre une expérience <l'Eglise 
plus large et, en ce sens, aide le groupe local à trouver sa maturité. 

La liaison, en outre, facilite la formation des animateurs et 
des leaders, à travers des initiatives communes, des échanges et 
des approfondissements. Elle donne aux enfants et aux jeunes la 
possibilité d'une confrontation de leur propre expérience et d'un 
élargissement de leur réflexion et de leurs intérêts. 

Dans la plupart des cas seule la liaison à travers un centre 
animateur réussit à donner une continuité et une vie durable à 
des groupes qui ont une physionomie particulière. C'est donc un 
aspect à ne pas négliger. 

Si la Communauté locale est le centre immédiat de liaison 
horizontale entre les divers groupes qui contribuent à la construc
tion du mouvement communautaire dirigé vers tous, il appar
tiendra en premier lieu à la Province de penser, de proposer et 
de réaliser ces liaisons horizontales et verticales qu'elle jugera les 
plus opportunes. Et ceci au niveau des contenus et de l'organisation. 

L'expérience de Groupes et l'inspiration de Mouvements de 
jeunes est objet de directives et de coordination comme le sont 
les écoles et les oratoires. Dans les Provinces où l'on a agi systé
matiquement on voit des résultats notables. 

La Province est donc le premier centre animateur à ample 



3 . DISPOSITIO~S ET NORMES 

Procès-verbaux d'admission à la profession religieuse et aux 
ordres sacrés 

Les procès-verbaux suivants du Conseil de la Maison et du 
Conseil provincial concernant l'admission du candidat: 

1 ° à la première profession religieuse; 

2° à la profession perpétuelle; 

3° à l'Ordre Sacré du Diaconat; 

4° à l'Ordre Sacré de la Prêtrise. 

doivent être envoyés au Secrétariat Général en copie authen
tique, écrite à la machine. 

De tels procès-verbaux doivent parvenir en même temps que 
le document d 'attestation de l 'émission de la profession ou de la 
réception de l'Ordre Sacré. 

Il n'est pas nécessaire que les attestations de l'émission des 
profession intermédiaires ou de la collation des Ministères soient 
accompagnés des procès-verbaux d'admission. 



4. ACTIVITÉS DU CONSEIL SUPÉRIEUR 

Selon la programmation générale élaborée au début de son 
sexennat d 'activité, le Conseil s'est retrouvé à Rome au complet 
le 1er juin pour sa troisième session plénière qui s'est terminée 
le 26 juillet. 

Ce furent deux mois d'un travail intense qui a demandé 
35 réunions en conseil et diverses réunion de commission pour 
examiner l 'ordre du jour établi dans les premiers jours de la 
session plénière. 

Nous donnons une communication résumée des travaux. 

1. Le Recteur Majeur d'abord, puis les Conseillers des dif
férents dicastères ont présenté au Conseil des rapports informatifs 
exhaustifs sur les tâches affrontées durant les mois précédents 
en s'arrêtant de façon particulière sur les rencontres, congrès et 
activités d'animation des diverses Provinces. 

2. Les Conseillers Régionaux, outre une information pano
ramique sur leurs Régions respectives, ont présenté une relation 
approfondie sur les Provinces dans lesquelles ils avaient accompli 
leur visite extraordinaire. Et précisément: 

D. Walter Brnr: Cordoba, Argentine; 

D . Sergio CUEVAS: Guadalajara; 

D. Paolo NATAL!: Verone; 

D. Thomas PANAKEZHAM: Thaïlande; 

D. José Antonio Rrco: Portugal et Bilbao, Espagne; 

D. Roger VANSEVEREN: Belgique-Sud et Zagreb, Yougoslavie; 

D. George WILLIAMS: Oxford. 
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rayon. Il lui est déjà possible de relever avec souplesse l'état de 
l'expérience d'association, de tenter une organisation qui favorise 
'la créativité, et de faire des propositions avec l'intervention de 
diverses communautés locales. 

En cela aussi la Province est la cheville ouvrière du renouveau. 
Les Conférences provinciales, en étudiant les convergences 

et les intérêts des Provinces qui travaillent dans des milieux sembla
bles, peuvent établir des formes d'animation et de liaison à rayon 
plus ample, toujours en reconnaissant et en appuyant la contri
bution des groupes locaux. 

Le point le plus urgent: la préparation des animateurs 

Aucun des points nécessaires pour donner le départ et sauve
garder la continuité d'une pratique d'animation des Groupes et 
Mouvements n'est à négliger. Parmi ceux-ci il y a certainement 
l'itinéraire de maturation chrétienne que l'on se propose, la 
dynamique du groupe et du mouvement, le programme des acti
vités, les interventions et les contenus doctrinaux. 

En amont de tout cela il y a cependant, spécialement 
aujourd'hui," la question des animateurs, de leur rôle, de leur 
style et de leur « charge » pastorale. 

Une abondante bibliographie nous informe des tentations qui 
menacent l'animateur et le style avec lequel il exerce son influence: 
autoritarisme extrinsèque et manipulation d 'une part; mimétisa
tion, spontanéité à outrance et diminution de l 'autre . 

L'animateur vit l 'expérience de son groupe et participe de 
l 'intérieur à sa vie, et pourtant conserve son identité d'éducateur, 
de religieux et d'adulte. 

Il est, dans le groupe, celui qui stimule la créativité, indi
que les voies vers l 'unité dans les moments de tension, souligne 
les valeurs qui découlent de la vie ensemble: cependant il est 
aussi témoin de la foi et guide vers de nouveaux termes de 
réflexion et de maturation. Il est surtout celui qui sait porter de 
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l'expérience de groupe à l'expérience <l'Eglise. Comme dans toutes 
les autres activités salésiennes, en cela aussi les qualités de 
l'apôtre-éducateur, vision pastorale et capacité pédagogique, sont 
requises. 

Pour porter à maturation les Groupes et les Mouvements, 
nous, salésiens, nous avons besoin d'enthousiasme pastoral, mais 
aussi d'un sens éducatif juste et d'une préparation pédagogique. 

Une reprise de l'expérience d'associations au niveau provincial 
requerra le relevé de la réalité actuelle, l'étude, avec les ouvriers, 
d'une proposition adéquate, la mise au clair et l'explicitation des 
critères éducatifs et pastoraux que nous appliquons. Par-dessus 
tout une entente et une préparation des animateurs à travers 
rencontres et communications. 

Dans la préparation des animateurs seront considérés comme 
points privilégiés l'aspect personnel-spirituel qui rend apte à être 
témoins du Christ et l'aspect pédagogique qui qualifie pour le 
travail éducatif. 

D. GIOVANNI VECCHI 
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Chaque relation a fait l'objet d'une étude attentive et de 
discussion au siège du Conseil et ensuite le Recteur Majeur a 
envoyé à chaque Province une lettre avec appréciatiations et 
orientations aptes à assurer l 'efficacité de la visite extraordinaire. 

3. Le Conseil a pourvu à la nomination des nouveaux Pro
vinciaux appelés à remplacer les Provinciaux qui terminaient leur 
sexennat (cf. rubrique 5: documents et nouvelles). 

On a aussi pourvu à la nomination de nouveaux Conseillers 
provinciaux et à l'approbation de la nomination des Directeurs 
envoyées par les Provinciaux et Conseils provinciaux compétents. 

4. Dans le secteur de la Formation salésienne l'attention du 
Conseil s'est arrêtée: 

a) Sur la restructuration de l'UPS dans le cadre des décisions 
du CG 21 et des orientations de la Constitution Apostolique 
« Sapientia Christiana » concernant les Universités et Facultés 
ecclésiastiques. 

b) Sur l'iter de préparation de la « Ratio Institutionis » et 
de la « Ratio Studiorum » qui sont en cours d'élaboration avancée. 

c) Sur un examen d 'appréciation concernant les cours de 
Formation Permanente qui se sont tenus au « Salesianum » auprès 
de la Direction Générale. 

d) Sur la base de certaines études statistiques on a mis en 
place une première discussion sur les défections de vocations et 
en particulier sur les demandes de réduction à l'état laïc, en 
décidant de revenir sur ce problème lors de la prochaine session 
et aussi p·arce qu'on est dans l'attente de nouvelles normes de 
la S. Congrégation de la Foi. 

