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1. LE RECTEUR MAJEUR

L'EXHORTATION SUR tA VIE CONSACRÉE
STIMULE NOTRE MARCHE POSTCAPITULAIRE

1. Dans la lancée de I'Eglise - 2. Notre lecture - 3. Le don de notre vie consacrée - 4. La spiri-
tualité : une exigence prioritaire - Programme et cheminement - lJne pastorale de la spirituatité -
5. Les nombreux tenains de la communion - Experts en communion - 6. Un aréopage pour
nous : l'éducation - Conclusion.

Rome, 8 septembre 1996
FêtE dE ln Nati,oi,té d,e Maric

Chers confrères,

Au moment où je vous écris, le document du CG24 4 été remis à
toutes les provinces. A lapremière communication, réalisée pa.r nos
organes de presse durant son déroulement a süü la transmission et
le témoignage personnel de la part de ceux qü y avaient participé.
Llédition offrcielle desAcûes en différentes langues aété envoyée der-
nièrement. Elle comprend les documents promulgués selon les
Constitutionst accompagnés d'autres textes utiles pour la pleine
compréhension de l'événement et des orientations du Chapitre.

Je suppose que les provinces et les cornmunautés locales s'at-
tachent à comprendre et à intérioriser les motivations offertes par
le document, sur la participation des larcs dans l'esprit et la mission
de Don Bosco, et à essayer de les appliquer dans les relations, la
structuration, l'orgarrisation du travail et les programmes de for-
mation continue.

I Cf. Const. 148
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Je vow rappelle qu'il est indispensable de traduire dans la pra-
tique et dans la vie, de façon organisée et communautaire, Ies pro-
positions du CG24 cornme je l'ai dit dars le discours de clôture :

« tr faudra que les indications du Chapihe s'intègrent dans un projet
unitaire et trouvent les moyens de se traduire au mieux dans la üe
(mentalité, dispositions, capacités, e:qpériences). tr s'agit de repor-
ter ses larges perspectives sur le temain de la üe quotidierure. C'est
un défl: trouverlamédiation efEcace enhe les indications etlapra-
tique, entre le document et son application concrète »2.

Le CG24 interpelle chacun : il inüte à réveiller et à activer les
ressources apostoliques encore latentes en nous, dans nofte cha-
risme, dans I'expérience chréüenne et éducative des nombreux
larcs qü collaborent dans nos actiütés ou que le Seigneur pousse

intérieurement à havailler pour les jeunes.

1. Dans la lancée de l'Eglise

I-e CG24 se situe au cæur du projet pastoral de I'Eglise pour
cette dernière partie du siècle. Il en assume les motifs, les objec-
tifs, les contenus et les modalités d'action.

Ce projet a un nom : nouaelle asangéli,saütloz. Nous l'avons
entendu et repété maintes fois et nous en avons saisi les implica-
tions et les exigences générales. Mais il faut peut-être en appro-
fondir le sens et les conséquences pratiques pour notre vie et
notre action éducative.

tr s'agit en effet de prendre conscience des réalisations et des
tendances de la culture actuelle, à la lumière de l'Evangile et de la
vocation de la personne humaine, pour comprendre à nouveau
la signification de salut que l'événement, la présence actuelle et
la parole du Christ peuvent avoir sur elle, et pour rénover par

2 CG24n" 256
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conséquent le témoignage chrétien, l'annonce de l'Evangile et
l'intervention des disciples du Christ dans I'histoire.

Cela demande donc de méditer à nouveau le mystère chrétien, de
lire avec ügilance tout ce qui se passe et de faire un hi attentif des
nombreuses opinions qü déflentnos convictions etnotre expérien-
ce de consacrés. Car la foi nous porte à confesser que le Ctuist est
le salut pour tous les temps : hier, aqlourd'hui et toqjours.

Dans ce mouvement pour une nouvelle évangélisation, la ré-
flexion sur l'Eglise a pris une importance particr.rlière : les docu-
ments du magtstère ne cessent d'en parler et certains événements
signiflcatifs I'ont célébrée, cornme les assemblées synodales au ni-
veau de I'EgILss universelle ou de continents. D'où une nouvelle
conscience ecclésiale et un renouveau progressif dans la manière
de concevoir la relation entre l'Eglise et Ie monde.

LlEglise se sait le Peuple de Dieu. Elle proclame et exprime
dans I'histoire de I'homme le mystère de la présence active de
Dieu. Elle témoigne de la flliation divine qui s'est révélée en Jésus
Christ, elle I'enseigne et aide à la üwe. Elle a la mission de convo-
quer, d'orienter et de rassembler les individus et l?rumanité pour
qu'ils üvent cette vocation et en assrunent toutes les cons&
quences, même temporelles. Elle a donc conscience de devoir
manifester dans le monde et dans I'histoire une forme de vie, une
annonce et des choix historiques qü conüennent à des images de
Dieu et à ses fils dans Ie Christ.

Dans ce contexte elle avoulu approfondir, à la lumière de la Pa-
role, de son expérience pluriséculaire et du climat actuel, les trois
conditions fondamentales dans lesquelles ceux qui ont été appelés
à la foi vivent en plénitude leur vocation de disciples du Christ : les
conditions du larcat, du ministère et de la consécration religieuse.

Liexhortation apostolique Vi,ta consecratn a Iiwé sa réflexion
sur cette dernière. Elle résulte d'un long travail: sapréparation,Ia
1§rlisation de [a D(" assemblée du Synode des évêques et l'élabo-
ration bien soignée du document qui a süvi. Celui-ci a été publié
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pendant que notre CG24 était en pleins travaux. tr lü a fourni les
principes inspirateurs et le cadre de référence pour comprendre
les relations entre les différentes réalisations du charisme salê
sien, et a eu un poids décisif sur les orientations pratiques. Vous
en trouverezlatrace tout le long du texte dans les abondantes ci-
tations et références.

En ce moment d'étude et d'appücation du CG24, il est donc
bon de reprendre l'exhortation pour aller au-delà d'une lecture su-
perfrcielle de légitime curiosité. C'est ce que je me propose ici,
après I'avoir étudiée avec les membres du Conseil général pour
notre profit personnel et dans Ie but de partager avec vous
quelques unes de ses perspectives.

Cela aura, je pense, deux effets salutaires. Nous situer plus
profondément dans la communion de l'Eglise qü est appelée par-
tout à réfléchir sur la vie consacrée comme étant d'intérêt gé-

néral. Car c'est àbon droit que les Pères du Synode ont utilisé une
exlpression, reprise et soulignée abondamment : << De re nostra
agitur »3. Il s'a€It d'un point qui intéresse toute I'EgIise.

Cela nous aider4 en outre, à mieux mettre au point quelques

næuds fortement sentis au CG24, dont la bonne compréhension
conditionnera la qualité de notre vie et I'efficacité de notre
marrière de faire.

2. Notre lecture

Ce n'estpas le moment de faire une présentation systématique du
contenu de I'extror[ation. EIle s'organise en trois chapitres autour
dela consécrati,or4 dela communian et du serui,ce, et son langage
non spéciglisé est àlaportée de toutes les personnes consacrées.

Les différents points de vue pour lire I'exhortation :

biblique, théologique, historique, juridique et pastoral, ont été

3 Proposition,n" 2



LE RECTEUR MAJEUR 7

abondamment traités dans des congrès, des séminaires et des
publications, en particulier ceux qui sont dirigés par des religieux.
On y trouve un matériel utile pour la lecture personnelle et
communautate.

