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Deux numéros des Actes du Conseil général pa
raissent simultanément: le 311 et le 312. 

Le n. 311, paru en décembre 1984 dans l'édition 
italienne, comprenait le nouveau texte des Constitu
tions et des Règlements et quelques autres do
cuments. 

Les Constitutions et les Règlements (texte fran
çais) seront imprimés à part et remis à chaque con
frère. 

Le présent n. 311, édition française, comprend 
uniquement le décret d'approbation des Constitu
tions par le Saint-Siège ,et l'acte de promulgation des 
Constitutions et des Règlements par le Recteur 
majeur. 

Les Orientations pratiques et les Décisions du 
Chapitre général 22 ont paru dans la brocure por
tant en gros titre: Rapport du Recteur majeur. 



SACRÉE CONGRÉGATION 
POUR LES RELIGIEUX 

ET LES INSTITUTS SÉCULIERS 

Prot. n. T. 9 - 1/84 

D:ËCRET 

La Société de saint François de Sales, dont ,}a maison généralice 
se trouve à Rome, a reçu pour missiOll1 pwticulière d'ê1lre ,signe et mes
sagère de l'amour de Dieu enveI's les jeunes, spéciialemenrt les p1us pau
vres, selon les enseignements de• son Fondateur, saitillt Jean Bosco. 

Docile aux directives du Concile Vatican II et à diverses autres diis
positions ecclésiastiques, la Société a éLaboré un nouveau texte des Cons
tirutiOlt:IJS que le Recteur majeur au nom dlu Ch,apiltre ,général a rpresooté 
au Saint-Siège pour en obteniŒ" l'approbation. 

La présente Sacrée Congrégation pour Les Religieux et 1es Instituts 
sécul!i,e,rs, ayant fait étudier ce texte par ses Consulteurs et 1Jenanrt compte 
du vote favoirabJe émis par ,1e Congrès en •sa réunion du 9 septembre 
dernier, l'approuve et le confirme aV1ec les modifications imposées par 
oe même Congrès tel qu'il est en l'e:xiemp1aire en langue ,irtaliienne con
servé dans ,ses Archives, toutes règles prescrites par le Droirt étant par 
ailleurs observées. 

Que les Fils de saint Jean Bosco, fidèles à l'esprit de leur Institut, 
continuent avec générosité et décision à remplir ila :rmssion spécifüque 
que l'Eglise ,leur a confiée, tout en Vlei1lant à ce que Leur activité apos
tolique procède toujours de l'intime union avec Dieu. 

Rome, le 25 novembre, en la solennité du Christ-Roi, l'an du Sei
gneur 1984. 

~ V. FAGIOLO 
Secr. 

~ J. J. HAMER, o.p. 
Pro Préf. 



PROMULGATION DES CONSTITUTIONS 
ET DES RÈGLEMENTS Gl:Nf:RAUX 

PROMULGATION DES CONSTITUTIONS S 

DE LA SOClf:TE DE SAINT FRANÇOIS DE SALES 

La ·« Règle de vie » qu:i est à la fois notre précieux patximo:ine et 
le document qui fait aù1:orité quant à l'idenitité des salésiens de Don 
Bosco, a désormais atiteint son expression renouvelée, d'U!D.e part daŒJ.s 
le te~te des ConstitutioI11S approuvé offioi:elle:ment par le Siège Apos
tolique, et d'autre part dans le texte des. Règlemen1:s généraux approu-
vé par l'Assemblée œpi,t:ulai:re. · . 

· Le cheminement de cette réélaboration ne s'est pas fait sans pei
ne et a demandé à . toutes les provinces un travail intense et ardu. La 
préoccupation première fut d'exprimer, avec la plus gra:nde fidélité 
possible, la peD1sée, l'inspiration, l'mtru.ition.. originales de DPxi Bosco. 
Le don fait à l'Egli~ en J;;i. personne de notre Pèr,e et Fondateur, don 
reconnu par Elle et àpprôuvé, est . àujOW".d'hui. ren,dù à sa pureté in1:é-
gralè, même si son e:x:pression verbale a évolué. . . · , . · . 

Après la visite rénov81trice de l'Esprit du Seigneur a~ Concile Va
tdoan Il, 1a Congrégation· s'est rassemblée et a mis en oeuvre ses or
~es co:Uégiaux, tou1: en offrant de larges possibil~tés d'intervention 
aux confu-ères et aux communautés. Il en es.t ré5:ul1:é un. ensemble de 
propositions, de suggestions et de souhaits qud refilébaientt d'une part 
un seD/S typique d'adaptation aux multiples cultures et aux conditions 
de notre . temps et d'autre part J'intense désir d'une double fidélité, 
l''U!Dle à la doctrine de Vati.'Calil Il, ·l'autre à fünspitration du Fondateur. 

A cotnp,ter du XIXe Chapitre général célébré vers la fin du Con
cile, pas moiillS de huit Chapitres ont été tenus au niveau des pro
moes. Prépao:és avec grand soin et parfoi~ prolongés, Hs ont mobil:iisé 
du ïemps, des énergies, du penmnnel et des moyens dans toutes les 
ociniinunautés salésiennes. Les résultats . ont été collectés et transmis 
aux ddfféfents Chapitres gér;téraux: le Chapitre général spécial. (XXe), 
puis Jie XXIe, très signific~.:tif lui aµ~i, et enfin le récèDlt Chapitre gé
néral (XXIIe) qui a cueilli le fruit d'un long et généreux •travail. 

L'édition critique des Constitutions de saint Jean Bosco nous a 
été d~Ulll grand secours. Par ·sa qualité~ elle a permis de retrouver, à 
1:lraviers les premières formules du texte des Constitutions, l'espri1: qui, 
à l'origÎJlle, animait notre vie consacrée. Les études et les recherches 
des experts nous ont',rendu le même service et dans une large mesure. 
Oes études se sont mu11tip1iées notamment au cours de 1a demdère pé
riode préparatoire, 'leur utilité fut indéniable. Ajourllon:s à œla l'expé-
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:riienœ effective vécue sur les cinq continents auprès des destinaitaires 
mêmes de notre mission. Bl1e projeta sa lumière sur les travaux du 
dernier Chapitre général, grâce à l'apport d'une réflexiOlll à pamr de 
iJa vfo, et à une sensibiHté ouvierte aux beS\OÎIIlis des jeunes pauvres, 
dans Le chef de salésiens vivant ayec eux ou exerçant ~a pastorale en 
mibileu populaire. 

Rédigé après cette abondante préparation, le texte capiitulaâre 
s'est trouvé enrichi et mis à jour; enfin il ,a été riestruaturé quant aux 
eon!1Jenus de manière à former un ensemble plus organique. 

Récemment ,nous avOIJ1s mis une dernière main à la révision des 
textes et apporté nos soins à la quafüé du sty1e selon le voeu explicite 
die l'Aissemblée capitulaire. 

Bn dernier lieu 11e Siège Apostolique dans son rescrit daté du 25 
novembre 1984, fête du Christ-Roi, a approuvé le te:,cte des Constitu
tions dans sa nouvelle !I'édaction. Nous 1ui en ,sommes •t,rès recontnais
saints. Nous voudrons prouver cett,e reOOlllila~ssanoe par 1e témoignage 
quotidien de notre fidélité. 

Avec l'autori.té qœ m'est dévolue en raison de 1a fonction que Jes 
confrères capitutaires m'ont confiée, et obtempérant aux pmesoriiptions 
des Constitutions elles-mêmes, je promulgue offiiciellemen:t, en 1a so
lennité de l'immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, 
ce 8 décembre 1984, le texte renouvelé des Constituti011Js de la Société 
de saint François de Salies. 

En même temps et en ver,tu de la même autorité j,e promulgue le 
texite ·renouvelé des Règlements généraux. 

Enfün je prescris que les ConstiJtutions et les Règlements entrent 
en v!ÏgUJeur conformément ,aux disposi1Jions du droi-t undve1.1Sel. 

J;e considèœ 1e fait d'·avok pu choÏ'siir cette fète mariale pour oette 
promu1ga1J:ion comme une attention particulière de fa divine ~ro
videnoe. 

Les paroles de Don Bosco nous viennent tout naturellement à 
l',e51prirt: « Nos affaires ,les plus importaliltes, di,sailt-iil, onit ,toujoll!l's eu 
Leur début et leur f.i.n le jour de l'immaculée » (MB XVII, 510). Avec 
joiie, recevons des mains de l,a Vie~ge, notre « Règle de vie»; médi
tonJs-la avec foi; mettons-la en pratique poUJr notre plus grand avan
tage. EHe est pour nous le chemin qui conduit à l'Amour. 

Donné à Rome, le 8 décembre 1984, ,en la fête de l'immaculée Con
ception die ha BiJenheureuse Vierge Marie. 

Don EGIDIO VIGANO 
Recteur majeur 
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1. LETTRE DU RECTEUR MAJEUR 

LE TEXTE RENOUVELÉ 
DE NOTRE RÈGLE DE VIE 

Introduction. • 1. Le tournant du Concile Vatican Il. • 2. Les quatre: étapes capitulaires •. • 3 .. Nou
velles perspectives du texte renouvelé: Nature des Constitutions; . L'aspect charismatique de notre 
vocation; Référence au Fondateur; Rédaction confo'rme au nouveau code de êlrciit canon; Caractère 
concret et portée de notre Règle de vie. • 4. Structure générale des Constitutions: • Préambule: Don 
Bosco; 1re Partie: L'identité; 2e Partie: Les engagements de· la profession; 3.e. Partie: La formation; 
4e Partie: L'animation et le gouvernement; Conclusion: Notre droit part.icûlier et notre fidélité. 
5. La profession religieuse à un nouveau départ. • 6. Quelques principes directeurs du renouveaù: La 
consécration apostolique; L'Oratoire, critère de référence; L'exigence. communautaire; L'intimité avec 
le Seigneur; La formations à l'unité dans un pluralisme culturel; La • forme » de · notre Société; Le 
guide de la communauté; La persévérance dans le chemin qui conduit à l'Amour. • 7. Urgence de 
la mise en pratique concrète et méthodique. - Conclusion: La date mariale de la promulgation. 

1. cf. Constitutions 142 

Rome, le 29 octobre 1984 
Mémoire liturgique du Bx Michel Rua 

Chers Confrères, 

Joie et travail! Je vous transmets les salutations 
cordiales de chacun des membres du nouveau Con
seil général. 

La mort soudaine du regretté et très méritant 
P. Roger Vanseveren, Conseiller pour l'Europe du 
Nord et l'Afrique centrale, nous a profondément 
peinés. Nous avons prié pour lui avec reconnais
sance. A présent nous comptons sur sori, înterces
sion fraternelle. 

Le premier acte de l'actuelle session plénière du 
C~nseil a été la désignation . de ~on successeur. 
Après mûre réflexion et en accord avec le Conseil, 1 

j'ai confié cette tâche au cher Père Dominique 
Britschu, à qui nous souhaitons santé, bonté et gé
nérosité pour cette charge. 

Le nouveau Conseil général est dès fors consti
tué comme suit : 

Le P. Gaetano SCRIVO, Vicaire clu Recteur majeur; 
Le P. Paolo NATAL!, Conseiller pour la formation 

du personnel salésien; 
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Le P. Juan E. VECCHI, Conseiller pour la pasto
rale des jeunes; 

Le P. Sergio CUEVAS, Conseiller pour la Famille 
salésienne et pour la communication sociale; 

Le P. Luc VAN LooY, Conseiiller pour les Missions; 
Le P. Omero PARON, Econome général; 
Les Conseillers régionaux: P. Luigi BosoNI, P. Do

minique BRITSCHU, P. Martin Mc PAIŒ, P. Thomas 
PANAKEZHAM, P. José A. Rico, · P. Carlos TECHERA, 
P. Ignacio VELASCO. 

De plus, j'ai nommé, avec le consentement du 
Conseil, le P. Francesco MARACCANI, Secrétaire géné
ral, le P. Agostino DzIEDZIEL, Délégué du Recteur ma
jeur pour la Pologne et le P. Luigi FIORA, Procura
teur et Postulateur. 

LE TEXTE RENOUVELÉ 
DE NOTRE « RÈGLE DE VIE ,, 

Une période de six années de service s'ouvre de
vant nous. Elle aura pour objectif principal la con
naissance, l'amour et la pratique des Constitutions et 
des Règlements renouvelés. Ce •sera 1a période ·du re
nouveau de notre « Règle de vie». 

Je mets une dernière main à la rédaction de la 
partie essentielle de la p:resenrte cwouiliaire ,en oe 29 
octobre où la liturgie fait mémoire du Bx Michel 
Rua, vicaire de Don Bosco et·· son premier et provi
dentiel successeur. Le grand pape Paul VI a dit de 
lui: « Don Rua est béatifié iet glorifié pŒ"éoi:sément 
parce que successeur de Don Bosco, c'est-à-dire son 
continuateur, son fils, son disciple et son imitateur. 
Lui, avec d'autres, mais lui en premier, il a fait de 
l'exemple du saint une école, et de son oeuvre une 
Lui, avec d'autres, m8JÎ!s luœ en pŒ"emier fait de 
la vie de Don Bosco une histoire, de sa règle un 
esprit, de sa sainteté un modèlë-type; il a fait de la 
source, un courant, un fleuve ».2 2. Don Rua vivo, LDC 

Cette pénétrante description du Bx Michel Rua 1s73• p. 9 

éclaire notre programme pour les six années à venir. 
Tournons nos regards vers Don Rua, le témoin fi

dèle, « la Règle en personne»; assurés de son inter-
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cession, recommandons-lui la tâche qui à présent 
nous incombe: connaître et assimiler les · Constitu~ 
tions et les Règlements, afin que selon les paroles 
mêmes de Paul VI la Règle de vie devienne un 
«esprit» .. 

Quel encouragement que de nous rappeler nos 
saints, nos bienheureux, nos serviteurs de Dieu et 
tant de confrères qui se sont sanctifiés parce que, 
précisément, ils ont fait de la Règle un «esprit». La 
Règle salésienne n'a pas changé. Le texte des Cons
titutions a été remanié afin de présenter sous une 
forme meilleure et actuelle l'identique projet des ori-

3. Constitutions (Cl 25 gines qui a produit tant de fruits de sainteté.3 Le 
nouveau texte a simplement mis au net les Cons
titutions antérieures. Il a enfoncé ses racines dans 
notre tradition vivante et s'est nourri de l'expérien~ 
ce œiigin.aile du Viaildocco dont riil. a gardé l'âme, l'es
prit, l'authentique charisme. Les Constitutions re
nouvelées seront donc pour nous aussi ·un chemin 
de sainteté. 

4. Eccleslse Ssnctss, 
11-1, 12-14 

A présent, pour disposer· vos âmes à une meil
leure lecture du texte réélaboré, je me permets de 
vous offrir quelques réflexions concernant ,l'impor
tance vitale des Constitutions et des Règlements gé
néraux. 

Le travail de refonte des Constitutions a trouvé 
sa raison d'être dans le tournant historique que 
nous vivons, et il nous ouvre à une compréhen
sion correcte et dynamique de notre projet de vie. 

1. Le tournant de Vatican Il 

Tout a commencé avec le Concile Viatioan II. Le 
motu proprio Ecclesiae Sanctae 4 a donné les cri
tères de révision ainsi" que ,les points de vue et les 
valeurs à promouvoir. Nos Constitutions renouve
lées portent une marque ecclésiale, non seulement 
en raison de l'approbation finale du Siège Aposto
lique mais dès le début du chemin qu'elles ont par
couru. Notons encore qu'une révision aussi univer
selle (elle a touché tous les instituts religieux), aus
si globale (elle s'étend à tous les contenus des Rè-



12 ACTES DU CONSEIL GeNeRAL 

gles), et aussi profonde (elle remonte aux sour
ces), est· un fait absolument unique dans les vingt 
sièdes de I'hœstoi!re de •l':e.glise. 

L'explication de ce fait est à rechercher daris 
la mutation survenue après la seconde guerre mon
diale. « Le genre humain - nous disait·· le Conci
le - vit aujourd'hui un âge nouveau de son his
toire, caractérisé par des changements profonds 
et rapides qui s'étendent peu à peu à. l'ensemble 
du Globe au point que 1l'on peut prui]Jer d'une vé
ritable métamorphose sociale et culturelle dont 
les effets se répercutent jusque dans la vie reli
gieuse. Comme en toute crise de croissance, cette 
métamorphose ne va pas sans de sérieuses diffi. 
cultés ».5 Avec raison un thélogien renommé vient 
d'écrire un ouvrage au titre suggestif: « Deux mille 
ans d'Bglise en question ».6 

Depuis les années. '60 nous avons pris un vira
ge qui nous mène au ,troisième mil.léniaire; 

Les signes des temps nous interpellent de tou
tes paI1ts. Ciitons·en quelques-lUils des prus 1UJrgenits 
auxquelles le Concile a donné un débuit de irépon
se: la «sécularisation», la «libération», et l'« in
culturation ». Il s'agit là d'optiques nouvelles aux 
répercussions amples et complexes qui s'étendent 
à tous les .domaines. Leurs expreSSÎOOIS, plJU:s ou 
acoentuées selon les continents, emroent en faii..t 
une influence universelle. Vatican II en a souligné 
les éléments positifs et nous a aussi mis en garde 
contre les nombreux dangers qu'elles traînent après 
elles. Le défü est d'envergure. Pour évœter que tout 
aille à la débandade il a fallu, de toute nécessité, 
repenser les valeurs qui sont à la base même de 
l'identité chrétienne et de la vie religieuse. 

Au défi lancé par le processus de « sécularisa
tion » le Concile répond par la . vision de l'Eglise 
comme mystère; et à l'intention des religieux il ré
pond par la « consécration religieuse». 

Aux interpellations de la « libération » il répo~d 
par !'.approfondissement de la «mission» de l'Egli
se et de sa pastorale essentielle qui revêt des for
mes diverses dans les Instituts de vie active où 

5. Gaudium et Spes 4 

6. Martelet, G.: Deux 
mille ans d'egJJse en 
question ( Crise de 
la fol. crise du prê
tre). Cerf 1984 
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« consécration » et « mission » se compénètrent dans 
l'unité de l'action apostolique. · 

Faoe au mouv.ement comple~e ~ d'iÏ.nCullturatdon », 
le Concile défi;nit la nature du Peuple de Dieu -
l'J::g];iJse UIIlÎverselile -:-- comme la « communion » des 
J::igliises partkmlières qm 'Son.ri: , au -servi~ de i'hom
me dans la _pluralité des nations. Elles s'incarnent 
dans les diverses cultures- · pour en devenir le fer
ment. Pareille optique se retrouve nécessairement 
dans la vie. religieuse et y déclenc~ le délicat pra:
cessus de la décentralisation et de. l'adaptation qui, 
implique. aussi celui de l'inculturation. Toutef<;>is, 
celle-ci doit s'opérer dans la « communion » d'un 
esprit unique . et · à l'intérieur d'une société struc~ 
turée. 

Le Concile, en soulignant la dimension charis
matique de la vie consacrée, a attiré l'attention sur 
l'importance que revêt l'e~périence spirituelle-type 
vécue par le Fondateur. C'.est dans ce~te, expérien
ce-type qu'il faut chercher les critères d'identité 
qui fourniront les réponses aux interpell~tions dont 
nous parlions plus haut. · « L'adaptation et la réno
vation de la vie religieuse - rappelle. f~rt à pro
pos le Concile - comprenp,ent à la fois un retour 
continuel aux sources de toute vie chrétienne, et à 
l'inspiration originelle des Instituts, et l'adapta
tion de ceux-ci aux COilldiition:s différeDJtes des 
' 7 epoques ».. .. . . 

La reconstruction de notre texte constitutionnel 
fait partie du grand mouvement ecclésial condui~ 
par l'Esprit du Seigneur à travers l'événement sa
lutaire du Concile. 

2. Les quatre étapes capitulaires 

Le chemin parcouru par la Congrégation durant 
ces vingt dernières années est marqué par quatre 
Chapitre généraux (CG):· 

- Le CG 19 (du 19 avril au 10 juin 1965, peu 
avant la session de clôture de Vatican II). Il a ap
profondi, entre .àutres,· fa nature et le fonctionne
ment du Chapitre général. Il a servi de prépara-
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tion et de préambule indispensable aux travaux des 
Chapitres ultérieurs. 

- Le CG 20 (du 10 juin 1971 au 5 janvier 1972). 
Ce fut le Chapitre· «spécial» imposé par le motu 
proprio « Ecclesiae sanctae », étape longue et labo
rieuse où les Constitutions furent repensées et re
formulées. Il restera le Chapitre fondamental de 
tout le travail aujourd'hui achevé. 

- Le CG 21 (du 31 octobre 1977 au 12 février 
1978) fut une nouvelle étape de 'réflexion et de 
consolidation. Il compléta l'analyse de quelques 
aspects particuliers de notre identité en harmonie 
avec la doctrine et les directives de Vatican IL Ci
tons à titre d'exemples, le Système préventif, le 
rôle du Directeur, la figure du Coadjuteur. 

- Le CG 22 (du 14 janvier au 12 mai 1984) re
présente le dernier apport qui compléta une ré
flexion et une expér-ience de douze années. Ce Cha
pitre a offert à 1a Congrégation les Constitutions 
et les Règlements généraux dans leur forme renou
velée et organique, présentés au Siège Apostolique 
pour approbation. 

II est intéressant de remarquer que les quatre 
étapes constituent les parties intégrantes d'un pro
cessus continu. C'est pourquoi le texte réélaboré 
dépasse non seulement le travail appliqué de quel
ques groupes restreints de confrères, mais aussi les 
quatre Chapitres généraux pris séparément. En ef
fet, ils étaient distants l'un de l'autre de six an
nées, et leurs membres étaient renouvelés en bon
ne partie; il y a donc eu chaque fois un apport 
nouveau d'expérience vécue et de réflexion. A cha
que nouveau Chapitre il a été possible d'atténuer 
l'influence de l'un ou l'autre facteur plutôt dû aux 
circonstances et une réflexion approfondie et pro
longée a permis de corriger des imprécisions et 
des ambiguïtés. Le temps a aussi porté à matu
rité la connaissance d'aspects plus délicats; tandis 
que l'accélération ides changements peronetta:iit de 
distinguer plus clairement les valeurs permanentes 
des valeurs caduques et celles qui font .notre iden
tité de celles qui sont d'ordre simplement cultu
rel, raffermissant en nous une vue plus nette de 
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la dimension ecclésiale et mondiale du projet évan
gélique de Don Bosco. 

La Congrégaitûion peut oonsddérer ce travai:l com
me !l'e:x1pressdon de ,sron âme. En effiett, toutes les 
provinces se sont senties engagées dans un même 
effort, et les conf.rères des différentes cultures 
ont apporté leur contribution dans une commu
nion de fidélité pour faire revivre Don Bosco à 
travers un .«aggiornamento» de la vie salésienne 
conçu non comme une « restauration », mais com
me un « nouveau départ». 

3. Perspectives du texte renouvelé 

Ces quelques brèves allusions au long travail ca
pitulaire, au sein d'un mouvement plus ample dans 
l'Eglise entière, doivent faire naître en nous la vi
ve conscience d'une intervention de !'Esprit du Sei
gneur dans la vie de la Congrégation. Il n'a pas 
été question de décisions arbitraires ou de mode 
passagère, mais d'une croissance dans la fidélité. 

H est ,na1Juirel que DOUJS nous demandiion:s quelles 
sont les nouvelles pevspectives du :te:,m:e mis au IJ)IO!Înt. 

Une réponse exhaustive ne pourra être donnée 
qu'après une étude détaillée. Qu'il nous suffise de 
souligner quelques-uns des aspects plus significatifs: 

• Un saut de qualité dans la manière de conce
voir les Constitutions elles-mêmes est certaine
ment le premier de oes aspects. Les Constitutions 
sont l'expression authentique d'un projet de vie 
évangélique; 8 elles livrent les principes fondamen
taux de notre « sequela Christi», sa dimension ec
clésiale, son originalité charismatique selon l'esprit 
du fondateur, les saines traditions et enfin les 
structures qui s'imposent. 

Les Constitutions présentent une intégration 
harmonieuse de l'inspiration évangélique et pe l'or
ganisation concrète de la vie. Elles sont le docu~ 
ment fondamental du Droit particulier de la Con
grégation. Plutôt que de vouloir établir, dans le 
détail et en priorité, des règles à suivre, elles 
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cherchent avant tout à décdre notre manière spi0 

rituelle et apostolique d'être témoins des Béatitu
des. Elles nous aident ainsi à relire le mystère. du 
Christ dans l'optique salésienne de Don Bosco. C'est 
la raison pour laquelle il s'est avéré nécessaire de 
repenser leur structure générale dans un ordre et 
un style qui invitent à une lecture priante et con° 
duisent à un engagement de· vie apostolique. Qui 
voodra ,les méd!Ïiller « dans la foi »,9 et avec IU[l regard 
neuf, y trouvera force et lumièœ 

• Une seconde nouveauté est la mise en valeur 
de l'aspect « charismatique » de notre vocation sa
lésienne. À l'Intéri.eu:r d'u[le vision de il'l!gldise com
me «mystère», les Constitutions mettent .en évi
dence l'expérience d'Esprit-Saint vécue dans notre 
vocation. Si l'Égliise est « le sacrement universel 
du salut», nous ,sommes au sein de J'l!@lilse « des 
signes et des porteurs de l'amour de Dieu pour les 
jeunes spécialement les plus pauvres ».10 

Il est fait allusion dès 1e premier article, à la 
)JII'ésenœ et à il'dn!irbiat,ive de l'Espnirt: du Setgnieur, 
ainsi qu'à l'intervention maternelle de Marie et 
l'aspect ecclésial est à ce point souligné que nous 
nous senkmis iprésiernts au ooeuir même de J'l!glise, 
et au service de sa mission. 

Cette pers.pootive lllOUJs éclaire et nOUJs mvite à ré
pondre « salésiennement » aux interpellations d'une 
société et d'une culture en pleine transformation. 

• Un troisième aspect de nouveauté est le sens 
explicite et vivant du Fondateur. Les Constitutions 
rénovées dirigent notre regard vers Don · Bosco et 
nous le font découvrir et aimer avec son style de 
sanctification et d'apostolat: « Nous l'étudions et 
nous l'imitons. En lui nous admirons l'accord mer
veilleux de la nature et de la grâce. Il traversait 
la vie "comme s'il voyait l'invisible" ».11 

Vatican II a invité les religieux à concentrer 
leur attention sur la · figure de leurs fondateurs. Ils 
sont •l'expression C0111crètre et œigitnale de la vie et 
de la isaiiniteté muJ.tifonme de l'Bglise.12 Don Bosco 
est né die il'Bgtliisre et a véou pom l'l!gldisre. · 

La référence constante à Don Bosco S·e présen-

9. C 196 

10. C 2 

11. C 21 

12. cf Lumen Gentlum 
45, 46; Perfectae ca
rltatls 2b; Ad Gen
tes 40 



13. 1 Cor 11,1 

14. Evangellca Tastlflca
tlo 11-12 

15. id 12 
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te dès lors comme une « exigence ecclésiale »;e No
tu:,e façon à nous d'« être d'Égliise », c'esit d'iacrua:Li
ser, dans le temps et l'espace, le modèle du fonda
teur, comme si Don Bosco nous disait· chaque jour: 
« Soyez mes imitateurs ,comme moi je le suis du 
Christ ».13 

Le Pape · Paul VI dans l'importante Exhortation 
Apostolique sur le renouveau de la vie religieuse 
(juin 1971) a souligné clairement cet aspect: « Le 
Concile insiste à bon droit - écrit-il - sur l'obli
gation des religieux et des religieuses d'être fidè
les à l'esprit de · leurs fondateurs, à leurs inten
tions évangéliques, à l'exemple. de leur sainteté, y 
voyant un des principes de la rénovation. en cours 
et un des critères les plus sûrs de ce que chaque 
Institut peut avoir à entreprendre. Car si l'appel de 
Dieu se renouvelle et se diversifie selon les condi
tions variables des lieux et des temps, il comman
de des orientations permanentes ».14 

Ces « orientations permanentes » enseignées par 
Don Bosco OilJt ms,piré ,la nouvelle réda:otti.on des 
Constitutions afin de raviver en nous l'ardeur de 
la « charité pastorale». S'il est vrai, comme l'af
firme Paul VI dans le document cité, que « toute 
institution humaine est guettée par· la sclérose et 
menacée par le formalisme», et que «la. régula
rité extérieure ne sauraii.t, par elle-même, suffire à 
garantir fa valeur d'une vie et sa fidélité pro
fonde »,ts cela veut bien dire que le regard porté 
sur le fondateur doit nous faire pénétrer jusqu'à 
son coeur pour y percevoir l'inspiration évangéli
que, source vive et permanente de notre charisme. 

A ce propos, le chapitre sur « l'espnit salésien» 
mérite une mention particulière. Il a été · placé 
dans la premi.ère partie des · Constitutions parce 
qu'il ' représente une valeur essentielle, constituti
ve de notre identité. L'esprit salésien in.forme et 
anime tous les aspects de notre manière propre 
de , suivre le Chri.st. 

Depuis le préambule jusqu'au dernier article; 
en · passant par 'Ires différentes par.ties et tous les 
chapitres, le texte nous présente à vif Le · coeur de 
notre· père: son charisme, • son esprit, sa mission, 
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sa pastorale inventive, sa pudssance de commu
nion, son témoignage. religieux, le style de son 
union à Dieu, son sèns pédagogique de la forma
tion, son génie de l'organisation, sa manière pa
ternelle d'animer et de gouverner, son désir pro
fond de rester avec nous, désir qui le fait comme 
s'exclamer dès la première page: « Je voudrais 
vous accompagner moi-même, maiis ce que je ne 
puis faire, oes Constitutions le feront. Gardez-les 
comme le plus précieux trésor ».16 1s. c Préambule 

• Une autre nouveauté encore est l'ajustement 
des Constitutions au nouveau code de droit canon. 
Vatican II a amorcé un tournant si -important qu'il 
a rendu néoessair,e une formulation entièrement 
nouvelle du code. L'apport que cela représente 
pour nous est très positif. 

Le texte des Constitutions n'est p1us astreint à 
ce style juridique plutôt monotone qui par ses 
normes détaillées et minutieuses risquait de lui 
enlev,er tout allant. L'actuel code ·recommande de 
sauvegardêr l'originalité de la physionomie propre 
à chaque . Institut, et de protéger son patrimoine 
spirituel et . apostolique. Il énonce, · il est vrai, 
quelques principes généraux concernant la vie re
ligieuse, mai,s il laisse ou plutôt il exige qu'un 
espaoe · soit réservé pour faire arppairaître l'idein
tité de l'esprit propre à chaque Institut. C'est 
pourquoi il prescrit, et c'est un bien, que les prin
cipes constitutifs d'une Congrégation soient énon
cés avec clarté et précision, que la coresponsabi
lité et la subsidiarité soient ·effectivement intro
duites dans Les moeurs, que la «forme» de l'Ins
tiitut corresponde à la volonté authentique du fon
dateur, que l'organi,sat:ion des communautés aux 
différents niveaux et l'exercice de l'autorité soient 
bien déterminés et mis au serviœ des objectifs 
de la vocation. 