5. Dans le secteur de la Pastorale des jeunes on a appro
fondi le service d'animation au niveau provincial et une « poli
tique » sur l'~cceptation et le soin des paroisses pour répondre 
aux orientations du CGS et du CG 21. 



28 -

6. Le Conseiller pour la Famille Salésienne a présenté un 
rapport informatif sur la situation générale et sur quelques pro
blèmes, doctrinaus et pratiques, qui devront être soumis au Con
seil Supérieur dans la prochaine session. 

7. Une attention particulière a été portée à l'engagement 
missionnaire et surtout aux offres et perspectives concrètes de 
travail en divers pays d'Afrique avec qui le Conseiller pour les 
Missions et quelques Conseillers Régionaux ont pris contact. 

En connexion avec notre engagement missionnaire on a 
élaboré une première relation d 'étude sur l 'animation mission
naire dans la Congrégation et sur le laïcat missionnaire. 

8. Dans le secteur économique on a revu les sommes pour 
lequelles les Provinciaux et leur Conseil sont compétents en vue 
des opérations indiquées à l'art. 196 des Constitutions. 

9. Le Conseil a été mis au courant par le Secrétaire Général 
de la situation en cours à propos des décisions prises précédem
ment en ce qui concerne les Archives Centrales et l'Institut 
d'Histoire Salésienne. Tandis que D. Braido a fait le point sur 
les travaux de la Commission pour la révision des Constitutions 
et des Règlements, et D. Martinelli en a référé au sujet de la 
première relation de base du Manuel du Directeur prévu par 
le CG 21 (n. 61 d). 

10. La session s'est terminée par une évaluation du mode 
et de la forme de service du Conseil Supérieur à la Congrégation 
et par un nouvel examen et le perfectionnement de la program
mation des activités du Conseil pour 1980. 



5. DOCUMENTS ET NOUVELLES 

5.1 De la Congrégation pour la Cause des Saints 

Voici la traduction de trois documents de la S. Congrégation 
pour la Cause des Saints qui intéressent nos Serviteurs de Dieu: 

- Le décret d'introduction de le Cause de Simon Srugi 
près du Siège Apostolique; 

- Le décret du « non culte» de Don Philippe Rinaldi; 

- Le rescrit pour le procès informatif par lequel la Cause 
d'Artémide Zatti a eu un commencement officiel. 

5.1.1 Décret sur l'introduction de la Cause de béatification e~ 
canonisation du Serviteur de Dieu Simon SRUGI, profès 
laïc de la Société de Saint François de Sales. 

« C'était un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et 
se gardait du mal » (Jb. 1, 1 ). Cet éloge que la Sainte Ecriture 
fait du Job biblique convient parfaitement au Serviteur de Dieu 
Simon SRUGI, profès laïc salésien, qui est né à Nazareth en Galilée 
et qui, suivant l'exemple de la Sainte Famille, a mené une vie 
cachée avec une adhésion constante à la divine volonté et un 
dévouement généreux pour le bien du prochain. 

Simon Srugi, né le 15 avril 1876 de parents appartenant 
à l 'Eglise grecque-melchite-catholique, a été baptisé le 10 mai 1877. 
Il a été orphelin de père et mère, à 11 ans, et après avoir reçu 
une bonne éducation de sa grand-mère il a été recueilli dans 
l'orphelinat catholique de Bethléem, fondé par le prêtre Antoine 
Belloni, fondateur des Frères de la Sainte Famille qui, par la 
suite, sont entrés à faire partie de la Société Salésienne. 

Là, il fréquenta les cours et apprit le métier de tailleur, mais 
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surtout en lui mûrit la vocation religieuse à la Société Salésienne. 
Le 31 octobre 1896, il fit la première profession comme religieux 
laïc et, le 20 septembre 1900, la profession perpétuelle. 

Les voeux temporaires à peine prononcés, le Serviteur de 
Dieu fut envoyé à l'orphelinat de Beitgemal, non loin de Bethléem, 
où il demeura pendant 45 ans sans interruption. 

Dans cette maison, il déploya honoralement et avec un zèle 
infatigable beaucoup d 'activités au service de la Communauté, 
des orphelins et des populations voisines. Il fut sacristain de la 
chapelle, il fit le tailleur, le maître d 'école, le meunier, l'infirmier: 
comme le bon Samaritain, il apportait à tous et toujours, sans 
aucune distinction de religion, soulagement et réconfort aussi bien 
spirituel que matériel. Son apostolat tirait aliment et force d 'une 
piété fervente et de la fidèle observance de ses devoirs religieux. 
Simple, modeste, toujours d'un visage serein et joyeux, il fut 
très aimé de tous et fut jugé « homme de Dieu » par tous ceux 
qui l 'approchaient . 

Epuisé par les fatigues, et après avoir reçu pieusement les 
Sacrements des mourants, le Serviteur de Dieu s'envola vers la 
patrie céleste, le 27 novembre 1943, à 66 ans, laissant un grand 
renom de sainteté chez les Chrétiens comme chez les Musulmans. 

Cette renommée de sainteté grandit après la mort du Ser
viteur de Dieu et sembla être confirmée par des signes du Ciel. 
C'est pourquoi on commença sa Cause de Béatification. Durant 
les années 1964-1966, furent par suite instruits à la Curie du 
Patriarcat Latin de Jérusalem, avec le pouvoir ordinaire, les 
procès sur la renommée de sainteté de vie, des vertus et des 
miracles en général, sur les écrits et le « non culte »: ces procès 
furent ensuite transmis à Rome à la S. Congrégation des Rites. 
Entretemps, de nombreux Cardinaux, Patriarches, Archevêques, 
Evêques et prêtres adressèrent des suppliques instantes au Sou
verain Pontife, en demandant que la Cause soit introduite près 
du Siège Apostolique. Les écrits du Serviteur de Dieu ayant été 
examinés , la S. Congrégation des Rites décréta, le 21 décembre 
1968, que l'on pouvait aller plus avant dans la Cause. 
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Ces actes accomplis, en vertu des pouvoirs spéciaux accordés 
avec bienveillance par le Pape Paul VI, le 7 juillet 1977, afin 
de rendre plus rapide l'évolution des Causes, qui avaient été 
instruites avant la Lettre Apostolique « Sanctitas Clarior » du 
19 mars 1969, et à la requête du Rév.me Prêtre Luigi Fiora, 
Postulateur de la Société de Saint François de Sales, se tint le 
6 juilet 1978 l'assemblée de cette S. Congrégation pour les Causes 
des Saints : le Cardinal Préfet y mit en discussion la question 
suivante: « Doit-on introduire la Cause du Serviteur de Dieu 
Simon Srugi? ». Les Prélats officiels et les autres votants, avec 
le Cardinal Préfet, après avoir tout examiné avec soin, répondirent 
positivement au doute proposé, s'il en avait plu ainsi au Sou
verain Pontife. 

Le 22 septembre 1978, un compte rendu de tout ayant été 
fait au Souverain Pontife Jean-Paul 1er par le Cardinal soussigné, 
Sa Sainteté a ratifié et confirma la réponse de la S. Congrégation 
pour les Causes des Saints, à savoir: << Il faut introduire la Cause 
du Serviteur de Dieu Simon Srugi ». 

Donné à Rome, le 22 septembre 1978. 

CORRADO Card. BAFILE 
Préfet 

de la S. Congrégation 
pour les Causes des Saints 

>!< Giuseppe CASORIA 
Archevêque titulaire 
de Forum Novum 
Secrétaire 

5 .1.2 Décret sur le « non culte » relatif à la Cause de Béatification 
et Canonisation du Serviteur de Dieu Philippe Rinaldi. 