Liexhortation mentionne aussi des problèmes doctrinaux et
pratiques encore à éclaircir, qui ont été confiés à des commissions
d'étude. Nous sommes intéressés surtout par ceux qui regardent les
hstituts mixtes et les nouvelles formes de vie évangéliquen. Nous
les süvons et nous attendons des développements ultérieurs pour
décider, le cas échéant, une orientation conforme à notre identité
charismatique. C'est ce qu'a indiqué Ie CGZL dans une délibération
concernant la forme de notre Société : « A la lumière de l'exhortation
apostolique Vi,ta Consec'rata (n' 61) et des développements juri-
diques en cours sur la " forme " des instituts religieux, le CG%L estime
important d'étudier lapossibilité d'une forme " mixte " de noke société
et d'examiner à fond si les nouveautés inhérentes à cette forme ré-
pondent à notre charisme et au projet original de nohe Fondateur >>6.

Mais au lieu de nous arrêter maintenant sur ces points, je veux
parcourir le texte avec vous pour recueillir et intérioriser quelques
points envue de les collaüonner avec notre exlpérience et de les si-
tuer dans le temps que nous üvons cornme Congrégation.

C'est une lecture qü demande I'accueil intérieur, l'attention
préférentielle accordée à certains points essentiels et sûrs, la
confrontation avec notre üe concrète et notre mentalité.

Certains ont déjà indiqué les limites de l'extrortation. IIs nous
rappellent que nous üvons dans le temps et que, après cet effort
important de réflexion, il ÿ a encore devant nous du chemin à
parcourir. En prendre acte avec sérénité fait partie de la
coresponsabilité des religieux vis-à-vis de toute l'expérience de la
üe consacrée. Mais il serait mesquin et inutile de s'y arrêter alors
que l'exhortation nous offre tant de richesses. La sagesse demande

a Cf VCn" 61,62
o CG24n" 192
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de dorurer à chaque éIément son juste poids en fonction de la vie.
Sur la même lancée, il sera utile aux communautés d'en faire

une lecture créati,ae qui ne se contente pas de prendre acte du
contenu, mais cherche à le reformuler sur mesure en comparant
l'écrit et leur vécu. [,e texte doit servir à stimuler l'évaluation, la
réflexion, la conversion et le changement.

Ce qui nous importe enfin est une lecture pastorale. Les per-
sonnes consacrées ont accueilli avec gratitude cette exhorta;tion de
Jean Paul tr Elles la considèrent comme un outil de réviSion et de re.
lance au sein de leur Institut, mais aussi colrune une occa.sion de
faire prendre conscience du don de laüe consacrée dans la commu-
nauté ecclésiale et dans l'histoire humaine. Elle est souvent peu
connue dans sa signiflcation essentielle, même là où les perconnes
consacrées sont en contact quoüdien avec les gens. On se demande
si notre langage et nos signes sont àmême de lafaire comprendre ou
si nous n'avons pas négligé de communiquer notre e>rpérience.

Nous, nous avons un intérêt particulier à présenter aux jeunes

labeauté de sasignification éternelle et savaleurpour aqiourd'hü.
Cela fait partie de I'itinéraire de foi que nous avons cherché à ex-
püciter au cours de ces six dernières années, répond au moment
particulier de déflnition de la vie que traversent les jeunes, et ren-
contre leurprofond désir d'en coruraître les meilleures réalisations.
Nous devons donc reprendre possession de notre expérience pour
en faire un message et Ia communiquer avec efficacité.

3. Le don de notre vie consacrée

La repéütion du mot doæ est impressiorurante. Il se réfère à la to-
talité de la üe consacrée, à chacune de ses manifestations histo-
riques ou charismes, à bien de ses composantes ou aspects parti-
culiers : les væux, Ia communauté, le service de charité. Un don
reçu est un don offert. Llabondance des modalités sous lesquelles
cette référence est sans cesse proposée laisse en fin de lecture I'im-
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pression que le don se situe parmi les catégories fondamentales qui
permettent de saisir, dans sajuste lumière, lanature de laüe consa-
crée. Le don ramène à la gratuité, à I'amour qü en est à I'origine, à
la joie de se sentir objet de prédilection, àson excellence.

On s'arrête souvent sur les questions qü concernent notre
identité de consacrés. Plus souvent encore il nous arrive
d'écouter ou de nous mettre à analyser les rliffrcultés à surmonter
pour réussir à être significatifs. Ce qui nous y provoque, c'est I'am-
biance séculière peu encline à reconnaître la valeur d'opüons et
de motivations qui vont au-delà du fonctionnel, du temporel ou du
pratique. C'est aussi I'ineffrcacité apparente de nos efforts par
rapport aux grands phénomènes de nohe temps : la perte du sens
religieux, la désorientation éthique, les pauwetés qui prennent de
l'extension et deviennent toqiours plus exftêmes, les corülits qui
dégénèrent en üolence prolongée. C'est encore la faible réporse
des vocations, en particulier là où semble prévaloir la rationalité,
le bien être et le développement. Et c'est surüout la conscience de
nos limites personnelles et institutionnelles pour réaliser un
projet qui nous attire dans sa présentation idéale.

Nous salésiens, en particulier, nous nous demandons com-
ment vivre et raconter notre erçérience aux jeunes ouverts aux
signiflcations et disponibles ar:x erpériences spirituelles, mais ü-
raillés par des sollicitations multiples et fugaces, portés vers des
projets plus imméüats, différents de nous par les goûts, Ie lan-
gage et le style de üe. Ils nous interrogent souvent sur la significa-
tion et les raisons de noEe existence consacrée.

Cetüe confrontation avec le monde n'est pas étrangère à l'expê
rience du croyant et de la personne consacrée. Nous en trouvons de
nombreuses traces dans la Bible. Les psaumes I'e:rpriment avec une
effrcacité insolite et sous forme d'invocation insistante lorsqu'ils
font allusion au défi du sceptique : <. Où est-il ton Dieu ? » 6. Car la
présence de Dieu et l'expérience qu'elle provoque chez I'homme ne

o Ps42,4
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peut se réduire à une vision purement temporelle et ses signes sont
assez éhangers àlaperception humaine : enveloppés dans le mys-
tère, ils requièrent la foi et la grâce.

Liexhortation n'apas ignoré ces données d'une analyse qui n'est
pa.s simplement sociologique ni co4joncturelle, mais théologique.
Elles se lisent en filigrane. Mais elle n'a pas voulu en faire un cha-
piEe important. Elle n'a même pas considéré comme négative la nê
cessité de se mesurer avec le contexte sécularisé où nous sommes
appelés à témoigner de notre option pour la primauté de Dieu et de

la charité. Pas plus qu'elle n'a voulu se plaindre, à tort ou à raison,
de certaines déüations de lavie consacrée dans l'ensemble dupro-
cessus complexe de rénovation qui a suivi le Concile Vatican tr.

Sa vision est positive et stimulante. Elle tourne avec insistance
les yeux vers les valeurs de la üe consacrée, qu'elle éclaire de
points de vue nouveanD(

Certains d'entre eux font appel àl'erpffi,enne persont?plle de

cer:x qui se sont sentis appelés à ce genre de üe : la lumière parti-
culière dans laquelle le Christ nous est apparu et la fascination qu'il
a exercée sur nous, la richesse des perspectives qui s'ouvrent à l'exis-
tence quand elle se cenhe sur Dieu, Ia paix qu'on éprouve à aimer
d'un cæur sans partage, les joies du don à la mission, le privilège de
jouir de I'intimité du Christ et de participer de façon consciente à la
üe de la Trinité. Le tout exprimé dans l'icône de la Tfansflguration
du Christ devant ses disciples, choisis par lui, témoins de sa gloire.