Ainsi le nouveau code, considéré comme un do
cument ultérieur du Concile, stimule une juste au
tonomie et invite la Congrégation à reconstruire 
attentivement son Droit partioulier. 

Nous pouvons dire que Le texte actuel des Cons-
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titutions ,et des Règlements répond bien à oes exi
gences. 

• Enfin le texte actuel écfai.re et cerne ·concrè
tement l'ensemble de notre Règle de vie. Notre 
Droit particulier c'est-à-diire oelui qui est propre à 
la Congrégation « est exprimé dans Les Constitu
tions qui œpréSleilltent notre oode fondamentaJ, diain,s 
les Règlements généraux, .dans les décisions du 
Chapitre général, dans les Directoires généraux et 
provinciaux et dans d'aut:ries décisions émanant des 
autorités compétentes ».17 

L'ensemble de oes documents constitue notre 
« Règle de vie » qui régit notre conduite quoti
dienne, déterminant les limites et la sphère de 
chaque autorité et balisant la voie évangél,ique à 
suivre. 

Le fiait d'avom- iréorgalillÎISé !]e contenu des Rè
glements généraux représente un des grands mé
rites du CG 22. La irefionœ de ces teXiûerS a isuivJ la 
même s1:ructure que celle des Constitutions (dans 
les 2e, 3e, et. 4e parties) et en faoilitle d'autant 
l'usage. Différents articles ont · été transférés, des 
lacunes ont été comblées, un style p1us adapté au 
caractère normatif des Règlements a été adopté. 
Ceux-ci se présentent aujourd'hui dans une perspec
tive vraiment nouvelle, en harmonie av,ec Les Cons
titutions dont ils s'inspirent et pour lesquelles ils 
fournissent les modalités d'application. 

Don Bosco, avec son iintuHd.on pédagogique, at
tachait de l'importance aux règl,es de conduite. Or 
il est devenu nécessaire de raviver le sens de la 
« discipline 11eligieuse ». La discipline prouve et 
renforce la sincérité de notre vivante appartenan
ce à la Congrégation. Nous constatons le besoin 
urgent de retrouver la valeur ascétique, ecclésiale, 
et pédagogique de notre « Règle de vie ».18 Une 
discipline équilibrée est néces~aire. Elle exprime 
le sens évangélique de l'ascèse et nous aide à v,i
vre dans l'esprit de la Règle. 
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4. Structure générale des Constitutions 

Le texte revu des . Constitutions se divise en 
quatre parties. Le CG 22 a V!Oll!lu œtJtte ISlto:iuoture (~ 
c'est un des changements les plus 1signifi.catifs) 
après ·en avoir longuement discuté. · 

Il est utilie de .nOO/S y ~ un. ~ent ~ .pour 
comprendre comment les. 'différentes parties for
ment un tout organique, ,s'éq,uilibrent -~ s'éclai
rent les unes les autres» (cfr. la brochure « Sus
sidi », p. 9). 

Le livre des Constitutions débute par un « Préam
bule » et s'achève par une « Conclusion » .. 

• Le Préambule. 

Une photo s'y détache: Don Bosco remettant 
le livre des Cons1Jitutions au P. Giovanni Cagliero, 
chef de la première expédition mi:$Sionnaire en 
Amérique latine. (Cette phqto, authentique, date· de 
1875, · année de la première éditie>n italienne des 
Constitutions). Deux cltatioris Ja coiinnentent:· l'une 
est de Don Bosco, l'autre de Don Rua. Cette pho
to nous introduit d'lllllè manière visuelle à la mé-
ditation des Constitutlions. · 

De pqrtêe historique1 la photo nous· fai.t· saisir' 
d'emblée le sens permanent de l'expression « res
ter avec Don Bosco», parce que c'est de lui que 
nous reçevons, tel un précieux héritage, son testa
ment spirituel. Dans un commentaire pénétrant 
Don Rua parle d'affection, de communion profon
de, de cordialité fami1iale, nous upissant à ce père 
toujours présent parmi nous, qui nous conduit, 
nous encourage, nous éclaire et prie pour que nous 
ne oessions jamais d'être, partout et toujours; les 
inlassables . et fidèles « mi,ssfonnaires des jeunes» . 

. •. La 1re Partie (25 articles). 

Ces quelques articles nous li'vrertt une vue glo
bale de l'identité des salésiens de Don Bosco dans 
l':e.glise: 'l'initiative de Dieu qui !DJOUIS appell.e; Ja 
mission spécifique de notre vocation; la consécra
tion apostolique qui nous caractérise; la « forme » 
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de notre Congrégation; l'esprit qui nous anime; et 
la profession religieuse qui achemine l'option fon· 
damentale · de notre baptême jusqu'à la sainteté. 

Cette· partie, ~tièremetlt repensée, donne à l'en· 
semble du texte sa tonalité salésienne authenti· 
qrUJe. Elle pFésente 'UIIle vision unrifiée die no,tre sit~le 
de sanctification et de notre· apostolat. Son méri· 
te · fondamental est de nous conduire aussi,tôt à 
nôtre fondateur,' comme à notre modèle, 'pour dé
couvrit dans son coeur le · secret de cette « grâce 
d'unité » qui donne toute sa vigueur à la charité 
pastorale. 

Il· n'est plùs question de dissonaŒ1ce entre «·con• 
sécration » et «mission», mais d'une mutuelle et 
indi!ssoluble iinte11péné1Jrartion qud nous · fuit à ila fois : 
salésienJs apôtres-a:-eligile:ux et reMgieux-e,pôtres. La 
« consécration » embrasse toute notre vie, et la 
« missidn » défimt · quailiirtJa.1livement notre témoi,gna
ge. C'.est avec raison que le 3e articLe a pour ti
t11e: « Notrè consécration apostolique ». Cette ex· 
pression unitaire, lourde .de signification, marque 
un des aspects les .plus décisifs ,de notre identité 
dialil!s 1l'É glise. 

Le terme « consécration »· 'dans le texte, n'indi
que jamais l'offrande ou la donation que nous fai
sons de nous-mêmes à Dieu {nous ·serions alors le 
sujet de l'action; c'es,t dans ce sens qu'on avait 
coutume de dio:-e: « J.e me consacre à' Toi»). Le 
terme s'e rapporte au contraire, et en premier lieu, 
à l'action de Dieu: « du Père qui nous consacre 
par le don de !'Esprit»; 19 du Père qui, à travers 
l'action de l'Égliise,20 .IllQIUs béniit et 1JJ.ous prend en
tièrement à son service. Il s'engage à nous proté
ger, à nous guider et à nous aider chaque jour à 
progresser dans la voie évangélique de notre pro
fession. C'est nows qui faisons l'.objet des bénédic
tions divines; ce sont nos. personnes de profès ·qui; 
en réponse à son appel. s'ofJirent totalement à Lui, 
en sor1Jè que toute notre existence devient une « vie 
consacrée». 

En . un sens second, le. terme « conséc11atiion » 
indique «au. passif » la . même exis1Jence · religieuse 
en tant qu'elle a été «consacrée». En efret l'ac-
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tion consécratoire de Dieu ,reprend l'ensemble des 
engagements que nous avons pris, en nous liv,rant 
à Lui par la profession, ,et elle procl:àme la nais
sance d'un pacte d'amitié plus radicale, d'une al
liance particulière, entre le Père et nous. Dans ce 
sens le texte aff.irme que la consécration, ot,t si 
l'on veut la « vie consacrée», comprend in,sépara
blemeni « Ja mission apostolique, la communion 
fyatemelle et la pratique des conseils évangéli-
ques» 21 autaint dire: tous iles aspects constiroutdf,s die 21. c 3 

notre projet religieux. 
Il s'agit là d'une perispective vraiment ,nouvel

le, plus vraie et p1us encourageante. C'est une joie 
de songer que l'ensembJe de notre projet de vie 
est un don ( un « charisme ») qui se développe en 
nous grâce à l'iinterv:ention de !'Esprit-Saint dans 
nos âmes.22 22. c 3, 2s. 195 

Quant au terme «mission» ,utilisé dans Je texte, 
lui non plus n'indique pas simpLement l'activité 
ou l'action extérieure. Il possède une densité bibli
que qui nous faiirt remonter jusqu'au mystère tri
nitaire et à l'envoi par. Le Père, du Fi1s et de !'Es
prit dans le monde. Nous sommes ainsi plongés 
dans ,Je mystère même die ll'~gilrise et de ,sa mis
sion da!Ils l'histoire. Notre mission rS'interprète dans 
la lumière de celle du Christ et de l'itglirse. De 
même que le Père « a consacré » le Fils et « l'a 
envoyé dans le monde,23 ainsi, dans notre profes- 23. Jn 10, 38 

sion, Lui-même « nous consacre et nous envoie 
pour être les apôtres des·. jeunes »;24 24. c 3 

Voilà pourquoi, d'une part, fa mission appa
raît comme un aspect coœtiitutif de notre consé
cration elle-même; et, d'autre part, notre vde con
sacrée est définie et précisée par 1a mission où 
elLe se projette et prend corps. Amsi naît, dans le 
coeur · du salésien, une façon dynamique d'appar
tenir à Dieu et d'être disponible à ·ses volonrtés 
de « Sauveur du monde ». Le coeur du salésien 
voué à ce Dieu-Sauveur se sent ir.rés.i!stiblement 
entraîné vers l'ac1lion pastorale. 

L'expression« consécration apostolique» est donc 
très dense et très éclairante. Elle touche à ,la ·ra~ 
cine même de notre identité et la met en lumière. 



25. Chapitre général 
spécial, 24 

26. C 3 

1. LETTRE .DU . RECTEUR MAJEUR 23 

Elle évoque cette charité pastorale née d'un per
pétuel échange « entre l'intériorité et l'activité». 
Elle postule des dispositi.on,s intérieures spéciales 
( « l'e,sprit salésien ») et une profession relii.gieuse 
origina1e. 

S'engager dans la mission salésienne exige que 
le profès ait conscience d'être attiré par deux pô
les en continuelle et wve ,tension: Dieu Père qui 
l'envoie et les desrtinaimd:res aiuxqueLs d,I es1t envoyé.25 

A bon droit le texte constitutionnel situe la 
mission iau centre de notre identité, exige en nous 
la présence quotidienne de la dimension contem
pl1ative de 1'envoyé à la v•igne, affüme que fa 
11l1!ssion « donne à toute notre existence son allu
re concrète, spéai.fie le rôle que nous avons dans 
l'Eg~ise et déœnnme ,la place que nous occupons 
parmi 1es familles ,religieuses ».u 

Oette première partie, en ·raison du contenu de 
ses trois chapMres, est wai,ment fondametlltiaile. EHe 
établit notre carte d'identité. 

• La 2e Partie (70 articles). 

Elle :œgroupe organiquement trois parties de 
l'ancien texte const:IÎitutûonnel (1972). Le Chapitre 
général a voulu souligner par là l'unité et · les rap
ports mutuels des engagements fondamentaux as
sumés par fa profiession: la mission sruésienne, son 
contexte communautaire, La radicalité év,angélique 
avec laquelle nous vivons oette mission, et la priè
re qui en vivifie rtous les aspects. 

Un des grands .niérfrtes de oette partiie est de 
montrer les entrelacs des divers aspects de notre 
vocation et leur mutuelle imprégnation. Engàge
ment pastoral, · dimension communautaire et voeux 
de religion sont présentés danis leurs constants 
rapports réciproques; et leur ii.nséparabHité confè
re à chaoun d'eux sa œm.ctéristique itypiq'lllement 
salésienne. 

Ensuite et ,emm, le fiait d'avoiir · pLaicé, en der
nier lieu et comme en synthèse de cette deu:,dè
me partie, · le dialogue avec· le Seigneur, montre à 
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l'évidence, tant le 1ien intime qui lllnit la prière 
aux · autres éléments de notre vocation, que l'im7 
portance vitale (parce que sôurce et courOIIlne
ment) de la prière elle-même qui nous stimule 
sans relâche « à célébrer la Hturgie de fa vie » r, à 21. c 95 

t~vers l'action pastorale, la commw)ion. fraternel-
le et la pratique des con.seils évangéliques. 

Il est bon' de remarquer dans cette 2e partie, 
comme d'ailleurs dans la 1re · et en d'autres en
droits, combien le· texte met en lumière la présen
ce et le rôle maternel· de Marie dans la naissance, 
la croissance ét la réalœsation de la vocation sa-
lésienne.28 20. c 1, a, e, 20, 24, 

• La 3e Partie (24 ,articles). 

Elle est consacrée à la· forma.1iion' des confri 
res. Le CG 22, suivant en œ1a les indications. du 
CG 21 ;211 et des Cha.pimres provli.nciawc · qui msis
tafont sur la nature eit :l'urgence de la « formatiOiil 
permanente», a faii:t de la formation le oonœpt~lef 
qui structure toute cette troisième partde. En effet 
il n'est question dans la formation que d'un seul 
et même processus continu · de croissance dont les 
pha,ses et les rythmes de maituration sont évidem
ment très différents. 

Basée suir ffi g:râœ du Seigneu.r,30 la fomiation 
dkige les regards des con.f.rères vers un modèle: 
Don Bosco qui, à son tour, nous enseigne ,sa façon 
de suivre le Seigneur: . « la nature religieuse apos
tolique de. la vooation sa,J.ésienne détermme l'orien
tation ,spécifique de notre formation ».31 

.. , . l ' ' 

,, Le teJl!te souligne le néœssaiire engagement per
sonnel et communautaire dans le proœssus de for
mation. Celle-ci, toujours exigeante, se veut a1iten. 
tive à fa diversité d~ . composantes laïcaJe . et clé
ricale. Elle doiit QUSiSi demeurer ouverte aux ca
ractéristiques des dive11Ses . cultures. 

Vu· les exigienoes et. ,la complexité de la forma
tion, les Constitutions ne nous en donnent·. quie · les 
aspects fondamentaux. Ceux-ci seront précisés dans 
les Règlelllents généraux et dan,s un second· docu, 
ment (la. «Ratio») qui, avec toute· l'autorité, vou~ 

34, 84,87, 92, 98, 196 

29. cf Chapitre général 
21, 308 

30. C 96 

31. C 97 
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lue, détermineront les principes et 1es normes 
générales. 

Cette 3e partie est entièremerut inspirée par les 
deux premières qui en sont la raison d'être. En 
effet chaque conf,rère gagne en matunité en faisant 
« l'expérience des vialeurs de la vocation salésien
ne » et en poursuivant le but « de devenir éduca
teur et pasteur des jèunes comme laïc ou com
me prêtre ».32 

• 4e Partie {71 articles). 

Elle t11aite du service que .tend l'au.tori,té dans la 
Congrégation. La nature du sujet demande une oor
taine ampleur et exige un style nécessairement plus 
concis et jÙiridique. La J"efonte de cette paritie a 
fait dmit à ,dieux exdg,enœs: - à l'évialuartion des 
expériences poursuivies au long de douze années, 
depuis le CGS ( qui aviait soigneusement étudié le 
problème des struotiures) - et au réaj,ustement des 
allticles pour 1es rendme conformes au nouveau co
de de droirt canonique. 

Cette partie débute par 1e chap<l.11:re des « Prin
cipes et cr.itères généraux» et déCI1it la nature du 
service que rend l'autJodté dans la Congrégation. 
Elle s'y exerœ « au nom et à l'imitation du Chrisit », 
dans le styl,e de Don Bosoo, caraotérisé par le bon 
sens (ragioœvo1ezza) iet par l'esprit de famille. 
L'autorirté cherche « à animer, orienter, décider, œc
tüfüer, pour JJe bon iréslJJ11lait ,de la .mœssion ». En ou
tre et « conformément à notre tradition » l'aspect 
sacerdotal dé œ s•ervice est codifiié,33 

Le texte . signailie ieinoore un aspeot déhûcat, imhé
œnt à la nature même de l'autorité salésienne, ce
lui de rassembler, de réunir. Enfin il rappel,le les 
exigences imprescriptibles « de la participation et 
die la ooresponsabitlilté » oomme 01l11SISIÎ oel!lies « dç 
la subsidiarité et de la décentralisation». Toutes 
concourent à établir l'identité de fUIIlique vocation 
salésienne. 

• Conclusion (6 articles). 

Les articles de cette conclusion se sont enrichls 
d'ddées nouvelles et de, vues spirituel1es plus pénéa 
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trantes. Us constituent une synthèse. Arpès avœr 
décrit l'ensemble des documents qui composent no
tre « droiit parr!Jiculiler », ,et déterminé l'obligation 
qui en découle, le texte évoque ,l'éventuelle sortie 
de l'Institut et souLigne .Jes valeurs de fidélité et 
de persévérance qui donnent « une réponse ,tou
jows renouvelée à l'alliance par.ti,cu1ière que le 
Seigneur a scellée :avec nous ».34 34. c 195 

Un artide d'Uil!e inspi<ration très élevée met fin 
au te:x1te rénové des Constitutions et nous offre une 
digne synthèse de l'ensemble. Il s'agit essenti.elle
ment du beau préambUJl.e qui OUVTaiit 1l'édiit:ion anté
rieure (1972) et qui a trouvé une plaoe plus heu
reuse et plus signifüicative au terme des Constitu
tions. L'article proclame que Jésus-Christ est notre 
« Règle vivante», Ma1.1ie nrotre «Guide», Don Bosco 
notre «Modèle», Les Constitutions « un chemin qui 
conduit à l'Amour ». 

Nous sommes des di:soiples « de predd1ecti.on », 
chacun a été « appelé par ,son nom ». Si nous fai
sons passer dans nos vies ,]re ,contenu des Consti
tutions, nous devilendrons « U!Il gage d',espérance 
pour les petits et pour les pauvres ».35 35. c 196 

5. La profession religieuse 
en ce temps de renouveau 

Le Concile constate que se Jève ,l'aube d'une 
nouvclle période de l'hiSJ1loiJre. L'Églœse vit Wl au
thentique recommencement, un reI110uveau quii de
mande une clarifica1lion d'idenJttl,té, un su11saUJt d'éner
gile, 1e courage de l'inv,ein1lion, la défililition de la 
vraie fidélité, l'humilité de ]ra ·remise en cause. Oe 
n'est pas le moment de critiquer ou de louer les 
articles de nos textes mis au point, mais bien plu
tôt de réussirr lia :relance d'll.l!n char.isme rd'É,g1ldse 
av,ec l'enthousiasme et la simpldoité des débuts de 
l'011atoirie. 

La remise en chantier de nos Constitutions n'a 
pas été à proprement parler une tâche doctrinale, 
juridique ou lilttémiire, encore que des experts en 
ces manières y aieint apporté 1eur ool1aborartion. 
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C'est la sagesse même de ila vie vécue pa,r des sa
lésiens de partout, oeuvrant au sein de cultures dif
férentes, qui a été <interpellée . et mise à contribu
tion. Cette sagesse a permis de cerner les valeurs 
permanentes de l' « expérience . d'Esprit-Sain:t » vé
cue par Don Bosco et traillSmise à ses fils, pour 
qu'i1s 1a gardent, l'approfondissent et fa dévelop
pent « au rythme de la constante croissance du 

36. Mutuae Relationes 11 Corps du Christ ».36 C'est ce qui nous permet de 
dire que les nouvelles Constitutions éveillent en 
nous 1a conscience de vivre une heure de renouveau 
et aiguillonnent la détermination qu'Œl tel ·recom
mencement exige. Nous devons poursuivre le pro
jet salésien de Don Bosco. Si nous nous dérobons 
à cette tâche, nOU!s DJOUJS pila~ en ma.xige de 
l'histoire. 

Cette sensibi,liité au renouvellement is'appuâie, se 
fonde ,sur la redécouverte de la signification vitale 
de la profession religieuse. 

La profession re1igi,euse est l'expression la plus 
radicale de notre liberté. Avec la grâce de Dieu 
elle entend donner au choix fonda.menai de notre 
baptême 1e témoignage ooncret de toutie notre vie. 
Située à Ja racine même de notre façon de suivre 
le Chriist, ,elle devient comme le ·re~rd avec lequel 
nous lisons l'Evangile, et la première ,référence de 
nos options et engagements. E1le ne survient pas 
dans nos vies comme un ajout, un élément second 
ou une annexe, au contraire, elle foca1i:se tout no
tre agir et devient le paramètre de toutes nos esti
mations. Etre, dans le Christ, d'authentiques salé
siens, nous aide à discerner et à juger nos multi
p1es initiatives et nos prises de position. 

Ce n'est donc pas sallJS raison que le nouveau 
textJe dies Constitutions a dOillllé à la profession ,re
ligieuse · une place de choix pour mettre en relref 
tOUl1Je son importance. 

Le chapitre 3 de la première partie est ooilsa
cré à souligner oettJe importance. Il ser.t de transi
tion entre la première part:ie .des COI11Stitutions et 
les suivantes. Il débuœ par l'exposé d'uDJe synthè
se de la vocation des « Salésiens de Dan Bosco 

37. C, 1re partie mms l}'::8glise »,YI vocation qui ,s':iincaimie en l],a peir-
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sonne de chaque confrère. Le chapitre introduit 
alors· . la formule de la profiession;38 Celle-d énonce 
les ·thèmes traités dains les chapitres suivants; Hs 
explicitent concrètement le choix de. la profession 
religieuse salésienne. 

H est très importan,t: de saisk la portée globaJe 
de fa profession. 

NoU!S ne pouvons pa,s l"amener la profession à 
la seule ém:iission des trod•s voeux. La signification 
de chacun d'eux, dans le concret de la vde, est inti
mement liée à La vocation salés:ienine: « Je fais 
voeu, <lit 1a formule, de vivre obéiissa.it, pauvre et 
chaste, selon la voie évangélique tracée par les 
Conis1itutions salésiermes ».39 

La répolllse que ilJiOUIS donnOIIls à J'appel du Sei
gneur est l'offrande totale de 1110UJS-même, nous en
gageant à « dépenser toUJtles nos forces » spécia,1.e
ment en fuvem- des jeunes les p1us pauvres, .et à 
vivre « en communion d'1esprit et d'action avec nos 
frères » de manièrie à pa?1ticiper par là « à la vie 
et à la mi!S!Slion de l':Êigli!se ». L'obéissanœ, la piaiU

vreté, lia chasteté salésiennes ne font pais abSlbraction 
de •l'ensemble de •la :voœtion . salésienne et de ses 
objectifs; les troÎls voeux s.':iinsèrent dans le champ 
d'action du salésien de. fuçon si totale qu'ils en 
deviennent l'expression la plus dem;e. 

, Don Bosco utidi!s,ait l'expressdon « professer les 
Oonstirutions de la Société de sait:lit Françoi!s de 
Sales » et disaœt qu' « en les professant » on en1en
dait « promettre à Dieu de rendre à la sainœté ».40 

Si l'on ooœidère encore que 1a profession est 
!;expression longuement èt soigneusement préparée 
d'une liberté déjà bien affirmée (ia profession est 
« l'un des choix oles prus éLevés que puisse accom
pliir UI1Je conscience croyante » ), si l'on ,songe au 
caractère ecclésial de cette professioo prononcée 
« publiquement devant l':e.glise », die oette profes
sion qui a pour objectif 1:a isanctifiœtion, de œtte 
profession qui implique un « engagement récipro
que » du profès et de la Coingréga1li.01I1,4t alo:rs on 
réalise que la professiOIIl représente quelque chose 
de vraiment ,fondamen.1Ja:l. 

Les Constitutions, aµxqUJelles la profession. ren-

38. C 24 

39. C 24 

40. Chapitre général 22, 
Document! 92 

41. C 23 
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voie, décrivent UIIle particulière « expérience d'Es
prit-Sai!Ilt » à ·Jiaque11e de nouveau profès pa,l'lticipe. 
Les Constitutions ne ·son.t pais un ·hœté, parmi d'au
tr.es, sur la vie reli.gweuse, bon poull" servdr de lectu
re spirituelle. Elles nous livrent une description ty
pologique (c'est-à-dire le «-modèle» authen1lique) 
de ce que le Concile appelJe « le CM"ootère propre » 
de notre projet de vie év.angél,ique approuvé par 
l'Eglise. Elles inrcliquent et relèvent res traits ca
ractéristiques de notre esprit et ·les attirudes exis
tentielles qui doivent ,nous distinguer et nous fai
re reconnaître au sein du Peuple de Dieu. Evidem
ment ces aspects présupposenit et exigent !Ires élé
ments constitutifs de toute vie chrétienne comme 
de touœ vie OOD!saorée, éléments qui ·sont 111éœssai
rement communs à tous les. fidè1es et à tous les 
religieux. · 

Le caractère propre est coo.sititué par les colo
rations et ,}es aspecils exisitentielis décrits et pré
cisés dians les tie:x;ties . constiitutic:mnels aruxquels tourt 
profès SOùsom explioitement pa:r la · profession 
eMe-même, y .trouvan,t . ùne ·forme concrète· et spé
cifique de la « ,sequela Chrisûi ». Aux yeux de qui 
fait la profession cela n'est ni 111égligeable, ni in
signifiant. Notre façon à nOUJs d'être di,soi,ples du 
Seigneùr et de viivre notre baptême, c'est de pra
tiqll.1!er cette « Règle dJe viie ». Potl!I" deven,fa: de bons 
chrétiens, fil nOt.lJS faut vivre en boilis iSatlésiens. « Il 
n'y a pas deux étages en cette voœtion - nous 
rusait déjà le CGS -, l'étage ·~;upéri.eur de ,la vde 
reliigieuse, et l'étage inférieulr de la vie chrétienne. 
PoUlr qui est (['leligieux, témoigner de l'esprit des 
béatitudes par la proressi'OIIl est ,son umque ma
D!Îère die vivre Je baptême et d'être disciple du 

42. Chapitre g6niiral sp6- Seia.neur ».41. 
clal 106 t:>'"""' 

La profiession, en définitive, découv,re à nos 
yeux la signifüèation globale et virtale de· notre Al
liance avec Dieu. Le lii.en 11ntriinsèque de la prores
sion et des COI1Js1li.tu1lions nous guide damis la mar
che quotidienirre veris :1Ja. •saioreté, selon Je -modèle 
ecclésial de notre fondaitetl!I". Pa:r finterinédiaire 
de la Règle, ilia. proression faiirt: foootdon de réfé
renœ évangélique po1.lil" juger notre vie. En outre 
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elle construd,t l'Uil!Ïrté de la Congrégation, . favorise 
sa croissance organique par-delà les barrières so
ciales et les différences oulturelles, ilirige Je charis
me de Don Bosco ver,s des étapes· nouve1les. 

En oette heure de ,reprise, une claire viision . du 
sens de no1JJ:1e professiiOIIl reHgieuse a,ssUJrera la vi
ta:1irté de notre oroiJs,sance spimiituell.ie et nous fera 
retrouver l'iaudaœ eit la fécondiité des origines. 

6. Quelques principes qui inspirent notre renouveau 

Arrivé à ce point de ma lettre, je orois oppor
tun de relever qUJelques-uns des thèmes les plus fé
conds développés dans les Constitutions. J.ls me 
semblent particulièrement 11iches de sens et aptes 
à éclairer les ·oonfirères ,et ~es communautés et à 
les conduiire danis les voies du 11enouveau. 

La nouvelle récliaotion des Constiitu,1lions n'a pas 
été une tâche de tout repos : à cause des différen
ces culituœllies, bien compréhensibles, des capitu
laires; à cause des différentes maniè11es de poser 
les problèmes; enfin à cause du cheminement in
dispensable de certaines idées. Les débats ont per
mils l'approfondissement et l'enrichissement des 
différents thèmes et une meilleure compréhension 
des contenus. Ce qui a ,rapproché les points de vue 
ert a permis de parvenir à une heureUJse uŒ1animité. 

Tout en ,suivant l'ordre des q,uartre parties de 
}a Règ1e, je développerai bmèvemeŒllt qruelq,ues prin
cipes-clefs qui ouvrent des perspectives pour l'as
similation des contenus .. 

• La consécration apostolique 

Plus haut nous avOil!s soUiligné le rôle de fon
dement que joue la oonséora.tion apostolique. Ici 
nous étudions Ja oonsécration apostolique dans tou
te sa 11iches,s,e dynamique. 

Dans la Ire partie, .les ConstiltutioDIS expriment, 
à traver,s les pénétrantes et isyinthév.iques foJ:1llluiles 
des différents a11tikles,43 l'originaHrté de oette « girâ
ce d'unité » que Ie CGS avait déjà. indiquée com
me notre première caraotérilstique. « L'E,sp:rl,t-Saint 

43. par ex.: C 2, 3, 6, 
7, 10, 12, 19, 21, 24, 
25 



44. Chapitre général spé
cial 127 

45. Chapitre général 22, 
Documenti 40 

46. Il est Impossible de 
développer ici une 
expllcatlon approfon
die. J'ai essayé de 
le faire dans un ex-
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appeHe ·le salésien à une optœoo d'exiis.tence chTé
tienne qui est slimuil.tiainémen:t aposto1ique et reli7 
gieuse. 1:1 lui accorde donc ,mre « ~âoe d'urnté » 
pour lui faire vivre le dynamisme de il'aiction apos
tolique et la plémtude de la vie ireligi,euse dains un 
unique mouvement de cha.m.té pour Dieu et pour 
le prochaiin. Ce gien<re de vie n'est pas une réalité 
figée ni préfabriquée, mais 'll!Il « ,projet » en cons
truction permanente. Son unité n'est pas stiatique. 
C'est une unü.té en tension, réclamant un continuel 
efforit d'équilibre, de révision, de convemsion, d'adap
t·aition ».44 

La distinction des concepts « consécmtion » et 
« mi•ssron » nre doiit pas installer parmi nous un 
dualisme perm.ideux qui privûlégie un aspect par 
rapport à l'autre. Ce duali'Sme ,attiaquiem.iit notre 
identité à la racine. Le teX!te revu des Conrs,ti,tutions 
a su, avec l'intJelLigeŒJ.ce de la foi, éviter ce danger. 
Il nous offre, comme nous l'avoos rappelé plus 
haut, « un oonoept p1us profond, plus mtég,ré, plus 
pToche de l'expérienoe ta.nt de la "OOTIJséoration" 
que de la "mis,siion". Formellement, les Constirtu
tions ne s'inspirient ni d'une "théoLogie de la oon
sécvation", ni d'une "théologiie de la :miissiion"; elles 
s'attachent à une "théo1ogi1e de la vocation saJ.é
siienne", fondée sur ,Le pat11imoine concret de 1a ,spi
ritualité de Don Bosco ».45 

Oette "grâoe d',uniiité" nous condmt à œpens,er 
d'une manière originale tant notre mission . que no
tre consécration prises dans leur vérité totale et 
vitale. Consécration ,et mi:s,sion sont réciproquement 
peTméables l'une à l'autre dans l'umté de la vie 
vécue. Cette synthèse n'est pas le fruiit de concept'S 
abstraits maiis Je bénéfüoe du témoiginiage de vie, 
du «modèle» de vie que nous offre Don Bosco . 