Dans la Congrégation ordinaire du 6 avril 1979, la S. Con
grégation pour les Causes des Saints s'est posé la question suivante: 
« La sentence prononcée par le Jugé-Délégué de !'Ordinaire de 
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Turin sur le "non culte" rendu au Serviteur de Dieu Philippe 
Rinaldi, prêtre et Recteur Majeur de la Société de Saint François 
de Sales, et sur l 'obéissance prêtée aux décrets du Pape Ur
bain VIII de sainte mémoire, doit-elle être confirmée dans le 
cas et avec les effets dont il est question? ». 

La même S. Congrégation pour les Causes de Saints, en vertu 
des pouvoirs lui accordés, après avoir tenu compte du vote du 
Promoteur G énéral de la Foi et avoir soigneusement pesé la chose, 
a confirmé la sentence prononcée dans le cas et avec les effets 
dont il s'agit, après toutefois la « sanatio » de la sentence elle
même par manque de la signature du Notaire (cf. Can. 1874.5 et 
1894.3 du C.I.C.) et de toute autre irrégularité éventuelle. 

Nonobstant toute chose contraire. 

CORRADO Card. BAFILE 
Préfet 

de la S. Congrégation 
pour les Causes des Saints 

>I• Giuseppe CASORIA 
Archevêque titulaire 
de Forum Novum 
Secrétaire 

5.1.3 Rescrit pour l'introduction de la Cause de Béatification et 
Canonisation du Serviteur de Dieu Artémide Zatti. 

Par suite de renommée croissante de sainteté de la vie, des 
vertus et des miracles du Serviteur de Dieu Artémide ZATTI, 
profès laïc de la Société de Saint François de Sales, né le 12 octo
bre 1880 et décédé le 15 mars 1951, l'Exc.me et Rév.me Michele 
Stefano Hesayne, Evêque de Viedma (Argentine), accueillant la 
demande du Postulateur et les voeux de beaucoup de fidèles, a 
cru juste et utile à la Religion de demander, aux termes de la 
Lettre Apostolique « Sanctitas Clarior », au Saint-Siège la per
mission d'ouvrir et d 'instruire le procès d'information près de la 
Curie de Viedma. 
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Après avoir examiné soigneusement les arguments proposés, 
grâce auxquels il semble que la Cause ait un fondement légitime 
et solide, la S. Congrégation pour les Causes des Saints, en la 
réunion ordinaire du 16 mars 1979, a décidé de donner la réponse 
suivante: « Rien n'empêche que l'Ec.me et Rév.me Ordinaire de 
Viedma puisse publier le décret pour l'introduction canonique de 
la Cause de Béatification et Canonisation du Serviteur de Dieu 
Artémide Zatti et qu'il puisse faire le procès instructif sur la vie, 
les vertus en particuler et les miracles, aux termes de la susdite 
Lettre Apostolique ». 

Un compte rendu de ce qui est dit ci-dessus ayant été fait, 
le 1er juin 1979, au Souverain Pontife Jean Paul II par le Cardinal 
soussigné, Sa Sainteté a ratifié et confirmé la réponse de la S. Con
grégation pour les Causes des Saints. 

Donné à Rome, au Palais de la S. Congrégation pour les 

Causes des Saints, le 1er juin 1979. 

CORRADO Card. BAFILE 

Préfet 
de la S. Congrégation 

pour les Causes des Saints 

+ Giuseppe CASORIA 
Archevêque titulaire 
de Forum Novum 
Secrétaire 

5.2 Les Chapitres Provinciaux de 1980 

5 .2 .1 Précisions. 

A l'approche des Chapitres Provinciaux qui, aux termes de 
l 'art. 178 des Constitutions, devront être convoqués pour 1980, 
on a envoyé aux Provinciaux certaines orientations dans une lettre 
circulaire qui est rapportée ici en entier. 

3 
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Bien cher Provincial, 

A l'approche de la période indiquée par l'art. 178 des Consti
tutions pour la convocation des Chapitres Provinciaux, je vous 
transmets, au nom du Recteur Majeur, quelques précisions et 
orientations qui sont le résultat d'une réflexion du Conseil Supé
rieur sur ce problème et sur certaines questions posées par divers 
Provinciaux. 

1. En calculant les trois années dont parle l 'article des Consti
tutions en question, et à partir du Chapitre ·Général précé
dent, le prochain Chapitre Provincial ne devra pas avoir lieu 
au-delà du mois d'octobre 1980, avec possibilité de l'avan
cer de quelques mois (donc vers la fin de '79), si on en voit 
l'opportunité. 

2. Il s'agit d'un Chapitre Provincial «ordinaire», qui, aux ter
mes de l'art. 177 des Constitutions, tend à renforcer, chez 
les confrères et les communautés locales, « la conscience plus 
vive de leur appartenance à la communauté provinciale, 
grâce à une sollicitude commune pour ses problèmes d'ensem
ble ». Ses compétences sont définies dans le même article. 
Il permet au Salésien de réaliser de façon concrète et con
vaincante la solidarité de tous les confrères de la Province 
et d'insérer son apostolat dans l'Eglise locale, en considérant 
la communauté provinciale comme le trait d 'union entre les 
communautés locales, comme un lien avec les autres Pro
vinces et avec la communauté mondiale (cf. CGS 512). 

3. Dans l 'orgaO:isation du Chapitre Provincial, on tiendra compte 
des articles 177-180 des Constitutions et des articles corres
pondants 147-152 des Règlements, avec la modification intro
duite par le dernier 21e CG à l'art. 179 (CG 21, 413 ), 
d 'après lequel participent au Chapitre provincial avec voix 
délibérative: les directeurs des communautés canoniquement 
érigées ou, s'ils sont gravement empêchés, leurs vicaires, 
après approbation du Provincial (Const. art. 179, 5). 
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4. Pour l 'application de cet article il faut bien tenir compte que 
l'empêchement dont on parle doit être objectivement grave; 
qu'il appartient au Provincial de reconnaître, vu l'importance 
du Chapitre Provincial, la gravité de l'empêchement et 
d'approuver la participation du vicaire à la place du directeur; 
que le directeur ne peut être remplacé que par le vicaire et 
non par un autre confrère sauf si éventuellement le vicaire 
était lui aussi empêché de participer au Chapitre Provincial. 

5. Qu'on se souvienne aussi de l 'invitation du CG 21, 210: 
« La présence significative des Salésiens coadjuteurs dans les 
Conseils et aux Chapitres est surtout un service rendu à la 
communauté salésienne par le charisme spécifique de la 
laïcité consacrée. Aussi, pour la désignation aux Conseils pro
vinciaux et pour l'élection des délégués au Chapitre Pro
vincial, que les confrères considèrent combien il est conve
nable qu'y soient présents des Salésiens coadjuteurs ». 

6. En référence au 3e alinéa de l 'art. 177 des Constitutions, 
j'attire votre attention sur le rapport étroit qui unit le Cha
pitre Provincial intermédiaire au Chapitre Général précédent. 
Dans ce but, aussi bien dans l'oeuvre de sensibilisation des 
confrères que dans l'organisation technico-programmatique du 
Chapitre Provincial et de l 'ordre du jour des travaux, il est 
nécessaire de tenir compte des objectifs fondamentaux du 
CG 2 1. Je vous transmets en annexe un matériel d 'orientation 
avec les objectifs du CG 21, en les extrayant du discours 
de clôture du Recteur Majeur, qui représente une syn
thèse efficace et autorisée des travaux du Chapitre 
(CG 21, 564-591). 