C'est une invitation à revisiter nos moments de Tabor, les as-

pects les meilleurs de no[e e>çérience personnelle, pour les in-
terpréter à la lumière de la Parole de Dieu et les assumer cornme
des motivations pour avoir le courage de rester fldèles.

La valeur de la vie consacrée se révèIe aussi dazs et par l'Eglise.
Elle produit des fruits abondants de sainteté et de service en chaque
saison de l'Eglise?. De rapides tranches de I'histoire en font voir la
persistance, la richesse, la diversité de formes et la correspondance

? Cf. VCn" 5
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aux besoins de la communauté chrétienne, qui ont caractérisé
I'apparition des différents modes de la üe consacrée ouverte
aqiourd'hü encore à de nouvelles e>rpressions. Un Evangile qü
se déroule dans le temps ! Elle ne cesse de proposer la sainteté,
respecte le style de üe du Christ, aide à découwir les signes
du Royaume et conduit sans cesse à la réalisation déflnitive de
l'homme. C'est pourquoi elle est indispensable, moins à l'organisa-
tion du travail de l'Eglise qu'à son exlpérience essentielle : le
mystère, la relation avec son Seigneur.

La considération de la valeur de notre consécration, dans
l'échange avec d'autres vocations ecclésiales, dans un << harmo-
nieux ensemble de dons ,> s'accorde de façon particulière au temps
que nons vivons. Le CG24 nous le rappelle dans sa description du
rôle de la communauté religieuse au sein de la CEP : << Pax sa üe
même, le salésien SDB traduit I'Evangile en un langage accessible
surtout auxjeunes : par les valeurs de la consécration il pose des
questions et indique une possibilité de sens ; par son dévouement,
il annonce que le wai bonheur consiste à perdre sa üe pour la re
houver ; par son style, il rend attrayant l'esprit des béatitudes et
aruronce la joie de la Pâque ;par son action en communauté, il de
üent une image de I'EgIise, sacrement du Royaume >>8.

Comme éducateurs engagés dans la promotion humaine et la
culture, nous sornmes encouragés aussi par les perspectives qui
parlent de l'incidence de la üe consacrée sur I'histoire de ltromme
non seulement à travers le service, mais aussi à cause des horizors
qu'elle ouvre, des valeurs dont elle témoigne et des dispositions
qu'elle crée.

Fixer les yeux sur le don de Dieu et y découwir la profondeur
de la sagesse, la clarté de la vie, Ia beauté des exlpériences, la joie
des rencontres, la générosité de I'amour, voilà qui nous met dans
un climat de contemplation.

Les lectures superficielles du concret de la vie consacrée

" CG24n.L6L



12 AcTEs DU coNsE,t GÉNÉecr

peuvent en effet laisser I'impression qu'elle est étrange, ineffrcace
et insignifiante. Si nous remontons aru( sources de notre façon de
üwe, à la grande présence qü l'a provoquée, à la Parole qui
éclaire son sens et son destin, nous prenons plus vivement
conscience du mystère qü opère en nous, et nous seisissons dans
leur profondeur les faits qü nous intemogent.

I-lanti,on d,e grône haverse donc le document dès les premiers
mots. Quelqu'un a dit que le texte passe sans cesse de la théologie
à la doxologie, de la réflexion à la louange de Dieu.

La contemplation du don de Dieu suscite Ie confiance sereine
pour affronter les difficultés présentes et espérer en l'avenir. Certes
il y a des questions de signifiance, d'adaptation pastorale, de style
de üe, de dialogue culturel. Nous sommes à une époque de récolte
et de semailles. Mais Jean Paul II nous encourage : .< Vous n'avez pas

seulement àvous rappeler et à raconter une histoire $orieuse, mais
vous avez à construire une grande histoire ! Regardez ver.ls l'avenir,
où l'Esprit vous envoie pour faire encore avec vous de grandes
choses >>e. Nottre vie est << une vie que la main du Christ " touche ",
que sa voix rejoint, que sa grâce soutient » 10. Elle se déroule,
corlme un exode, de la lumière de la Transflguration à la lumière
déflnitive de la Résurrectionu.

4. La spiritualité : une exigence prioritaire

La s,piritualité se présente corune la dimension fondamentale
de la üe consacrée, comme Ie point de convergence qui unifie
toute les perspectives à partir desquelles elle s'approfondit : théo.
logiques, historiques, bibliques, pastorales. Elle est donc un point
qü imprègne l'exhortation tout entière.

Mais elle se condense aussi dans certains numéros qui la pr6

s VCno 110

'o VC n" 4O
t cf.ib.
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sentent sous une forme directe et pratique. Iæs titres de ces num6
ros constituent une synthèse facile à comprendre : une existence
fransfigurée : l'appel àlasainteté '2, un ferme engagement dans lavie
spirituelle 13, la formation perrnanente ra, une réponse spirituelle à la
recherche du sacré et àlanostalgie de Dieu'6. Jamais séparée de la
réflexion théologique ni de l'actiüté apostolique, et moins encore en
opposiüon avec elles, elle s'enracine solidement dans lapremière et

donne sa forme caractéristique à la seconde.
C'est à bon droit que l'étude approfondie de I'exhortation

permet d'affrrmer que, s'il est un point fort à souligner dans le do-

cument, c'est bien la spiritualit6l§aliste et incamée, qü se révèle

tant dans la doctrine presque « mystique >) que dans les multiples
références explicites au besoin et au devoir de spiritualité t6.

C'est de I'Esprit, qui en est la source et le germe, que prennent
forme la configuration particulière de la consécration, le style de la
mission, la üe communautaire et la praüque originale des væux.

La spiritualité est donc cornme le principe d'indiüduation à
partir duquel se développe l'identité. La vie consacrée en effet ne

naît pas d'un projet général, pensé en chambre, mais d'expê
riences concrètes de üe dans I'Esprit, selon lequel on accueille,
sent, approfondit et exprime l'amour pour Dieu et le prochain, qui

s'est révélé en plénitude dans le Christ. Liexhorbation le répète en

de nombreux points, mais s'y arrête surtout dans l'introduction
quand elle trace le visage spirituel des diverses formes de vie
consacrée qui sont apparues au cours du temps. tT

C'est à exlprimer totalement chaque spiritualité originale que

tendent la règle, les projets et les ordonnances. << Tous ces élé-

t2 Cf. ÿC no 36

'3 Cf. VC n" 93

'o Cf. ÿC n" 69

'ô Cf. VC n" 103

'u Cf. Cesrrr,r.eNo Cravrx.e,J., Dimznsi.oræ teolngira e spi,ritunk ddla üita coîlsoî'rola
tmd,i,zianc, rwuita, proJezin, in AÀVT'. Vita consacrata, Rogate, Rome 1996, p. 38

'7 Cf. ÿC n" Sll



14 AcrEs DU coNsEtL GÊNÉRAL

ments, bien intégrés dans les différentes formes de üe consacrée,
constituent une spiritualité particulière, c'est-à-dire un projet
concret de relaüon avec Dieu et avec le milieu, caractérisé par
des accents spirituels et des choix d'action déterminés, qui font
ressortir et présentent I'un ou I'autre aspect de l'unique mystère
du Christ. Quand I'Eglise reconnaît une forme de üe consacrée ou
un krstitut, elle confirme que dans le charisme spirituel et aposto-
lique se trouvent toutes les conditions objectives pour atteindre Ia
perfection évangélique personnelle et communautaire >> 

18.