. Chaque Lnstitut reldgiieux de. vie ,act,iv,e devrait 
être à même d'appronfiondJ.r et de déployer la den
sité des idées présentées dans 1e fameux airt. 8 du 
décret « Perfectae oari,tatis ». IJ y est question du 
principe, extrêmement important, qui dit fa nature 
de toute spiritualité religiieuse apostoLique:16 

Il est évident que cett:Je « charité pastorale», cen
tre et synthèse de l'« espr.it salésien » -0 contient et 
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e:xiprime la « grâce d'.uJ111Îté » qUJi unifie toute notre 
vie « en un seul mouvement de charité envers Dieu 
et envers nos llrè:œs ».48 

. La (( consécration apostolique Il!OUiS ·siaiswt au jOIU:r 
de no1lre profussiOIIl.; ce don est pour nous t< la sour
ce constanœ de grâce et le soutien cLe l'effort 
quotidien vers d'amour pa,rfaiit de Dieu et des 
hommes ».48 · 

Il est vraimen,t mdÏlspensable die nous arrêter à 
cette réalité qUJi c.omporbe à Ja foirs l'd,nitiatdve de 
Di:eu à notre endroi:it, et, die notre part, UJI1Je réponse 
qui engage notre ~iberté et notre être lie p1us 
profond. 

Pour bien ,sarnsd:r et exp!t1imer dams notre viie ,les 
grandes valeurs oon1lenUJes dallJS notre manière 
d'être «consacrés», il ne suffit pas die nous Hmi
ter à considérer ce qu'dmplirque oette consécration 
apostolique. Cer.1:ies c'est déjà beaucoup d'avowr 
compris oe que recouvre l'aotnon de Dieu et notre 
réponse « d'ob!laitôon et de donaroion », c',est-à-dire 
d'avoir compris que notre vie consacrée inclut i:n
séparablemenrt: « Jia mission apostolique, La commu
nauté. fratemeHe et ,La pratique des conscils éviain
géliques ».so E!DJco11e iest-11 indispensable d',a11er au-de
là, et de porter notre 11egard 1Jà où jaillit l'éti,noel~ 
le de ,l'•amOUJr, là où tout a oommenoé, où naquit 
l'amitié et où lla11lianœ fut scellée. C'•est ,là qu'agi1s
sait la « grâce d'unité». J'OOJtends dire par là qu'iJ 
est néoessaiire de considéI1er et d',approfoindir tou
jours daviarn1Jage l'âme même de la consécration 
comme la ren00Ill1Jre de deux amours. et .de deux 
libertés qui se fondent ensemble: oehle du « Père 
qui nous consacre »,51 et la nôtre « qui s'offre to
ta!lèmenit à Lm ».52. E,n oette fusion d'iamiti.é, J'mirt:ia
tive vient de Dieu ainsi que la possibilité eHe-mê
me de l'aJLli0!tlœ, m<alÎs eiHie arotend d'être oonfimlée 
par notre lib:re répoinse. L'mvitartion et ,l'appel vien
nent de Lui, et c'est encore Lui qui nO'llls aide à 
répondre, ma,iis fimlemenrt c'est nous qui nous dœi
nons. C'est Lui qlllÎ nous consacre, qui nous enve
loppe de son Bsp.rirt, qui nous prend avec Lui, nous 
fruit devenir totaJement siens, nous monde de sa 
grâce, nouis en1ll'ame à mettre •toutes nos forees au 

posé que J' al pré
senté aux Supérieu
res générales: Bol
lettlno UISG numéro 
spécial, n. 62, 1983; 
l'exposé a été pu
blié aussi dans Vi
te Consacrata, vol. 
XIX, 1983, pp. 648-
673 

47. C 10 
48. C 3 
49. C 25 

50. C 3 

51. C 3 

52. C 24 
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service de SOiil grand diesseiin de salrut du monde, 
mais clest nous qui Le choÎISÏJSSoillS pour centire de 
nos vies, qui L'écoutons, Le c01I1t11emplons tandiis 
qu'il combLe notme << mtériOI"Î!té » ,de oonsaorés, c'est 
Lui qui devient l'objet . de notre COŒ1.templation, 
qui orÎlente toutes· nos affections, quâ,. nous lance 
dans ,l'action; 

· Que sigm,fie l))OUJr moi « être consooré »? Nous 
voici -amvés au point ie· plus straté~que, où la 
superfioialiÎJté spÏJI1ÎitUlelle doit être vamcue (à moins 
que ce ne soi,t ici que, malheureusement, ehle []Je 
prenne · naiJS1S1anœ). Pour moi, << être OOiil:sacré » 
signifie ·avoiir l'.esprn et 1e ooeur tournés ve11s 
« Dieu aimé par-dessus tout», vens D-i,eu à qui je 
me sui!s « donné !OOta!lement », en me Hbél1ant « des 
empêchements qui pouviaient me ret~der dains la 
ferveur de Ja charité et -La perfection du culte 
dfoin ».53 -Et Dieu -- ni'acoepte, ·me bériiit, m'aide à 
être tout à Lui, en vérité. Je ;suis à Dieu, j,e ne 
m'app~rtiens plus; je pense à Lui et je Le conttmi· 
ple; mes projets rejoignenit Jes -siens; je me ,sens 
emporté dans ·son plan de salut; je travaille de 
toutes mes for-ces à établir son Règne; dains ma 
plus · intime i-ntémiom,té, bien -aVlall!t -toute activ.iité, 
je me sens au tr.avaiil avec LU!Ï; Je ,découvre ainsi 
qu'il existe une funtériorité de •l'action; je lui con
sacre mes ,soins lies p1us oonstants, paŒ"œ qu'elle 
est au point de départ de 1:olllte l'activité ,sa,lésien
ll!e. Llil1!i1Ji:aitirve gratuite du Père m'apparaît dès 
lors comme dOillillalilrt: naiissance ,non seuJJement à la 
Congrégation salésienne et à fa s01Ïnteté de 5aÎ!I1t 
Jean Bosco,54 maiis aussi à ma rvocarttion et à ma 
sanatifica,ti'Oil. Je vois que J'iaililôiance et Ja oommu
n.ion qu'.elLe errée, nour.ÏJssent un dfuLogue perma
nent, une écoUJ1Je fidèle et une ,réponse d'iaimirtié; je 
VOÎls qu'ehles diri-genit ,et ,a,niment ma façon de v:i0 

vre mon apostoliart: et lu.i donnent son isty;le et ,sa 
force. 

A la lumière de cette; intuition première, on sai
sit l'e:xrtraordinarire. • dmportarice · que illevêt pour Je 
<< consacré » U!Ile attitude · permanente d'ULDâon, ·. à 
Dieu. Elle 1e conduit à fiadre d'expéirnooce ·de aa 
paternité de Dieu»; à entre1leo:ltir un contdnuel « dia~ 
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logue cordia:l et simple ·aviec le Christ vivant et 
avec le Père qu'd:l. sent 1ourt proche. Atte:nmif à la 
présence de •l'Espr'Ît et acoompli!ssant toutes ses 
tâches ,pair amowr de Dieu, le ,sailésien devient, 
comme Don Bosco, contemplatif dans l'action »,55 55. c 12 

Il ne contemple pas un Dieu générique et sans vi-
sage, mai,s un Dieu dont la physionomie ·1ui appa-
raît très conorèrtlement dans le cadre de l'histoire. 
Il contemple Di,eu, non pour s'évader dÙ reel, mais 
pour percer le réel de part en part avec J'acuité 
d'un regard « biblique ». Tel fut l'objet de notre 
proclamation dans ile solena:irel acte d'alJégea.nce à 
Marie Auxili,at,rice. Le ,salésiJen, dœsions~nous, adore 
l'Amour infiŒli, créateur et 1rédempteur du monde; 
un Dieu-Père qui au cours de .J'hi·stoire se révèle 
« riche de miséricorde»; un Dieu-Fi1s, devenu un 
des ,nôtres pour nous racheter; un Dieu-Esprit, in-
séré dans l'avenitme humadrrlie comme « ,sanctifica-
teur » pui!ssalll!t ; en vérité il11n DiJeu immergé da11JS 
toute ·La réalité de l'homme. L'eXe!rcioe « imnter-
rompu » de fa oon1lemplaition et de l'union à Dieu 
conduit le saléSIÎIOO « à célébrer la lirurgi,e de ~a 
vie » 56 dans son tmavaH et dans toute son ,existence. 56. c 95 

Ce ne sont pais là idéaux impossibles ou slo
gans tout faits. Les Oonstœtutions nous assurent 
que Dieu, par son ntia,tive oonséoratoiire, nous 
remplit de force et que sa P,rovidence aimanite con-
duit notre vie.57 1,1 ,est réconfortant de savoir que 57. c 3, 25, 195 

la consécration apostolique ,esit étayée et fécondée, 
dès le priemier instant, par La « puissance » de l'Es-
prit-Sain:t: en effet, .dit !'Apôtre, le Seigneu!r « vous 
arme de puissance par ,son Esprit pour que se for-
tifie en vous l'homme intérieur ».58 58. Ep 3, 16 

La charité pastorale, propre au charisme salé
sien, a ceci d'ooi.,gina!l, qu'clle opère mre ,synthèse 
féconde entre la mission et la consécration. Oette 
synthèse, lowrde d'une grâce d'unité, est la « con
sécmtion apostolique ». 

li est éviident que le renouveau de notre ma
nière · de vivre et d'agir exigera, d'urgence, il'effort 
quotiruen de l'adoraition et de l'écoute, pour éli
mililer la supedicialité spiJriituiehle qui !IP!llge no1re 
identité salésiienne. La oon:sécration apostolique 
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nous presse de consolider notre dimension oontem
plative de telle mainière que l'aoti.on salésienne se 
présente toujoms comme J'expression d'une puis
sante vie intérieure. La coosécration apostolique 
nous pousse à haUS1Ser qualitativement ·notre .. acti
v.iJ1:é apostoH.que afm que, dan,s le ooncret quoti. 
dien, notre vie 11eLigiewse devdenne une offrande :li
turgique irumerrompue. 

• L'Oratoire, critère de référence 
Dans la 2e partie :trois thèmes méritent d'être 

pris en considération: l'Oratoire, critère de ,réfé
rence; l'exigenœ oommUJI1autaare; •l'm.timitf:é avec le 
Seigneur. 

Le premier thème est résumé dalJJ!S ,le nouvel ar
ticle 40: « L'Oratoire de Don Bosco, criitère per
manent». 

L'Oratoire à ses débuts doit être oonsidéré com
me ,le modèle auquel doit se référer· .notre apos
tolat. Oe modèle n'est pas à identifier à une struc
ture ou à UŒJ.e institution, ·sans pom auitantf: exclu
re telle ou te1Ire ·strucmr.e · que les oiiroonstances 
pourraient exiger à l'aveniir. L'usage du criitère 
« Oratoire » demande avantf: tout U1111e certaine opti
que pastorale pour évwu.er nos présences nouvièl
les ou à rénover. Cette opti.que a mar-qué ,le ooeua:
de Don Bosco dès '1a première heure de •son apos
tolat et tout aiu long de SCl([l e:x1Ïs1lence. 

Au .centre de ·ce « ouore ora.toriano » il y a « la 
prédilection pour les jeunes, qui dorme sens à tou. 
te Ja vde du salésien ».59 C'est un don de Dieu, jai,1-
H d'une « chanté pastorale » a'1rtlentive aux besoins 
réels et aux UII'genœs die la Société, avec ,l'option 
de notre apo,stolat auprès des jeunes et des mi
lieux populaires. 

Tol est bien le critère qui .inspire et éclaire les 
tâches ecclésiales dévorues à la Oongrégation par 
notre fondateur.60 Citons-les: l'évai:ngéliisation cLes 
jeunes ,surtout des plus pauv.res, ainsi ·que ceux 
du monde du itravail; 61 1Je soin des vocamons; 62 

l'apostolat en miJô.eu ,populaire; 63 « notamment par 
la communication isociale »; 64 et enfin ,les mi!ssiOills.65 

Pour comprendre et raissdmiler fidèlement ce cri-
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tère ,il faut avok devant les yeux quelques-unes 
des exigences signalées par les Constitutions: 
~ donner notire préférence aux jeunes pauvres 

et aux jeunes qui doil[)Jent des espoill"s de vocation; 
- faire l'·expériefI11œ'·spimùehlie et éduoative de 

notre Système p:réventff; ·· · 
- savoir trouver des collab0lt'aiteu!r1s resp,oo:sa

blies pocmi nos jeu,nes eux-mêmes et dans le per
sonnel de nos oeuvres. 

11 s'agit donc d'un criitère compl1eJ(Je 0lllltlant que 
oonoret qui nous iinviiJ1Je à dépasser le piUlr fonotJ:ion
:nement matériel de nos oeuv~es ;et à pénéûrer lie 
coeur de Don Bosco pour être à même de porter 
des jugements de valeUII' et d'établir des program
mes conformes à l'optique de la .. charité pastorale 
de notre père; 

Les temps qui ont changé, ·les sirtuaitdon!s • qui 
se diverisifienrt notls demandent ,un « nouveau mo
de de présence» là où déjà nous nous itrouvons 
et '1à où nous senms envoyés. Il nous faudra re
faire des projets, CII'éer du neuf, pour êtire vrai
meDJt à 1'runi!ssori de , l'iinsp:iJrat:iiOlll qUJi. ainMnad.t Doo 
Bosco. 

La fidélité au « an1tère Oramoire » .dans. ,l'accom
plissement de notre mission est Ullle . ex.igenoe à 
raviver sans cesse. NoUJs. ne pouvons pas regarder 
les oeuvres e~IS'talntes comme des réponses défini
tives et ,startiqrues; nOll.l!s pex,aevollls ,chaque joll'l', 
surtout par ,oes te:rnps de gI1a[lds changements, de 
nouvelles intierpelilations, des situatiOŒllS linarttendues, 
des prises de pos.iltlion ecclésiailies qu'.H fout admet
tre. Pour OOI1ll!er lies problèmes,, il · nous faut un 
paramètre qllllÏ. éol:aiire nos déciisions;· c'est l'Oratoi
re•« qui fut poUII' fos jeunes, ilia maison qui aooueil
le, la pairoisse qlll'i év,angéHise, l'école qiUIÏ prépare 
à la vie, la cour de récréation qui frai!t vivre dans 
l'rumtié et Ja gaité ».66 

• L'exigence communautaire. 

Un autire thème-def de ,1a 2e ,partie est la di
mension commUJI1a1Utiairie. C'est un élément distinc
tif de la vie iet die la paistorale salésiennes: « Vi-

66. C 40 



67. C 49 

68. C 16 

69. C 14 

70. C 45 

71. C 44 

72. C 44 

1. LETTRE OU:RECTEUR MAJEUR 37 

v:re et travailler ensemble est pour nous; sailésiens, 
une exigence fondamenmLe et une voie . sûre pour 
réaliser notre vocaition >>.67 , 

· La maison salés:iJennJë est née· avec une authen
tique et inrense espr.irt die famiiHe, même entre cOlll.: 
frères de mentalité et de pa)'IS dtifférenros. Nous 
trouvons là une 311l1Jâchante caimctérilSltique de no
trie tradition : «·Dans lll!Il di.mat de mutue1le· CO!Il

fiance et de pardon quomdien, on éprouve le be
soin et .l~ joi,e :cf/e t<;>t11t partager, et les relatio111s 
sont réglées bien nioi[)JS par le recours à la loi, 
que pair :le mouvemelllt même du coeuir et de la 
foi ».68 Si <les orientations .cônèiliaiires ont rappelé 
aux. religieux qu'di1s doivient êwe, dans le Peuple 
de I)ieu, ,« e:icpe:mis en IOOillJIIlJUJJilOil », nous [lOUJS iré
j ouissons · de conmater qu'il s'agit là préciisémenrt 
d'une qualité i[lhérente à · la oommunauté salésien
ne qui se garde fidè]ie à ,l'esprit de Don Bosco. 

Mais· ,}'option communautaire ne · se limite pas 
à la fraternité et au ,style famil'i!ail.. Les Constitu
tions mettent en Lumière ume, exigence remarqua
blement concrète qulà!nd· el11tes· pai:11ent •de ta oores
ponsahllité ·· dains . l'action. ' :paisit:orale et explicitent 
que « la mission de la Soèiété est confiée en pre
mier 1i.èu à ta communauité »; (f) « Chacun de nous 
est responsable de ·La milssion commWlle · et· y par-
ticipe avec la rnchesse de 1 • ses do[)JS ; 70 • « La cohé-
sion et la oorespoœabilitt:é fmœrneMes permettent 
d'atteindre ,Les objeatif,s ,pastoraux ».71 

Notre projet éducatif pastoral est communau
taire dans sa formuliation, da'llJS sa iéalisaition, dans 
sia rév.ilsion. Chaque· memhtie · remplit la ·tâche qui 
1ui .est propre, no[l comme J'expres,s,iôn die ,son fa
dividuafüé ou de son !indépendance apostolique, 
mats co:Qµne 'Sia,,, ,pair,ticipation à l'engagement· com
mun: « Le,proviinoial et le directeur, .·en ·1JaJilit qu'aini
mateUI1s <lu dial!ogue et de 1La participation, gui
dtm,t le: dis~~ , ~stJQml. de . .la communautt:é, 
afin qu'eHe pout1~uive içi ,réaJi,sl;l!tion du: iproj·et apos
toliique dans l'unité et· :l:a fiidél,i,té ».72 : 

En ouit,re. l'exigence communautaiire élargit fa 
fraternirté,et.La ,corespcmsabHité :des saJêsiens. Ei11e 
entretient en eux un vif senrbimoot d'appartenance 
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à l'ensemble de fa Congrégation, tant en· raison de 
le vocation identique grue die l'umt:é ,dain!s ·La com
munion: « La profession religieuse mcorpore ·le sa
lésien à La Société, le faiisant participer à ,la com
munion d'esprilt, de témoignage et de serviœ que 
celle-ci réalise danJs ll'~gli·se WllJVeriseile ».73 73. c se 

Il faudra tirer de oe tthème-olef des conséquen-
ces pratiques pouir notre renouveaiu. 

• L'intimité avec le Seigneur (La mmiliiarità con 
Gesù Cristo). 

Un autre thème-alef développe dam ile détai!l, no
tamment dans la 2e partie (miaiiis pais exclusive
ment, oomme nouis .I'aVIOil!S vu) C0111oeI1JJ.e notre ami
tié avec le Chrilsit. Quotidiiienare et familière, eLle 
nous pousse à voU!lair « Le connaître, Lui, avec •la 
puissance de ,sa a:ésurrectlipn ».74 « L'eSiplrit sailésden 74. Ph a, 10 

trouve son modèle et sa. souirœ dans ,le coeur mê-
me du Christ, apôtre de son Père »1s. Notre pro- 75. c 11 

fession re1i~se est UI1Je Téponse « à l'amour dru 
Seigneur J ésuis qui on.OU/S appelle à Le suivre de plus 
près »,76 et J.'.wnion à .Dieu, en laquclle baigne toute 76. c 24 

la vie ·salésienne, s'exprime « en un dwogue 1Sti.m-
pile et cordial avec le Chrilst vivant ».77 Ce thème-clef 11. c 12 

se ratrtache, de itoute évidenœ, à nos OOil!sidéra-
tions précédienœs sur la consécration apostolique. 

Le teX!te des Coœtirumons met un •soin pa!I'1licu
lier à relever deux aspeotJs v:itaux de œtte « fami.-
1imité » avec le Seigneur : 1) 1Ja « ·sequela Christi » 
à travers la praJtique des voeux; 2) ila .111en00111tre 
spontanée avec le Seigneùr dans la prière perSO'l1-
neHe et la prière communauitaire. 

• 11 est ·i.ntéiiessant de remarquer d'abord que, 
d'après le te:icte des CcmstiJtu1liOŒ1,s et conformément 
à la pensée de Don Bosoo; fa façon sa:1.ésienlne de 
suivre le Christ met l'obéi:ssa:nJae à i'hoo:meur: 78 char- 78. c 64 sq. 

gé,s d'wne mi,ssion, noUJS participons à i'obéissanœ 
de Oel!Ui 79 qui s'offre an Père potilr ile sa1ut des 79. He s, s 
hommes. Le sens évangélique de l'obéiissatnœ ire1i-
gieuse appe1le 1la palllvreté 80 et i'offrande de •soi dans so. c 12 sq. 

la chasteté oonsaiorée en vue .ctu Royaume.81 s1. c so sq. 
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On .comprend dès lors qu'!iJ faut Vlivire l'amitié 
avec le Cbriist par le témoignage d'urne existence 
qui porte jusqu'à ses conséquences dernières l'op
tion fondamentrue du baptême: « Je fais voeu pour 
toujouvs de vivire obé!Ï!ssant, pauvre et chaste, sie

lQ[l la voie évangéHque tracée pair ,les Consitirt:u
tio:ns sa:1.ésienilles ».82 TelJLe est la preuve '1a .plruJS pro
fonde de notre ami.Jtié.83 

• En second lieu, les Consti,tutions ,œntrent no
tre rencontre avec .le Christ, ,sur la « prière »,84 

l'« Eucharis1:tie »;85 la « Réconciliation et .Ja péniten
ce » 86 et enfin swr ·Ire « discerniemen,t de la VOllonté 
de Diieu ».87 Autant de thèmes fort concrets et 
astreignants qui DK>U!S aident à éviter le dangereux 
écueil de la superficialité spiir.ituehle 88 et ravivent 
en nous la « grâce d'unité». 

L'attitude quotidienine die diallogue aV1ec ilie Christ 
entvetient notre amiltié ,pour Lui jusqu'à nous ren
dre capabLes .de devenir « des :signes et ,des por
teurs» de son amour. Les ,pI10blèmes que nous po
sent la séoulairiisation, la ,H.bération et 1'ililcu1ltura
tion exigent que nous prenions UIIl ·SOÏIIl exoeptioo
nel de notre « fa,rniiliœité » avec le Chri;st. C'est 
pourquoi il est UJrgelllt die revoir et d'approronœ,r ce 
que les OonsmtutiODJs nous enseignent à propos de 
la pratique ,des C011JsciLs éW!Ilgéiliiques, de Œa prière, 
de I'Euchadstie, die fa Réoondlia:tiOIIl, du discerme
menrt de fa VIOLon:té die Dieu; Là gît ila olef de notre 
conséc:natiion apostolii.que. 

Que chaque province, chaque communauté, cha
que confrère: 

- relisent et méditent av.ec attention ,et sympa
thie les articles des Consti:1JutiOI1JS qui ont trait à 
ces sujets; 

- établissent en COillséquooœ les priorités à 
sauvegarder pour fiad.rie face aux besoin,s :les plus 
urigen1Js; 

- se ·proposent de v.iVlre chaque journée « par 
Lui, avec Lui et en Lui». 
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• La formation à l'unité dans un pluralisme cul
turel. 

. . Q.an,s . la 3e partie un . pr.ilncipe inspire tpiutes les 
consi,dérà:tions : la formation au sens dé l'unité doit 
mire l'objet de tous nos soins. . 
· . Il impontie qµje ~. sachions . m'lir<xluiire avec 
souplesse l'idlenrb:ité sal~ ... daœ une oui~ 
donnée et que nous y fassiicms épanouir · l'esprit de 
Don Bosco, notre père et fonda.teur. Il esrt: pour 
chacun de nOUJs le seul modèle. Notre vocation 
identiquie «détehnme il'011i1en1laltioo.. spétiiffique de no
tre formàti.on telle que l'exigent ;Jià vie e1: ['und.té de la Congréga1Iion ».69 . 89. C 'iTl 

C'est Jà une tâche ardue, particulièrement inten-
se durant la formaitiion im.itœal]/e, mais qui demeure 
actueLJe et e:icigeante au lông de ila Vii.e.90 90. c 118, 119 

Le « contexte pluraliste », les « itœlt:i.'Sfurmations 
rapides», le « caractère évolutif» de i1a pèxisomie, fa 
« qualité et la ,féoondiJté de notre e:xisoonœ » e:im.
gent que nous ravivd.OiliS ,sains· œsse notre ·sentiment 
d'appartenanoe · à 1a Congrégia:bilOltl et · le témodgmige 
de notre adhésion à J'authenitique esprit de Don 
Bosco.91 · · 91. c 118 

Le proceSSUJS d'mcul.turatiion postl111e à il.a fois ila 
capacité de cerner a Wilewis à iooaJmer et fo discer
nement· tigoureux · dies exiiigenœs .· des · ooltuoos loca
les. Il faut trouver 'lllil lien vi1Jal entre Ja cul
ture· à i!Ilcairner ·et l'identité sailéstilemne, à sau
vegarder. 

La valorisa1JÏ10n des oulrures appeLle rune ouver
ture à une oliaiire vision de la rtiiiansœndainœ.. D'U!Ilie 
part la croiissa.nœ des « si!gnes des :temps » tels 
qu'fü; se sonit imposés ces demiè~ décennies et 
les échanges devenus monddaiux entre ~s cultUJreS 
font éclater œ11es-oi J'Ullle après l'autre ... D'àutre 
part les vérités: touchant ~e mystère du Christ ainsi 
que la puissance oréattrîœ des charismes de iSO!Il 

Bsprnt offirent à ces mêmes oulitures U!Il rermem de 
réviis:iro:n, de pmifüoaition et ·· de développement. Fau
te d'un sens objectif de la .t,ran.soendainœ; les dan
gers du provinloiüsme et du natilQIIlailiisme délétères 
se .font menaçants •. 

Le P. Voi11aume observe avec justesse qu'au, 
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jourd'hui « ·se ;man.if,e,s:tie une -te:ndan,~e · à ·remettre 
en cause l'umiié d'UIIle oongrégati()[l sous prétiexite 
de développer la personniailiiJté ·régionade ou natio
nale des fonda1lions... Une tieHe ·tendance œt ambi
guë. Légit:Jime en ce qu'rehle est unie réootion ôontre 
l'emprise umfœme d'Ulile e:x;pression tmique de ila 
vie religieuse,, 1lrop dépeodame d.''Ultle· seuLe menta
liié, elle risque . IIJéatnilllQIDS . ~ . tremebtlle en cause 
une des -,cara'Otérismqw.:,s du Royaume . de Dieu qu~ 
est de ,se situer au-delà de towte c.u1~,- dans J'uini-. 
té tiraternelle du &mple de Dieu ·qui ne devraiiJt qon.
naître DIÎ frontières nlÎ mœs »,92 

Un charisme, qui nie serait · pais ouvert aux · va
leUI1S des cultures et ne •s'y adaptemilt pais avec 
souplesse, se sol.é:rosex1a1i.it · et ,sé oowperaiit · du · futur; 
une cw1tmie qui isera<i,t fermée aJU défi · des si,gnes 
des temps, aux échanges aveè les 'autres cwtures, 
et à 1a transcendattiœ du mystère du Ch~i!st et de 
son Bspl'Ï!t, •cisq,werWJt d'appainaîitre comme un mu
sée du passé ou· 'èamme une iiriterpréta1lion ,réduic-
1lni.ce de l'Un1vers. On comprend ici combim La for
mation des iconfirères est 1deV1eŒL~, · 'de· nos jouixis, dif-
ficilè et 'è:,clgeanl1le. · · · 

Les ConstitutiODJS rénovées nous aident à trou~ 
Ver- et à étabijr JUŒl jiœl:ie ~part •enJtre ; Înof,re vooà
tion et les diV1er·ses cu1tures: « Le chairisme du fon
dateur - préci,se l'art. 100 - est priinoipe d'unité 
dans la Congrégation. Mails, en raison même de sa 
féconœté, il est aJU1ssd à l'origme ,des manli.-~res .di
ve:r:se~ de vivre l',umique ~tion s,alésierme. La for
mation e~t donc 1Jout à. ];a fois UŒliitarure damis ses 
ÇX)!Iltenµs essèri.tlÎ!els, et dive:risifiêe ,d:arls ,ses exipres, 
sions e9norètes: . -dle .. aoou,ei~ et .d~y~oppe tout• ce 
qu'N, y a de vrai, 'de 119blè' et. de }U!~ ~s.Jes dif
férente~ ou~ ~-9~ 

La précieuse oontlribution des Consti!tutions con
siste précisément $ œ que par . ileuJr · ensemble, 
eUes nous clonnent· La desori.ptôon aiUlthenitique de 
« l'unique vocaitioo . saJ.és.iiennè » . qud doit inspireJ; 
et or~ter ·1es irutiatives .d~s provilnœs pour,·la 
formation iLillÏltdaJ.e et per,m,amiein,te. Que -les Consti· 
tutions , nouis servenit dQnc de pJ,ate-forme de lance, 



42 ACTES ou CONSEIL GeNeRAL 

ment pour i'umité de la Congregaillion et pour son 
avenir. 

• La « forme » de notre Sodété et ceux qui 
conduisent les communautés. 

Dans la 4e Partie ,Les Oomsûiiruticms traditent du 
service ·rendu pair l'autorité: •thème de grande im
portance qllli concerne directement la « forme » même 
de notre Cangrega1Jion. 

CetJte « forme » 94 oomprend 1es éléments oons
titut!ifls qui ex.pniment et · ,sauvegardentf:, entre au0 

tres au p1an j,UJllÎdii:que, Le oaractère pxop.re et aa 
physionomie de ·la Congregia,11ion et :la diisrtmguent 
des autres lnstitllltls irelii!gieux drun,s 11'Bg]d,se. La 
« forme » ,a été .soigrwusemenit définie dans p,IJU
sieuI'S iar1li.cles des Conslli1lutions, à commencer paT 
1''81I'biole 4. Au OOUll1S de oes dem:Jdères an.nées « nous 
avons ,repensé œs val:euTS pr,opres de ,lia «forme», 
sa densité théologa.lie et spir.i.tuelle. En effet un 
charisme prend corps et ,s'exprime à <travers des 
serviices .et des aispecros imtitf:utiormcls qui Je sou
tienne:nrt:, le garantissent ·et JJe itransmeMe:nrt: tel un 
patrimoine spi:riruel.95 Les 1Je:i®eS des COI1Js1Jitution:s 
entendent précisément nous montrer le mode se
lon lequel •les ooniirères fornnent dalils '1a commu
nauté « un ,seu,I ooeuir et unie ,seule âme», et com
ment doit s'exeroer Le •servdœ de ,l'ia,uitorité pour 
afferm:iir ,et gudder œtte oommUil!aUJté. 

« Selon notre tradiltlion - .di,sen,t les Constitu
tions - les commuœJU.tés · ont pour gud,de un con
frère prêtre qui, pair aa grâce du: mimStf:ère ·presby
téral et 11expér.ience pastorale, soutient et oriente 
l'espri,t et :l'action de ses frères ».96 Cet élémentf: 
èaractéri.stique die notre ,tradition oomrimJil!alutf:ai.re 
garantirt et ,préserve rl'origindiité pastorale qlliÎ est 
la nôtJre. 