7. Les problèmes particuliers de la Province doivent être étudiés 
dans le contexte des objectifs fondamentaux du CG 21. Si le 
Chapitre Provincial met à l'ordre du jour le problème 
du réajustement, il faut se rappeler que pour l 'ouverture ou 
la fermeture de maisons, ou pour un changement radical de 
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leur destination, le Chapitre Provincial n 'a qu'un avis con
sultatif, vu que l'art. 136 des Constitutions défère la décision 
sur cette matière au Conseil Supérieur et que l'art. 172 
établit que le vote délibératif du Conseil Provincial est 
requis pour introduire auprès du Conseil Supérieur la 
demande d'autorisation pour modifier le but des oeuvres 
existantes et pour entreprendre des oeuvres extraordinaires. 

8. La révision des Constitutions et des Règlements n'est pas 
une mission du prochain Chapitre Provincial: ce sera l'objec
tif central et prioritaire des Chapitres Provinciaux qui se 
tiendront en préparation du CG 22. 

9. Les Actes des Chapitres Provinciaux qui se dérouleront dans 
la période janvier-mai 1980 devront parvenir au Vicaire du 
Recteur Majeur avant le mois de mai, et ils seront étudiés 
par le Conseil Supérieur dans la session plénière juin-juillet 
1980. Les Actes des Chapitres Provinciaux qui se déroule
ront dans la période juin-octobre 1980 devront parvenir avant 
octobre et ils seront étudiés par le Conseil Supérieur dans la 
session plénière de novembre-décembre 1980. 

10. On enverra un exemplaire des Actes du Chapitre dans la 
langue originale où ils ont été rédigés, et 5 exemplaires dans 
une des langues suivantes, qui permettront leur étude en 
séance du Conseil Supérieur: italien - français - anglais -
portugais ~ espagnol. 
Reconnaissant pour l'attention que vous voudrez apporter à 

ces orientations, je vous envoie mes salutations cordiales. 

Rome, 12 juillet 1979 

Votre bien affectionné, 

D. GAETANO SCRIVO 
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5 .2.2 Orientations. 

(Annexe à la lettre circulaire du 12 juillet 1979 aux 
Provinciaux). 

LES TROIS GRANDS OBJECTIFS D'ACTION DU CG 21 
(cfr. CG 21, 564-591) 

A. Premier objectif: L 'Evangile pour les jeunes 

Il s'agit d'aider la Province à assimiler systématiquement et 
opérativement les perspectives et propositions contenues dans le 
document capitulaire sur « Les Salésiens évangélisateurs des 
jeunes ». 

Il convient, dans ce but, de faire un travail préalable d'appro
fondissement du document capitulaire. 

Les éléments suivants méritènt une importance particulière: 

Comment animer constamment la Province quant à l'évangé
lisation des jeunes et comment veiller à ce que les Salésiens 
soient « plus sensibles à la condition des jeunes » et en tien
nent compte dans leurs programmes. 

Comment arriver à la formulation d'un « projet éducatif 
pastoral » conforme à la situation de la Province et comment 
en soigner l'exécution (voies opératives - échéances). 

Quelles dimensions du travail pastoral la Province se propo
se-t-eile de soigner particulièrement en cette période, et à tra
vers quelles interventions et initiatives. 

B. Second objectif: L 'esprit religieux 

Une communauté est évangélisatrice dans la mesure où elle 
est évangélisée. D'où la primauté de l'esprit religieux réaffirmé 
par le CG 21. 

Dans cette ligne sont des éléments d'engagement particulier: 
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Vu l'importance vitale des Constitutions, comment les assi
miler et les assumer comme critère d'identité, de révision de 
vie, de programmation (CG 21 , 19). 

Comment soigner les valeurs d 'unité qui nous font vivre le 
charisme du Fondateur dans ses diverses composantes et 
exigences. 

La dimension mariale de notre charisme. 

Comment réaliser dans la Province la dimension communautaire 
qui caractérise la vie, la consécration et la mission du Salésien. 

C. Troisième objectif: L1animation salésienne 

Dans ce secteur sont prédominants les engagements suivants, 
étroitement liés avec les deux objectifs déjà décrits. 

La figure et la fonction animatrice des Directeurs à l 'intérieur 
de la coresponsabilité communautaire. 

Comment faire de la communauté salésienne, déjà animée 
intérieurement, le noyau animateur de la communauté pasto
rale-éducative (lignes 'de travail et initiatives). 

La responsabilité et le rôle d 'animation à l'égard de la Famille 
Salésienne. 

5.3 Nominations de nouveaux Provinciaux 

Au cours de sa troisième session plénière, le Conseil Supé
rieur a pourvu aux nominations des nouveaux Provinciaux appelés 
à remplacer les Provinciaux qui avaient terminé leur sexennat: 

D. Luis Teodoro ARROYO (Quito); 

D . August BRECHEISEN (Munich); 

D. Mario COLOMBO (Turin, Province Centrale); 

D . Francesco MARACCANI (Vérone); 

D. Mario PRINA (Rome). 
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5.4 Solidarité fraternelle (29e compte-rendu) 

a) CONTRIJ3UTIONS CLASSÉES SELON LEUR PROVENANCE 

AMERIQUE LATINE 

Brésil, S. Paulo 
Chili 

Asrn 

Inde, Calcutta 
Inde, Gauhati 
Inde, du diocèse d'Imphal-Kohima 

EUROPE 

Allemagne (Nord) 
Italie, Maison Mère, Turin 
Italie, Romaine-Sarde 
Italie, Vénitienne S. Marc 
Hollande 
Portugal 
Espagne, Barcelone 
Espagne, Leàn 
De l 'Eglise du Silence 

Total des contributions parvenues entre 
le 15.5.1979 et le 27.7.1979 

Fonds caisse précédent 

Somme disponible au 27. 7 .1979 

' 

L. 1.000.000 
1.200.000 

1.000.000 
500.000 

1.000.000 

1.780.000 
500.000 

2.000.000 
600.000 

3.612.000 
113.960 
500 .000 

4.660.000 
1.000.000 

19.465.960 

8.874 

19.474.8.34 
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b) R ÉPARTITION DES SOMMES REÇUES 

AFRIQUE 

Libéria: pour la nouvelle oeuvre de 
Monravia 

A M ERIQUE LATINE 

Antilles, Cuba: pour divers besoins 
urgents 

Antilles, Saint-Domingue: à la paroisse du 
Chtist-Roi 

Argentine, La Plata: pour la bibliothèque 
du noviciat 

Argentine, Rosario, S. Pedro: pour la 
bibliothèque de la maison de for
mation 

Brésil, Belo Horizonte: à l 'oeuvre Mirins 
pour un moyen de transport 

Brésil, Manaus, Rio Negro: pour la pro
motion des Macus 

Amérique Centrale: pour les sinistrés du 
Nicaragua 

Chili, Valparaiso: pour matériel caté
chétique 

Colombie, Bogotà: pour une bourse d'étude 
pour un jeune 

Colombie, Bogotà, Ariari, Mesetas: pour 
une chapelle 

Mexique, Puebla: mobilier pour le Centre 
Social M.A. 

Uruguay: pour matériel à l 'usage du Bul
letin Salésien 

1.000.000 

500.000 

1.000.000 

634.647 

1.000.000 

1.000.000 

600.000 

1.100.000 

1.000.000 

1.300.000 

1.000.000 

1.000.000 

720.000 
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Asrn 

Chine: pour les réfugiés du Vietnam à 
Hong Kong 

Inde, Calcutta, Chapra (de la Hollande) 
Inde, Calcutta, New Delhi: pour un moyen 

de transport 
Inde, Gauhati, Shillong: pour le séminaire 

de St. Paul ( de la Hollande) 
Inde, Madras, Sri Lanka (de la Hollande) 
Inde, Madras: pour la paroisse de 

Pulianthope 
Thaïlande: pour les réfugiés du Vietnam 

et du Kampuchea 
Vietnam: pour les pauvres du Vietnam 

du Nord 

Total des sommes distribuées entre le 15.5.1979 
et le 27.7.1979 

Reste en caisse 

Total en Lires 

1.000.000 
1.008.000 

1.000.000 

840.000 
1.680.000 

84.000 

1.000.000 

1.000.000 

19.466.647 

8.187 

19.474.834 

c) MOUVEMENT GÉNÉRAL DE LA SOLIDARITÉ FRATERNELLE 

Sommes parvenues en date du 27.7 .1979 

Sommes distribuées à la même date 

Reste en caisse 

5.5. Nouvel évêque sal ésien 

753.569.254 

753.561.067 

8.187 

L'Osservatore Romano du 15 juillet 1979 rapportait la nou
velle suivante: 
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Le Saint-Père a promu au siège titulaire de Faleri et auxi
liaire de S.E. Mgr . Lebrun, Administrateur apostolique « Sede 
Piena » de Casas, S.E. Mgr. Miguel DELGADO AvILA, S.D.B. 