La üe spirituelle est donc << une exigence prioritaire, inscrite
dans l'essence même de la vie consacrée, du fait que, corrune tout
autre baptisé, et même pour des raisons encore plus contrai-
gnantes, celui qui professe les conseils évangéliques est tenu de
tendre de toutes ses forces vers la perfection dans Ia charité >> 

re.

C'est d'elle que dépend la fécondité apostolique et I'attrait de
Ia vocation sur les nouvelles générations. Elle se présente corlme
l'énergie et le ca:refour pour le renouveau qü a été au centre de
la réflexion, des projets et des attentes de ces dernières arurées :

<< Tendre vers la sainteté : voilà en bref le programme de toute vie
consacrée, également dans la perspective de son renouveau au
seuil du troisième millénaire »æ.

Cet impératif, répété après l'évaluation opérée par le Synode,
semble désigner la spiritualité comme << l'ultime frontière » de la
üe consacrée, comme l'unique possibilité qu'elle a de se rendre
signiflcative et féconde. C'est elle seule en effet qui pourra donner
de la crédibilité à la proposition éthique, parce qu'elle est animée
de la vérité et de l'amour ; elle seule qui poutrq dans la pastorale,
aller audelà de la simple initiation catéchistique et des aspects
d'organisation, parce qu'elle s'inspire de la logique de la
grâce et des sacrements, et elle seules qü pourra vivifler par

'8 ÿC no 93
ts Ib.
a Ib.
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la charité l'annonce, la célébration, le témoignage et le service 2r

Pro grommn et chsrn i,n emsnt

Le discours sur la üe spirituelle devient concret lorsque qu'il
rappelle les dimensions et les exigences conflrmées par l'erpé-
rience séculaire de la üe consacrée.

Avant tout Ia fidélité aù pa,tri,n?nino WtùtuÊl de chaque Institut 2.

Une fldélité créative et non la simple observance matérielle ou la
consenration statique. tr faut se rattacher à l'âme, aux dispositions
et aux opüons évangéliques des fondateurs et des fondatricespour
répondre aux défis qü nous üennent de la mentalité dominante ou
des problèmes actuels de Ia conüüalité humaine. Chaque charisme
comporte en effet une forme de relation avec le Père, avec le FiIs et
avec l'Esprit Saint qui s'e:qprime dans I'histoire.

Cette fidélité créative ne concerne pas les seules actiütés
apostoliques, mais avant tout le style de vie des pel§onnes et des

communautés. C'est de là que vient I'inütation à la transparence
évangélique, àla radicalité et au courage apostoliques. C'est dans le
contexte de cette frdélité, affirme I'exhortation, qu'<< il apparaît
aqjourd'hui nécessaire pour tous les Instituts de renouveler leur
considéraüon de la Rè$e, parce que, dans cetüe dernière et dans

les constitutions, ul't itinéraire est hacé pour Ia " sequela Christi " » B

et que s'offre l'authentique tradition spirituelle de l'Insütut. Cela

invite à e:rplorer s:urs cesse et à tirer de notre patrimoine des

richesses toqj ours nouvelles.
Parmi les dimensions à cultiver avec une attention particulière

vient en première place Ia dimensioî contenxplatiae, qui s'ex-
prime par Ie sens de la présence de Dieu 2ssusilli avec amour et
gratitude. C'est à elle que font allusion nos Constitutions quand

'z' Cf. Cesrru,uo Cr.nvr.ne,J., Di,men'si.oræ teol,ogi'ca e spirituale delln uita cqnsacrata :

tmdizi.one, noùtà, yroJezi,o, in AÀW. Vita consacrata, Rogate, Rome 1996, p. 66
2 Cf.VCn"36
a VCn"37
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elles afflrment que « euand il havaille au salut de la jeunesse, le
salésien fait l'e:rpérience de la paternité de Dieu et ravive conti-
nuellement en lü-même la dimension divine de son actiüté. [...] Il
entretient son union avec Dieu, conscient qu'il faut prier sans
cesse, en un dialogue simple et cordial avec le Christ üvant et
avec le Père qu'il sent tout proche. Attentif à la présence de l'Es-
prit et faisant tout par arnour de Dieu, il devient, comme Don
Bosco, contemplatif dans I'action >>u.

Cette dimension est s:urs cesse nécessaire à tous : « La théo.
logie, pour pouvoir methe pleinement en valeur son âme sapien-
tiale et spirituelle ; la prière, pour qu'elle n'oublie jarnais que voir
Dieu signifie descendre de la montagne avec un visage si rayon-
nant qu'il faut le couwir d'un voile ; l'engagement, pou.r renoncer
à s'enfermer dans une lutte sans ilnour ni pardon »5.

La dimension contemplative traverse et imprègne toutes les
formes de üe consacrée, bien qu'elle ait pour chaque charisme ses
lieux et ses moments typiques qü la manifestent. Comment I'a.s-

sume et la pratique le salésien, deux textes I'expriment qui relient
étroitement la prière et la rencontre éducative. Le premier est I'ar-
ticle 95 des Constitutions : << Le besoin de Dieu, perçu dans I'enga-
gement apostolique le porte à célébrer la liturgie de la üe jusque
dans l'" activité infatigable sanctifiée par la prière et l'union à
Dieu ..." >>. Le second concerne le moment éducatif comme üeu
caractéristique de notre expérience de Dieu : << Don Bosco nous a
appris à reconnaître la présence active de Dieu dans notre travail
éducaüf, à en faire l'e>rpérience comme d'une üe et d'un amour. [...]
Nous croyons que Dieu nous attend dans les jeunes pour nous offrir
la grâce de Le rencontrer I...]. IÆ moment éducatif deüent ainsi le
lieu privilégié de notre rencontre avec Lui >> æ.

La dimension contemplative puise sa nourriture et sa force

a Coræt. 12
5 ÿCno38
æ CG23n"96



LE RECTEUR MAJEUR 17

aux sources qui la préservent de l'érosion et des chutes de ten-
sion. Liexhortation sor:ligne la Parole de Dieu, la communion avec
le Christ dans la liturgie, en particulier dans I'Eucharistie et la
Réconciliation, la direcüon spirituelle. Elle insiste sur ra vareur de
la Lectio di,ai,na: << Pratiquée suivant les possibilités et les cir-
constances de la vie de communauté, elle inüte à partager avec
joie les richesses puisées dans la Parole de Dieu, grâce auxquelles
des frères et des sæurs progressent ensemble et s,aident à
avancer dans la üe spirituelle ,r rr. On sait qu'elle comporte une ap-
proche attentive du texte, une intériorisation de la parole, la
confrontation avec la üe, et le partage. Elle nous suggère de récu-
pérer des moments et des formes de communication spirituelle
qü porteraient à donner plus de relief à la Parole de Dieu coflrme
le veut l'article 87 des Constitutions : << La Parole, écoutée avec
foi, est pour nous source de üe spirituelle, aliment pour la prière,
lumière pour coruraître la volonté de Dieu dans les événements et
force pour üvre notre vocation dans la fidélité. »

La dimension apostolique ressor[ du lien intérieur qü unit la
consécration et la mission : << Leur appel comprend donc l,engage-
ment à se donner totalement à la mission ; de plus, sous l'action de
l'Esprit Saint, qui est à l'origine de toute vocation et de tout cha-
risme, la üe consacrée elle.même deüent une mission, comme l,a
été lavie de Jésus tout entière >>8. Il est donc indispensable de com-
prendre et d'entretenir une spiritualité de l'action qü conduit à
<< voir Dieu en toute chose et toute chose en Dieu >>æ. C'est la signi-
flcaüon immédiæe de l'icône du lavement des pieds où « Jésus dé-
voile laprofondeur de l'amour de Dieupourl'homme >>æ.