Notre Congrégia,tdon n'est pa:s s11rictement « sa
cerclotad.e », nd simplement « ,J,aiqllJle ». Blte 111'rest 
p31S non plus « mdifférenoiée ». Les membres en 
sont des « deros » iet des « ,laïcs » qui v.ivent « .Ia 
même voœtion dail!s ilJlile :liratemre11ie comp,Iémen
tmté »,<n chaou,n ay'31Illt OOI1JSCienœ d'être membre 

94. C 4 

95. Chapitre général 22, 
Documentl 84 

96. C 121 

97. C 4, 45 



98. Chapitre général 22, 
Document! BO 

99. cf id. Document! 8, 9 

100. C 123 

101. C 124 
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corespon:sab1e de « 1toll!te l'oeuvre », avant que de 
•se OOillsidérer ·comme clerc ou comme ·laïc. Les 
composantes « clériœle » et « Jiaiœle » de ]a Sooié
té « ne sigmfilent pas lia somme de deux dimen
sions jwotiaposées, chaoum.e é1Ja!Ilt confiée à une ca
tégorie différente ,die oontirères qui chemâtneraienrt 
parallèlement et additionneraiiea:J,t des foroes sépa-. 
rées. Au conl1Jraire, ces deux œtégoniies constituent 
ensemble une communaU!té qlUlÏ. est, comme nous 
l'avons · vu, ,le vénitJable sujet de l'U!Ilique mission 
salésienne. Cela exiige une ror:mation origin.atle de la 
per.sonnali:té de chaque oonfirère, ;s,e.J,on Iiaquel1e 1e 
coeur du « 1salésiien-clerc » .se sent jntdm.emient at
tiré et impliqué da1ns la dimension « ,laïque » de :La 
communauté, et le coeur du « ·salésiien ·laïc » se 
sent à son tour intimement .aitrt:d:ré et dmpliiqué dans 
la dimension « sacerdotale ».98 lil. est dès lor.s <im
portant, chez nous, de développer simul1:laiilément 
la oon5cienoe des clteros et des oonfrères Ja.ïques 
et dlaider à leur croiis,sanœ ha:rnnoniewse · .dainJs l'es
prit de la tramtion: salésienne.99 

Or le service de •l'a.utorirté dan-s La Congrégation 
est lié à cette « fomne » cam.ctér.istique. L'autorité 
a la fOI11Ction très déliœite d'assurer l'idenit:irté de il'es
prit et l'unité de l':aotian apostolique. Son irôlie spé
oifique consœste à promouvmr et à orienrtler cette 
« charité ,pastorale » qui est le cellltre et i1ia. syn
thèse de l'esprit salésien et l'âme de toute notre 
acti:vwté. La grâce die . l'œ:dinattion saœrdotiaJ.e ( qui 
est '1e « sacrement de la charité rpastor.ad.e »), enrichit 
et valorise la ,oapadté de service de l'·autorité, de 
façon à oe qu'Uin authentique sens « palSltorail » gui
de toute notre participation à ,la mt55ion évangé
Hsatrice. de 11.'~g]wse. 

Il s'agit :là d'U!Il ,servô.œ bénéfique poll!r tous les 
oon:tlrères parce qu'i!l est in1limement lié au critère 
de -référence qu'est '1'« Oratoire». Ce serviœ stimu
le la pamcip.a'1li.on et la coresponsabilité apositoli
que de tous les oonftrèœs 100 selon res modalldtés, de 
La vocation, du rôle et des capaoiJtés die chaoun; œl 
donne une o:rienm1n.on pastorale ,au .principe de 
subs<idiarité et de décentralii:satÏlon 101 et gairanmt son 
bon usage « en communion avec le Recteur ma-
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jeur »; d,l ,préserve l'a.spect apostolique ·de. toutes le.s 
« présences » salésiennes; il suscite ,la tonalité. par
tiJcuJière, •saœrdotaJ.e et aaiqUJe, de ,Ja commuruwJté 
selon une oomplénreu:ll1laaùté. mutue1J1e et uin dosage 
répondant aux diverses si!tua.tdoil!s. 

Nous SPmmes ·tous dnvités ....,. à 'lllll profond chan
gement die me;ntal1rté dialil!s la façon de ;ooncevOÎ!J." 1a 
communauté sailésienine; à un renforcement de sa 
composante « laïque »,.·8a1111S iaiuoun ·retard; .....:.... à une 
revi:sion profonde de ,l'tainôma.'1:lion et de Ja ctirection 
«sacerdotales». 

• La persévérance sur le chemm qui conduit à 
l'Amour. 

Dans J,a Conclusion (•amsi que dam .le Piréambu
le) des Constlitut:ions, noUJS trouvons UIIl autre prin
cipe d'inspiration qui doit ,pénétrer 1loute la vie 
s·ailé.siemie : la füdélité et l}a persévéranœ. 

Dans son 1:estlament spirituel Do.n Bosoo a eé:,r.it 
à notre intention: « Si 'voUJS ,m'àvez tadmé daJIJ:s. Je 
passé, 1e<mti:nuez à m'aa,rner dans 1f'àVènÏT tpaŒ" l'exàc-
te .observance de rios Ccmstirtrurt:ios ». 1œ Dainis fa pro- 102. c Préambule 

fiession religiewse chabu!Il de n,ç:ru:s s'est donné « to-
tiallement » au Seigneur, è'est~a-dire sans 'I'éservie, 
sains restmiiètion, ·se COI$am malgre ·sa fiaiblesse à. .JJà 
grâce diu Seigneur, à· rmtercession die Marie et des 
sainrts prbtec1let.tr1s dJe 1},a Congrégation msi qu'oo 
partiage de la vie· quotiçlienne a\leC de.s frères qui 
«· l'aident à être fiiidèlë ».103 Cœisâdéram â'âiction con:. 1oa. c 24 

séèratœre de Dieu dans .lia:. pri:>reSISiion, ~es Qoœtitu-
tions affirment avec · iai,san'. ·· qitie « notre persévéran-
ce s'appuie to1Jalliemenrt sur i]a fidétlirté' de· Dieu, qiui 
nous a aimés 1e iplOOllliieir, et eLle est eni1l:tietenue par 
la grâce de sa 001D1sécratiJon ».104.· De plus; - et il 104. c 105, 25 
vaut 1a peine de Jie ·souJii!gnèr - notre ; pensévérance 
« est ·aussi soutenue pa,r·,i'·amouà: que .. noU!S iportuns 
aux jeunes à qllli nous oommes envoyés ».105 1os. c 195 

Notre « fildélti:té » et notire « per,sévéranœ » s'ap
pellent 1'U1I1e l'àutre et s'erurich.iJssenit d'artJtiJtudes 
dont l'unité donne ~ sens plénier et . sa. va1Jeur de 
vie à notre « réponse touj10U:rs renouvielée à l'aitiain
oe particulière que .lie. Seiigneù:r · a isce11ée avec 
nous ».106 1oe. c 195 
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La « fidélité » met p]Juitôt l'acœo:111: SUJI" :la vér:i.ité 
de notre witaltion. du Christ quand il1IOUiS. le suiVOOJ.s 
en viwm.t ~einemeint ila réponse de ,notre profes
sion évangéliqiue. 

Tandis que J,a . « per.sévémnœ » met davantage en 
lumièr.e · la ténacité et· lia CO([)JSltanœ des engagements 
de. l'al!l:ÏialOOe . librement 0011JC1ue. · 

· Réums, :Les œux .rermes linv:iJtlenJt chaque COill:frè
re à vivJ:1e, avec Ia cohérence VIOU.lue,· œs obli~ons 
de la .profieSISion.107 ms ·lui ;mppeJ;IJenrt ren outre que 
cette oondudite cohérente .se fonde SUJI". 11'mnowr fi
dèle et imm.UJable de D.iJeu qui, dans i1a ,grâoe de la 
consécrat!i.on, ouvre au salésien l'aiccès à une « vie 
nouvelle qœ se réalise. dalilJs run service de dODJaJtion 
défimtive. aux jeunes ».tœ 

Voilà, en définritive, la ,olef de notre areniT: as
similer les ConstJiJtmiOIIlls, ,les pratiquer avec fidé
lité et persévé.raince ; e1lies sont « le chemin qui 
nous conduiit à !l'Amour». 

7. Urgence d'une méthodologie pratique 

A,près une période poSll:-OOŒJ.cimadire, consacrée 
d+ans les Congrégaitions reldgileuses à des tra.V01UX de 
rechie:oche et de mlÎ!Sle ,au point, a commencé une 
étape dont les ~oté.nistiques devraient être: l'ef
fort pour exécuter 1es décis:i.OllllS et pas,ser ia,ux ap
plications pramqwes. Munde dies Coœtirutions et des 
Règlements renouvelés, la Congrégalflion runiaugure 
une période plus ocmcrète. 

« Désormais IDIOUJS · dimiigeI'Oll!S nos forœs vives 
et signdficatives vers une authenticiJt:é de vie plus 
colliCrète, vers tme iinventivité ,accrue et plus incisi-
ve au plan de La paistorale ».tœ · 

Nous ,somme mviiités ·' à être pratiques et à té
moigner ooricrètemeo:JJt des via:lewï1S, des orielll.itaitions 
et des normes de 1I10tre Règle de vie. ·· 

- La première chose à fia:ire, c'est de bien ap
prendre à OOll!Illa]tre, pe11sonne1Jlement et en oommu
na,uté, ie nouveau te:,mie des Constiœutioo:s et des 
Règlements.no Remau:qUiOIJJs ~ fois .,encore le re
marquable travail effieotué. ,pair. Je CG 22. H a en.tiè-
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rement restructuré ilies Règlement et en a fait l'ou
til qui permet d'appliquer les Cons,tituitiolll!S à la vie. 

Cette connai1ssanœ des textes sera fa tâche im
médd,a,t,e et prioriitawe dans ,1:Jou'lles ,les promces. 
Faute de cOI11I1aî1Jre, d'apprécier, d'estimer et d'ai
mer les Con5Jtiltiuitions et les Règlements, on n'arri
vera jamais à viwe l'expérience spirituellle que œs 
textes décrtlveŒJ.Jt. Le genrre d'étudie q'lllÎ s'indiqrue es,t 
oelui qui se traduit spontanément en médirta1lion et 
p,rière.111 111. c 1ss 

Au fait il ne s'agirt: pas de oonnaissanoe purement 
inteHeotuelle mais d'un entral!nement de toute la 
perso:rme et d'une emprise qui i:H11.1mdne et met en 
branle les dynamtsmes profonds de ce1ui qrUJi a fait 
profession. L'étude de ces textes a pouT obj,ectif le 
renouveau en chacun de nous et en chaou.ne de nos 
COillillll.Llli:tés du patrimoine ,spirituel de Don Bosco. 

Ajout()[ls que ,si on se refère aux cratères de ,ré
daction des Cons1rl.itUJ1Jions et des Règlements, on 
constate qrue toutes les normes d'appli-oation sont 
consignées dans les RèWLements, si bien qu'une 
simple connaissance des Constitutions ne peut être 
complète et marquer la vde que si elle est -suivie 
d'une étude ·sérieuse et adéquaœ des Règlemen.Jts. 
La nature différente dJe œs deux ;types de teX:tes ne 
signifüe pas une ddfrerenoe d'importJance mars pLu
tôt l'exigenœ de •Leur ,intégration. Gomment Jes 
Constitutions .a,maiient-el:Les u,n ,impact pratique si 
on ignore les Règlements et 'les autres ,pièces de 
notre dToit particuli1er? 

- Un deuxième travail consis1Je à chowsir les 
p:rtlorités à privilég,iier s:eilion ilies besoirn,s les plus ur
gents et les diverses ,sdituations ,des proviDJces. Il 
s'agit surtout de priomtés 1Jouchm1t notre esprit, 
notre mission, l'moidenœ pastorale de nos oeu
vres, les éléments eSJse:n,tiels de la vie Œ"e1igieruse, Ja 
formation à une saJÏIIle ·et mdispensable discipline 
de vie. Pour écla:itrer 1oes choix on peUJt s'in:spio:ieT 
des principes déveiloppés ,plus haut. 

Que chaque prov·ince se -sente concernée par 
cette invitation à cOI1Jcen1'rer son attention sur des 
poinrt:s bien préds qllli sont détermiili81IlJts ;pour sa 
croi!Slsance et sa oonve:rision. H est wgen1: de faâ.re 
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ainsi porter du :liruiit au grand effort que la Con
grégaton a oonsentli. pendant œs deux décennies. 
La préparation au œn1lième iatiliillÎver.saôre de la mort 
de Dan, Bosco (1988) dlOli.t !IJJOUIS inciter à ,profil.ter 
au mœmum des années qui nous en sépaireillt: 
continuer à aimer Don . Bosco, c'est vivre dtntégra
lement notre Règœ.112 

Nous célébrOiliS l'anniversaire de lia. « mort » de 
notre bien-admé ;père en le présenœn1: « vivant » 
aux jeunes d'aujou,rd'hm: que « irevdvent » en nous, 
son union à Dieu, son ardem apostolique, son Sys
tème préve:ntJif, ses options aipoSltOlliques, •son labeur 
inlassable, son esprn d':iiniitiative, son sens pratique, 
sa capacité d'adaptaition. 

Conclusion: La date mariale de la promulgation 

Après Ulile ,internupt!ion d(un mois je puis enfin 
conclure ma lettre. Le Siège Apostolique a approu
vé le nouveau te:xzte des Constitutions rle 25 novem-
1984 en la solennité du Christ Roi. Il avait a,Ù 
préalable demandé quelques modifi.œtli.OID.s au ·texte 
établi par le Cha:piitre général. Don Vecchi, coilltii.
n.uant à jouer son rôlJe de Régu]aieurr diligent et 
sacrifié, vous en pairle dans oe même numéro des 
Actes .du Conseil gén.éraJl (ACG). 

Me conformant aux ,prescniptions dq Chapitre 
général qud me presrcrivenit .de ,proinlllllguer ile nou
veau texte de ,notre Règle de vie, j'ai cru bon dé 
choisir oe 8 décembre, fête de l'immaculée Con
ception. 

Cette daite mariale, si éloquente pooc rtout salé
sien, était parrtiOU!lièrement chère à Don Bosco. H 
l'a signalée oomme œHe de la naiirsrsranœ officieJ:le 
de notre chiarisme dans ·l'Eglilse. Il est ri.rnit:éressant 
de rapporter ici certaJirns fadrtis mairquants Més à 
cette date: fa renoontre ,avec Bartolomeo Garelli 
(1841) et l'Ave Maria de ce œtéchiiisme prophéti
que; 1~ l'ouverrure de l'Oratoire Saiint J.ioudJs à Por
ta Nuova; 114 l'mitrionœ (en 1859) de la réunion qui 
donnerait . nalissainœ: à : 11.a Congrégia1lion; us ma re:rrui
se (en 1878) du lirvre des Règles a.ux FiMes de Ma-
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r:ie Auxâ.J.iatrô.ce; 1.16 le début de la -préseinoe dans fa 
Congrégation de salésilenJS évêquies 117 et en 1885 fim
portante commuruication de la· déSlignamioo de Don 
Rua comme vicamre du Fotndaiteur.118 C'est oe même 
8 décembre 1885 que Don Bosco aftii,mia: « nous 
sômmes redleviables de tflOÙlt à Manie »; « toutes nos 
ptlus grandes réailiilsationls onJt eu ilieur principe et 
leur couronnement au jour de l'Immaioul~ ». En 
conoluau:i..t la:. tmdi1li.0111ruille conférence de . ce jom--là 
il ajouta que ilia Oonigréga'1lioln était « dœtiinée :à un 
grand aveniT et à U1ne exteDJS:ion mori.diialie 1si il.es sa
lésiiens · se monrtmlÎlen.t :liidèles a'ltX Règles que leur 
avait données la Samte V1ièvge ».119 · 

La date de la présente ,promulga,tioo indique 
qu'il s'agit d'Uil!e « die nos grande ll'éailiisatiOI1JS »; 
ell.e souligne l'interven1lion matern.eDle et la pr,01:Jec
tion ininiterrompue de Marie 120 à qtl.d nous nous 
étioœ confiés preoi,sément a,u ,début des travaux 
du CG 22. 

Ouvrons nos âmes à l'espérance èt œdôsons une 
nouvelle· fois à Marie AuxiHamce: ~ Nous te oon
fions 1e ~eux trésor de nos COD!S1itJU1ti.om; no
tre engag~menit d,e fidélité,. !l'wrlité de Ja Cangrega
tion, la: :sanctifiiœ.tian de ses membres, IIl01lre tra~ 
v,ail offurt à Di.eu en espIÛlt et en vérité, fa. fécon
dité des vocations, la •lourde res,poœabiJ:iJté de ila 
formation, '1'audooe _.et •la générosirté m1issio~, 
l'animation de la Famille .sa!lésiJe:nne et, par-des51Us 
tout, un inten1Se minlstèpe . de prédii!1ectiOln auprès 
des jeunes ».121 

Avant de ·termmer, chers Confrères, je vQUdm.is 
vous inviter à poirt,er vos .:regaix,d!s sur i1a pho~a, 
phie placée en première page. du nouvel opuSCUlle 
des Oonsti1llJJtii.ODJS . et des Règl!emienits. Imaginons
D.OUIS · à la plaœ de don CagJtiero, S'llll" 1te poi.nJt de 
pom,r daos Je monde . ·le chariSŒDe sailésirein:, et re
cevons des mainis mêmes de Don Bosco :notre Rè
gle de vie. Te]!le est l'atmtude qui ·exprime iaiu mieux 
notre amour pouir lu.i. Il nous iiaudm · jOUlr ·,apres 
jour et pa.rtOut dlans le mOl[lde, tmdudre œt amom 
en une vie ,de fidéliJté. et de pel1Sévéranëe. . . , . 

. La photo semble -nous dire: « VOUIS- ·1:rave!l'SereZ 
les mer.s, VOUS VOU!S o:ren,drez dan,s des pays in€On-

116. Id 13, 210 
117. Mgr. Cagllaro - cf 

Memorle Blograflche 
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17, 510 

119. Id 17, 510-511 

120. C 1, 8, 20, 34, 92, 
196 

121. Formule de 1 'acte 
de confiance (Actes 
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310, page 48) 
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nus, vous aurez affaire à dies peuples de ,langues 
et de moeul"S différentes, vous serez peut-être ex
posés à de grandes épreuves. Je voudrais. vous aiG
oompagner mai-même, vous réoonfurt:er;: vOIUIS con
soler, vous protéger. Mais œ que je ne puis faire 
en pevSOillllle, œ livret ·le fera. GaJidez-le comme un 
précieux trésor ».122 

Témoignons nollre atJtachement à Don Bosco en 
étudiant, en esbÏma!nJt, ien pratiquant ,la « Règle de 
vrie » que IIlOUiS aVOil!S assumée ~ :la joiie au jour 
de notre proress'ÎiOln. Id ·fiaiudo:ia. mvi\llelr .. oes sen:ti
men<ts avec une partiowMère ferveur . 1Je jouir de œ 
remise du nouveau te~ à chaque confrère. Pui
sons des forces .die tiidélité et de per,sévéra.noe dans 
le coeur du Christ Bon Pa:stieuir, iSOtiJroe de vie .nou
velle et modèle du :ootiaJ. don de •soi à nos frères, 
dans UŒlle :füJiaile obéissance aiu Père. 

E-ssayons d'ê1ll'le rouis des néoprofès joyeux et 
convadnoos. 

Je vous sa;J.,ue afreotueusement. 

4 

• ~ i1 -:' 

122. Don Rua, circulai
re du 1 décembre 
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nl, Direction géné
ràle des Oeuvres 
de Don Bosco 1965, 
p. 498. 



2. ORIENTATIONS ET DIRECTIVES 

2.1 INDICATIONS CONCERNANT L'EXERCICE DU DIACONAT 
EN PRÉPARATION AU MINISTÈRE SACERDOTAL 

Don Paolo NATALI 

Ces quelques notes accompagnent ·les dispositions oonœrnànt la pé
r.iode consacrée à l'exercice du diaoonat. Elles ,sont destinées a,ux can
didats au saœ:rdooe. EHes présentent quelques in.dicatioiDJs sm les aicti
V'i1tés à privilégier durant l'expé:ni!ence diaconale. Nous éwterons tou
tefois de répéter ce que dit le dooument « Fonll'ation .du salésien de 
Don Bosoo » (d FSDB 364-398). . 

1. Avant tout il nous paraît utile de situer notre propos dains son 
oontexte. 

1.1 L'identité du prêtre salésien doiit ,se conœvoiir da1I1JS une pers
pective eoclésiale en tenant compte de « sa vocation spécifique qui 
donne à son mini1stère sacerdotal ses oaractéristi.ques » (FSDB 365). 
Le prêtme sa,lésilen participe dans l'Eglise au ministère du Chmiist, prê
ll:rie ·suprême, pour le serV'i'Ce de Dieu et dies hommes. Oe .servü.oe com
porrtJe la mi;ssion d'évangéliser, die célébrer l'Bu,chairisiflie, d';a,dmÏlrnistrer 
les saorements, de rassembler le Peuple die Dieu. Le cha,:r,isme ,et ,l'es
prit salésien caractérisent Le sacerdoce du ,salésien et ,Ire destinent à 
la formatiion intég:riale, humaine et chvétienn,e, des jeunes, s,péciiaJ.ement 
deis prus pauvres. 

Tout salésien, affirment les Constiitutions, est ·respoDJsable de ·la 
mission comm1.1JDe et y participe avec la richesse de ses dons: « Le sa
lésien prêtre ou diiaore apporte au travaiil commun de promotion et 
d'éduoaition à la foi ola spécifici,té de son min:i:stère qui fait de lui le 
signe du Christ paisteur, prartioulièrement par la prédicaition de ,l'évan
ghle et par 1es aotes sacramentels » ( C 45 ). « La formatJion s,péoifiique 
du oaindidat au minirstère presbytéral suit les or:ienrtatJions et les normes 
établies par l'Église et 'la Congrégation et •tend à donner 0JU prêtre 
paisteuir édJUcateur une préparation confomne à la perspective salésien
ne» (C 116). La FSDB développe ces afmmartiolns. ParJant de ,la for
mation du salésien prêt·re, eHe •en ex,plique la nature, les objectifs et 
les dtlmrensions les plus importantes. Parmi œMes-oi, la ,pmtdque pro
gressive de l'action ministériehle occupe une place de choix (cf FSDB 
364-398). 

Ce que la FSDB dit du presbytérat vaut pour le diiaCŒlat qui, t01Ut 
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en ayant sa si,gnifiœtiOIIl propre, oriente pédagogiquement au minis
tèrie saicevdotal. Le diaconat représente une période de partioui1ière ,im
portance da.Dis le processus de Ja fornnati!on salés.iienne ·et l'exercice de 
oet ordre favorise la maitwiation de certains aspects spécifiquement sa, 
œrdotaux. 

1.2 Le diaconat r,eprésente un temps d'initiooon, ma.iis aussii d'aip
profondissemem et de S)'lll!thèse. La prépairation au presbytérat est le 
pomt d'a!l"rivée d'un ilong 1chemi.nement de formaition dont ,l'objet était 
la maturation de l'éducateur pasteur; d'autre ipm-t, les domaJÎ!nes qui 
sont indiqués pour 1'1exiercice du. diaOOIIl0lt ont déjà été :iJnvenitoriés et 
expilorés ,tant aru niveau de la réfüexion qu'à cel'llli. de la milse en :pratique. 

1.3 Le Siailésien diaore faiit une exipériienœ Hmdtée dans le temps et 
daims les possib11iités ooncrètes qui s'ouvrent à son aict:iJon. D'aHleurs 
l'étude oocupe U!tlle graindie partie de oe temps. T,ou,s ces éléments du 
problème ,souli~ent l'ur~nœ de réalliser et de survciller ['intégration 
des richesses de la forinaition OU!l1lu!reHe ,e,t de la situa:tion pais.torale 
dans 'I.Lll milieu donné, tant au Illiveau de la personne du candidat qu'au 
niveau de la commUJ11auté fornnatiriœ. 

1.4 Ce document se v,eut seuiliemoot indi,oatif. J.l ne fouirmit pas de 
règles, mais des référenoes et des oriemations d'ordre pédagogiique. 
Chaou,n des points comportera un bref commentaire, quelques perspec
tives et quelques exigences. Ce sera ensuite l'affaire ,de chaqllle com
ffill[la,u,té - tenant compte : du contexte où eMe vit, de •ses poss!ibili
tés concrètes et de la ·si1tulatilion des ·pei,sonnes - d'·aissumer Je,s valell['s 
de fornnaition et de leur donner vie en 1es iil!séraint dans ~n rpTogram
me structuré. 

2. Au vu de oes Cl'itères, et en nous inspirant du code de droit 
ŒIIIloniq,ue (CIC, can. 1032 § 2) qui prévoi,t pour les diacres un « tem
puis oongruum » d'ex;eroice de Jeur m:iJnistère, nous citOIIls les domai
nes à privilégier da~s 1e choix des activirtés et dans ,let.11r program
mation. 

2.1 Spiritualité sacerdotale 

Au plan de La vooatiOln, le diaconat est une période de 1sy,nthèse. 
Le salésien, avec les formateurs et la oommunauté qui l'occompagnent: 

- vérifie sa propr·e identité en vue de l'aocession au sacerdoce; 
- prend conscience plcus vivement des ,ses prochailn1s ;engagements 

ainsi que des façons de penser et d'agir propres à la spiri.ituaJ.ité de 
SQ[l minrstèrie; 

- voi,t plus nettement les valeurs · qui fondent sa oondui1te et son 
ministère. 
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Dans son ministère il se conforme au Christ bon pasteu.T, son mo
dèle, et s'applique à exprimer, existentieLlement cet 181Spect. Nous ne 
pairlons pais· J.ci de la comormité donnée pair -Dieu ;Jie Père et réailisée 
par l'Bspriit-Saint · dans l'ordination elle-même, mai,s p1utôt de i1a li
bre reponse que chacun est tenu de donner en progressan.t. dans les 
VJert,us. exjgées par la vocation sac~dotal~. Le futm' prêtre doit, dès 
1ors être aii.dé : · · · · · 

2.lA · - à :reoonruûtre que · ,son · •a,postolat d'éduœteur · pais1leutr des 
jeu!Iles paisse d'abord par l'amour du Chrii!st et du: Père, pa,rce qu'en 
fuit il n'y a qu'un seul Apôtre-Sauvieu:r, un seul · Envoyé du· Père: J é
sus-Cbri!St. I.Je · salésien est appelé à· itravailler 0111 mhlreu des jeunes eri 
SOIIl nom, pour que !les jeunes Le irenicon1:lrellit LUlÏ 'à- travers !l'éduca-
tion à la roi; . 

2.1.2 - à traviadUer .au sein d'une ~uœuté, avec la volonté de 
ool:laborer au projet commun dans les diverses situatioD!S pasitorales et 
missionnmes; 

2.1.3 - à cultiver une grande diisponibi,ldté et une compétence orois
sainit.e ,danJs le travail éducatii:f, en d<mnanit aux jeunes un témoignage 
vivant des. valeurs humaines et chré1liennes; 

2.1.4 - à comprendre qu'H n'esit pas ,relig,iêux èt édU1Ca.teur, salé
sien et apôtre, mais qu'il est '1:oujouris et siilllllllitanément ,1Jes dieux; qu'il 
doo oons1ll'uÏTe sans cesse l'unité de sa vie intêrieure et de ,sion aiposto
lart:, de l'ainnonce de la Bonne Nouve}lie et de •son '1:émoi:gD.a§e, de la 
l!iitJurgre et de la v.iie, de l'a'1:tention à Dieu et de l'atitiention aux hommes. 

2.2 Annonce de la Parole. de Dieu 

Ce 1li:tre doil1: être pds dans Je sens rm-ès concret d'annonœ .de :J.a 
Bonne Nouvelle à l'homme d'aujOUII'd'hui. De oe ipoim: de vue, les 
oriiemrtJa.tiOil!s suivantes sont imponainites. Poull" une prrépamm.on appro
fondiie il faut : 

2.2.1 Aider à la compréhension de .,'histoire du safut célébrée à 
preseil!f: dans l'Eglise grâce au leotÎIOilltlai.re dJu · diimianiche et de la se
maine; 

_ ,7.2.2 Fai:re tout !le possible pour que les aiudti:t~u,rs perçoiv~nt le 
iI.iJen entre la Parole de Dieu et . la sil1:uation. conorèj:e ·dtl's perisonnes et 
des oommuœutés; · , · · ... 

2.2.3 .I1nitier à la pratique de J'homélie' à nravers des exercices ap
propriés, cLe façon à acquérir l'aisance à tranismettre oor.rectement le 
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messa~ du sa1UJt aux différenros destinataires: enfants, jeunes gens, 
aduil.ttes. 

Qoncrètemen,t il ·s'agit de tœvail!Ler en grou,pe à la préparation im
médiate d'un· commentad.re qui actualise ila Parole de Dieu dams un 
ocmte:icte liturgique donné, en respec1Wllt les phases suivantes: 

- oomprentre de façon approfondie 1e texte biblique (exégèse) 
powr en asSiÏmiLer J'essentiel; .· 

- choisir lies éléments les p1uis a~ptés · po~ la prédd.oa.tiion du 
moment, en temmt compte dû· cadre, de ila célébration, des différen
ties catégories d'auditeurs. Quand l'ia.uditJOdtre n'est pa,s «évangélisé», 
un effol11: pax,tiouHer d'adaptation pédagogique s'impose : 

- préparer 1llil schème d'homélie avec un plan précis; 
- discurer et j•U!Stif.ier i1es schèmes rellenius; 

.. - orgamser l'écoute « critique.»,' en gn;upe, de l'!lllile ou l'autre ho
mélie. La faire strlf\TI"e de co~entair~~. d'évalœitions (aspepts positif~ 
et négatif)s), de propositions mtematives. . . . 

2,3 Animation liturgique 

Nouis voulons· souMgner ICI deux aspects: d'iabood ,a,u pilan. de la 
oonnaiissa.nce, ensui·te au plan die aa in:iiJse en oeuvre. 

2.3.1 Aider les dia.ores à approrondilr les mi1S10ns théologiques,. li
tmgiques et pastorales qui ont présidé, à lia_ oomposition du lection
naire, du missel, de fa litul'lg.ie des heuxes et des autl'les livres de la 
IJiJ1ur.gie roma.:iine (célébrations <;les sacrements, bénédictions ... ). Etudrer 
le dyinmn~e qui ,soussten,d ces célébratiOnJs; 

., '·. 

2.3.2 Multiplier les ooœsions d'exeroer le· ministère diiacoiœJ. Litur
gique taint a,u sein de. la comr.µunauté fo:n:t:iiatrirce .que da111s d'autres 
milieux, swrtlout aux j0Ui11S de fête. 

Conformément à la ,pe:nisée de l':Bglœse, les diacres seront i!Ilvités : · : 
- à présider:· - ,l,a ~léb!ratioo. des heures. ( off:i.œ des leotures, diaudes) 

quand cette célébration · a: lieu · mdépendamment de 
l'Eucharisitie. Veil11er à variieir les fœmes_.de .célébration; 

- lia célébration des vêpres, en commenmn.t brièvement 
le mystère célé~; 

- les célébrations pén.itell!tielles, spéaia:lemenrt au temps 
de l'Avient et du Careme; 

- la célébration· du qaiptême et du m~rlage; 
- l'adoration eucharistique. 
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- à porter la communion aux malades; 
- à organiser et à diriger les célébrations d:e la Pairole dans les reu-

ni.an:S d'enfants des œtéchiismes, pour les aider à comprendre pl1iu.s à 
fund les vérités de la foi, à les . célébrer dans la li:ttwgie, à fos viwe 
chaque jour. 

2.4 Catéchèse et Pastorale des Jeunes 

NOOJS touchons ici à des aspects caraotéristiques de Ja mi,ssion sa
Iésderune auxquels il faut a1ltacher de l'importainœ duranit toutes les 
phases de la formation. 