Mgr. Delgado était actuellement président de l'AVEC (Asso
ciation vénézuélienne de l 'Education catholique). 

5.6 Informations missionnaires 

5.6.1 Nouvelles fondations en Afrique 

• Le Dicastère des Missions organise actuellement l'expé
dition missionnaire de 1979. On n'aura pas de renseignements 
complets avant la fin de l'année, mais on peut déjà, dès ce moment 
où l 'on prépare les « Actes du Conseil Supérieur », présenter 
quelques chiffres d'orientation. 

Actuellement, il y a en liste 30 Salésiens qui ont demandé 
pour partir en Missions. Cinq au moins d 'entre eux sont déjà 
partis pour leur destination. 

• Le premier pays qui a accueilli les nouveaux missionnaires 
est le Libéria. Deux d'entre eux ont déjà rejoint la capitale, 
Monrovia, au mois d'août, et deux autres y arriveront en septem
bre. Après une période convenable d 'orientation, ils devront 
exercer leur apostolat dans une paroisse, dans une école technique 
et dans un centre de jeunes de Monrovia. La mission est promet
teuse et elle est confiée à trois confrères venant des Etats-Unis: 
deux coadjuteurs et un prêtre venant de Malte. 

• Les confrères, qui pour des urgences particulières ne sont 
pas partis précédemment, fréquentent depuis le 3 septembre un 
cours de préparation mission à la Maison Généralice et le crucifix 
leur sera remis, selon l'usage traditionnel, en la Basilique de Marie 
Auxiliatrice, le 30 septembre. 

• Pour ce qui est des autres fondations missionnaires en 
Afrique, selon les décisions du 2le Chapitre Général, de nom-
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breuses prises de contact sont en cours qui préludent à des ouver
tures concrètes d'oeuvres. 

- En juillet dernier, Don José Rico, Conseiller Régional 
pour les Provinces de la Péninsule Ibérique a visité l'Angola et, 
après avoir rencontré à Luanda la Conférence épiscopale et 40 
autres Supérieurs et Supérieures religieuses, il a pu se rendre 
compte, presque avec angoisse, de la situation extrêmement pré
caire dans laquelle se trouve l'Eglise à la suite des récents événe
ments politiques et militaires. Dans l 'espace de quelques mois, les 
catholiques ont perdu 65% du personnel missionnaire, tandis qu'à 
la suite d 'une visite faite dans certains postes de mission de deux 
diocèses, tout a démontré la très large possibilité d 'une présence 
salésienne. C'est pourquoi on étudie la manière de correspondre 
à la pressante invitation qui nous est faite par le Saint-Siège en 
faveur de ce pays tourmenté. 

- Pendant le même mois de juillet, le Provincial de Le6n 
(Espagne) a fait une visite à différents diocèses du Sénégal et, 
ayant constaté le besoin énorme de personnel missionnaire, il a 
en projet d'offrir une collaboration missionnaire efficace pour 
l 'année prochaine. 

Le Provincial de Madrid est, lui, orienté dans son intérêt 
missionnaire vers certaines propositions qui parviennent du Bénin: 
le Provincial fera une visite, au moment opportun, pour étudier 
les possibilités réelles de notre présence. 

- Plus avancées sont les perspectives en ce qui concerne 
les pays du Soudan et du Kenya, après les visites qu'y a faites 
le Conseiller pour les Missions. Après avoir entendu le compte 
rendu sur la situation locale, le Conseil Supérieur s'est déjà pro
noncé en sens favorable pour notre intervention: le Conseiller 
pour les Mis·sions est en train de prendre des contacts avec les 
P rovinces et les confrères en vue de réaliser le programme qui a 
été proposé. 

• Une dernière nouvelle réconfortante en rapport avec notre 
engagement missionnaire concerne le personnel en formation. Avec 
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la prochaine année scolaire, notre Scolasticat théologique de 
Crémisan accueillera trois autres abbés de l'Inde, destinés à 
l'Afrique: le nombre des jeunes Salésiens qui se préparent pour 
la nouvelles « Frontière Africaine » s'élèvera ainsi à six. 

• Le Conseil Supérieur a pris acte, avec satisfaction, de la 
générosité avec laquelle tant de confrères ont répondu à l 'appel 
de la Congrégation pour les missions, et il y trouve un motif de 
confiance et d'espérance. On souhaiterait que cette correspondance 
fût plus profondément et plus universellement ressentie, car, comme 
le disait Don Albera, les missions sont une des « trois fins pri
maires et les plus nobles que le vénéré Fondateur a fixées à 
son oeuvre ». 

Quelques Provinces et quelques pays se distinguent par la 
contribution qu'ils apportent à cette cause. De 1970 à ce jour, 
un seul pays a envoyé 144 confrères dans les missions; un autre 
en a envoyé 87 et un troisième 50. Pendant la même période, 
16 Provinces au moins n'ont malheureusement pas eu une seule 
vocation missionnaire. 

Une explication de ce fait se trouve certainement dans l'insuf
fisance ou le manque de personnel jeune, c'est-à-dire de confrères 
qui soient plus aptes au travail missionnaire. On fait cependant 
remarquer qu'il y a des Provinces, comme par exemple celle de 
la Patagonie (Argentine), qui offrent aussi à des confrères qui 
ne sont plus jeunes une possibilité d'engagement apostolique dans 
les paroisses, comme chapelains, directeurs spirituels, etc. Le Con
seilleur pour les Missions peut offrir à qui le désirerait des infor
mations utiles sur ce point. 

En conclusion de l'intervention du dicastère des Missions et 
comme exhortation commune, on veut rapporter la réflexion écrite 
récemment par un de nos confrères missionnaires âgés : « J'ai reçu 
la conviction que la vocation missionnaire n'est pas une faveur 
que nous faisons à Dieu, mais que c'est un don que Lui me fait 
à moi ... En ces années de séjour à l'étranger, j'ai reçu tant de 
grâces du Seigneur: Il profite de notre don pour nous submerger 
dans les Siens» (Lettre du 4.5.1979). 
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5.6.2 Les Salésiens en Afrique 

SALESIENS PRESENTS EN AFRIQUE 

Pays Centres Salés. Prêtres Coad. Clercs 

Burundi 2 6 6 0 0 
Cameroun 2 3 3 0 0 
Cap Vert 1 7 4 2 
Congo 2 8 7 0 
Côte d'Ivoire 1 2 1 1 0 
Egypte 2 49 36 11 2 
E thiopie 1 5 2 2 1 
Gabon 4 17 12 2 3 
Liberia 1 4 2 2 0 
Maroc 2 9 6 3 0 
Mozambique 4 8 5 3 0 
Rwanda 5 33 17 6 10 
Afrique du Sud 5 46 35 10 1 
Swaziland 1 18 15 1 2 
Zaïre 21 116 91 17 8 

TOTAL 53 330 241 60 29 

SALESIENS AFRICAINS 

Pays Salés. Prêtres Coad. Clercs Nov. 