La spiritualité comporte encore une dimension ascéti,que,
de résistance ou de combat spirituel, représentée par l'icône
de Jacob en lutte contre I'ange. ,. Llascèse, aidant à dominer

n VCn"94
æ VCn"72
â VCn"74
§ VCn"75



18 ACTES DU CONSEILGÊNÉRAL

et à corriger les tendances de la nature humaine blessée par
le péché, est waiment indispensable pour que la personne consa-

crée reste fldèle à sa vocation et suive Jésus sur le chemin de

la Croix )> 3'. Il s'agit d'un point qui ne s'accorde guère avec la sen-

sibiüté courante qui recherche la satisfaction des désirs et qui la
justifle. Chaque institut a une ftadiüon ascétique cohérente et son
propre style spirituel. Iæ nôtre la définit par quelques mots clés :

travail, tempérance, cæur et compétence dans [a tâche d'éduca-

tion, relation fraternelle.
Un point important de cette ascèse est d'intégrer dans le

projet de vie en Dieu quelques tendances qui, Iorsqu'elles se

développent de façon autonome, compromettent la qualité de

I'e>rpérience spirituelle et les flnalités de la mission : la recherche

excessive de l'efficacité et de la compétence professionnelle

coupées de la finalité pa.storale, la sécularisation de la mentalité

et du style de vie, les formes, parfois lanrées, ds n2tisnalisme ou
I'affrrmation excessive de la particularité culturelle æ.

La spiritualité est un cheminement qü condüt à assumer Ia to-
talité de l'existence dans ses différentes phases. « Iæ sqiet trouve,

dans toutes les étapes de sa vie, une tâche différente à accomplir,

une manière spécifique d'être, de servir et d'aimer »s.

Quelques traits décrivent pour les divers âges de I'homme la
possibilité et les risques qui s'y trouvent et l'effort qu'ils
requièrent : le üde spirituel dans la phase d'actiüté intense ;

l'habitude, la désitlusion et le danger de l'indiüdualisme à I'âge

adulte ; le retrait de I'activité durant les années de üeilesse et de

mala.die. Mais chaque phase comporte aussi une grâce particulière

du Seigneur et trne inütation pressante à progresser et à répondre

avec maturité pax la formati'on perm,onente.

Chez nous, elle a eu des développements satisfaisants depuis

'r ÿCn"38
æ Cf. ÿCn"38
o ÿCn"70
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les années 70 grâce arx cours qü se sont multipliés dans toutes
les ré$ons. Le CG23 a relancé un point qü était déjà en voie de
réqlisation : la communauté locale etle qtrctid,i,sn comme lieu de
croissance continue surtout par la qualité des relations et de la
communication, pa.r les moments de prière, le projet communau-
taire et la réalisation coresponsable de la mission.

Il ne faut pas sousévaluer l'importance de l'engagement perco-
nel systématique I c'est peut être le moment de le proposer une fois
de plus. Notre vie a besoin d'intégrer la réflexion et la pratique,
l'étude et I'actiüté, le silence et la rencontre, même si cela ne se
relie pas pour nousi à une rigourewe alternance de moments. C'est
une des clés pour tendre à la qualité spirituetle, pastorale et
culturelle dont j'ai parlé dans le discours de clôture du CG24 s.

Uræ postorol,e d,e ln spi,ri,tunlité

Un point nouveau souligné par l'exhortation est que la vie spi-
rituelle n'est pas une simple condition préalable, une base ou une
préparation pour que les personnes consacrées püssent servir
l'homme, m:is un point essentiel de leur mission. Elles sont invi-
tées à devenir des guides spirituels compétents et à multiplier des
actiütés en vue d'accompagner les fldèles dans leur cheminement
vers le Seigneurs.

C'est dans cetüe perspective qu'il faut lire avec attention l'exhor-
tation qui confie aux personnes consacrées la tâche de « susciter
chez tous les fidèles une réelle aspiration à la sainteté, un fort désir
de conversion et de renouveau persorurel, dans un climat de prière
toqjotrs plus intense et de solidarité dans I'accueil du prochain, par-
ticulièrement des plus démunis ,, s. Il ne s'agit pas d'un simple devoir
indiüduel, mais d'une tâche pour la communauté et d'une finalité

s Cf.CG24n'242-243
s Cf. ÿCn'39
æ Ib.
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pour I'ktstitut: << Tous les Instituts et toutes les communautés se prê
sentent corlme des écoles de spiritualité évangélique authentique »37.

[,e service de la dimension spirituelle sort des frontières de la
communauté chrétienne et se présente cornme un accompagle-
ment et un soutien pour tous ceux qui sont en recherche d'un
sens ou d'une orientation. .. Ceux qui embrassent la vie consa-
crée, hommes et femmes, se situent, par la nature même de leur
choix, en acteurs privilégiés de la recherche de Dieu qui anime de-
puis toqjours le cæur de I'homme et le conduit dans de multiples
voies d'ascèse et de spiritualité »æ.

C'est notre pari pour ce sexennat. Nous sommes conscients
d'avoir accompli un cheminement de rénovation de mentalité,
d'avoir repensé les contenus et les méthodes de notre havail pas-

toral, d'avoir mis à jour nos structures de üe communautaire et
de gouvernement. En ce moment nous sommes engagés à faire
appel aux larcs, à partager avec eux la responsabilité, à nous
former ensemble. Mais, comme je I'ai souligné dans le discours de
clôture, « la recherche du CG24 d'une source de communion entre
les laïcs et les salésiens l'a conduit à la spiritualité. Dans la
Congrégation, les confrères ont en général conscience que notre
lien avec les larcs a besoin d'une plus grande ügueur spirituelle si
nous voulons relever ensemble les diffrciles défis de la mission sa-

lésienne à l'heure présente »æ.

Uexhortation avait déjà anticipé cette affirmation en ces
termes : .< Aqjourd'hü, beaucoup d'Instituts, souvent en raison
de situations nouvelles, sont parvenus à la conüction que leur
charisme peut être partagé avec les larcs, qui, par conséquent,
sont inütés à participer de façon plus intense à la spiritualité et
à la mission de l'Institut lui-même » 4.

Pour faciliter cette tâche, nous avons des cadres de référence

ÿ ÿCn"93
æ ÿCn" 103
o CG24n"239
û VCn"64
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qui dorurent une idée adaptée de notre spiritualité. Les salésiens
ont leurs Constitutions qui contiennent un chapitre sur I'esprit
salésien, point de départ et ba.se des auhes présentations. Le
P. Egidio Viganô a énoncé quelques traits qui forment le
patrimoine cornmurn de toute la Famille salésienneal, et la Chaxt€
de communion les a repris et extrllicités. Pour les jeunes, des
« manifestes >> et des propositions ont été libellés depuis les
arurées 80, et Ie CG23 leur a doruré l'autorité d'une proposition
partagée communautairement. Récemment, les responsables des
deux dica.stères de la pastorale des jeunes FMA et SDB en ont
rédigé une présentation soignée.