Pendant 1a période du diiaoonait le salésien fera des expériences 
pratiques aviec fa collaboration de personnes compétentes en œ.téchè
se et en pastorale. Il est !Ïlmportalnit d'approfondÏ!r ce qui ll"ega:rde l'or
gamsaition et l'animation de .la pa:storaŒe des jet.mes et ce qui a trait 
à la catéchèse et à l'éducation de la roi, sans oub1ièr la pastorale en 
mi,J.rieu popwl!aire. 

Le secteur est très vaste. Il faudrait rappeler: 
1) les éléments fondamentaux de tout projet éduca11Jif: étude de 

la situation; objeotim à atteindre; intervientions néœS'Saires pour les 
atteindre; vérification périodique; 

2) J'imilnéraire de la formation et les étapes obligatoires pour réa
li:i:ser le projet; 

3) la place prévue pdur ·l'évangélisation: et ~a catéchèse à l'inté
·rieur du proj,et; 

4) le p,1Ja,n de l'enseignement reJii.gieux pour préadolesœnts, ado
lescents et jeunes dans une école caitholique, ou doo.s tout aurtre mi
lieu sailésien ou ecclésiail; 

5) les lignes essentielles de i1la. 'méthodologie polllr Ja réalisaJtion 
d'UŒl projet éducatif, et à l'intérieur de ce projet général, pour la réa
lisaitâon d'un plan d'enseiignernent I1e1!Ïgieux. 

Sans doute esrt-dl préférable de concentrer :l'arttention sur quelques 
pOIÏltlts :imp011tams. En voici trois: 

- fa figure et le rôle de l'andmateur « ecolésiaJ. » d'un groupe de 
jeunes; 

- [a compréhension d'une spi,riitualitlé de l'éducateuT vu comme 
« animateur » et « éducateur de la foi dans le style animation »; 

- l'itinéraire de l'éducation à la foi dans 11:e style animation. 
Ces trots études pour.radent s'o:r,ganiser à partir d'expériences fai

tes « Sllllt' le tas ». 
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2.5 Pastorale du Sacrement de la Réconciliation 

Un des devoirs spécifiques du diacre du:rant oette ao:mée de for
maitfon eSII: la pirépam.tion au ministère de fa Récorn::ilia1Jion. 

Le diaiore, en plus d'une solide formation morale et d'une con
naisrsainœ convenable de lia struotuœ ,et du cootleJJJu dru riituel, a be
SOIÏn d'êwe in1lrodu.it p:mgresisivement da'Il!s l'amt ,d',enrtendre iles confes
sions et de diriger les âmes. 

Sa sensibilité d'éducateur saléSÎlen le por,tera: 
- à rtenir compte des étapes ,et de J/drtinénaire que siuit tout pé

nitent; 
- à éviter tout moralisme rigide en proposanrt plutôt des va~eurs 

danrs J.a ,1umière de la Parole de Dieu. 
L'objectli.f à attei!Ildre exige l'attention aux si!tuations, Ja clarté des 

oniitères et 'l'habileté éducative. 
La synthèse doctrinale et ,la prépairation pratique au minis,tère de 

1a Réconciliation peut êt·re Œ'endue. ,plu:s ,aàsée par l'analyse de siitua
trlonis concrètes, pa:r fa formuh!tion de critères, à étab:Liir avec l'aide 
d'UIIl moralisite et de confesseurs d'une sdenoe et d'une prudence 
éprouvées. 

Cet aspect de la J!ormation doit encore faire l'objet de vérifica
tion au oour,s des p:œmières armées du mi!IliJstèiies sacer-dotial. 

Dans un domaine p1us lairge non saoramenitel mros en rapport 
étroit avec le mini,stère de la Réconoiliatio.n se ·smtiue.rut: 

- l'apostolait de la formation et .dJe l'éducation de la conscience 
morale; 

- ,l'accompagnement, l'orientation et la direotion spirituclile; 
- l'anailyse des situations personneMes; 
- -l'indication des conduites à tieniir. 
Tout cela suppose une sensibilité et une capacité de Jiecture des 

reailiités humaines ainsi que leur évialœ:tio.n à ,la wumière des crirtères 
de lia foi. 

Conclusion 

Les actli.\nités proposées oi-<lesS'll!S nous pairaîssen.t les plus indiquées 
pooc J'ex.eroice du diaconat et pour la pre,paration au !JP;ÏJil'.istère pres
bytéral d'un salésien pasteur éducart:eur des jeunes: - pour aut0Jn.t que 
les dœaores les exécutent en ayant conscience des valeurs qu'eMes por
tent; - et ,powr autant qu'ils les adressent au plus grand nombre pos
sibLe de jeunes ouverts aux dons de ,lia grâoe. 

Don PAOLO NATALI. 

Conseiller pour la formation 
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3.1 MODALIT~S DE LA CONSULTATION DES CONFRl:RES 
EN VUE DE LA NOMINATION DES CONSEILLERS PROVINCIAUX 

SeilOIIl l'airt. 154 des Règlements généraux, « Les modalités de lla 
C01D:sultaitioo préparatoire à la nomina·tion des cttJ:sei.Mea:is provinciaux 
sont fii.xées par ·le Recteur majeur avec ,l'accord die ,soin Coniseil ». 

Ei:n appldcation de cet artiole, ile Recteur majWlI' et son Conseil 
oo.t e:mminé attenitdvement le problème. Lis ont tenu compte des ar
ticles des Ocmstitutdons q,ui traitent du role du con:seifller provmcial 
a:ilnsi que du choix des conseillers (C 161, 164-169). H:s orut discuté et 
éviaJJué les mo'diaMités selon iesquelres, dans ile passé, les conseillers 
ont été choiJSli:s dans les provinces. 

Pour que le Recteur majeur et son Conseil ·procèdenrt: en. COIIl[lalÏS

sainœ de œ.use et sur base d'informatlions suffisantes, il est apparu 
qu'iiil oonviend(["aiit dorénavant qu'iffis dilS'posenit des résu.Jœ~s des con
SU!IJta.tions aihisi que de la motivation des ,proposi:iltli.OIIlls que •les provin-
ciaux m,trodui-sent. . .. 

1. La consultation 

1.1 Tous les confrères de ,la provm.ce doivent être éonsulités. Au 
titre· de son rôle d'animateur, le. provinciail suscitera chez les confrè
res le sens de la · participa,tiOID. et il.a conscirenoe de la oorespon,sabi
I,iité (C 123) et il iles addiera à dépaisser lreurr,s éventueJ.Jes défiances. 

1.2 Chaque conf.rère sera invilté à inddquer, sur une fiche person
!lllelhle spéci.alle, trod1S noms paT ordre de prefé:rence, avec œs raiJsons de 
son choix. Trois noms pota" le v,i.calÏlre; trois pour l'économe, et trois 
pour chacun des consed11Jers à nommer. On se rappehlera que, seloitl 
l'iair1t. 167 des Cons,tiitutions, les membres du C01nise.iJ1 proviooial qui 
achèvent ileur ·mandat de troÎIS ans rpeil'venrt être ooo.fdmiés dans leur 
charge et peuvent donc être repriis · ·sur la fiche. 

1.3 Le provincial organisera la oonsultaltio.n au moins tous les ,1JI10is 
aœ. La coilsu1ta1lion vaut pour Jes trois années qui la suivent. Oei1a 
suppose que les échéanoes des mainœts des 001nsre:i.Mex,s soient coo-
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tirôlées et signalées aux confrères au cours de ces ·trois années, en rappe-
1001: les charges éventuelles qu'ils assument au ·~in du Conseid. 

1.4 La oonisultiatiion doit avoir hleu en temps utile, poUJr que, dans 
les conditioil!s riormailes, les propositions du priovrunci0!1 pairvieirment au 
Recteur majeur de manière à pouvo1r être examinées au COUTS d'une 
des ,dieux sessioil!s plénières du Consei1l général, c'est-à~dire !I"espective
mellJt en mai et en novembre. 

2. Examen et évaluation des résultats de la consultation 

2.1 Le dépouitllement des réponses des oonfirères est de ia compé-
1lenœ du provincial. Il veifilera à observer Ja diisorétdon voulue tant à 
propos des réponses de chaoun d!es confrères qu'à p,ropos de l'ens1em
b[e des résulitiats; ceux-ci ne peu'Vlfmt donJC foire l\obj1et d'aucune pu-
bilicité. · 

2.2 Le proVIÎil!oiail. examinera et ,ainalySlelt"a •les renseignements four
nis pair les confrères, de manière à pouvoir Templir avec soin :les for
muliaires que le Secrétariat général lui enve:nra. Le p;rovdnara!l enverra 
au Recteur majeur une copie die ,chaque :fiœu:nu,laÎlre. · 

2.3 Le pmvinciail, après mûre réflexion et tenainit compte, avec 
iliscemement, des résultats de la oonsul,tatio.n, soupèse ses propres 
propositions. 

Il .peut évidemment prendre oonseiJ de personnes ay01I1t sa con
fœarnce, mais, v,u la nature de ,la canswta.tion, et le but qu'ielJLe pour
sll)i1t, celle-Oi ne peut être soumise nd à ~·examen, ni au vote du Con
seil provincial. 

2.4 Le prov.incial enverra ses p~sd.tions au Recteur majeur avant 
l'échéance du mandait d'un · ou de pilusieUJrs consei.,l,lers. A œtte fin il 
ut1lilisera ,les formulaires appropriés et tiendra compte de ,ce qui est 
dd,t pliUs haut n. 1.4. 

Les présentes modalités entrent en vigueur au 15 avml 1985. 

3.2 ADMISSION AU DIACONAT ET AU PRESBYTERAT 
ET EXERCICE DE L'ORDRE DIACONAL 

1. Objet 

· Ver.s la fin du CG 22 Je Conseil général a reçu une requête signée 
par plus de cinquante membres du ChapiJtJre général. Oes dernie11s de
manda:ienit une mterpr.étation clake 161: sanis ambiguïtés des normes du 
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nouveau code de droit canonique en rapport avec ,la rormaition sou
hiaditée pour ,le salésien. Les questions portadient - sur fa durée du 
owrriiou:lum die fa formation sacerdotale; - sm :la promotion a.ru cli.a
oonat et au presbyit:érat; - sur l'e:œrioice de l'ordre diaconal. 

2. Les phases de la réponse à cette requête 

.Tunmédialtemen:t après ,}e CG 22, le ÜOiliseil général, aru cours de sa 
p11emière session, a reoueillli et discuté quelques oonclusi.O!Ils que des 
2Iiercheuris d des eX!perts de ,La p11atique pastorale avadient appuyées 

1dle ;leur aUJtorité. 
Les Qonseillers régionaux les commuiliÏquèrent aux provincia,ux de 

leur région à l'ocoasion de diverses 11enoonrt:ires. 
Le Colllseil générad reçut en retiour de nouvelles sruggest,ions, irn

œrprétations et demandes. A la ,sUÎJt:Je die oes :itntervientions, des exiperts 
p1us nombreux reprirent l'examen du problème. Toutes les opindons 
furenrt: examÏIIl.éres aviec le désir, pal1tagé par tous, die pa:rv:enilr à une 
posi1lion commune qui respectât ,les n10m1es du oode de droti.rt canoni
qUJe (CIC) et permît de poursuivre une formation efficace grâce à 
l'exeroiœ de l'ordre diaconal. 

3. Perspectives 

Le motif le plus déterminant aux yeux des membres du Conseil 
général fut le souci d'une formation qui donne11ait seIJJs et vadeur à la 
durée et ·aux modaHtés du ministère diiaioona:l. Cette durée et œs mo
dailiités, jusqu'à ,présent, n'avaient pais 1:oujoœs été biien :programmées, 
ni accompagnées, ni vérifiées. D'autre rpalI't '1le phénomène des départs 
de diacres chez nouis demeure important et doll!loureux. C'est dans 
oes pel'Spectives et en por.tlao:.IJt ,ensemble nos responsabiliités oommu
nes, qu'il oonvii!ent de Liire, d'assimiler et de pra,tiquer la présente 
communicat~on et ,le document ,rapporté ·pilus haut: « I1nidliœ1Jions poux 
l'e:x1e11cice du diacona1: en ,prépama;tiion au minis,tèœ p,resbytéral ». 

4. Dispositions 

4.1 Durée du curriculum de la formation presbytérale 

Le currioolum des études philosophiques et théologiques doit com
prendre six années complètes, dont .deux consacrées aux wsciplines 
phriwosophiques et quatre à la tbiéolo~e. Selon le CIC, les matières 
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phœlosophiques et théologiques peuvent être enseignées simulmn.ément 
ou ,successivement. La fornna,t.ion .du sailésien de Don Bosco (FSDB) a 
opté, dans Jia ligne de notre traditdon, pour la struorure suocœsive, 
avec iJnsertii.on entre les études philosophiques et ithéolog:iques de l'ex
péllience pastorale du smge pratique. 

4.2 Promotion au diaconat 

L'ordmation au dii:acoDJat ne peUi1: avoir JiiJeu qu'après l'aichèvemen.t 
de la troi&ième année de ·théologile. Ceci est d'application pour rous les ty
pes de rmaâson!s d'études, les communautés forma.1Iriœs, .adnisi que :pour les 
fuioultés de théologie . et les ilœtiituts agrégés ou affi!Liés à ces facultés. 

4.3 Exercice de l'ordre diaconal 

Après s.on or,dination, chaque diacre exeroera son ordre déjà du
rant les vaœmoès d'été, dia!Il!S les fon/Ctions liitm-.gico-paistomles affé
renœs au diaconat. Au cours de ,la qUJaftrièrme année die ·théologie (s'lil 
s'agit de maii:sons d'études normales, affiliées ou non), ou diu::ranil: Ja 
première année de spéciatlœsatian (si le diiacre poursuiit des études en 
V1Ue d'une Uœnce, ou des cOUI1S équdvailenllls pour ,l'obtelnltion d'un di
plôme) le diacre con.tinUJe à ex,ex,oer ISOI1 ordre sans dnterirompre les étu
des régwières qui tui ont été fixées. 

H. est important et même décisif que l'exercice de -l'ordre cLiaco
nal se déroule, en tout état de ,œuse, de façon systéma1lique et sous 
la conduite et avec les vérifications convenables de ,1,a pairt des fulr
mateuns. 

Le « 1:empus congruum » donit il est failt mention :au § 2 du ca
non 1032, doilt être apprécié en tenant compte tan<t de Jia pe11Sorune du 
œndâdat que du caractère de notre Instiltut qlllli assure déjà - an
térieuremenit aiu diaconat - une réeDie iprépairation piasipmle. Pour 
Il!O'lls le « itempus congruum » est généralement celui indiqué plllls 
haut. Quant à .Ja façoo de satisfaire aux obligations de a'exèrioice de 
l'ordre -diacon.'811., voir les indications données da:ns œ même numé
ro 312 des Actes du Conseil général (ACG). Les commu1naiutés fooma
trices et les commissions de fa fomn:ation ipoll!I1l10!Ilt s'y référer pour 
établir les programmes locaux. La ,spilrituailirt:é saioorootale de Don Bosco 
sera le critère qui. orientera les objectifs à fixer et fos ÎlillÎI1li:aitives qui 
pemiettront de les atteindre, p,a,r.tioulièremerut dans ;Jies domaiJnes 
que nous estimons devoiŒ" privilégier: :la Pairole de Dieu, 1a liitUI1gie, 
ta reaitéchèse et Ja pa!Storale, La pa!Sitorale du ,saoœment de 1a. réconci
liait.ion et -des autres -sacrements, le di.soemement ·s,pm1Juel, et enfin 
les informa:tioDJS techniques se ti:'aippcictlant notammenrt: au tiravail pa
rois·si:a.l. 
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4.4 Promotion au prèsbytérat 
L'orcliltlJaltion saoordotaJe a Oô.eu t1111e fois terminée 'la quatrième an

née de théologie, ou la pœmière année de lioenoe. 

4.5 Cas exceptionnels 
Si, exœptionncllement, un ,cliaiore diemandailt à rprokmger la pério

de diaconale avant de TecevoiT le p11esbytérat : 
- les mo1Jifs, les buts visés par oette demande et la durée de 

oetrl:Je prollO!JJgation devront êure clairement exiprimés; 
- le diaore sera placé dans les conditions op1JimaJes af.in de pour

suivre sa fomnation et de mûiriT ses décisions; 
__.: son expérience mimistérielle isera ·suirvie non ·seui1ement par fa 

oommunauté où e1le se déroule, maœs 01Ussi par ie Conscil provincial. 
L'évalUJa:tion de cette e~érienoe aura lieu, non :seulement à son ter
me, mais pendant son déroulemenit; 

- les membres de la communauté doIJ1t 11 fait ipart:,ie devront 
dO!ll[ler leur avis au sujet du 03!Ildidat; et le Coil!seH de la maison ex
primera à ,son endroit un jugement dûment mo1Jivé; 

- J,e Conseil provincial, en vue de l'admission d!u dâ:aore ,au pres
by1t.é:riat, prendra oonnrussanœ des jugiements ,portés soc lui dans tes 
oorutins d'admiJssion échelonlllés. sur toute la période de lio!mnaition. 

4.6 La Ratio 
L'ensemble de ces normes et il.euŒ" j,u:s,tifiiloaJtion seront ,intégrés 

dans 11'e teX!te .de la FSDB. La :révision de oe teX!tie esrt devenue néces
satire apŒ"ès la pa·rution du CIC et die 11!otme dToirt Œ":énové. 

Le Ocmseil général estime que ces normes sont IÎ.mpo:rtantes et 
demai:nde aux provtindaiux qu':ill:s conforment à ces normes ·Le mode de 
fOilIIlation. dans ,leur prov,inœ. Nous oommes cermms qu'en rnison des 
viaileu,r,s qu'eliles contiennent, ces normes adde:ronit à fu'Ïlre mûrir les 
vocations, donneront une baise solide au mini1stèœ et aSIS'Ult'eI"Ont, dans 
~es moments diffioiilies, la persévérance dalllis la vooart:it011. 

Don PAOLO NATALI 

3.3. DEPART DE L'INSTITUT 
(À propos de l'indult à demander) 

L'art. 23 des Oonstitutions exprime parfai:ùtemenit le sens de tJ.a pŒ"o
fussion salésienne. H en faiit ressortiir les aspects :fondamentaux: 

- « signe die fa rencontre d'amour enrt11e le Seigneur qui appelle 
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et le disciple qui répond en se donnant totaJemoot à Luii et à ses 
iirères »; 

- engagement assumé « publiquement devant l'~lise qui, par son 
ministère, COillsacre plus intimement au service de Dieu»; 

- « engagement réciproque du profès qui entre daIIllS J:a Société, 
et de oeMe-ci qui tl'accueWe ». · · _ . 

Cette ofwande de soi-même se fait en toUJte liberté dès m pre
mière profession tempora1re, avec 1':i1n1tentiton - affirmée· explicite
ment dans la fionmul!e de la profession - die •se do.tm.er 01U Seigneur 
pour ,toute la vie. PareiJ don •atteim sa plénitrude défmnmve et revêt 
un cairaotère irrévocable dam;· 1a. proression perpétuelle qui a Heu quand 
le oonf.rère « a atteilllt la màrurité spirituelle ·salésileilllJe reqmse pour 
un choix de cette importance» (C 117). . 

On comprend alors pourquoi le canon 691 § 1 du CIC exige: 
« qu'un profès de voeux perpéttiels œ demande l'indult de quitter 
l'Institut que pour des motifs très gravies examinés sous ie regard 
die Dieu». . . . .. . 

C'est dans cette perspective que Je Conseil général a exrunmé le 
problème des demandes de cl:i,spenœ des voeux pe:ripéruels. Ce pro
blème doiit faire réfléchir tout confrère à l'dmpœ,tance et à ila vail.eur 
die i1a fidélité et de ,la persévéranice. Il inmerpeMe aussi ·Jes supérieurs 
et. les foomateuœ SIUI' leurs Ilf:'Spon:sabHités dans Ilia pœiparation et 
l'aidm1is·sion à la profession temporaire et en part.iicu;lier à fa profes
sion per,pétuieHie. 

Une réUexion approfondie au' sein du Omsei,l général à fadt ap
paraître à l'évidence que l'mdult die quirttrer l'Institut, moyennant la 
dd!spem1se légitime des voeux et des engagemenrlls pris pair la profes
sion peI:Pétuelle, est une mesure d'importaŒ1oe pamtioulière qui en
gage 1la COJllscience du Recteur majeur et de son Coillseil. Ceux-ci doi
vrent donc disposer de tous les éléments voulus piOUŒ" aipp,récder ·si les 
motiiis très graves, qui . puœssent justifier cette ddspense, ·exrust:ent. 

Sw- ·Ja hase de ces considérations -le Reclleu!r maj~r dts.p95e ce 
qw ut powr l'instruction d'un œs de ddsp:ense des voeux per,pé:lluels :. 

1. Le' Recteur majeur avec le oonsentiement de son Consei:l peut 
donner la dispense des voeux pempélluelJs en v.eir1Ju d'un ,privrÏllège que 
lui a aocor.dé le· Saint-Siège. La .demande de l'indruilit sera ·adressée a.u 
Reotel.llr majeur. 

La demande sera rédigée - quant au styile et quant à :la forme -
en sachant bien qu'i!l s'agit ·d'une «·grâce» à demander et !IlJOIIJ. d'un 
droit à revendiquer. 

Le contenu de 1a deinaŒ1de doiit iiaiire apparaître la gmvité des mo
tJiiis qui la fondent. Motlifis exammés sous le rega:rd de Ddeu, avec un 
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soin pamoulier, et avec le souci de discerner le vrai du faux. Le con
fu1ère demandera l'aide de son directeur spimtuel, s',imposera une lon
gue réfilexion devant le Seigneur, diamJs la prière. 

2. Le provtlindal envenra une documentation qui mette le RecteUII" 
maj,eur et son Conseil en mesl.l!re de juger en oonscience si le.s mo
mfis d'accorder la dispense exi·stent. Cet,te documentation doit oom
prendre: 

a) fa demande du confrère; 
b) son état civH; 
c) le cu.rriou1um de furma'tion depuis l'admiiss:ion au nov,idat jus

qu'à la p,rofession perpétuehle, et au-delà pom les futms prêtres, avec 
les observations et ·1es résU!ltats de vote des consei•Ls looaiUx et pro
VÜ[miaux JoI1S des acceptations successives; 

d) un rapport oonsdenoieux du prov:indal sur l'origine et ,les cau
ses de la orise de vocation; sur ses dév,eloppemenvs; run rappel des 
oonve11Sati0Il's que le provinciail et d'aJUit'l"es ~pér,ieur.s oot eues avec 
le oonfirère avant qu'il n'en vienll1e à décider de quitte'!" l'Iinstiitut. · 

3. Il faut se souvenir qu'aus·si longtemps que 'l'induLt n'aura pas 
été légitilIIllement remis à l'intéressé et accepté parr ·lui, . œlui-oi reste 
soumis à toutes les obligations de la viie :rielig1euse. 

Poul" oeûte rai1son, le prov.mcial, après avoir iimroduit •la demande 
de diispense, devra suivre le confrère avec un ii,ntérêt rout fraternel, 
le mettant dans >la siruaition la iplfl]S favorable poul" aitrt:endre la :ré
ponse qui sera fa.tte à la demande d'indwt. 

3.4 NOUVELLES CIRCONSCRIPTIONS JURIDIQUES 

L'art. 158 dies Constitutions ,dQ[lœ la défi:nirtiion de la quasi-provin
ae (Visitatoria). 

Quiarlire oiroonsoriptions v,iennenit d'è1me éritgées en qua,si-provinces, 
à savoin:-: le Vietnam, la Corée du Sud, la Sal"daigne, et fUruversité 
Pto:nitificale Sa;Iésienne (UPS). ChaCUJne des ces oi'l'coœor.iiptions véri
füe la définil1lion de quasi-J>{I"ovi,nœ. 

1Le supédeur d',une quasi-,province (Viisilteul") jouirt d'une junidic
tion oridinaiine, mai!s vÏ'caire (par rapport, en l'ocourire:nœ, au Recteur 
maj1eur). 

Ces circonscriptions étaient précédemment des DélégaJtions ( cf la 
définÏ!tioo. à l'art. 159 dies Constitut:ions ). 

Le supérieur de ces Délégations y exerçaitt des ippuvoirs déllëgués 
soiit par ~e Recteur majeur (c'était le cas pour '1'UPS) isoiit ,par un 
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proVÎ!llcial (c'était le cas pour la Sardaiigne relevant de ~,a province 
die Rome). 

Un Statut paTticuliier règle les rapports de m. quasi-prov,inœ de 
l'UPS avec lès autorité$ aœdémiques. 

La maison gén.éralice ne comportant qru'wne seule communauté 
ne vérime pas la définition de Délégatli.on. Eihlle dépend directement 
du Recteur majeur. 
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4. ACTIVITÉS DU CONSEIL GÉNÉRAL 

4.1 Chronique du Recteur Majeur 

Après la clôture du Chapitre gé
néral 22e, le Recteur majeur put en
tamer les pourparlers avec [a Sa
crée Congrégation des Religieux et 
des Instituts séculiers (SCRIS) en 
vue d'obtenir l'approbation des Cons
titutions renouvelées. Le 20 mai, en
touré des confrères, il recevait le 
Pape en visite pastorale à la parois
se de l'Institut Pie XI. 

Du 23 au 26 mai il présidait les 
réunions des Supérieurs généraux à 
Villa Cavalletti, non foin de Rome. 

En juin il fit quelques visites en 
Italie, à des communautés et à des 
groupes de la Famille salésienne. 

Juillet le vit en Uruguay, Argen
tine et Chilii. Dans les deux premiers 
pays il ne fit que passer, mais s'at
tarda quelque peu au Chili. Il ren
tra à Rome pour les funérailles du 
regretté P. Vanseveren. 

Le 24 août il assista à l'ouverture 
du 18e Chapitre général des FMA. Il 
y intervint à plusieurs reprises ain
si qu'à la clôture le 29 septembre. 
Au cours du mois d'août .n prit part, 
à Catane, au Xe anniversaire de nos 
mouvements de jeunes de Sicile. A 
Rimini, au grand meettng des jeu
nes, il prit la parole. Sujet du 
meeting: l'Amérique et les Amé
riques. 

D'autres voyages le conduisirent 
ensuite à Andria (30 septembre - SOe 
anniversaire de I'oeuvre); à Turin 
(remise du crucifix aux missionnai
res partants); à Lanzo (6-8 octobre; 
fêtes pour la béatification de Fré
deric Albert, curé de Lanzo ); à Son
drio (10-11 novembre: rencontre sur 
« la théologie de la libération»; 
inauguration d'un patro et d'une éco-

le maternelle à la mémoire de ma
man Marie-Henriette Vigano ). 

Entre-temps il présidait, · à partir 
du 9 octobre la session plénière de 
notre Conseil général. Du 19 au 24 
novembre il faisait, avec le Conseil 
général, la retraite à Lorette. Cette 
retraite se conclut par la fête du 
Recteur majeur organisée par les 
provinces d'Italie à Macerata. 

Du 28 novembre au 1er décembre, 
présidence de la réunion des Supé
rieurs généraux à Villa CavaUetiti. 

Enfin le 18 décembre il avait lia 
satisfaction de promulguer officiel
lement, pour toute la Congrégation, 
le texte renouvelé des Constitu
tions et des Règlements généraux. 

4.2 Activités du Conseil Général 

La œGsion plénière a couvert les 
mois d'octobre, novembre et dé
cembre 1984. L'ordre du jour fut 
régulièrement très chargé. Le nou
veau Conseil général avait en effet 
estimé indispensable de faire au 
préalable un examen approfondi des 
tâches imposées au Conseil par les 
Constitutions, ainsi que des rôles 
assignés aux conseillers chargés de 
dicastères et aux conseillers régio
naux. Cet examen se révéla très 
utile forsqu'il fut question de pro
grammer [e mandat de six ans qui 
s'ouvre. Ce programme fut établi à 
partir de trois points de vue. 

On examinera d'abord les problè
mes liés à deux événements qui 
vont marquer les six années à ve
nir: l'application des nouvelles Cons
titutions et le centenaire de la 
mort de Don Bosco. Un plan de ba-



se a été dressé avec quatre priori
tés. Il répond aux requêtes du 22e 
Chapitre général: « Etude ,assimila
tion et mise en pratique des Cons
titutions et des Règlements gé
néraux·». 

1re priorité: Approfondir le sens 
de la vie religieuse salésienne, en 
recherchant une plus grande densi-
té spirituelle. · 

2e .priorité: Doter l'activité salé· 
sienne d'une meilleure qualité pas
torale. 

3e priorité: Sensibiliser la Congré
gation au grave problème· du Salé
sien Coadjuteur. 

4e priorité: Le projet Afrique. 
Pour chacune des priorités les 

objectifs ont été précisés et les mo
des de réalisation les plus efficaces 
recherchés. 

Le deuxième point de vue concer
nait le programme de chacun des di
castères et 1es urgences considérées 
comme prioritaires au niveau des 
régions. 

On aboutit ainsi tout naturelle
ment au troisième point de vue: le 
calendrier des sessions plénières, 
des visites extraordinaires et des 
visites d'ensembles. 

Voici à présent un bref aperçu 
des autres sujets étudiés par le Con
seil général: 

1. Nomination du . conseiller ré
gional pour l'Europe · du Nord. et 
l'Afrique centrale, .et .du secrétaire 
général.· 

2. Nomination des provinciaux pour 
onze provinces. 

3. Différentes autres tâches que 
les· Constitutions confient au Rec
teur majeur et à son · Conseil ont 
été menées à ter.me (voir ci-dessus 
les Dispositions et les Normes, et 
ci-après les rapports rédigés· par le 
conseiller pour la formation etq:iar 
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le conseiller pour la pastorale des 
jeunes). 

4. Erection des quasi-provinces de 
l'UPS, de Corée, : du Vietnam, de 
Sardaigne. Nomination des supé
rieurs de ces circonscriptions et des 
membres de leurs Conseils. 

S. Centenaire · de la mort de Don 
Bosco. Crlt~res .. pour célébrer cet 
anniversaire aux différents niveaux. 
Examen d'initiatives amorcées et 
de diverses propositions. 

6. Rationalisation de différents sec
teurs d'activités· à la maison géné
ralice (ordinateur). 

4,3 Act.ivités · des Conseillers 

Le Conseiller général pour la Formation 

Le Conseiller don Paolo NATAL! 
(Italien) a poursuivi un ,travail de 
réflexion et d'organisation en vue 
des prochaines activités de son sec
teur. Il a visité diverses communau
tés formatrices et certaines maisons 
des FMA. 

Après les deux interventions de la 
Congrégation pour les Religieux et 
les Instituts séculiers (SCRIS) con
cemant nos Constitutions il a aidé .le 
Régulateur du Chapitre général, don 
Vecchi, dans la rédaction des retou
ches à apporter au texte des Cons
titutions renouvelées. 

Il a envoyé des lettres aux pro
vinciaux · et aux responsables des 
Commissions · provinciales de forma
tion (CIF) leur. demandant leurs ob
servations .s.ur deux textes: 1) Orien
tarnenti e Norme. del disèemimento 
vocazionale salesiano; 2). La forma
zione. ,dei SDB. A .ce sujet il a pris 
contact avec des experts; puis après 
avoir reçu les réponses à. ses· let, 
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tres aux provinciaux et aux CIF, il 
a évalué avec ses collaborateurs et 
mis sur fiches les observations re
çues d'un peu. partout, de façon à 
préparer le martériel pour une re
fonte de ces mêmes textes. 