Burundi 6 0 1 3 2 
Camerou 1 0 0 1 0 
Cap Vert 3 2 1 0 0 
Congo 2 0 0 2 0 
Egypte 7 0 2 5 0 
E thiopie 1 1 0 0 0 
Gabon 2 2 0 0 0 
Rwanda 6 1 2 3 0 
Afrique du Sud 9 5 2 2 0 
Swaziland 3 0 0 2 1 
Zaïre 13 3 3 3 4 

TOTAL 53 14 11 21 7 

4 
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5.7 Transfert de la Maison-Mère à la Province Subalpine 

De l'expérience réalisée en ces six dernières années est ressor
tie la nécessité d'une meilleure coordination entre la Communauté 
« Maison-Mère Oeuvres de Don Bosco » et les autres Commu
nautés opérant à Turin-Valdocco. Par conséquent, le Recteur 
Majeur, en vertu des pouvoir à lui conférés par nos Constitutions 
et par le Décret de la S. Congrégation pour les Religieux et les 
Instituts Séculiers « Ad instituenda experimenta » du 4 juin 1970, 
et avec le consentement du Conseil Supérieur, a décidé que la 
Communauté dénommée « Maison-Mère Oeuvres de Don Bosco » 
soit transférée de sa dépendance à celle du Supérieur provincial 
de la Province Subalpine . 

Le décret de transfert, entré en vigueur le 15 août 1979, 
sera complété par une convention spéciale qui déterminera des 
normes opportunes: vu le caractère particulier de la Maison-Mère 
de Turin-Valdocco ces normes réglementent ses relations avec le 
Recteur Majeur et le Conseil Supérieur dans quelques secteurs. 

5.8 Elenco 1979: (corrections et mises à jour) 

l. A corriger: 

Nouvelle adresse de la Maison Provinciale de 
BANGALORE, India 

2. A insérer: 

Don Bosco 
Provincial House 
North Road Extension 
BANGALORE 560 005 

Barbacci don Antonio: à Monteortone. 
Pederzini don Carlo: à Trento. 
Stefanr don Antonio: à Verona, casa ispettoriale Tempor. à Tezze Valsugana. 
Zupan don Giovanni: à Zelirnlje (Ljubljana). 

3. A rayer, parce que: 

a) sont passés au clergé séculier: 

lrlandese Agostino, Kill Ignazio, Ollien Luigi, Pianese Carlo. 
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b) ont été dispensés des voeux: 

Clercs: Bergkamp Dennis, Bonello Alessandro, Cagnotto Maurizio, Chica Fran
cesco, Coloma Leone, Duarte Giuseppe, Echverry Giuseppe, Firringa Cono, Galan 
E loy, Guzman Francesco Antonio, Jennings Patrizio, Kanichai Tommaso, Koytex 
G unther, Kudinga Tumba (Giov.), Leyva Erminio, Martinez Alfonso, O'Brien 
Dionigi, Orlandi Giovanni, Reyes Felice, Salazar Luigi, Perez Giuseppe (Esc.), 
Peraldo Enrico, Prados Francesco, Weale Giacomo, Zoraza Giuseppe. 

Coad;uteurs: Anton Gesù, Arconada Giuseppe, Casimiro Giuseppe, Gomez 
Francesco (Rocha), Gonzalez Torres Giovanni, Lhuis Giovanni, Marcante P ietro, 
Pacheco Umberto, Pallikunnath Giorgio, Soltau Filippo, Villa Sergio, Zauner 
Giovanni. 

r) sont sortis à la fin des voeux: 

Clercs: Ferreira Renato, Vieira Edemir, Mussi Luigi, Umbelino Giuseppe, 
Soares Fernando, Curie Antonio, Cruz Carlo, Serrano Giuseppe, Vasquez Rojas 
Giovanni, Athias Renato, Chaves Francesco Pessoa Adelson, Aedo Rodrigo; Martin 
Emanuele {Truij ), Riquelme Ferdinando, Siniyobewe Gerolamo, Passerella Giacomo. 

Coadjuteurs: Marinho Samuele, Kalunga Benedetto. 

4 . Transferts de Province (aux termes de l'art. 140 des Const.): 

Sac. Bas Francesco: à la Province de Belgique-Nord 
Sac. Barra Guido: à la Province de Gènes 
Ch. Gregur Giuseppe: à la Province de Munich 
Sac. Heriban Giuseppe: à l'U.P.S., Rome 
Sac. Nolli Agostino: à l'U.P.S., Rome 
Sac. Pavanetto Anacleto: à l 'U.P.S., Rome 
Sac. Pettenuzzo Carlo: à la Province de Venise 
Sac. Tomasoni Giuseppe: à la Province de Milan 
Sac. Venia Daniele: à la Province de Bombay 
Sac. Verhaeghe Paolo: à la P rovince des Antilles 
Sac. Verpoest Federico: à la Province d'Afrique Centrale 
Sac. Vighetti Annibale: à la Province de Gênes 
Coad. Zakher Giorgio: à la Province de Vérone. 

5.9 Confrères défunts 

5.9.1 Liste alphabétique 

P. ABE Louis: né à Kobe (Japon) le 2.12.1926; mort à Tokyo (Japon) le 
22.5.1979, à 52 ans; 35 ans de profession, 26 de sacerdoce. 

P. ALAIS Georges: né à Buenos A ires (Argentine) le 6.1 1.1921; mort à 
Vignaud (Argentine) le 21.3.1 979, à 57 ans; 37 de profession, 30 de sacerdoce. 

P. AMALADOSSOU Joseph: né à Pondicherry (Inde) le 18.10.1917; mort à 
Kr ishnagiri (Inde) le 16.7.1 979, à 61 ans; 35 de profession, 28 de sacerdoce. 
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Coad. ARESE François: ne a Fossano (Italie) le 29.2.1904; mort à CoxipèJ 
da Ponte (Brésil) le 30.6.1979, à 75 ans; 51 de profession. 

P. BELTRAMO Biagio: né à Monastero (Italie) le 11.8.1926; mort à Turin 
(Italie) le 29.6.1979, à 53 ans; 37 de profession, 28 de sacerdoce. 

Coad. BERNARD! Jean: né à Mirano (Italie) le 11.6.1938; mort à Sandrigo 
(Ital ie) le 17.6.1979, à 41 ans; 23 de profession. 

P. BETLEJA Jean: né à Nowa Wies (Pologne) le 9.3.1915; mort à Krakow 
(Pologne) le 20.5.1979, à 64 ans; 43 de profession, 35 de sacerdoce. 

P. BIANCHI Silvio: né à Pontai (Minas Gerais - Brésil) le 30.9.1925; mort à 
Ponta Nova (Brésil ) le 11.4.1979, à 54 ans; 34 de profession, 25 de sacerdoce. 

P. BONOMI Teodosio: né à Lumezzane (Italie) le 8.12.1901; mort à Salerno 
(Italie) le 18.4.1979, à 78 ans; 50 de profession, 44 de sacerdoce. 

P. BOVIO Félix: né à Bellinzago (Italie) le 9.4.1907; mort à Beppu (Japon) 
le 28.7.1979, à 72 ans; 55 de profession, 46 de sacerdoce. 

P. BREGLIA Jean: né à Buenos Aires (Argentine) le 20.7.1904; mort là le 
29.4.1979, à 74 ans; 51 de profession, 44 de sacerdoce. 

P. BROWN Jean: né à Kljucarovci (Yougoslavie) ·le 21.1.1913; mort à Watson
vi lle (USA) le 11.4.1979, à 66 ans; 46 de profession, 37 de sacerdoce. 

P. CARNERO Nicanor: né à Sandianes (Espagne) le 6.11.1934; mort à Granada 
(Espagne) le 6.5.1979, à 44 ans; 26 de ,profession, 16 de sacerdoce. 