I-e CG24 a cherché à souligner ce qui nous conduit à partager
au mieux notre mission avec les lar'cs : l'amour préférentiel sous
forme de charité pastorale pour les jeunes, spécialement les plus
pauvTes'2, la qualité de la rencontre éducative et I'esprit de
familleÆ, l'engagement pour l'Eglise et pour le monde stimulé par
le « Da mihi animas ,, *, le quotidien, fait de devoir, de relatiors
et de compétence, vécu en présence de Dieu Æ, la pratique
éducative du Système préventif sans cesse renouvelée 6.

Ainsi nohe spiritualité a été formulée pour les reli$eux, poü
les jeunes et pour les larcs. Nous disposons de textes de médita-
tion et d'orientation. .. Nous concluons le CG24 avec la conüction
que la spiritualité salésienne que nous proposons [aux larcs] rê
pond parfaitement à une demande réelle et à un désir. Du reste,
leur demande d'une spiritualité nous pousse à découwir les tré-
sors de la Famille, à développer et à approfondir les traits que
Don Bosco nous a confiés avec une efflcacité extraordinaire »47.

ot Cf.ACSn'324
e Cf. CG24 n" 8S90
I Cf.CG24n"9l
* Cf.CG24n"96
§ Cf. CG24 n'97I Cf. CG24n" 99
a7 CG24n'%10
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Mais il faut reconnaître que ce qui nous initie àune spiritualité,
c'est la rencontre de quelqu'un qui en a fait I'ex1périence et la üt
avec joie et conviction, c'est la participation à un groupe qui la com-
munique et y fait participer, sous la condüte et I'orientation spiri-
tuelle de quelqu'un qui en connaît les sentiers et les ressources.

C'est sur ces points : vécu, communauté, communication et
orientation, eü'il nous faut mettre l'accent, du moment que nour;
en coruraissons les formulations et les perspecüves.

5. Les nombreux terrains de la communion

Un autre fllon dont il faut tirer parti dans la lecture de l'exhor-
tation concerne la communauté. Sa nouveauté réside dans la mis-
sion de commtmion qui est confiée arD( perconnes consacrées. La
réflexion süt en effet deux directions : I'une, pour la vie même de
la communauté, assume et confirme les propositions du document
précédent Zo Vin Jratern ell,e en cornrnuniluté, « Cangregavùt rns in
unurn Chrùsti ün1,or » Æ 

; l'aufue concerne I'extérieur.
A partir du Concile Vatican II, tous les Instituts ont opéré le

changement qü conduit de la communauté, entendue surtout
cornme .< üe commllne >>, à l'expérience de communion. La pre-
mière souligne l'importance des sfuctures qü règlent la convivia-
lité. La seconde vise I'amour réciproque, le partage des projets, la
communication profonde, Ia coresponsabilité.

Par un itinéraire d'accentuations et d'équilibres, nous avons,
nous aussi, porté à funité charismatique les deux éléments indis-
pensables à une présence communautaire réelle et susceptible de
témoigner:

- l'élément « spirituel » ou la fraternite dars le Chfist qü s'ex-
prime dans l'unité des cæurs et la qualité des relaüons inter-
personnelles;

§ Cf. CNCSVA, 2 féwier 1994
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- et l'auûe plus visible, la << üe commune )> ou vie de communauté,
qui consiste à habiter ensemble dans sa maison rsligieuse ,

à participer aux actes communs et à mener à bien, dans un
engagement unanime, les actiütés pastorales.

<< Il est clair que Ia " üe fraternelle " ne sera pas automatique'
ment assurée par l'observance des norrnes qui règlent la üe
corrmune ; mais il est éüdent que la üe en conunun a pour but de

favoriser intensément la üe fraternelle. >> 
as Notre charisme, notre

praüque, notre mission et notre esprit caractéristique de famille
nous portent à unir étroitement les deux aspects : communion
d'esprit et üe de communauté.

C'est à cette fusion, eü requiert de la maturité humaine et de

la profondeur spirituelle, que nos Constitutions attribuent une si-
gnifiance et une incidence pa.storale particulières, au point d'en
faire un élément indispensable de notre mission : << Viwe et
havailler ensemble es[ pour nous, salésiens, une exigence fonda-
mentale et une voie sûre pour réaliser notre vocation. C'est pour-
quoi nous nous rér:nissons en communauté, où nous nous aimons
au point de tout partager en esprit de famille, et où nous construi-
sons la communion des personnes ,rm.

Le CG23 la voit comme un signe, une école et un milieu de foi
pour les jeunes 61, un lieu préférentiel de formation permanente
pour les salésiensu', une présence qui témoigne sur le territoireB,
un centre de communion et de participation*, le sqiet d'une pas-

torale organiques, une proposition de vocationm.
Le CG24 a pris la peine d'elçliciter, du point de vue théorique

4 Iæ ttcJro,tendlc en cornmunauü n" 3
* Const.49
ot Cf.CG23n"2lÇ218
æ Cf.CG23a"2D
æ CÏ.CG23n"22É.226
' Cf.. CG23 n" 82-234
n Cf.CG23n"23ÿ24ô
n Cf.CG29n"262
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et dans les applications pratiques, sa qualité de rwEau qni,Tùateu,r
et les conditions internes qui lui permettent de le devenir : l'iden-
tité charismatique, l'unité d'esprit et de proje! la connaissance et
la pratique du Système préventif, Iintériorité apostolique,la créa-
tivité, la capacité de communiquer. Il a encore étudié sous quelles
formes elle doit l'exercer dans le concret : le souci d'associer, la
participation, la répartition des responsabiütés, les processus de
formation.

Tandis que ce cadre stimulant doit devenir la mentalité com-
mune, nous faisons nous aussi I'ex1périence de I'incidence des
phénomènes externes et internes qui créent des obstacles à la
communauté et à la communion. Parmi les premiers notons la re.
vendication de plus d'espaces de liberté persorurelle, la mentalité
de consommation qui incite à posséder des biens individuels,
I'explosion des communications. Parmi les seconds, nous avons la
diminution des effectifs, l'élargissement de notre champ de travail
réel et potentiel, l'appel de nouveaux besoins, une relation
nouvelle avec I'extérieur.

Llexhortation revient avec force sur la valeur indispensable de
Ia üe fraternelle pour la rénovation et l'efficacité de la mission6?.
Jean Paul II l'avait déjà soulignée il y a quelques arurées dans son
discours à la réunion plénière de la Congrégation pour les Insti-
tuts de üe consacrée et les Sociétés de üe apostolique : << Toute la
fécondité de la vie religieuse dépend de la qualité de la üe frater-
nelle en commun. Plus encore, le renouveau actuel de l'Eglise et
dans laüe religieuse se caractérise par une recherche de commu-
nion et de communauté >rffi.