En sa qualité de délégué du Rec
teur majeur auprès de l'Université 
pontificale salésienne (UPS) il a pris 
pa11t: 

- à la révision des statuts de 
l'UPS en vue de regrouper les com
munautés de l'UPS en une quasi-pro
vince; 

- aux réunions du Conseil de 
l'UPS; 

- aux conversations concernant le 
mouvement du personnel de l'UPS. 

Après diverses interventions au 
Chapitre général des FMA, au no
viciat de Monte Oliveto, à l'ouvertu
re de l'année académique à la Cro
cetta, il a fait un voyage avec un 
de ses collaborateurs à Paris et à 
Fribourg pour y étudier, au cours 
de diverses rencontres avec des or
ganismes spécialisés, <les initiatives 
de formation permanente, en vue 
des sessions qui se tiendront au 
« Salesianum » (centre de spirituali
té annexé à la maison généralice ). 

En dernier lieu il a participé à 
·trois rencontres de directeurs de 
nos maisons d'Italie au cours des
quelles il a donné une conférence 
sur « La formation salésienne dans 
les Constitutions de la Société de 
saint François de Sales ». 

Le dicastère de la formation pré
pare activement le cours de forma
tion permanente pour tous les maî
tres de novices de la Congrégation 
sur le sujet: « Connaissance et as
simHation des Constiturtions renou
velées et recherche d'une méthode 
appropriée pour les enseigner aux 
novices». 

Le Conseiller 
pour la Pastorale des Jeunes 

Don Juan VECCHI (Argenrtin), en sa 
qualité de régulateur du 22e Chapi
tre général, a _poursuivi les travaux 
consécutifs à ce Chapitre: publica
tion des documents, rédaction d'un 
questionnaire d'évaluation, révision 
des textes des Constitutions et des 
Règlements généraux, modifications 
demandées par la Congrégation des 
Religieux et des Instituts sécu1iers 
(SCRIS); mise en ordre et dépôt 
aux archives des documents regar
dant le Chapitre 22e. 

En septembre, sur mandat du 
Recteur majeur, il assista à diver
ses sessions du 18e Chapitre géné
ral des FMA qui <traitaient le sujet: 
« Communauté éducative et anima
tion». 

En octobre, il fut en Bavière (pro
vince salésienne de Munich). Les 
responsables de la pastorale des 
jeunes y tenaient leur réunion an
nuelle. Don Vecchi étudia avec eux 
le thème de la présence et de la for
mation des laïcs oeuvrant dans nos 
maisons, ainsi que les conditions 
d'existence d'une communauté édu
cative. En Bavière encore il assis
ta à l'assemblée annuelle de nos cu
rés qu,i trai,tèrent ctes caractéristiques 
pastorales d'une paroisse confiée 
aux salésiens. Suivirent des entre
tiens avec le personnel directeur du 
Centre de pas·torale des jeunes de Be
nediktbeuern. 

Au cours du même mois d'octo
bre se tint fa .conférence de nos cu
rés d'Italie, organisée par la CISI 
( Conférence des provinces salésien
nes d'Italie). Don Vecchi traita le 
sujet suivant: « Caractéristiques de 
la paroisse salésienne et indications 
pour les réaliser». 

En novembre il collabora aux tra-



vaux des trois :rencontres des direc
teurs· d'Italie, divisés en trois grou~ 
pes successifs. :Il tint une conféren
ce sur le sujet: · « La mission apos
tolique dans les Constitutions ». Ces 
rencontres· eurént lieu à la maison 
généralice., 

H participa ensuite aux journées 
de réflexion organisées à Turin pour 
les jeunes de nos trois provinces du 
Piémont autour du sujet: « La vie, 
une vocation». 

Entre-temps son dicastère a procé
dé à l'étude de la documentation ré
sultant du Chapitre général et à 
l'élaboration des ·sujets proposés et 
approuvés par le Conseil général, 
sujets à privilégier au cours des six 
années à venir. 

Le Conseiller pour la Famille s,ilé.slenne 
et pour la Communication sociale 

· Le P. Sergio CUEVAS (Chilien) du
rant les mois de juillet et août, en 
Amérique latine, a visité quelques 
centres provinciaux releva.nt de son 
dicastère. 

Au début d'août à Quirto (Equa
teur) il rencontra le provincial et 
son Conseil. Il participa à la réu
nion du Bureau de la Présidence· des 
ADB, prit connaissance des travaux 
préparatoires · au congrès national 
M>B et s'informa surtout des pro
blèmes posés , par l'or.ganisation. du 
prochain congrès ADB d'Amérique 
latine qui doit. se teillir en '.aqtiateur 
en 1986. Il visita ensuite le Centre 
d'édition de Quito. 

Au Pérou et au Chili il a pris con
tact avec les provinciaux et leurs 
Conseils pour étudier res problèmes 
relevant de son dicastère. Il ren
contra ·les Coopérateurs salésiens et 
les délégués. des différents groupes 
de la Famille salésienne, ainsi que 
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les responsables de la Communica
tion · sociale. Au Pérou il assista ,à la 
réunion du Bureau des ADB. 

A New Rochelle (New York) il a 
pris contact avec :les responsables 
du « Don Bosco. Cenrter Multimedia » 
et s'informa du développement et 
des projets de. cette maison d'.édi, 
tion. Il prépara la rencontre des édi
teurs saléSiens qui se tiendra à New 
York en 1985., 

Le Conseiller pour les Missions 

Le P. VAN LooY (Belge) au cours 
des premiers mois de son mandat 
a commencé à prendre contact avec 
les confrères des centres · mission
naires. Tout d'abord en .Europe. Il 
visita des communautés et s'infor
ma de l'animation missionnaire en 
vue d'apporter sa contribution .. 

En Afrique, du 13 juillet àu 9 
août, il visita l'Afrique du Sud, Je 
Mozambique, la Zambie, le Kenya; 
le Rwanda, le Burundi et le Zaïre. 
Il découvrit l'importance de l'enga
gement salésien en Afrique, comprit 
l'urgence de notre mission en ces 
terres et connut les conditions dans 
lesquelles nos confrères travaillent. 

En Asie il prêcha la retraite aux 
confrères de Corée où il . arriva le 
16 août. Au retour il fit escale à 
HongsKong et y séjouma quelques 
jours afin d'obtenir de plus amples 
renseignements sur le sort· de . nos 
confrères au Vietnam. Nouvelle .esca
le aux Philippines où il visita les 
maisons de formation. 

Du 3 au 12 septembre il vécut· à 
Araimiri avec les enfants de notre 
maison. Araimiri est · en Papouasie 
(Est dfl la Nouvelle Guinée). 

Rentré en Europe, il se rendit 
du 22 septembre au 1er octobre 
en Pologne pour remettre le cruci-
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fix aux confrères polonais en par• 
tance pour les missions. Il prit oc
casion de œ séjour pour visiter 
toutes les maisons de formation et 
parler de nos missions et de l'esprit 
missionna,ires aux jeunes confrères. 
Du 4 au 7 octobre il réunit au Val
docco 17 des nouveaux missionnai
res partants et leur offrit la possi
bilité de mieux connaître Don Bosco 
en visitant avec eux Valdocco, Col
le Don Bosco et la Maison d'Edi
tion LDC-Leumann à Turin. 

L'Econome Général 

Rome, 15 décembre 1984 

Cher Père Provincial, 
Je me réfère à la lettre du Rec

teur majeur en date du 27 juin 1983 
où il parle pour la première fois du 
centième anniversaire de la mort 
de Don Bosco (31-1-1988). 

Après avoir exposé les · raisons de 
cette célébration Don Viganè> rap
pelait que différentes propositions 
lui étaient déjà parvenues et il en 
sollicitait d'autres encore. Depuis ce 
jour-là, insensiblement, s'est déve
loppé le mouvement du « Cente
naire ». 

Le 22e Chapitre général nous a 
appris, entre autres choses, à ne pas 
craindre d'imiter .Don Bosco qué
mandeur (Cons, 79) et à recourir 
aux provinces et à leur esprit de so
lidarité (Règl.t• 197). 

Il existe une Commission relevant 
du Conseil général qui recueille et 
ordonne les propositions qui ont été 
faites. D'ici peu vous recevrez com
munication des premières disposi
tions prises, et déjà il vous est fa
cile d'imaginer les sommes que coû
teront les fêtes du «Centenaire». 
J'ai même l'impression d'arriver dé
jà un peu tard, en ce qui concerne 

ma responsabilité. Avec l'accord du 
Recteur majeur et de son Conseil 
un dépôt de fonds a été consti,tué 
près l'Economat général avec pour 
nom: Fonds 1988. Les premiers ... 
contribuables seront les provinciaux, 
mais la Famille salésienne entière 
doit être intéressée à cette compéti
tion de générosirté. J'envisage de 
vous envoyer tous les trois mois 
une fiche donnant le mouvement du 
« Fonds 1988 ». Elle servira de rap
pel fraternel. Je vous remercie de 
votre attention et de votre compré
hension. 

Nos prières et nos voeux de paix 
vous accompagnent. 

Don OMERo PARON 
Econome général 

Le Conseiller régional pour l'Italie, 
la Suisse et le Moyen-Orient 

Don Luigi BosONI (Italien), aussi
tôt terminé le 22e CG, a organisé 
les consultations préparatoires aux 
.nominations des provinciaux de Beth
léem, Gênes et Naples, et comme 
le mandat du délégué du Recteur 
majeur pour la Sardaigne arrivait 
à son terme, don Bosoni a visité 
toutes les communautés ·salésiennes 
de l'île. 

Ensuite il a pris part à la clô
ture des cours d' « aggiornamento » 
organisés au niveau national pour 
les écoles secondaires (inférieures et 
,supérieures) d'Italie. 

A Lorette il a inauguré le com
mentaire des nouvelles Constitutions 
présentées aux confrères de la pro
vince adriatique. 

Puis il a présidé la Conférence des 
provinces d'Italie et ouvert la ses
sion d'été de formation permanente. 

Du 8 au 18 août il partagea la vie 
des nouveaux directeurs réunis en 
session spéciale. 



A Pacognano di Vico Equense 
(Naples), il assista au congrès na
tionai des ADB. 

A Rome, à la maison S. Tarcisio, 
il rendit visite aux confrères se pré
parant à 1a profession perpétuelle. 

Puis il commença la visite cano
nique extraordinaire de la province 
centrale, visite qu'il poursuivit après 
la session plénière du Conseil gé
néral. 

Du 12 au 14 octobre il a fait par
tie du Bureau national de l'école sa
lésienne. 

JI fut aussi des trois sessions qui 
virent arriver à la maison générali
ce, en trois vagues successives, tous 
les directeurs d'Italie pour l'étude 
des nouvelles Constitutions. 

Le Conseiller 
pour la Région anglophone 

Le P. Martin Mc PAKE (Anglais) a 
visité toutes les provinces de sa ré, 
gion sauf l'Australie. 

Il s'est attardé plus longuement 
en Afrique du Sud, (Lesotho, Swazi
land et République d'Afrique du 
Sud)). Puis il a gagné les Etats-Unis 
et le Canada. Vu les distances énor
mes, il n'est guère resté dans cha
que communauté. D'ailleurs le but 
de ce périple .était de se présen
ter en tant que nouveau conseiller 
régional et de saluer les confrères 
de la. part du Recteur majeur. Par
tout donc simplement des rencon
tres informelles, d'amitié et de fra
ternité salésiennes. 

En juillet et août (c'était enco
re en Afrique) il a parlé aux confrè
res des nouvelles Constitutions. Aux 
Etats-Unis et au Canada ( en sep, 
tembre) il amorça les consultations 
pour fa nomination des provinciaux 
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qui entreront en charge en 1985. 
Autres rencontres à signaler: -:- ac

cueil des nouveaux novices, des nou
veaux profès temporaires et perpé
tuels; - participation aux cours de 
formation permanente à San Fran
cisco; - visite au nouveau noviciat 
francophone du Canada. 

La Conseiller régional pour l'Asie 

Le P. Thomas PANAKEZHAM ( In
dien) s'est rendu à Nairobi (Kenya) 
à la fin mai. Il y admira le nou
vel édifice de la Procure des mis
sions qui servira aussi de maison 
d'accueil pour les missionnaires. 
L'édifice comporte une petite église 
qui ambitionne de répandre la dé
votion mariale. Elle est dédiée à 
Notre-Dame Auxiliatrice. 

En juillet, après une courte visi
te aux communautés de Bombay, il 
a pris part au symposium de spiri
tualité salésienne à Bangalore (15-21 
juillet). Participaient à cette semai
ne d'études: Mgr . .D'Rosario, arche
vêque de Shillong; Mgr. Alangimatta
thil, évêque de Kohima; Mgr. Ko
chuparambil, évêque de Diphu; des 
membres de la Famille salésienne 
des Indes, de la Thailande, deux sa
lésiens du Japon: en tout 120 per
sonnes. Thèmes développés: 

- la spiritualité salésienne et les 
mouvements spirituels contempo
rains; - la spiritualité salésienne 
dans le milieu indien. 

Le Père visita ensuite toutes les 
communautés de Bangalore et de 
Calcutta, pour préparer la consulta· 
tion en vue de la nomination des 
nouveaux provinciaux. 

En août et septembre H visita les 
ma:isons de formation des provin
ces de Madras, Dimapur et Gauhati. 



70 ACTES DU CONSEIL GeNeRAL 

li trouva au nouveau scolasticat de 
Dimapur des jeunes venus de 12 
tribus du Nord-Est de l'Inde. 

Il rencontra aussi. des confrères 
et des novices de Birmanie et visi
t1:t quelques maisons de formation 
en Thaïlande, aux Philippines, à 
Hong-Kong. , 

Au début d'octobre il visita les 
maisons du Japon et prépara la 
consult8ction pour la nomination du 
nouveau provincial. 

Le Conseiller régional 
pour l'Espagne et le Portugal 

Don José Antonio Rico (Espagnol), 
au cours de la semaine· du 17 au 23 
août, a prêché la retraiite aux FMA 
réunies en Chapitre général (le 18e). 
Il a ensuite parcouru les huit pro
vinces de la péninsulë ibérique, réu
ni les Conseils provinciaux, visité 
les maisons de formation. · 

Arec les Conseils provinciaux il a 
étudié: 

- le fonctionnement du Conseil 
provincial; 

- la lettre du Recteur majeur 
concluant la visite extraordinaire; 

- les objectifs prioritaires de cha
que province, pour la première an
née et pour les trois premières 
années prpchaines. 

Au Portugal il a présidé une ren
contre (2 journées) des formateurs 
et ,une (1 jour) des directeurs. 

A · Madrid il a installé le nouveau 
provincial, don Aureliano Laguna, 
prêché la récollection du Conseil 
provincial, participé à la réunion des 
directeurs, des vicaires, des respon
sables de la pastorale. 

En compagnie du ;provincial de 
Leon il est allé à Saint Jacques de 
Compostelle où étaient réunis tous 
nos étudiants en théologie. 

A la Centrale catéahétique de Ma
drid il a assisté à la réunion du 
Conseil d' Administratidil et étudié 
les projets pour l'année 1985. 

Enfin i.l a présidé la conférence 
interprovinciale .ibérique les 4 . et S 
octobre. 

Le Conseiller pour l'Amérique Latine 
(Côtes de j'Atlantique) 

Don Carlos· TECHERA (Uruguayen) 
accompagna · le Recteur majeur à 
Montevideo (Uruguay), Buenos Aires 
et La Plata (Argentme) du 8 au 11 
juillet. Ensuite il partit . au Brésil 
établir un premier contact avec les 
six provinces. Il consacra le plus 
clair de son temps aux Conseils pro
vinciaux et aux communautés for
matrices. Il s'attarda plus longue
ment dans les provinces de Belo 
Horizonte et de Porto Alegre. II 
prépara les confrères aux consulta
tions préparatoires aux nominations 
de provinciaux. 

Le 21 août il quitta le Brésil pour 
l'Angola. Là, au cours d'une retraite 
des confrères, il parla du 22e chapi
tre général et des nouvelles Consti
tutions. II réunit salésiens et salé
siennes missionnaires pour tenter 
de dresser avec eux le bilan des trois 
premières années de leur activité en 
Angola. Il participa ensùite à la Con
férence épiscopale de l'Angola à la
quelle avaient été invités outre le 
Délégué Apostolique, les provinciaux 
des congrégations travaillant en 
Angola. 

Rentré à Sâo Paulo (Brésil) le 30 
août ,il .présida la conférence inter
provinciale brésilienne, puis il par
tit en Argentine pour préparer les 
consultait.ions •pour la nomination des 
provinci:aux de Rosario• .et . de . Bahia 
Blanca. 

Du 14 au 16 septembre il présida 



une autre conférence interprovincia
le regroupant l'Argentine, l'Uruguay 
et le Paraguay. Cette rencontre eut 
lieu à Montevidep. - · · . · ·. -

Au .cours de ce , prériple le. Père 
rencontra ·aussi les'. provinciales des 
FMA, Au Brésil U participa · à un 
con~s sur le coadjuteur salésien; 
Il présidà encore différentes ;rencon
tres dé Ja Famille salésiei:i:rie . (Coo-
pérateurs, VDB, ADB). ' 

Le Conseiller rêglonill 
d'Amérique Latine: 
Région « Paclflque-Caraibes » 

Don Ignacio VELASCO (Vénézuélien) 
a visité du 15 juillet au 5 · octobre 
toutes les provinces de sa région 
sauf le Pérou, la Bolivie et le Chili. 
Cela rqirésente: : le Mèxique, l' Amé
rique centrale, les Antilles, le Véné
zuéla, la Colombie et rEquateur. Il 
a rencontré les pi:'ovincia'ux: :et lèurs 
Conseils et visité les maisons de for
mation"' Il a contacté les Commis
sions provinciales pour la forma
tion ( CIF) p~kulièremem à · Gua
dailaj,ara (Mexique), et en :6.quateur. 
J?ans œ dernier pays il a réuni tou& 
les confrères en trois groupes: l'Wl 
à Quito, l'autre à Cuénca et un troi~ 
sième à GuayaquiI: _Puis il a _réuni 
tous les directeurs ,d'Atiiérique cen
trale à Ayagualo (Salvador) pour 
une étude approfondie des · Constitu-
tions renouvelées.· · · · 

Le Nicaragua, Cuba et·Haiti'ont fait 
l'objet de ·ses. soins par.ticùliers. Des 
délégués; de œs trois pays ont étudié 
avec !lui Ja situation . tout à fait par~ 
ticudière de .Jeurs pays respectifs. , 

Le 16 août. il a reçu la profession 
religieuse de neuf jeunes· ,confrères 
à Pinar ·Quemado ·en, ,Ré.publique 
Dominicaine. Toujours ·_, 'à · Saint•Do
mingue il a -fait- les consultations . du 
15: au 26 septembre. A cei. effet il 
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a réuni tous les confrères des diffé
rentes îles. Ces consultations sont 
destinées à préparer 11:l nomination 
du provincial. . . 

La dernière :a~tivité marquante a 
été la réunion · des· provinciaux de 
tout~ Jla région. ~ P.açi~qu&Caraibes » 
pour étudier concrètement iles problè
mes de la formation et réorga.n.iser le 
centre régional de formation perma
nente et étab1ir sa programmation. 

Le Délégué du .Recteur Majeur 
pour la Pologne, 

~ P .. Augustin DZIELDZIEL (J>olo
nais) a installé le 2 août à Czerwins~ 
le nou~u provincial de · Lodz. 

Les 5, · 6 et 7 septembre il prési, 
da à Lutomiersk 1a conférence in
terprovinciale de Pologne. En&uite il 
accompagna le cpnseiller pour les 
missions," le P." Lucs~ LooY pour 
la reIJ).ise des . crucifix à 5 FMA, 8 
SDB. et l coopérateur pa1:1tant pour 
les missions. . 
· Du 25 au 27 il participa" en IJ:on

grie, aux fêtes _commémoratives de 
la caD.9IlÎS~on de Pon. Bosco. . 
· Le 29 septembre il assista aux fu

nérailles du P. Stanislas Rokita, .dé
légué émérite du Recteur majêur 
pour ,la Polâgne .. 

En octobre if ·rencontra les délégués 
auprès des . coopérateurs des · diffé
r~tes provinces d<:l Pologne, visita 
les communautés formattices et d'au
tres communautés et leur parla du 
~e. Chapitre . général e.t. des Consti~. 
tutions ei: Règlem~ts - tenoµvelés. · 

Le 14 octobre il conduisit en Zam
bie quatre, FMA polonaises mission
naires. 1 Sur place il · put accueillir 
et installer· 7 confrères et 1 coopé
rateur missionnaires. , Il· profita -de 
.son séjour· en · Zambie,. pour visiter 
les 3 · mis,sions· lancées depuis· un an 
et confiées aux salésiens polonais. 



5. DOCUMENTS ET NOUVELLES 

5.1 Les Constitutions 
et les Règlem,nts 
depuis le CG 22 
jusqu'à leur promulgation 

Don Juan VECCHI 

1. Aussitôt a.près le 22e CG les 
Constitutions et les Règlements gé
néraux furent traduits dans les di
verses langues et présentés aux con
frères dans des éditions provisoires. 
Toutefois deux étapes· restaient à 
franchir: 1) la révision « littérake » 
des textes, 2) leur présentation à la 
Sacrée Congrégation des Religieux 
et des Lnstituts séculiers (SCRIS') 
pour obtenir du Saint-Siège l'appro-· 
bation défindtive. 

Concernant la révision des textes, 
le 22e CG avait répondu affirmati
vement (par 117 placet et 2 non pla
cet) à la question: « Plaît-il à l'As
semblée que soill: confiée au Recteur 
majeur et à son Conseil la révi
sion "littéraire" du te:icte et des 
sources?». Le Conseil général se mit 
aussitôt en devoir d'aècomplir ce 
travail. Chaque correction fut ap
prouvée séparément. La révision des 
Règlements comporta 11'11 plus grand 
nombre de retouches, tolllt en res
pectant soigneusement le sens des 
textes. En effet durant le 22e CG 
on avait apporté moins de soin à 
la rédaction des Règlements. · · 

2. Une fois ce travail terminé, vers 
la fin mai, le Recteur majeur re
mit cinq copies du ·te~te à la SCRIS. 

Le 24 juin nous recevions les rap
ports des ,trois Consulteurs auxquels 
la SCRIS avait confié l'examen du 
texte. 

Les Consulteurs suggéraient des 
précisions pour certaines formules, 
comme cèl.les qui définissent l'objet 
propre de chaque conseil évangéli
que, la forme de la Congrégatlon, 
certaines obligations de l'autol"ité, 
la réglementation des situations « ir
régulières». Ils soulignaient aussi 
certaines lacunes et surtout conseil
laient le transfert, à partir des Rè
glements vers les Constitutions, de 
plusieurs normes pratiques concer
nant la pauvreté, la prière et la vie 
communautaire. 

Du 24 juin au 6 juillet, le Con
seil général, sur base d'une étude 
minutieuse faite par des experts de 
notre Faoulté de Droit canonique, 
examina Jes observations et vota, 
une par une, les modifications qu'il 
jugea opportun d'introduire, tout en 
respectant Jes critères suivants: 

- tenir compte de ce qui avait 
fait l'objet d'.un vote explicite de 
l'Assemblée capitulaire; 

- respecter le style . propre des 
Constitutions lors du transfert, à 
partir des Règlements, de normes 
plus particulières; 

- améliorer les passages manquant 
de précision; 

- combler les lacunes apparues 
après la lecture attentive du nou
veau code de droill: canonique. 

Avant de représenter les textes 
ainsi 1"evus, et étant donné que leurs 
Excellences Mgr J. Hamer et Mgr 
V. Fagiolo, titulaires de la SCRIS; 
éta:ient absents, nous avons deman
dé un entretien au· R.P. L. Ravasi, 
membre officiel de ce dicastère et 
chargé de l'examen des textes cons
:llitutionnels, afin d'éclaircir encore 
la situation. Après quoi on inséra 



dans les Constitutions les modifica
tions suivantes: 

art.4: La forme de la Société 
art. 5: La Famille salésienne 
art. 23: Sens de notre profession 
art. 44: La mission communautaire 
art. 68: Exigences du voeu d'obéis-

sance 
art. 74:. Exigences du voeu dC:i pau

vreté 
art. 80: Exigences du voeu de chas

teté 
art. 89: Le mystère du Christ dans 

le temps 
art. 108: Les renvois 
art. 110-111: Le noviciat 
art. 121: Nature du service de l'au

torité (profession de foi) 
al't. 127: Le Recteur majeur (visite) 
art. 153: Procédure pour les élec-

1tions du Recteur majeur et des Su
périeurs 

art. 158: La quasi..province 
art. 175: La communauté locale 
art. 177: Le directeur 
art. 183: Le vicaire 
art. 189: Questions financières 
art. 191: Le droit propre de notre 

Société 
art. 192: Sens et interprétation des 

Constitutions 
art. 194: Séparation d'avec l'Insti

.tut (corrigé et transféré). 
Concernant les autres suggestions 

des Consulteurs de la SCRIS, sug
gestions qui auraient, de ·l'avis du 
Conseil général, changé des options 
explicites des capitulaires, ou modi
fié même légèrement J.e style des 
Constitutions, nous avons présenté 
l'explication des motifs qui nous fai
saient opter pour un te,ate inchangé. 

Onze copies de cette ;nouvelle ré
daction furent remises à la SCRIS 
le 24 juillet 1984. 
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3. Le ,résutat de l'examen établi 
ens·uite par le CoNGIÙ!S de la SCRIS 
fut · communiqué au Recteur majeur 
par une lettre de Son Excellence 
Mgr J. Hamer, en date du 26 sep
tembre 1984, qui disait notamment: 
« Je m'empresse de vous transmet
tre les observations faites par le 
CONGIÙ!S, et vous prie de faire en 
sorte qu'il en soit tenu compte dans 
la rédaction défi.niitive du texte des 
Constitutions. VeuilJ.ez envoyer deux 
copies de ce texte défimtif à la Con
grégation. Soyez assuré que dès ré
ception de ce texte revu ·selon les 
observations du CoNGIÙ!S, le ·Décret 
d'approbation vous sera .rapidement 
transmis». 

Le CONGIÙ!s demandait de modifier 
31 articles, répétant, dans la plupart 
des cas, les observations faites par 
les Consulteur.s sur la première ré
daction et ajoutant d'autres modifi
cations apparues lors d'un second 
examen. 

Une nouvelle · étude fut demandée 
à nos ex.perts en Droit. Puis le Rec
teur majeur, aidé d'une Commission 
restreinte, examina les modifications 
aux textes des Constitutions. 

L'étape suivante fut la conver.sa
tion du Recteur majeur, accompa
gné de don Vecchi, avec son Excel
lence Mgr J. Hamer, le 19 octobre, 
pour vérifier ,si l'interprétation que 
nous faisions des observations ,re
çues était exacte, maiis aussi pour 
exposer les raisons· de certaines de 
nos options. 

Lors de cette rencontre une lettre 
fut remise à Mgr Hamer Pro-Pré
fet de la SCRIS. Dans cette lettre 
le Recteur majeur « remerciait de 
l'analyse soignée dont •les Constitu
tions avaient fait ll'objet et des mdi
œtions ponctuelles tra;nsmises », puis 
il exprimait · notre position·· dans les 
termes suivants: « H ne vous échappe 



74 ACTES DU .CONSEIL .G~N~RAL 

pas combien délicate• est la respèm
sabilité que nous portons tandis que 
nous essayons d'har.moniser, de la 
meilleure maniière, les observations 
reçues de la Congrégation pour les 
Religieux, · organe officiel du. Siège 
Apostolique, et quelques options exp1i
dtes (conformes à notre tr.adition) 
d'un Chapitre général qui détii.erit 
!'•autorité suprême dans notre vie re; 
ligieuse et l'exer,ce conformément au 
droit». 

En annexe . à cette lettre venaient, 
en un premier point, 23 articles qui 
seraient modifiés conformément aux 
observations du CONGIŒS, et, en un 
second point, il était dit: « Nous 
avons estimé qu'il convenait de main
tenir dans les Règlements généraux 
quelques déterminations particuliè
res qui, selon le code, doivent. être 
fixées par le droit propre. Cette po
sition s'appuie sur les raisons sui
vantes: 

a) Le . code de droit canonique 
{CIC) distingue .Jes cas où il veut 
qu'une norme soi!t insérée dans le 
code fondamental, c-à-d dans les Con
stitutions et les cas où les normes 
relevant du droit propre peuvent 
être [nsérées soit dans le code fon
damental, soit dans d'autres codes: 

b) .Les normes auxqueHes nous fai
sons allusion ont été classées et vou
lues dans les Règlements .par trois 
Chapitres généraux successifs, :en rai
son c:le choix précis, votés à de for
tes majorités. 

c) Il s'agi,t ,toujours de détermina
tions particulières, formulées en un 
style juridique, qui, insérées dans 
certaines parties du texte des Cons
tJitutions, changent le caractère et fo 
ton què, les Chapitres généraux ont 
voulu pour les Constitutions ». · 

Un autre point signalait encore des 
formules qu'il n'était pas opportun, 

à· notre avis; de modifier, parce que 
les corrections suggérées ,introdui
saient des répétit,ions ou ne cor,res
pondaient pas .à notre tradition. 

La positJion, que prit la SCRIS 
vis-à-vis des interpréitations données 
par• le Conseil· général à la suite des 
suggesitions du CONGIŒS, nous fut com
muniquée dans une lettre de. son 
Excellence le Secrétaire Mgr V. Fa
giolo, en date du 16 novembre 1984; 
« J'ai l'avantage de vous transmettre, 
en annexe, les conclusions de la Sa
crée Congrégation des Religieux dont 
il faudra tenir compte dans la -rédac
tion définiitive des Constitutions. Vous 
voudr.ez bien nous envoyer deux co
pies de ce ,teX!te définitif». 

Dans l'anriexe en question il était 
surtout demandé d'introduire dans 
le texte · constitutionnel les normes 
concernant: · 

- l'habit; 
- la partie de la maison réservée 

à la communauté; 
- la récitation du chapelet; 
- les suffrages pour les défunts; 
- l'ordre enjoint en ver.tu du voeu 

d'obéissance. Suivaient d'autres sug
gestions de moindre importance. 