P. CASTELLARO Jean: né à Morteros (Argentine) le 27.11.1908; mort à Rosario 
(Argentine) le 11.5.1979, à 70 ans; 50 de profession, 42 de sacerdoce. 

P. CHABERT Jules: né à Romans-sur-Isère (France) le 30.12.1903; mort à 
Gradignan (France) .Je 13.5.1979, à 75 ans; 55 de profession, 45 de sacerdoce. 

P. CHIACCHIO Gerolamo: né à Lauria (Italie) le 3.9.1897; mort à Montevideo 
(Uruguay) le 28.5.1979, à 81 ans; 62 de profession, 54 de sacerdoce. 

P. COZZOLINO Ciro: né à Alexandrie d'Egypte le 26.10.1928; mort à Biella 
(Italie) le 8.6.1979, à 50 ans; 28 de profession, 21 de sacerdoce. 

Coad. DEFEND Léonard: né à S. Vito al Tagliamento (Italie) le 26.9. 1944; 
mort à Sandrigo (Italie) le 17.6.1979, à 34 ans; 18 de profession. 

Coad. DELGADO Abel: né à Choachi (Colombie) le 8.5.1904; mort à Medellfn 
(Colombie) le 9.7.1979, à 75 ans; 51 de profession. 

Coad. DE VINCENZO Meuccio: né à Triggiano (Italie) le 17.5.1903; mort à 
Rome (Ital ie) le 21.7.1979, à 76 ans; 55 de profession. 

P. DIVINA Guido: né à Borgo Valsugana (Italie) le 19.9.1906; mort à S. Fran
cisco (USA) le 28.4.1979, à 72 ans; 52 de profession, 44 de sacerdoce. 

P. DORI Dario: né à Borgo S. Lorenzo (Italie) le 9.11.1916; mort à Colle 
Val D'Elsa (Italie) le 6.6.1 979, à 62 ans; 43 de profession, 34 de sacerdoce. 

P. FERLISI François: né à Mirabella lmbàccari (Italie) le 4.4.1907; mort à 
Messine (ltaJ.ie) ,Je 28.5.1979; à 72 ans; 54 de profession, 46 de sacerdoce. 

Coad. FISCHHABER Louis: ,né à Lenggries (Allemagne) ,le 29.3.1905; mort à 
Waldwinkel (Allemagne) ·le 25.4.1979, à 74 ans; 54 de profession. 
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P. GALOPPO Hector: ne a Sunchales (Argentine) le 4.4.1916; mort à Alta 
Gracia (Argentine) le 12.6.1979, à 63 ans; 43 de profession, 34 de sacerdoce. 

P. GELAT Thomas: né à Mendoza (Argentine) le 30.7.1899; mort à Rodeo 
del Medio (Argentine) le 22.4.1979, à 79 ans; 62 de profession, 54 de 
sacerdoce. 

P. GIUDICE Louis: né à Piazza Armerina (Italie) le 1.3.1921; mort à Calta
nissetta (Italie) le 7.6.1979, à 58 ans; 39 de profession, 31 de sacerdoce. 

P. GYORE Paul: né à Szôlôsgyôrôk (Hongrie) le 16.5.1900; mort à Ajka 
(Hongrie) le 22.6.1979, à 79 ans; 60 de profession, 52 de sacerdoce. 

P. HERMANN Joseph: né à Schmelz-Limbach (Allemagne) le 13.7.1900; mort 
à Saarbrücken (Allemagne) le 13.5.1979, à 78 ans; 50 de profession, 40 de 
sacerdoce. 
P. HORNIAK Ernest: né à Horné-Krshany (Tchécoslovaquie) le 14.11.1907; 
mort à Nitra (Tchécoslovaquie) le 9.4.1979, à 71 ans; 53 de profession, 45 de 
sacerdoce. 

Coad. ISABEL Antoine: né à Benedita di Alcobaça (Portugal) le 28.7.1927; 
mort à Lisbonne (Portugal) le 11.8.1979, à 51 ans; 19 de profession. 

P. LAMBRUSCHINI Frrançois: né à Buenos Aires (Argentine) l·e 30.11.1903; 
mort à Ramos Mejia (Argentine) le 21.4.1979, à 75 ans; 59 de profession, 
50 de sacerdoce. 

P. LIEDL Etienne: né à Altôtting (Allemagne) le 13.1.1896; mort à Klagenfurt 
(Autriche) le 13.8.1979, à 84 ans; 58 de profession, 49 de sacerdoce. 
Coad. LUQUE Anastase: né à Montilla (Espagne) le 10.9.1909; mort à S. José 
del Valle (Espagne) le 26.4.1979, à 70 ans; 36 de profession. 

Coad. LYNCH Patrick: né à Banagher (Irlande) le 16.11.1924; mort à War
renstown (Irlande) le 8.4.1979, à 54 ans; 35 de profession 

P. MALTAN Martin: né à Ramson (Allemagne) le 2.3.1897; mort à Taraquà 
(Brésil) le 9.5.1979, à 82 ans; 49 de profession, 40 de sacerdoce. 

P. NAGY Eugène: né à Himod (Hongrie) le 5.5.1911; mort à Sopron (Hongrie) 
le 21.5.1979, à 68 ans; 44 de profession, 37 de sacerdoce. 

Coad. NECCHI Pierre: né à Scaldasole (Italie) le 23.5.1912; mort à Belem 
(Brésil) le 22.8.1979, à 67 ans; 45 de profession. 

P. PINKOWSKI François: né à Mieszisko (Pologne) le 19.10.1882; mort à 
Juazeiro do Norte (Brésil) le 15.4.1979, à 96 ans; 68 de profession, 58 de 
sacerdoce. 

Coad. QUINONES Joseph: né à Ecija (Espagne) le 8.1.1902; mort à Medellin 
(Colombie) le 14.5.1979, à 77 an~; 50 de profession. 
P. RICARDES Joseph: né à La Plata (Argentine) le 22.1.1905; mort à San Justo 
(Argentine) le 8.5 .1 979, à 74 ans; 55 de profession, 46 de sacerdoce. 

P. RODRIGUEZ Armand: né à La Havance (Cuba) le 16.10.1917; mort à San
tiago di Cuba le 31.1.1979, à 61 ans; 42 de profession, 32 de sacerdoce. 

P. RODRIGUEZ Regalado Francesco: né à Cerezal de Peiiahorcada (Espagne) 
le 4.7.1921; mort à Séville (Espagne) le 14.7.1979, à 58 ans; 37 de profession, 
28 de sacerdoce. 
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P. SANTA CRUZ Laurent: né à Granada (Espagne) Je 11.6.1922; mort à 
Cordoue (Espagne) Je 16.5.1979, à 57 ans; 17 de profession, 9 de sacerdoce. 

P. SCANU Barthélemy: né à Benetutti (Italie) le 5.6.1908; mort à Terni ( Ital ie) 
le 4.8.1979, à 71 ans; 52 de profession, 43 de sacerdoce. 

P. SCHLOSSER Joseph: né à Bratislava (Tchécoslovaquie) le 5.1.1901; mort 
à Rome (Italie) le 3.8.1979, à 78 ans; 55 de profession, 12 de sacerdoce. 

Coad. SCREM IN Joseph: né à S. Trinltà d'Angarano (I ta lie) le 19.8.1937; mort 
à Sandrigo (Italie) le 17.6.1979, à 41 ans; 23 de profession. 

P. TARICCO André: né à Bordighera (Italie) le 19.5.1905 ; mort à Las Piedras 
(Uruguay le 3.6.1979, à 74 ans; 54 de profession, 45 de sacerdoce. 

P. VALJAVEC Jean: né à Lese Przi,c (Yougoslavie) le 14.3.1 888; mort à Laibach 
(Autriche) le 26.4.1 979, à 92 ans ; 72 de profession, 63 de sacerdoce. 