La conflrmation de ce point proüent d'un approfondissement
de la dimension trinitaire, d'où dérivent les conséquences ecclésio-
logiques et anthropologiques proposées une fois de plus non seule-
ment comme paradigme des relations réciproques, mais comme

n Cf.VCn"72
§ Jeer Pau, II, Discou,rs ù l'Assetnblée Ttbnière d,e In CNCSUA\ 20 nov. lgg2
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présence actuelle, cause et origine de la communion entre les
lsligieux. ,, Laüe fraternelle elle-même [...] se présente comme une
confession trinitaire riche de sens. Elle confesse le père, qui veut
faire de tous les hommes une seule famille ; elle confesse re Firs in-
carné, qü ra^ssemble les rachetés dans I'unité, [...] elte confesse l,Es-
prit Saint conune principe d'unité dans l'Eglise »æ.

[,a communauté n'est donc pas seulement en fonction du tra-
vail. Elle est << un espace humain habité par la Tfinité >>æ, où Dieu
se fait présent et opère par la mémoire du Seigneur, par I'amour
dans lequel nous nous engageons et voulons nous enraciner, et
par l'unité de ceux qui se présentent comme disciples du Christ.

Erperts sn cammuni,on

La communion est aussi un contenu et une fin de la mission.
<< Jamais jusqu'à présent une si " grande mission " n'avait été
reconnue de façon si e>rplicite à la üe fraternelle >> 

6r.

Forts d'une exlpérience persorurelle qü est trn don de Dieu, les
personnes consacrées, co[une indiüdus et comme communautés,
sont appelées à répandre, à renforcer ou à recréer la communion :

ils deviennent « e:rperts en communion »>@, levain d'unité, artisans
de réconciliation.

Les terrains d'action sont nombreux. Dants t'Egli,se uni,aer-
selle, la communion se renforce partout par le témoignage fra-
ternel et le travail de toute la üe consacrée, par la solidarité ac-
üve qui engage les personnes consacrées à accourir aux frontières
de l'évangéIisation, par la disponibilité aux appels urgents de
l'Eglise, par leur urrion au SainLPère. Il ne faut pas négliger l,inci-
dence sur la communion universelle qui dérive de notre présence,

* VCn" 2L
æ VCa" 4l
0' CTARDI F., La comunioræ in « Vi,ta Cunsoe-rata », in Religiosi in It^lir, no 294, p. 120e Cf. ÿCn"46
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de nohe action parmi les jeunes et les adütes, de la profession de

notre foi, de notre parole et de nos prises de position. C'est nofte
spiritualité qui nous pousse à dorurer trn apport personnel quotidien
à l'unité du corps du Christ : <. De nohe amour pour le Christ naît
inséparablement l'amour pour son Eglise, peuple de Dieu, centre
d'unité et communion de toutes les forces qui travaillent pour le
Royaume »*.

« A l'i,nterùeur d,es Eglti,ses parti,anli,ères. révèle l'exhortation,
les persorures consacrées ont également un rôle significatif. [...]
Iæs charismes de Ia vie consacrée peuvent fortement conüibuer à
l'érlifisatien de Ia charité dans I'Eglise particulière >> 

s. C'est un
deuxième terrain où la communion devient une tâche de notre
mission. Llexhortation en indique les modalités pratiques : << La
collaboration des personnes consacrées avec les évêques pour le
développement harmonieux de la pastorale diocésaine >, 6, la sau-

vegarde de leur pahimoine spirituel particulier pour qu'il prenne
place dans Ie travail pastoral, le dialogue entre les supérieurs et
les évêques, l'attenüon de ceux-ci au charisme recherchée et ac-

cueillie par les religieux ffi.

C'est un point nécessaire en vue de l'éducation des jeunes à la
foi, où I'expérience de l'Eglise est indispersable et pas facile. Il
est intéressant de rappeler comment dans son Eglise particulière,
travaillée par des tensions doctrinales et pastorales, Don Bosco a
voulu se situer non comme l'une des parties, mais dans les nceuds

de la communion. Dans Ia solution d'un conflit personnel il a fait
prévaloir le bien de I'Eglise sur son désir naturel de justice.

L'exhortation présente encore la mission de communion sur
trn autre terrain : celui des relnti,ans entre les perso'tü?'es col?sa-

crées. « Des personnes unies par un engagement cofirmun dans la

I Ccrxt. 13
u VCn" 48
6 Ih.
æ cf. ih.
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" sequela Chdsti " et animées par le même Esprit Saint ne peuvent
que manifester visiblement la plénitude de l'Evangile de I'amour,
cornme des sarments de l'unique Vigne. Se souvenant de l'amitié
spirituelle qui a souvent lié sur la tene les divers fondateurs et
fondaEices, tout en restant fldèles à la nature de leur Institut, ces
perconnes sont appelées àviwe une fraternité exemplaire qü soit
stimulante pour les auhes composantes de l'Eglise, dans I'engage-
ment quotidien à témoigner de l'Evangile »67.

Les indications pratiques ne manquent pas non plus : corurais-
sance, amiüé, participation active aux organes d'animation et de
coordination, communication et échange pour << comprendre le des-
sein de Dieu dars les vicissitudes actuelles de l'histoire, pour mieux
y répondre par des initiatives apostoliques appropriées >>s.

Dans ma relation sur l'état de la Congrégation, j'ai écrit : << On
est beaucoup plus sensibles et attentifs à élargir la communion
entre les instituts de vie consacrée et l'on y participe aussi par des
apports valables dans les événements et les organismes de coordi-
nation [Conférence italienne des supérieurs m4jeurs (CISM),
Confédération latino-américaine des religieux (CLAR), prépara-
tion du Synode, tâches communes] »6e. C'est un critère à main-
tenir et une route à poursüwe.

Il ne faut pas sous-évaluer la possibüté d'établir des collabo-
rations systématiques et stables avec d'autres religieux pour des
entreprises déterminées qui requièrent une convergence de com-
pétences et de ressources. ps5 sssais ont déjà été tentés avec les
centres d'études. La complexité du contexte actuel et les nou-
velles exigences de l'évangélisation conduisent non seulement à
s'accorder sur les lignes d'action, mais aussi à envisager quelques
activités cofirmunes.

d VCn"62
§ ÿCn"63
@ VEcctû J. E., La Socté|é d,e saint Ftranqois dc SolÆ d,urant lc sæemtnt 1990-1995 -

4.3n" 276
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tr y a encore le domaine ùt terri'toi,re ou de la communauté
humaine, à rayon immédiat comme à rayon large : le quartier, Ia
ville, la nation, le monde. Ils ont besoin de s'unir, désirent la paix,

la réconciliation et la convivialité dans la dignité et la sécurité.
Aux anciens conllits qui aparaissent sous de nouvelles formes
dans les familles, la société et la politique, s'qioutent ceux qü
caractérisent notre temps contme I'extranéité culturelle, la
marginalité, les fondamentalismes divers, les pluralités en conflit.
Elles finissent souvent par dresser des barrières réelles ou
psychologiques, le rejet ou Ie désintérêt.

Etre des << experts en communion >>, c'est savoir créer des

moments et des raisons de s'unir, concilier les divergences quoü-

diennes de vue, susciter la volonté de se rencontrer et de viwe
ensemble, favoriser les sEuctures et les espaces humanisants, être
paciflques dans le sens fort du terme, veiller.à la qualité des rela-
tions, travailler à détruire les préjugés sociaux ou ethniques, déve'
lopper sa capacité de dialoguer avec des mentalités différentes.
Plusieurs souhaitent dans ce but la constitution et le lancement
de communautés internationales et interculturelles qui soient des

laboratoires d'accueil et de valorisation des diversités.
Un dernier terrain indiqué par l'exhortation, sur lequel se

porte pour l'instant notre attention paxce qu'elle rencontre l'enga-
gement demandé par le CG24, est celü des lnïcs, en particulier
ceux qui nous sont << proches et associés »70.