4. Le dialogue étant dos, on passa 
à la préparation de la rédaction fi
nale qui comporte dès lors, en plus 
des modifücations déjà rapportées au 
point 2 du présent rapport, les retou
ches suivantes: 

art. 4: l'expression « de rites di
vers » est supprim~e; 

· ar,t. 56: (Œlouveau) La prescrip,tion 
de . réserver une partie de la maison 
aux seuls confrères est transférée 
des Règlements aux Constitutions; 

art. 62: Les indications concernant 
l'habit sont introduites dans les. Cons
titutions; 

art. 68: Les conditions requises 



pour enjoindre un ordre formel · en 
veritu du voeu sont précisées; 

art. 69: Il est précisé que pour 
accepter des charges ou des emplois 
en dehors de Ja communauté la per
mission du supérieur est requise; 

art. 76: PréciStion: « Ce que nous 
percevons en fait de pension, de sub
side et d'assurance » doit être mis en 
commun; 

art. 89 Rappel: les clercs doivent 
réciter les heures de l'office qui ne 
sont pas célébrées en communauté; 

art. 92: La règle du chapelet quo
tidien passe des Règlements généraux 
aux Constitutions; 

art. 148: L'approbation du Siège 
Apostolique est .requise avant la pro
mulgation d'une quelconque modifi
cation aux Constitutions; 

art. 151, 8: Transfert vers les Rè
glements généraux: les ,précisions con
cernant la représentation des provin
·Ces et des autres drconscriptions juri
diques au Chap,i,tre général; 

art. 162: Une précision est ajoutée: 
compétence du provincial ,pour per
mettre la publication d'écrits ,religieux 
ou à contenu moral, ainsi que pour 
permettre « de prêcher aux confrè
res dans fouz,s églises »; 

art. 175: Les religieux doivent habi
ter dans la maison de la communauté 
à laquelle iis ,appartiennent; 

am. 181: Le provincial est compé
tent pour approuver ,la programma
tion des communautés locales; 

art. 193: (nouveau) Cet article expri
me clairement que les Constitutions 
«obligent»; 

art. 194: Les normes concernant la 
séparation d'avec l'Institut sont pré
cisées. 
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D'autres corrections mineures se 
retrouvent dansles art 48, 49, 59, 60, 
84, 88, 90, 94, 110, 116, 191. Les obser
vatdons linguistiques ou littéraires 
qui, entre-temps, nous étaient parve
nues, furent aussi prises en considé
ration. La numérotation des articles 
tant des ConstÎltutions que des Règle
ments généraux dut être rectifiée du 
fait d'·abord de l'introduction de nou
veaux articles et puis du fait du trans
fert d'art. des Constitutions vers les 
Règlements et vice-versa. Tout le tex
t·e fut ·recopié et le Recteur majeur 
le présenta à ,la SCRIS ,accompagné 
d'une lettre datée du 18 novembre '84. 
La réponse fut le Décret d'approba
tion daté du 25 novembre 1984. Il 
est rapporté p'lus haut dans le nu
méro 311 des Actes du Conseil Gé
néral (ACG). 

5. Entre-temps la maison généra
lice procédait aux opéra,tions sui
vantes: 

- dresser un Index analytique 
·commun des Constitutions et des Rè
glements généraux; 

- réviser les références aux Cons
titutions et aux Règlements; 

- vérifier les écrits de Don Bosco 
insérés dans le livre de Constitutions, 
et 1es notes afférentes; 

- examiner les observatdons reçues 
concernant les traductions. 

L'approbation du Siège A,postoli
que à peine arrivée il fut possible 
de passer presqu'aussitôt à l'impres
sion. 

La documentation complète concer
nant ces phases de l'histoiœ du texte 
des Constitutions a été déposée aux 
archives centrales. Des données plus 
détaillées et des précisions seront 
encore envoyées aux provdrnciaux dans 
un dossier spécial. 
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5.2 Lettre du Recteur Majeur 
aux Evêques salésiens · 

Aux Chèrs et Méritants · 
Confrères Evêques 

Je vous adresse un sa1ut fraternel 
au -noni de la Congrégation et de 
toute la Famille salésienne du mon
de entier, avec l'a:ssuranoe de notre 
affection et de notre estime respec-
tueuse. · 

Nous sommes reconnaissants à Dieu 
et à chacun de vous, chers · cardinal, 
archevêques, évêques, du témoignage 
que vous rendez, dans l'esprit de 
Don Bosco, en qualité de successeurs 
des Apôtres. 

Je crois opportun de rappeler aux 
membres de notre Famille que ce 7 
décembre 1984 rappelle le centième 
amtlversaire de la consécration du 
premier évêque salésien - un pau
vre « enfant de l'Oratoire », Mgr. Gio
vanni Cagliero, qui devint le premier 
cardinal salésien. 

La commémoration de cet événe
ment nous apporte à tous ·un .regain 
de fidélité à l'esprit apostolique de 
notre père et fondateur. 

Au· cours de l'année lointaine de 
1855, Don Bosco, éclairé d'En-Haut, 
avait prophétisé, en .présenoe des 
tout premiers jeunes qui s'étaient 
joints à lui: « l'un de vous sera évê
que» (M.B. 17,285 sq). Pareille affir
mation, inattendue dans cet humble 
mi1ieu; avait suscité l'hilarité et 
l'étonnement. Oagliero n'avaiit guère 
plus de 17 ans. 

Mais .Don Bosco n'avait pas · dit 
cela· paT niamère de boutade. 

Quelque ,trente ans plus tard, en 
effet, àu matin du dimanche 7 dé
cembre 1884, don GiovamJJi. Cagliero, 
rentré · de Patagonie, .était consacré 
évêque dans la basilique de Marie 

Auxiliatrice, par le cardinal Gaëta111 
Alimonda entouré des évêques Mgr. 
J.-B. Bertagna et Mgr. E. Mamacorda 
ainsi qu'en la présence très significa-
0tive de l'évêque de Belém del Parà 
(Brésil), Mgr. De Macedo Costa. 

Les « Memorie Biografiche » nous 
rapportent deux scènes très· émou
vantes. 

La cérémonie terminée, le nouvel 
évêque se dirigea vers sa maman, wne 
petite. vieille .courbée sous le poids 
de ses 88 ans (1), qui faisai,t effort 
pour venir s'agenouiller devant lui. 
Il la serra affectueusement da.ns ses 
bras, se souvenant du « cadeau» 
qu'avec joie elle avait fait à Don Bo
sco en 1851, (MB 11;289). Aussitôt 
après, une autre scène émouvante se 
déroulaiJt à l'entrée de J.a sacristie. 
Don Bosco, devenu vieux lui aussi, 
barrette à la main, s'agenouillait pour 
baiser l'anneau épiscopal. Mgr. Ca
gliero profondément ému et qui jus
que là avait dissimulé cet anneau 
dans les plis de sa chasuble, le lui 
offrit pour qu'il fût, lui le père très 
aimé, le premier à le baiser. Les lar
m~s des assistants témoignaient . de 
l'intensité et de la signification de 
cette rencontre. 

« L'élévation du fils de Don Bosco 
à la dignité épiscopale fut pour l'en
semble du monde salésien un événe
ment de premier ordre. Les salésiens 
des générations suivantes ne peuvent 
imagii:ner l'exultation des confrères 
de cette époque» (CERIA, E.: Amla1i 
I, 504). 

G, Cagliero a été le .premier d'une 
longue série de salésiens élevés à la 
dignité épiscopale. A l'heure actuelle 
ils sont soimnlte-dix à se dépenser 
dans le monde entier. 

(1) Elle mourut quelques jours· plus 
tard. 



Il y a là un .phénomène signifi
catif qui a toujours été présent 
dans la . Congrégation salésienne de
puis 1884. 

Qui plus est, la présence dans Ia 
Congrégation d'un confrère évêque 
trouve son origine dans le coeur mê
me de Don Bosco. Car c'est lui qui 
appuya la candidature épiscopale de 
G. Cagliero. Il voula:it par là expri
mer concrètement l'aspect ecclésial 
de l'effort missionnaire et pastoral 
de sa Congrégation. naissante. 

Tandis que je réfléchis à ce « fait 
salésien », je me trouve à Lorette où 
je fais les exercices de la retraite 
avec les membres du Conseil géné
ral. Dans cette petite ville mariale 
si suggestive notre bien-aimé père 
vint en pèlerinage le 23 juin 1877. 
Monseigneur Aneyros, archevêque de 
Buenos Aires, l'accompagnait (MB 
13,143). Il venait honorer la Vierge 
Mère et lui demander pour ses fils 
une volonté toujours plus grande 
d'engagement apostolique. Il portait 
au coeur le souci des missions; deux 
ans plus tôt, en 1875, il avait envoyé 
vers Buenos Aires, à partir de Gênes, 
une audacieuse expédition mission
naire avec à sa tête ,précisément G. 
Cagliero; à présent il faisait des dé
marches pour le faire nommer évê: 
que en qualité de . Vicaire Apostoli
que de la Patagonie septentrionale et 
centrale. 

Don Bosco n'a jamais accepté les 
propositions qu'on lui fit de devenir 
évêque ou œrdmal, par conke il s'est 
beaucoup occupé et . préoccupe.• de 
collaborer par de nombreuses initia
tives et sans ménager· sa peine, afin 
que la fonction épiscopale .fût exer
cée de façon adéquate en des temps 
et des situations diffioiJes, ainsi qu'en 
pays .de mission. Il montrait par là 
son grand amour de l'J!glise. 

La consécration . de .. Mgr. Cagliero 

6 
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et les· nombreuses autres qui la sui
virent .m'ont amené à prendre cons
cience des aspects enrichissants de 
la présence épiscopale dans la Con
grégation. 

Je me hasarde à en indiquer quel
ques-uns pour nous -engager mutuel
lement à les oreuser. 

o Je vois dans la présence Ininter
rompue d'évêques dans la Congréga
tion avant '1:oµt une expression et une 
confirmation · de l'importance de la 
dimenSlion pastorale de la vocation 
salésienne, ainsi que l'impact sur elle 
du ministère sacerdotal. Ce ministère 
caractérise la physionomie apostoli· 
que du salésien, lui donnant une 
habileté à éveiller des vocations di
verses et à former dans le laïcat des 
apôtres convaincus et entreprenants. 

• Je vois · dans la présence d'évê
ques parmi nos confrères comme un 
élément -constitutif de notre vocation, 
à savoir le zèle viv8!llt et permanent 
pom les missions. Ce ·souci doit éclai
rer et présider à toutes les initiatives 
apostoliques de la Famille salésien.ne. 

• Je vois encore une invitarmon con
crète à la docilité au Suooesseur de 
Pierre et une participation à son 
labeur. Je vois une sensibilité aux 
intérêts de toutes les J!glises, confiées 
aux évêques, sensibilité qui rel8!llce 
le sens d'universalité connaturel à 
notre Congrégation. 

• Je crois encote que le ministère 
et le témoignage concre~ des confrè
res évêques rend plus vivante en 
chaque salésien fa _dim.~sion ecclé
siale. de sa profession' religieuse et 
sa sensibi1ité a,ux exigences toujours 
plus pressantes de renouveau !!:J.pos
tolique; 

• Plus parti.culièrement je considè
re que les exemples de courage pas
toral et de sainteté apostolique que 
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nous ont laissés plusieurs de nos con
firères évêques, nous Ïlildiquent une 
voie et nous stimu1ent. Il suffit de 
rappeler les noms, pour ne parler 
que du passé, du cardinal Cagliero, 
du cardinal Trochta, de Mgr Versi
g1ia, de Mgr Olivares; et si nous 
parlons des vivants, nous songeons 
aussitôt que plusieurs se trouvent en 
pr,ernière ligne, dans des situations 
difficiles et qu'ils proclament au mon
de l'actualité et la validité de l'esprit 
de sail]]t Jean Bosco. 

J'ai lu avec plaisir une récente et 
précieuse déclaration du Pape Jean
Paul II. Elle confirme bien !,es con
sidérations précédentes . .Dans la bul
.Ie de nomination de notre dernier 
évêque élu, Mgr Jan ter Schure, le 
Samnt-Père s'adresse à lui en ces ter
mes d'un riche symbolisme: « Nous 
t'exhortons d'.un coeur paternel, cher 
fils, à exercer ton mÏlilistère avec ce 
zèle vigilant qui caractérise la Société 
de saint François de Sales dont tu 
es membre et avec l'esprH de son 
fondateur qui prit soin, avant tout, 
et passionnément, du salut des 
âmes». 

Je suis · heureux aussi de fiair-e re
marquer que la date de la consécra
tion de notre premder évêque, le 7 
décembre 1884, fut choisie afin que 
Mgr. Cagliero puisse célébrer sa pre
mière messe pontificale en la solen
nité de !'Immaculée dans la basilique 
de Marie Aux.iliatrice, le 8 décembre, 
date mariale particulièrement chère 
à tout s,alésien, date dont notre père 
disait: « Toutes nos plus grandes 
réalisations ont connu leur début et 
leur couronnement le jour de l'Imma-
culée » {MB 17,510). · 

Or la présence de confrères évê
ques dans la Congrégation a préci
sément débuté à cette date. 

Dans les prochains jours nous célé
brerons le centenaire de cette pré-

sence et auparavant nous fêterons 
les 25 ans d'épiscopat du ca:rdinal 
Raul Silva (29 novembre), et, le pre
mier décembre, la consécration épis
copale de Mgr J. ter Schure à Rure
monde (P·ays-Bas). Nous avons offert 
à ce dernier un cadeau simple autant 
que significatif: la croix pectorale 
que Don Bosco lui-même avait offer
te il y a cent ans à Mgr. Cagliero. 

Enfin j'aurai la grande joie de pro
mulguer ce 8 décembre en la solenni
té de Marie Immaculée, le texte re
nouvelé des Constitutions de notre 
Congrégation. 

C',est un événement de portée his
torique. A vous, chers confrères con
sacrés dans l'épiscopat ;il vous offre 
aussi une description synthétique, 
réélaborée et actuelle de cet esprit de 
Don Bosco et de oe zèle pastoral in
lassable qui vous ont déterminés à 
vivre la succession apostolique d'un 
coeur ty,piquement salésien. 

Que votre témoignage nous aide à 
croître dans cette sensibilité ecclésia
le qui fait partie de notre héritage 
sacré et dans l'ardeur pastorale du 
« da mihi animas». 

Puisse le centenaire de la consécra
tion du premier évêque salésien nous 
engager à méditer toujours plus pro
fondément le ,patrimoine spir.ituel de 
notre fondateur et à actualiser tou
jours plus efficacement son charisme 
dans le Peuple de Dieu. Que l'imma
culée Auxiliatrûce notre Mère, nous 
guide! 

Je profite de cette Jettre pour vous 
souhaiter à tous une joyeuse fête de 
la naissance du Sauveur et ses dons 
précieux de justice et de paix. 

Recevez les salutations cordiales de 
notre grande Fam.ille. 

Respectueusement vôtre, 

DON EGIDIO VIGANO 

Lorette, le 24 novembre 1984. 



5.3 Solidarité fraternelle 
( 45e rapport) 

a) PROVINCES QUI ONT VOULU AIDER D'AUTRES 
PROVINCES OU OEUVRES 

A.."1ÉRIQUE LATINE 

Brésil· ·'" Province de Belo 
Horizonte L. 1.500.000 

Chili - Province de Santiago 5.248.000 
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Espagne - Province de Bilbao 
Espagne - Province de Cordoba 
Espagne - Province de Le6n 
N.N. 
N.N. 
N.N. 

5.000.000 
2.500.000 
1.455.000 
1.440.000 
6.070.000 
5.529.720 

b) PROVINCES OU OEUVRES AYANT BÉNfil'ICIÉ 
D'UNE AIDE 

AFRIQUE 

Angola 

AMÉRIQUE DU NORD 

Etats-Unis - Province de 
San Francisco 52.250.000 Kenya - Nairobi 

L. 1.450.000 
10.000.000 

Etats-Unis - Province de 
New Rochelle 

ASIE 

Japon - Province de Tokyo 
Inde - Bombay N.N. 
Inde - Calcutta 
Inde - Dimapur 
Inde - Gauhati 
Inde - Madras 
Thaïlande - Province de 

Bangkok 

AUSTRALIE 

Australie - Province de 
Oakleigh 

EUROPE 

Belgique Nord 
Allemagne - Province de 

Cologne 
Italie - Province de l'Adria

tique 
Italie - Province de Lom

bardie-Emilie (Chiari) 
Italie - Province de 

Venise Est (Udine) 
Italie - Province de. 

Venise Ouest 
Italie - U.P.S. 
Italie - Maison généralice · 
Moyen-Orient - Makallé 

17.400.000 

32.000.000 
1.600.000 
2.000.000 
3.000.000 
2.000.000 
4.000.000 

1.000.000 

4.357.328 

17.640.000 

3.000.000 

1.000.000 

5.000.000 

1.000.000 

10.000.000 
159.000 

1.025.000 
800.000 

AMÉRIQUE LATINE 

Antilles - Cuba 
Antilles - Haiti 
Argentine - Bahia Blanca 
Argentine - Buenos Aires 
Argentine - Rosario-

Concepci6n (Uruguay) 
Argentine - Rosario

Corrientes San Juan 
Argentine - Rosario-

S. Domingo Savio 
Bolivie - La Paz 
Brésil - Campo Grande

Corumbâ S. Teresa 
Brésil - Manaus-Pari-

Cachoiera 
Brésil - Manaus-Jauareté 
Brésil - Recife-Carpina 
Chili - Iquique 
Chili - Punta Arenas-Don 

Bosco 
Chili - Diocesi Punta Arenas 
Chili - Catemu 
Colombie - Bogotâ-Ariari 
Colombie - Bogotâ-Ariari 

(Uribe) 
Colombie - Bogotâ 
Equateur - Quito-Esmeraldas 
Mexique - Mexico-Totontopec 
Mexique - Mexico-Ayutla 
Pérou - Lima-

Magdalena del Mar 
Uruguay - Montevideo-Manga 
Uruguay - Montevideo 

6.598.873 
10.000.000 

435.000 
7.371.176 

400.000 

6.000.000 

3.000.000 
853.090 

i.600.000 

2.000.000 
2.000.000 
4.000.000 
7.085.000 

940.000 
1.000.000 

10.000.ùOO 
10.000.000 

2.000.000 
20.000.000 

687.140 
600.000 
100.000 

648.000 
10.000.000 
2.520.000 
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Asm 
Philippines - Paraiiaque-

Cebu-Punta Princesa 
Inde - Bangalore 
Inde - Bangalore-Cuddapah 
Inde - Bangalore-Hyderabad 
Inde - Bangalore-Kristu 

Jyoti College 
Inde - Bangalore-Vijayawada 
Calcutta - Birmania-Anisakan 
Calcutta - Azimgunj 
Dimapur - Golaghat 
Gauhati - Shillong-

Pastoral Centre 
Gauhati - Umsning 
Gauhati - Bengtol 
Madras - per Sri Lanka 
Madras - Rinaldi Juniorate 
Gauhati - Diocesi di Diphu 

EUROPE 

Italie - Province subalpine 
Italie - Pour trois évêques · 

missionnaires 
Italie ~ Maison généralice 

Secteur communication. ' 
sociale 

Espagne - Togo-Lomé 
Italie - pour Madre Teresa 

5.790,000 
4.000.000 
6.000.000 
2.000.000 

2.000.000 
3.000.000 
2.000.000 

500.000 
1.000.000 

5.000.000 
88.022 

3.000.000 
4.000.000 
2.000.000 

10.000.000 

3.000.000 

1.144.000 

40.500 
10.000.000 

1.00.000 

5.4 Convocation du 2e Congrès 
mondial de I' Associat.ion 
des Coopérateurs Salésiens 

Rome, le 8 décembre 1984 
Solennité de l'immaculée Conception 

Aux Coopérateurs salésiens 
et pour. information 
aux membres de toute la. Famille. 

Chers Coopérateurs, 

Aujourd'hui 8 décembre, j'ai eu la 
grande joie de promulguer la Règle 
renovée des Salésiens. Je considère 
cette date mariale comme de bon au
fÙ.re pour l'avenir de toute la Famille. 

Avec insistance j'ai demandé à No
tre-Dame, elle qui est notre éducatri
ce et notre guide, de vous obtenir 
d'atteindre promptement le but que 
vous vous êtes proposé: le renouvel
lement de votre Règlement. 

Après avoir pris connaissance des 
étapes liixées par la Consulte mondia
le concernant les congrès préparatoi
res (locaux, provinciaux, régionaux, 
nationaux) et après avoir constaté 
qu'ils ont donné de bons ,résultats, 
j'estime venu le moment de convo
quer le 

2e CONGRÈS MONDIAL 
DE L'ASSOCIATION 

DES COOPÉRATEURS SALÉSIENS 

au « Salesianum » de Rome ( via del
la P.isana 1111) du 29 octobre au 4 
novembre 1985. 

Nous savons tous que Le « Règle• 
ment » · proposé par Don Bosco aux 
Coopérateurs en 1876 a été mis à 
jour après le Concile Vatican II 
et une fois terminé ·le Chapitre .gé
néral .spécial des Salésiens (1971) et 
qu'un nouveau Rt!.GLEMENT a été 
promulgué par mon prédécesseur, 
don Luigi Ricceri, à Pâques 1974. 

Dix ans d'exipérirnentatioo de ce 
Règlement appellent de nouveaux 
enrichissements qui le rendront plus 
ef&ace et plus actuel, toujours dam.s 
la füdélité à l'esprit du Fondateur. 

Des modiliioations seront soumises 
au congressistes. Elles ont été étu
diées par une Commission interna· 
tionale. Au Congrès, la présence des 
pnincipaux responsables, .J'apport des 
nouvelles expériences réalisées et la 
contribution des différentes cultu
res constitueront autant d'éléments 
capables d'accroître la vitalité et 
l'efficacité ecclésiale de l'Associa!IJion. 

Le rapport sur l'état de l'Associa
tion figure au programme du Con-



grès, ainsi qu'une étude sur la « Mis
sion du Coopérateur parrmï les jeu
nes », et ,en troisième lieu, 1a véri
fication des résolutions pmses au 
Congrès de 1976. 

Cet événement marquera pour' l'As
sociation, ·comme ce fut le cas pour 
Jes autres groupes de la Famille, 
une nouvelle étape .vers des réalisa
tions plus concrètes, en vue d'un. té
moignage plus convaincu de la vo
cation . salésienne. 

Que. !'Esprit-Saint, source vive de 
,tous les . charismes, . éclaire le Con
grès : et y intervienne avec sa puis
sance de sanctifüca1li.on. 

Que Marie Immaculée, Auxiliatri, 
ce et Mère de l'Eglise, que Don 
Bosco, les saints et Jes bienheureux 
de notre Famille, ainsi que les Coo
pérateurs promis aux honneurs des 
autels, intercèdent et nous . obtien
nent le succès .du Congrès. Qu'il 
soit fécond pour 1e plus grand bien 
des « petits et · des · pauvres » aux
quels nous sommes envoyés pour. la 
croissance du Règne .. 

Ayez conf.iiance, 1e Seigneur ! .est 
avec vous! Je vous adresse.fos. ,salu
tations de toute la. Fami1le salésienne. 

Votre affectionné et reconnaissant, 
Don EGIDIO VIGANO· 

5.5 L'Institut des « Apostoliques 
de la Sainte Famille » 

· · Rome, Noël 1984 

5.5.1 Lettre d1( Recteur Majeur 
aux Supérieures : · 

· et aux Responsables 
des différentes branches 
de la Famille salésienne 

J'ai la joie de vous communiquer 
que la demande des « Apostoliques 
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de la SaiJllte Famille » 'en vue d'ob
tenir .la reconnaissance officielle de 
leur appartenance à la Famille salé
sienne a été approuvée· par le Rec
teur majeur. et son Cqnseil. 

Il faut souligner avec admiration 
qu'il s'agit d'une Congrégation reli
gieuse fondée par un Coopérateur 
salésien, son Eminence ile Cardinal 
Giuseppe Guarino. . 

Ainsi, précisém~nt en ces fêtes de 
Noël, s'agrandit · la Famille salésien
ne. C'est de bon augure pour les 
échanges mutuels des grandes va
.Jeurs qui nous viennent de l'hérita
ge de Don Bosco. 

Vous pourrez lire dans la com:(UU· 
nicatiQn ci-après . combien le coeur 
du Cardinal Guarino était .. sensible 
aux nécessités des pauvres. 

Au contact du « cuore oratoriano » 
de notre Fondateur dont il se con
sidérait « un fils ,indigne, mais fils 
quand même » (MB XV 290), il pres
sentit les • richesses et l'actualité de 
sa façon d'aimer les jeunes. et de les 
élever en les évangélisant. . La fon
dation de l'Institut des « Apostoli
ques de la Sainte Famille » est le 
fruit de sa sollicitu_de pastorale et 
de son intuition salésienne. 

Accueillons avec' joie ces chères 
soeurs et . accompagnons-les de nos 
prières. Au nom de Jésus, Marie et 
Joseph, elles désirent « renouveler 
la famille par ,l'apostolat des jeu
nes » (art. 1 des Const.). Y a-t-il tâ
che plus urgente? 

Agréez _nos souhaits fervent~· pour 
les fêtes de Noël et du Nouvel An. 

Toujours unis en Don . Bosco, 

Don EGIDIO · 'YIG/\NO 
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5.5.2 Lettre du Recteur majeur 
à la Supérieure générale 
de l'Institut des .. Apostoliques 
de la Sainte Famille » 

Rome, le 24 décembre 1984 

Révérende Mère, 
J'ai le plaisir de vous communi

quer ainsi qu'à vos religieuses une 
bonne nouvelle: les démarches en 
vue de la reconnaissance officielle 
de l'appartenance de votre Institut 
à la Famille salésienne ont abouti. 
C'est un cadeau de Noël! 

A la joie de la naissance du Ré
dempteur s'ajoute aujourd'hui la 
joie de nous sentir en famille avec 
Don Bosco. 

C'est Ja ·troisième fois qu'il m'ar
rive de communiquer un si agréa
ble message. En 1981 aux Filles des 
Sacrés Coeurs de Bogotâ; l'année 
dernière aux Salésiennes Oblates du 
Sacré-Coeur; et aujourd'hui, à vous 
« Apostoliques de la Sainte Famille». 

Le Recteur majeur avec le Con
seil général de la Congrégation sa
lésienne, au cours de la réunion dti 
18 décembre 1984 a reçu et approu
vé la requête que vous aviez intro
duite en date du 14 décembre 1982, 
après la décision de votre IVe Cha
pitre général, décision formulée com
me suit: « Demander au Recteur 
majeur des Salésiens la reconnais
sance officielle de l'appartenance 
histôrique de notre Institut à l'en
semble de ila Famille salésienne ». 

Nous savons que le Cardinal J o
seph Guarino, enthousiaste et méri
tant Coopérateur salésien, grand ad
mirateur de Don Bosco, a fondé l'Ins
titut des « Apostoliques de la Sainte 
Famille » en inscrivant dans les 
Constitutions, aujourd'hui rénovées: 
- un type de voœtfon; - une mission 
en faveur de la jeunesse; - une mé-

füode pastorale; - et un esprit de fa
mille qui caractérisent précisément le 
charisme de Don Bosco dans l':eglise. 

Les valeurs humaines de la voca
tion sailésienne, le partage de sa 
mission et de son esprit, non seu
lement se trouvent formulés dans 
vos documents off.iciels, mais gran
dissent de jour en jour dans la tra
dition vécue de votre Institut. 

D'une part la présente reconnais
sance officielle confirme ce que dé
jà vous vivez et ce qu'exprime 
l'art. 5 de vos Constitutions: « Nous 
sommes heureuses d'avoir apparte
nu dès l'origine à la grande Famil
le salésienne »; d'autre part elle 
nous oblige, nous salésiens, à vous of
mr davantage encore l'assistance spi
rituelle et il'accompagnement « dans 
la pastorale, la pédagogie, la caté
chétique, ainsi que dans la pastora
le des vocations » (art. 3). 

Le projet éducatif que Don Bosco 
a souvent exprimé dans ces ·simples 
mots: « former de bons chrétiens 
et d'honnêtes citoyens» est entière
ment partagé par votre Instirut qui 
affirme dès le premier article de la 
Règle: « Nous avons la joie de coo
pérer par vocation à la mission de 
salut de l':eglise par l'éducation ci
vile et reltigieuse des enfants du 
peuple». 

Un dernier motif de joie est vo
tre présence dans la Famille salé
sienne en qualité d'institut fondé 
par un coopérateur salésien, cardi-
0nal de la Sainte :eglii.se. C'est de 
bon augure pour votre sensibilité 
ecclésiale et votre attachement sin
cère au ma~stère de J':eglise, . 

Aidez toute la Famille salésienne 
à croître dans ce sentiment de pro
fond attachement à l':eglise, senti
ment si cher à Don Bosco. 

Nous vous adressons nos félicita
tions: voilà une vraie fête de « na• 



tivité »! Vifs souhaits et hommages 
à Vous et à vos religieuses. 

Prions ensemble pour que le Sei
gneur suscite de nombreuses et bon
nes vocations pour votre rnstitut et 
pour toute .la Famillle salésienne. 

Dans la joie et 1Ia reconnaissance. 

Don EGIDIO VIGANO 

Révérende Mère JOSEPHINE Musso 
Apostole della Sacra Famiglia 
Via Elenuccia, 15 
MESSINE 

5.6 Nouveaux Evêques salésiens 

1. Don Bini, évêque de Lins (Brésil) 

La nouvelle de sa nomination nous 
parvint le 14 mars 1984 au cours du 
22e Chapitre . général. 

Mgr. Bini est né à Sao Paulo (Bré
sil) le 31 mai 1930. Après avoir été 
professeur puis directeur au scolas
ticat de théologie de Sao Paulo, il 
fut nommé proVilllcial de Campo 
Grande. En 1978 il fut nommé con
seiller général pour la zone atlanti
que d'Amérique du Sud. 

2. Deux nouveaux évêques salésiens 
en Inde 

Le 6 janvier 1984 le Pape Jean
Paul II consacrait évêque le salé~ 
sien indien don Mathai Kochupa
J:ambil, élu évêque du nouveau dio
cèse de Diphu au N-E de ,J'Inde. 
Monseigneur Kochuparambil est né 
au Kérala le 28 mai 1939. II a dirigé 
le juvénat de Shillong; après ·avoir 
rempli la charge de vicaire proViÎ!Il
dal de Gauhati il fut nommé provin
cial. Depuis 1981 H présidait '1a Con
férence des Religieux de l'Inde. 

Le Saint-Père a ·aussi nommé évê-
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que le P. Lucas Si,rear qui était di· 
recteur de la maison de New Delhi. 
Mgr. Sirear est né au Bangladesh en 
septembre 1936. Après de brillantes 
études à l'Université de Calcutta il 
exerça diverses activités pastorales 
dans .Je diocèse de Krishnagar, puis 
dirigea successivement la maison de 
Calcutta-Cossipore et ,l'Institut tech
nique de New Delhi. 

3. Nouvel évêque en Amérique centrale 

Le jour de la fête de Don Bosco 
en 1984 le Saint Père a nommé évê
que du diocèse de S. Rosa de Co
pan en Honduras le Sa!lésien Luis 
Alfonso Santos Villena, qui était di
recteur du collège St Michel à Te
gucigalpa (Honduras). Il eSit âgé de 
46 ans et est ·le neveu de MgJ:. Hec
tor Santos, archevêque de Teguci
galpa. 

4. Le premier évêque salésien 
néerlandais 

L'Osservatore Romano du 6 octo
bre 1984 nous apprenait que Sa Sain
teté avait nommé évêque titulaire 
de Sigo et auxiliaire de Ruremonde 
(Pays-Bas) le P. Jan ter Schure, dé
jà vicaire général dans ce même 
diocèse. Né près de Utrecht en juin 
1922, le P. ter Schure a reçu sa for
mation sacerdotale en Italie où ;il fut 
ordonné prêtre en 1951. P.rovincial des 
Pays-Bas à partir de 1962, !Î'l fut nom
mé Conseiller général . .pour l'Euro
pe centrale et l'Afrique centrale 
après le 19e Chapitre général de 
1965, charge qu'il remplit 12 ans 
durant. 