P. VENZON Louis: né à Fonzaso (Italie) le 30.3.1911; mort à Manaus (Brési l) 
Je 30.6.1 979, à 68 ans; 48 de profession, 40 de sacerdoce, Provincia l pendant 
2 ans. 

P. VETCH Robert: né à Biarritz (France) ,Je 14.4.1894; mort à Hong Kong 
le 29.4.1979, à 85 ans; 58 de profession, 54 de sacerdoce. 

P. WJSNIEWSKI Ceslas: né à Newark (USA) le 3.4.1914; mort à Ramsey 
(USA) le 11 .6.1979, à 65 ans; 45 de profession, 35 de sacerdoce. 
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5.9.2 Nécrologe 

31 gennaio 

Sac. Rodriguez Armando t Santiago di Cuba 1979 a 61 anni 

21 marzo 

Sac. Alais Giorgio t Vignaud (Argentina) 1979 a 57 anni 

8 aprile 

Coad. Lynch Patrizio t Warrenstown (Irlanda) 1979 a 54 anni 

9 aprile 

Sac. Horniak Ernesto t Nitra (Cecoslovacchia) 1979 a 71 anni 

11 aprile 

Sac. Bianchi Silvio t Ponta Nova (Brasile) 1979 a 54 anni 

Sac. Brown Giovanni t Watsonville (USA) 1979 a 66 anni 

15 aprile 

Sac. Pinkowski Francesco t Juazeiro do Norte (Bras.) 1979 a 96 anni 

18 aprile 

Sac. Bonomi Teodosio t Salerno (Italia) 1979 a 78 anni 

21 aprile 

Sac. Lambruschini Francesco t Ramos Mejia (Airgent.) 1979 a 75 anni 

22 aprile 

Sac. Gelat Tommaso t Rodeo del Medio (Argentina) 1979 a 79 anni 
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25 aprile 

Coad . Fischhaber Luigi t Waldwinkel (Germania) 1979 a 74 anni 

26 aprile 

-------------·····-------------······------------------------------------------------------------·······---------------------------------·· 
Coad. Luque Anastasio t S. José del Valle (Spagna) 1979 a 70 anni 

Sac. Valjavec Giovanni t Laibach (Austria) 1979 a 92 anni 

28 aprile 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-·--·--
Sac. Divina Guido t San Francisco (USA) 1979 a 72 anni 

....... -----------------------------------------------------------------------------------------------------------····-----------------------
29 aprile 

-------------------------------------------------------------------------------------------········--------------------------.. -----------
Sac. Breglia Giovanni t Buenos Aires (Argentina) 1979 a 74 anni 

··----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Sac. Vetch Robertot Hong Kong 1979 a 85 anni 
·--------------··-·--·---------------------------------------------------------------------·-····--··--······--·····----------------------· 
6 maggio 

---------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sac. Carnero Nicanore t Granada (Spagna) 1979 a 44 anni 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 m aggio 

Sac. Ricardes Giuseppe t San Justo (A!rgentina) 1979 a 74 anni 

·---------------------.. ----·----------------------------------····-----------------········----------------------------------------------
9 maggio 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------·····--------------------------
Sac. Maltan Martino t Tar aquà (Brasile) 1979 a 82 anni 

··-·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------· 
11 maggio 

Sac. Castellaro Giovanni 1" Rosario (Argentina) 1979 a 70 anni 

-----------------------·-····--------------·---------------------------------------------------------··········--·-·····------------------
13 maggio 

Sac. Charbert Giulio t Gr adignan (Francia) 1979 a 75 anni 



,, 
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Sac. Hermann Giuseppe t Saarbrücken (Germania) 1979 a 78 an.ni 

14 maggio 

Coad. Quiiiones Giuseppe t Medellin (Colombia) 1979 a 77 anni 

16 maggio 

Sac. Santa Cruz Lorenzo t Cordoba (Spagna) 1979 a 57 anni 

20 maggio 

Sac. Betleja Giovanni t Krak6w (Polonia) 1979 a 64 anni 

21 maggio 

Sac. Nagy Eugenio t Sopron (Ungheria) 1979 a 68 anni 

22 maggio 

Sac. Abe Luigi t Tokyo (Giappone) 1979 a 52 anni 

28 maggio 

Sac. Chiacchio Gerolamo t Montevideo (Uruguay) 1979 a 81 anni 

Sac. Felisi Francesco t Messina (ltalia) 1979 a 72 anni 

3 giugno 

Sac. Tarlcco Andrea t Las Piedras (Uruguay) 1979 a 74 an.ni 

6 giugno 

Sac. Dori Datio t Colle Val D'Elsa (Siena - Halia) 1979 a 62 anni 

7 giugno 

Sac. Giudice Luigi t Caltanissetta (Italia) 1979 a 58 annii 
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8 giugno 

Sac. Cozzollno Ciro t Biella (Vercelli - Italia) 1979 a 50 anni 

11 giugno 

Sac. Wisniewski Ceslao t Ramsey (USA) 1979 a 65 anni 

12 giugno 

Sac. Galoppo Ettore t Alta Gracia (Argentina) 1979 a 63 anni 

17 giugno 

Coad. Bemardi Giovanni t Sandrigo (Vicenza) 1979 a 41 anni 

Coad. Defend Leonardo t Sandrigo (Vicenza 1979 a 34 anni 

Coad. Scrernin Giuseppe t Sandrigo (Vicenza) 1979 a 41 anni 

22 giugno 

Sac. Gyore Paolo t Ajka (Ungheria) 1979 a 79 anni 

29 giug,no 

Sac. Beltramo Biagio t Torino (I talia) 1979 a 53 anni 

30 giugno 

Coad. Arese Francesco t Coxipà da Ponte (Brasile) 1979 a 75 anni 

Sac. Venzon Luigi t Manaus (Brasile) 1979 a 68 anni, 2 anni l sp. 

9 luglio 

Coad. Delgado Abele t Medellin (Colombia) 1979 a 75 anni 
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14 luglio 

Sac. Rodrlguez (Regal.) Francesco t Sevilla (Spagna) 1979 a 58 anni 

--------·---------------------------------------------------------------------------·-··--------···---------------------------------------
16 luglio 

·------------------------------------------------------------····-- -----------·-----------------------------------------------···· ·-·-----
Sac. Amaladossou Giuseppe t Krishnagir i (Inclia) 1979 a 61 anni 

21 luglio 

---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ ------------··· 
Coad. De Vincenzo Meuccio t Roma ( I talia) 1979 a 76 anni 

···········----------------------------------------------------------------- --------·-------·········--------------------------------------
28 luglio 

-----------------------------------------------···--· ---------···--------------------------------------------- --------------------- -------· 
Sac. Bovio Felice -j- Beppu (Giappone) 1979 a 72 anni 

-------------------···-----------------------------------------------------------······---- -------------------------·····--------·-------· 
3 agosto 

--------------------------------------------------------------·--·--------------- -------------------------------------------------·······-
Sac. Scblosser Giuseppe t Roma (Italia) 1979 a 78 anni 

---------------------------------------------------- -------·-········---------------------------------------------------------·----------·· 
4 agosto 

-----------------------------------------· ···--------------------------------------------------------- -----------·------------------------
Sac. Scanu Bartolomeo -j- Terni Ita(Iia) 1979 a 71 anni 

--------·----------------------------------------------·····-------------------------------------------------------------------------------· 
11 agosto 

-----------------·-········-····-------------------------------------------------------·····-···------------------------------------------· 
Coad. Isabel Antonio t Lisboa (Portogallo) 1979 a 51 anni 

·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 agosto 

-----------------------········-·----------------------------------------------·-···-······-------·------------------------ ---------------· 
Sac. Lied! Stefano t Klagenfur t (Austria) 1979 a 94 anni 

-------······-·····-·········-----------------------·------···---------------------··-----------------------------------------------------
22 agosto 

------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------· -···· ·--------------
Coad. Necchi Pietro t Belem (Brasile ) 1979 a 67 ann i 
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