Au moment de mettre sous presse 
l'édition française des ACG, nous ap
prenons la nomination de Mgr ter Schus 
re au siège archiépiscopal de Bois-le-Duc 
(Pays-Bas). 
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5.7 Nouveaux membres 
du Conseil Général 

1. Le P. Luc V an Looy, conseiller 
général pour les missions. 

n est né à Tielen (Turnhout, Bel
gique) en septembre 1941. Jeune prê
tre il partit pour la Corée. ,Devenu 
directeur de la maison du Sacré
Coeur, il fut nommé conseiller de la 
Délégation, puis en 1978 délégué du 
RecteuT majeur pour la Corée du Sud. 

2. Le P. Dominique Britschu, con
sei:11er généraJ pour l'EuTope centra
le et l'Afrique centrale. 

Il est né à Strasbourg (France) en 
mars 1932. Ordooné prêtre à Lyon 
en 1965 il fut aussitôt appelé à Turin 
comme secrétafr.e du conseiller géné
ral pour l'Europe centrale et l'Afri
que œntral,e, En 1972 il devint secré
taire générial de la Congrégation. 

3. Le P. Martin McPake, conseiller 
géné~al pour Ja zone angJophone. 

Ecossais de .Ja province de Lanark, 
il naqui,t en janvûer 1925. Dans sa 
nouvelle charg~ il apporte l'e~périen
ce des charges qu'il a occupées: di
recteur, maître des novices, délégué 
de sa proviŒ1ce aux trois derniers 
Chapitres génér,aux. ,Depuis 1978 il 
était vicairre .provincial de la provin
ce d'Oxford. . . 

4. Le P. Carlos Techera, conseiller 
général pour 1a zone atlantique de 
l'Aménique du Sud. 

Originaire de Vî,lila Col6n (Uruguay) 
il a 48 ans. Lui aussi fut directeur, 
maître des nov.ices. En 1974 H devint 
vicaire provincial de la province 
d'Uruguay, puis en 1978 provincial. 

5. Le .P. Ignacio Velasco, conseiller 
général pour la zone Paai:füque-Caraï-
bes d',Amérique ,latine. . 

Vénézuélien il est né en 1929 à Aca
rigua. I.I a diri.gé les maisons de Va-

Ier.a et de Los Teques, et devint pro
v.incial en 1972 .. Ces dernières ainnées 
il dirigeait le coJ.Jège de Valencia au 
Vénéruéla. 

6. · Don Francesco Maraccani, nou-
veau· ,secrétaire général. · 

Il succède au P. Br1tschu qui rem
place le regretté P. Roger V anse
v,eren. 

Né à Pavone Mella (Brescia) en 
octobre 1936 il est ingénieur électro
nicien. Il a étudié la théologie à 
Rome. Après avoir dirigé la maison 
de Brescia il fut nommé provincial 
à Vérone en 1979. Il a 1participé très 
activement aux trois derniers Cha
pitres génériaux. 

Un salésien VICAIRE G~N~RAL 
des Hongrois à l'~tranger 

Mgr. Ladislas J.ranyi, évêque des 
Hongrois vivamt à l'étranger a nom
mé le salésien J anos Szôke de la pro
V'i:nce de Munich comme Vicaire gé
néral pour l'Europe. En effet Mgr. 
liranyi réside à Washington. Le P. 
Szôke est né en Hongrie en 1927; il 
est salésien depuis 1943. Depuis plu
sieurs années il travaille au centre 
d'assistance religieuse de Kônigsteiltl.. 
Il est président du Conseil presby
téral hongrois d'Europe orientale. 

5.8 Nouveaux Provinciaux 

1. .ALANCHERIL Sébastien, provincial 
de Calcutta (Inde). 

Né au Kerala le 5 novembre 1930, 
il entre au noviciat salésien en 1945. 
Ordonné en 1956. A dir.igé les mai
sons de Calcutta, Sonada, Azingamy. 
SuccesSlivement: membre du conseil 
provincial et vicaire provincial de 
Calcutta. 



2. BALESTIERI José, provincial de 
Porto Alegre (Brésil). 

Né à Alto Guarani, dans l'Etat de 
Santa Catarina (Brésil) en mai 1939. 
Il est salésien depuis 1959 et · prêtre 
depuis 1968. Il a dir.igé les maisons 
de Bagé, Rio dos Cedros, où il fut 
ausSli inaître des novices durant 6 
arns. Depuis 1980 il était économe pro
vdndal de Porto Alegre. 

3. CUVELIER Marc, supérieur de la 
quasi-province de la Corée du Sud. 

Né à GulJegem (Belgique) le 5 juin 
1938. Il est salésien depms 1963 et 
prê1Jre depuis 1970. En 1973 il de
vient membre du Conseil de la Délé
gation, et en 1979 directeur du Cen
,tre de jeUtnes à Séoul et vicaire du 
Délégué. A présent la Délégation est 
devenue une quasi-province. 

4. DEL DEGAN Mario, provincial de 
Rosario· (Argentine). 

Né le 16 septembre 1936 à Saint 
Nicolas (Buenos-Aires), Profès en 
1954, prêtre en. 1963; a dirigé la mai· 
son de Santa Fé. Etait économe pro
vim.cial depuis 1976. 

5. DESMET Lucien, provincial de Bel
gique-Nord. 

Belge, il est né en féVlrier 1933. A 
été di,recteur de la maison de Woluwe
Saint-Pierre (Bruxelles). Il était vi
cairie provim.cial deipuis 1978. 

6. DINGENEN Jan, provincial d'Afri
que centrale. 

Né dans le Limbourg belge le 7 fé
vr.ie,r 1924, il a été directeur au Zaïre 
et au Rwanda. Il fut durant ,trois ans 
Délégué provincial au Rwanda. 

7 .. DOUTRELUINGNE Michel, provincial 
de Belgique-Sud. 

Né à lier.seaux (Tournai), il achève 
un mandat de provincial en Belgique
Sud (1978-1984). Il est confirmé dans 
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sa charge. l,I a dirigé la maison de 
Blandain. 

8. EzzATI Riccardo, provincial du 
Chili. . 

Né près de Vicenza (Italie). Agé 
de 42 ans. A dirigé la maison de Con
cepci6n puis le scolasticat de théo
logie de Saintiago. Il · était membre 
du Conseil provincial. 

9. HELBING Reinhard, provincial 
d'Allemagne du Nord. 

Né à Trèves le 10 septembre 1933. 
A dirigé la maiison d'Essen, puis du
rant 6 ans a été vicaire provincial 
de Cologne. 

10. KALAPURAPUTHENPURA John, pro
vincial de Gàuhati (Inde). 

Né au KéraJa en 1935. Il étadit di<rec
teur du scolasticat de théologie de 
Shillong. Aupa,ravamt àl a été durant 
6 ans économe ,provincial. Il succè
de à Mgr. Kochuparambil qui vient 
d'être nommé évêque du nouveau dio
cèse de Diphu. 

11. KELER Josef, provincial d'Autri
che. 

Né .le 19 juillet 1939 à Mitterdorf 
(Autriche). Il a dirigé dive,rses mai
sons de Vàenne. Il était membre du 
Conseil provJncial. 

12. LAGUNA Aureliano, provincial de 
Madrid. 

Né le 2 décembre 1927 à Burgos. 
Econome provincial de Le6n puis pro
vinciall de Leon. Ces der,mers temps 
il dirigeait la Centrale catéchétique 
de Madrid. 

13. LIBERATORE Pasquale, provincial 
de la Liguri~ et de la Toscane. 

Né près de Potenza en mars 1932. 
~rovdncial de la province méridionale 
en Italie (1972-78) il fut chargé ensui
te de .Ja formation permanente pour 
les salésiens d'Italie. En dernier lieu 
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il était directeur de la communauté 
des abbés étudiants de San Tarcisio 
à Rome. 

14. MARINONI José, provincial de 
Campo Grande (Brésil). 

Italien, né non Join de Come. Il a 
42 ans. Il dirigeait le grand collège 
de Campo Grainde et était membre 
dru Conseil provincial. 

15. MASSA Giovanni Battista, pro
vincial du Japon. 

Né de fami1le italienne { émigrée en 
Argentine) à Trepel en juillet 1928. 
Ordonné en 1956 à Tokyo. A dirigé 
les maisons de Miyazaky et de Tokyo. 
Vicaire provincial depuis 1980. 

16. McCoRMICK R:ichard, provincial 
de New Rochelle (USA). 

Né en janvier 1941 à Boston (Mas
sachussetts). Entré en Congrégation 
en 1960. Ordonné en 1970. Directeur 
à Goshen puis à Havestraw. IJ était 
membre du Conseil provÎlncial. 

17. PERON Gian Paolo, provincial 
du V énézuéla. 

Italien, né près de Padoue en 1942. 
Ordonné prêtre en avr.il 1971. Pro
fesseur puis dkecteur du scolasticat 
de théologie de Caracas. Membre du 
Conseil provincial. 

18. PICCHIONI Alfred, provincial du 
Moyen-Orient. 

Né à Lizzano (Bologne) en 1921. _A 
travaillé à _Téhéran (kan). Contraint 
à rentrer au pays ainsi que les autres 
salésiens de Téhéran. Ces ;trois der
nières années il a dir.igé la maison 
de Rimini (province adriatiqrue). 

19. PRENDIVILLE Thomas, provincial 
de San Francisco (USA)'. 

Né en CaJifornie en 1927. Salésien 
depuis 1946. Prêtre depuis 1956. A di
rigé pendant six ans la maison de 
South S. Gabriel, puis devint vicaire 
provincial. 

20. REYES Victor, provincial d'Uru
guay. 

Uruguayen, ,n est né le 8 juÎln 1925. 
Brovincial au Paraguay, puis directeur 
à Montevideo et membre du Conseil 
proV'Îl!lcial. Il succède à Don Techera 
nommé consei1Ier général. 

21. RODRIGUEZ TALLON Antonio, pro
vincial de Cordoba (Espagne). 

Né à SruJJta Fé (Grenade) le 4 juil
let 1940. Fut directeur et vâcaire pro
vÎ!Ilcial. Délégué de Cordoba au 22e 
Chapitore général. 

22. SoTO, Angel, provincial des 
Antilles. 

Né à Saint-Domingue en 1942. A 
poursuivi des études Scpéoia1es en Ita
lie. Directeur de Ia maison du Sacré
Coeur à Saint-Domingue. Vicrore pro
vincial des Antilles depuis 1978. 

23. STOCCHETTI Benjamin, provin
cial de Bahia Blanca (Argentine). 

Originaire du Nequen (Argentine), 
il est né en mars 1937. Premiers 
voeux à Moron en 1953. Prêtre en 
1%2. DirectelM" des maisOIIls de Vied
ma, Comodoro, LUIÎs Beltran. Mem
bre du Conseil provincial depuis 1980. 
Vicaire provincial depuis 1982. 

24. THEKEDATHU Joseph, provincial 
de Bangalore (Inde). 

Natif du Kérala (27.01.1929). Profès 
en 1945, il a été ordonné prêtre à 
Shillong en 1955. A dirigé d'importan
tes communautés formatrices à Kota
giri, Madras et Bangalore. Membre 
du Conseil proV1Î.ncial depuis 1981. 

25. VERDECCHIA Amedeo, provincial 
de Naples. 

Né à Fermo (Ascoli Piceno) en mars 
1923. Dkecreur de diverses maisons 
de .la province romaine. Provincial de 
la province subalpine en 1966 et trois 
ans plus tard de la province sicilien
ne. Récemment il était Administra
teur de « Opera PAS » à Rome. 



5. DOCUMENTS ET NOUVELLES 87 

5.9 Confrères défunts 

NOMS LIEU ou o~cr:s DATE AGE PROV. 

P Adamowicz Kazimierz Varsovie (Pologne) 13.02.84 52 PLE 
P Agosto Giuseppe S. Salvatore (Italie) 18.04.84 72 INE 
P Alvarez Alberto Piura (Pérou) 25.11.83 88 PER 
P Alvon Carlo Monza (Italie) 16.12.83 47 ILE 
L Amor Julian Cambados (Espagne) 3.10.84 53 SLE 
P Andronico Domenico Messine (Italie) 7.03.83 92 ISI 
P Antoine Georges Tournai (Belgique) 20.05.84 79 BES 
P Aplcella Pascual Montevideo (Uruguay) 18.12.83 76 URU 
P Appendino Bartolomeo Foglizzo (ltaHe) 11.02.84 81 ICE 
L Arientl Mario S. Colombano (lt,ali.e) 25.07.83 70 MOR 
P Arnold Josef Jünkerath (Allemagne) 15.04.84 82 GEK 
P Bakan Ivan Sentrupert (Yougoslavie) 9.10.84 79 JUL 
P Ballester Vicente Barcelone (Espagne) 14.01.84 81 SBA 
P Baraldl Andrea Arese (Italie) 10.12.83 76 ILE 
P Baren Bronlslaw Wroclaw (Pologne) 17.12.83 64 PLO 
L Bellver Rafael Alicante (Espagne) 12.02.84 64 SVA 
P Berruti Eduardo Montevideo (Uruguay) 7.06.84 77 URU 
P Bertoldero Emilio Cachoeira do Campo (Brésil) 20.03.84 62 BBH 
P Bittner Anton Bad Harzburg (Allemagne) 2.09.84 80 GEK 
P Boeri Giov. Battlsta Varazze (Italie) 31.05.84 82 ILT 
P Bollen Egled Anvers (Belgique) 9.03.84 66 BEN 
P Bragion Enrico Este (ltaUe) 25.11.83 78 IVO 
L Brasca Romeo Busto Arsizio (Italie) 20.07.83 75 ILE 
L Bruslc Joslp Zagreb (Yougoslavie) 3.02.84 77 JUZ 
P Nujalski Mleczyslaw L6dz (Pologne) 20.11.83 76 PLE 
L Camnasio Carlo Osaka (Japon) 20.04.84 75 GIA 
L Camps Antonio Le6n (Espagne) 31.10.83 66 SLE 
L Carleo Vincenzo Naples (ltal-ie) 7.11.83 96 IME 
P Castelli Angelo Madras (Inde) 26.07.84 74 INM 
P Ceccarelli Andrea Varazze (.Italie) 27.02.84 78 THA 
P Cereceda Juan Linares (Espagne) 24.04.83 69 sco 
P Chazhoor Varghese Madras (Inde) 27.10.83 41 INM 
P Cimino Enrico Varazze (ltal,ie) 24.06.84 81 ILT 
P Clemente! Giuseppe Rome 6.01.84 63 RMG 
P Cobo Luciano Santa Fe (Argentine) 7.11.84 76 ARO 
P Coin Ruggero Bova Marina (Italie) . 27.05.84 74 IME 
P Combe Juan Alta Gracia (Argentine) 11.09.84 77 ACQ 
P Comino Giovanni Asti (Italie) 17.06.84 80 INE 
P Concas Antloco. Cagliari (Italie) 10.06.84 69 ISA 
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P Conde Eulogio Madrid (Espagne) 16.09.84 78 SMA 
P Consonni Angelo Turin (Italie) 17.03.84 69 ICE 
L Corda Emilio Selargius (Italie) 16.06.84 88 ISA 
P Cristiana Juan Buenos Aires (Argentine) · 24.12.83 68 ABA 

Provincial pendant 3 ans 
P Cunquero Antonio Buenos Aires (Argentine) 17.06.83 75 ABB 
P Cuttica Luigi Pérouse (Italie) 5.11.84 62 IAD 
L Dani Nicodemo Arese (Italie) . 12.11.83 76 ILE 
P Déas Raymond Reims (France) 21.08.84 70 FPA 
L De Almeida José Recife (Brésil) 19.09.83 62 BRE 
L Dirsch Josef Ratisbonne (Allemagne) 18.10.84 86 GEM 
P Divina Giuseppe Parme (Italie) 28.12.83 79 ILE 
P Dona Antonio Santiago (Chili) 2.07.84 81 CIL 
P Dorion Jacques . Aunay-sur-Odon (France) 26.11.83 71 FPA 
P Ebner . Santiago Cochabamba (Bolivie) 19.01.84 75 BOL 
P Emili Giovanni Rome 30.10.84 64 IRO 
P Erskine Patrick Bolton (Angleterre) . 31.07.84 75 GBR 
L Facchini Enrique Porto Alegre (Brésil) 13.11.84 .55 BPA 
P Farina Severino Guadalajara (Mexique) 16.03.84 71 MEG 
P Fasolato Aldo Rome 8.10.83 69 IRO 
L Fenech Carmelo Catania (Italie) 18.04.84 84 ISI 
P Fenech Carmelo Malte 1.06.84 84 IRL 
P Ferretti GiuliC> Iseo (Brescia) 27.06.84 73 INC 
P Fiorenza Salvatore Taormina (Italie) 20.02.84 72 ISI 
L Fitzgerald Herbert Battersea-London (Angl.) 29.08.84 80 GBR 
P Flores José Santiago (Chil.i) 1.10.83 90 CIL 
L Forner Josef Tokyo (Japon) 19.10.83 78 GIA 
P Gadda José San Salvaqor (El Salvaclor) 10.08.83 78 CAM 
L Gallacher Thomas Bolton (Angleterre) 7.04.84 73 GBR 
P Gallotti Alfredo Varese (Italie) 23.12.83 76 ILE 
P Garza Mauro Monterrey (Mexique) 7.11.83 72 MEG 
P Genz Placido General Acha (Argentine) 23.07.84 83 ALP 
L Gerardi Avelina Siio Paulo . (Brésil) 28.08.83 75 BSP 
L Geronazzo Francisco Bahia Blanca (Argentine) 26.03.84 78 ABB 
L Gil Benedicto Utrera (Espagne) 18.02.83 66 SSE 
P Gion Pierre-Gilles Malestroit (France) 16.12.83 46 FPA 
P Goethals Georges Sleidingen (Belgique) 11.04.84 71 BEN 
P Golik Hubert Krak6w (Pologne) 23.05.84 67 PLS 
P Gonzalez Avelina Ronda (Espagne)' 2.01.84 74 sco 
S Gonzalez Carlos C6rdoba (Argentine) 6.05.84 21 ACO 
P Gonzalo Ezequfas Asunci6n (Paraguay) 10.09.83 57 SMA 
P Grarid Jean-Joseph Sion (Suisse) 5.06.84 77 FPA 
P Grlsmondi José Ananindeua (Brésil) 16.05.84 74 BMA 
L Gros Josef Rüdesheim (Allemagne) 2.05.84 71 GEK 
P Gulli Giuseppe Palerme (Italie) · 21.03.84 78 ISI 
P Hadzinski Joiio Campo Grande (Brésil) 3.07.84 77 BCG 
P Halagiera Stanislaw Poznan (Pologne) · 7.01.84 71 PLN 
P Haluc Joseph Mahwah (USA) . 15.12.82 . 82 SUE 
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L Hannabery Paul Melbourne (Austral·le) 23.04.84 40 AUL 
P Haughey William. Blaisdon (Angletetrè) 12.11.84 76 GBR 
P Herreo José Corrientes (Argentine) 9.12.83 80 ARO 
P Holdampf Karoly Székesfehérvâr . (iiQngrie) 7.12.83 80 LING 
P Holowaty . .Pedro Ramos Mejra (Argentine) 22.11.84 67 ABA 
P Horgan Patrick Limerick (Irlande.) 10.05.84 · .79 IRL .. ! 
P Horn Màtlas Boulogne (Argentine). 11.06.84 72 ABA 
P Horvâth Géza Budapest (Hongrie) 2.07.84 70 LING 
P lmhof Emil Klagenfurt (Autriche) 5.03.84 83 AUS 
P lzqulerdo Manuel Caracas (Vénézuela) 9.03.84 49 VEN 
P Janus José Lechlln (Pologne) 17.10.83 70 PLS 
L Jaszczak Wojciech Krak6w (Pologne) 21.12.83 68 PLS 
L Jedrzejek Stanislaw Poznan (Pologne) . 25.10.83 95 PLS 
P Kaczmarczyk Antoni Zakopane · (Pologne) 28.05.84 71 PLE 
P Kaminski Marian Warszawa (Pologne) 23.01.8.3 72 PLE 
P Karimpil Jacob Madurai (Inde) 6.06.84 65 INM 
P Killermann Andrea Krishnagar (Inde) 10.07.84 83 INC 
P Kirschner Antony Macao 8.12.84 86 CIN 
P Kotlowski Leon Gloskow (Po'logne) 16.04.84 63 PLE 
L Kremiec Josef Poznan (Pologne) 17.03.83 80 PLO 
P Kugler John Marrera (USA) 7.03.83 80 SUE 
L Kurent Dominik Trstenik (Yougoslavie) 7.04.83 73 JUL 
P Laconi Francesco Castelgandolfo (ltaUe) 29.10.83 71 MOR 

Provincial pendant 9 ans 
P Lazzaroni Angelo Treviglio (ltal-ie) 26.12.83 .48 ILE 
P Liberati Louis San Francisco (USA) 4.02.84 53 suo 
L Lima Pautilio Recife (Brésil) 6.03.83 82 BRE 
P Lippi Fernando Frascati (Rome) 7.04.84 83 IRQ 
P Ljubié lvo Zagreb 22.06.83 68 JUZ 
P L6pez José Barbarin Mlyazaki (Japon) 17.02.84 70 GIA 
P Losch Jorge Los Teques (Vénézuela) 4.12.83 80 VEN 
P Lucey Daniel Cape Town (Afrique du Sud) 24.05.84 77 IRL 
P Luz Luis Fortaleza (Brésil) 25.06.83 57 BRE 
L Lynch James Newton (USA) 3.08.84 66 SUE 
P Maggionl Pietro Madras. (Inde) 22.10.83 74 INM 
P Magnani Guido V·arazze (Italie) 25.01.84 74 ILT 
L Marini Mario Quito (Ecuador) 13.03.84 · 73: ECU 
P Martelli Corrado Commessaggio (Italie)· 17.05.84 69 GIA 
P Mattea Luigi Faenza (Italie) · 22.10.84 72 IAD 
L Matteucci Juan : Corrientes (Argentine) 29.12.83 55 ARO 
P McGrath Francis Arthur Liverpool (Angleterre) 10.12.84 68 GBR 
L Mendolia Héctor Bahra Blanca (Argentine) 15.03.84 64 ABB 
P Merlo Florentino Turin 1.09.83 69 ISU 
P Meroni AttiUo Borgomanero. (Italie) 4.06.84 81 INE 
P Micca José Carlos Ramos Mejra (Argentine) 4.04.84 76 ABA 
P Micheluzzl Silvio Ji-Parané (Bréstl) ·: .. 9.02.84 57 BMA 
D Milien Gustave Ennery (Haïti) 26.05.84 30 ANT 
P Mirabelli Egidio Vendrogno · (ltàlie) 21.06.84 68 ILE 
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L Modica Salvatore Puerto La Cruz (Vénézuela) 10.06.84 80 VEN 
P Molas José Villa Colon (Uruguay) 7.04.84 82 URU 
L Moncalvo Pietro Turin (Italie) 13.07.83 81 ISU 
L Monti Giuseppe Milan (ltàlie) 8.08.83 77 THA 
L Morales Juan Ambrosio Santiago (Chili) 10.06.84 81 CIL 
P Moratelli Gino Trento (Italie) 17.11.83 64 IVO 
P Mor,iggia Alfredo Nakatsu (Japon) 24.04.84 67 GIA 
P Morselli Mario Florence (Italie) 31.03.84 66 ILT 
L Mrosek Johannes Benediktbeuern (Allemagne) 7.09.83 80 GEM 
P Muris Leopold Waidhofen (Autriche) 24.08.84 84 AUS 
P Murru Emilio Cagliari (Italie) 16.10.83 62 ISA 
E Muzzolon Angelo Asuncion (Paraguay) 27.10.84 86 

Vicaire apostolique pendant 
21 ans du Chaco Paraguay 

P Naranjo Antonio Medellin (Colombie) 7.02.84 78 COM 
P Negretti Augusto Forli (Italie) 30.04.84 76 IAD 
P Niznansky Karol Goshen (USA) 25.06.84 64 SUE 
P Nocon Wolhelm Jastrzebie (Pologne) 28.07.84 69 PLS 
P Obletter Alberto Manta (Ecuador) 21.02.84 72 ECU 
P Ordofiez Luis Afonso Medellfn (Colombie) 14.09.83 54 COM 
D Owczarz Sbigniew Poznan 29.01.83 26 PLE 
P Pagliarello Natale Pietrasanta (Italie) 24.11.84 71 ILT 
P Payngott Antony Madras (Inde) 2.10.83 57 INM 
P Pekowski Jan Warszawa (Pologne) 29.01.84 46 PLE 
P Peris Filiberto Cuenca (Espagne) 7.11.83 81 SVA 
P Perrone Giovanni Caserta (Italie) 30.03.84 74 IME 
L Perusek Antonio Catemu (Chili) 1.07.84 73 CIL 
P ·Pettenuzzo Eugenio Trina (Italie) 28.02.84 75 INE 
L Pilato Luigi Taraqua (Brésil) 18.11.83 75 BMA 
L Pinzon Juan Bogota (Colombie) 22.05.83 70 COB 
P Piovano Juan Lima (Pérou) 20.11.83 64 PER 
L Pogliani Luis Mérida (Vénézuela) 2.03.84 83 VEN 
P Polatti Antonio Montechiarugolo (Italie) 14.10.83 81 ILE 
P Polidoro Miguel Buenos Aires (Argentine) 20.11.84 72 ABA 
P Polifroni Ruben Medellfn (Colombie) 23.12.83 73 COM 
P Power Vincent London (Angleterre) 21.05.82 72 GBR 
P Prade Pedro Ponte Nova (Brésil) 1.04.84 74 BBH 
P .Premarini Battista Macava (Vénézuela) 22.09.83 45 VEN 
P Prévost Marcel Paris (France) 28.07.84 77 FPA 
L Prokopowicz Pawel Czerwinsk (Pologne) 27.11.83 73 PLE 
P Pytel Franciszek Czerwinsk (Pologne) 2.01.84 70 PLE 
P Quarello Eraldo Rome 15.12.83 57 RMU 
P Raineri Giovanni Rome 10.12.83 69 RMG 

Provincial pendant 6 ans et du-
rant 12 ans Conseiller général 

P Ricca Guido Bra (Italie) 15.08.83 68 ISU 
L Rincon Ramon Bogota (Colombie) 29.11.83 81 COB 
L Rivera Evaristo Algeciras (Espagne) 17.02.83 83 SSE 
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P Rogina Corrado Turin 10.04,84 73 ISU 
P Rokita Stanislaw Lodz (.Pologne) 26.09.84 84 PLE 

Provincial pendant 6 ans et du-
rant 5 ans Délégué du Recteur 
majeur pour la ,Pologne 

P Rollizo Bonifacio Matar6 (Espagne) 4.02.84 73 SBA 
P Romeo ,Emanuele Catania (Italie) 28.02.84 72 ISI 
L Romio Umberto Quito (Ecuador) 4.10.84 77 ECU 
P Rossi Francesco Panero Nakatsu (Japon) 6.09.83 66 GIA 
S Roth Valentin Kampfelbach (Allemagne) 18.08.83 23 GEM 
P Ruiz Alberto La Habana (Cuba) 13.02.84 57 ANT 
L Ruiz José Sevilla (Espagne) 11.11.83 74 SSE 
P Rummler Francisco Linares (Chili) 2.02.84 75 CIL 
L Russ Franz Rio d6 Sul (Brésil) 29.04.84 80 BPA 
P Saavedra Patrick Edmonton (Canada) 8.04.84 49 suo 
P Saiz Constantino Bahia Blanca (Argentine) 21.04.84 74 ABB 
P Salas Elladio Mendoza (Argentine) 26.12.83 72 ACQ 
P Saldukas Nicodemo Popayan (Colombie) 11.08.84 73 COM 
P Salvetti Felipe La Plata (Argentine) 7.08.84 85 ALP 
P Sampaio Nestor Fortaleza (Brésil) 16.09.83 65 BRE 
P Sanchez Eliseo Las Palmas (Espagne) 28.10.83 81 sco 
P Schiavelli Mario Biella (Italie) 24.11.83 81 INE 
P Schmengler Erich Hannover (Allemagne) 11.10.84 80 GEK 
L Schneider Héitor Sao Paulo (Brésil) 1.01.84 97 BSP 
P Schneider José Santa Isabel (Brésil) 25.01.84 81 BMA 
P Schoenmakers Antoon Kortrijk (Belgique) 25.07.84 78 BEN 
P Serrano Emiliano Salamanca (Espagne) 16.01.81 70 SMA 
P Sersen Carlo Pezinok (Tchécoslovaquie) 25.10.83 79 CEB 
L Slepowroôski Jan Oswiçcim (Pologne) 27.11.83 56 PLS 
P Solanes Felix Barcelona (Espagne) 15.03.84 84 SBA 
P Specchia Jorge Santiago (Chili) 10.06.84 96 CIL 
P Staedele Francisco Medellîn (Colombie) 10.10.83 82 COM 
P Strakata Karl Ensdorf (Allemagne) 13.08.84 80 GEM 
P Swan Michael Dublin (Irlande) 31.10.84 82 IRL 
L Tagliaferri Mario Rome 4.01.84 57 IRQ 
L Taszarek Andrés Claypole (Argentine) 29.11.83 70 ABA 
P Tejedor Honorino Madrid 21.10.84 64 SMA 
P Thomas Georges Tournai (Belgique) 11.09.84 78 BES 
P Tinetto Martin Asuncion (Paraguay) 27.10.84 82 PAR 
P Torres Francisco Funchal (Madeira) 7.12.83 68 POR 
L Trovato Alfio Catania (Italie) 21.08.84 71 ISI 
P Truglio Giovanni San Gregorio (Italie) 31.05.84 75 ISI 
P Turra Gino Castellammare (Italie) 20.02.84 63 IME 
P Tyson Stanley Port Pirie (Australie) 21.10.84 73 AUL 
P Ulliana Giovanni Bangkok (Thaïlande) 18.03.84 72 THA 
P Vaccaro José La Plata (Argentine) 13.04.84 72 ALP 
P Van der Voort Francis Liverpool (Angleterre) 2.01.84 76 GBR 
L Van Diedenhoven Henk Zwijnaarde (Belgique) 9.01.84 76 BEN 
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P Vanseveren Roger Assise (Italie) 10.07.84 57 RMG 
Provincial pendant 6 ans et du-
rant 6 ans Conseiller général 

L Vaquero Eustasio Rosario (Argentine) 1.10.84 92 ARO 
P Varga Istvan Budapest (Hongrie) 22.11.84 77 LING 
P Velasco Andrés Saltillo (Mexique) 20.09.83 65 MEG 
P Villa Giuseppe Alassio (Italie) 14.01.84 68 ILT 
P Wagner Joao Blumenau (Brésil) 3.07.84 80 BPA 
P Wierzbinski Henryk Krak6w (Pologne) 14.02.84 57 PLS 
P Zaleski Wincenty Kutno (Pologne) 26.03.83 69 PLE 
L Zanatta Giovanni Nizza Monferrato 25.11.84 80 INE 
P Zatko Francis Rosemead (USA) 12.08.84 77 sua 
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