Relisons le passage quei'ai déià cité àpropos de laspiritualité :

« Aqjourd'hü, beaucoup d'Instituts, souvent en raison de situations
nouvelles, sont partrenus à la conüction que leur charisme peut êEe

paxtagé avec les larcs, qui, par conséquent, sont inütés àparticiper
de façon plus intense à la spiritualité et à la mission de I'Institut lui-
même ,r?'. IJn riche exposé de motifs charismatiques, ecclésiatlx et
pastoraux appuie l'affi.rmation.

n Cf. VC n" 64{,6
7' VC n" 64
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Je ne m'étends pas à confronter les indications et les motifs
avec ceux que présente noüe document capitulaire sur le même
sqlet. Lâ convergence est trop évidente pour qu'elle nous
échappe. tr importait seulement de parcourir une nouvelle fois
cette partie de l'exhortation pour relever que nous cherchons à
réaliser ce que propose l'Eglise et pour montrer que tous ces do-
maines se relient et se renforcent les uns les auhes. Y havaillent
ceux qui, selon la même exhortation, üvent et propagent la « spi-
ritualité de la communion >> 

2 et deüennent « témoins et artisans
du projet de communion qui est au sommet de I'histoire de
l'homme >>æ.

6. Un aréopage pour nous : l'éducation

II ne nous aura pas échappé que le premier des aréopages énu-
mérés pour la mission des personnes consacrées est « le monde
de l'éducation >> 

74.

Liéducation est à prendre dans son acception la plus Iarge :

comme croissance de la personne et cornme ensemble de média-
tiors qui se mettent à son service pour la rendre consciente d'elle.
même et de son destin, lui donner une connaissance valable de la
réalité, développer sa capacité d'évaluer et de choisir, l'ouwir au
sens et au mystère, lui annoncer la Parole de Dieu.

Le modèle de l'éducateur est en effet « le Maître intérieur [de
l'Egtise] quipénèhe lesprofondeurs lesplus inaccessibles du cæur
de tout homme et qui connaît le mouvement secret de l'histoire » *.

La fonction éducatrice de l'Eglise dans le monde est à en-
tendre dans cette perspective et cette ampleur. Liéducaüon des

n Cf. VCn" 6l$7
BVCn"4$
7o Cf.VCn'9197
æ ÿCn"96
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personnes et de ltrumanité n'est pas une option libre de la charité
ni un simple aspect sectoriel de sa mission : elle en est le cæur
même et la voie indispensable. Dieu sauve l'homme en l'éduquant
en tant qu'il s'adresse à sa conscience et attend sa réponse. De Ia
même façon l'Eglise exerce son ministère en éclairant, en propo-
sant, en interpellant la liberté. Elle devient médiatrice de I'action
éducatrice de Dieu, le prolongement et l'actuâlisation du magis-
tère qu'a exercé le Christ à l'égard des disciples et des foules, le
signe de l'action de l'Esprit qui transforme les cæurs.

C'est pourquoi tout en elle a un caractère éducatif : présence,

Eulnonce, célébration, services divers. Tout tend à rendre l'homme
conscient de ce qu'il est, à l'aider à découwir et à embrasser ce
que le Créateur a mis en lui de bon, de noble et d'éternel, à I'ou-
wir à la relation qui le constitue dans sa dignité avec le Père, le
Fils et Ie Saint Esprit.

C'est dans ce contexte que se situe la tâche éducative des
personnes consacrées, plus en vertu de leur option de üe que

des institutions spécifiques qu'elles créent ou des tâches
professionnelles qu'elles assument. En ce sens toutes les formes
de üe consacrée sont forüement éducatrices de l'homme et en
premier lieu des chrétiens. Le signe qu'elles offrent, les valeurs
qu'elles assument, le service qu elles rendent incitent et aident à
croître en humarrité et en foi.

Parmi les personnes consacrées, certaines assument par
profession le travail d'éducateus et en font le lieu pour üwe leur
option radicale pour Dieu et le service de leurs frères, spéciale-
ment des plus nécessiteux.

La mission porte ces religieux à opérer sur trois temains. Le
premier comprend tout ce qui concerne la promoti,on intégrole
de la persorure, selon les besoins qü se révèlent dans le concret.
Leur travail en ce domaine, inspiré de l'amour du Christ pour se

mettre à sa suite, est une évangéIisation authentique.
Le second terrain comprend l'i,ni,ti,ati,on chrétienne, l'éduca-
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tion de ceux qui ont opté pour la foi ou se montrent disponibles à
I'envisager. Il s'agtt de les accompagnerpour les aider àüwe dans
I'histoire en fils de Dieu, incorporés à l'existence du Christ,
membres de son peuple. I^a catéchèse et la formation d'une men-
talité évangélique en constituent les parties principales.

Le troisième est I'humanisation et l'éuangéli,sation de la
anlhne corune forme collective d'éducation selon le processus
décrit par l'exhortation apostolique Euangeli,i, nunti,and,i, pot:lr
« atteindre et comme bouleverser par la force de l'Evangile Ies
critères de jugement, les valeurs déterminantes, les points
d'intérêt, les lignes de pensée, les sources inspiratrices et les
modèIes de üe de l'humanité » 76.

Ce cadre de référence est indispensable pour comprendre
2yss r§elisme quels sont les défis qü s'adressent à la mission des
reügieux éducateurs et quelles réponses ils peuvent donner.

Lléducaüon ainsi entendue ne se limite pas au secteur scolaire
ni aux seules insütutions spécifiques connues, même si elles re.
présentent la pièce maîtresse de l'effort social pour offrir à tous
des possibilités de prévention, de récupération et de croissance.
Le type de société où nous üvons a multiplié les problèmes des
jeunes et des adultes. Auparavant, l'itinéraire éducatif se déroulait
selon un scénario adapté à la m4iorité ; il est nécessaire à présent
de s'adapter aux situations multiples, qui se üversifient au fur et à
mesure que la société devient plus complexe. C'est à bon droit
que l'exhortation relie à l'éducation, le besoin des religieux de re-
nouveler leur attachement à l'engagement culturel 7 et leur pré-
sence dans le monde de la communication socialeTs.

Elle I'appelle « aréopâBe )>, lieu de dialogue ouvert et non
seulement système d'institutions, précisément parce qu'il faut
instaurer un dialogue franc sur le sens de la vie, avec des

ro Cf. EN n" 19
3 Cf. VCn" 98
æ Cf. ÿCn"99
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interlocuteurs diversement orientés ou démotivés, et parce qu'il
faut, par des actiütés nouvelles, venir à la rencontre de nouvelles
demandes de culture et de vie.

Pour nous, tout cela trouve son temain d'application préféren-
tiel chez les jeuncs, spéci,al,em,ent lcs phts poiuares, Ils mettent à
I'épreuve ls Éqlisrne de notre arnour et notre capacité d'annonce.
Il deüent proüdentiel pour eux et pour l'Eglise que quelqu'un des-
cende sur la place pour entamer avec eux un dialogue.

Liexhortation reconnaît que << par leur consécration propre,
par leur expérience particulière des dons de l'Esprit, par leur
écoute assidue de Ia Parole et par la pratique du discernement,
par le riche patrimoine de traditions éducatives constitué avec le
temps dans leur institut, par la coruraissance approfondie des vê
rités d'ordre spirituel (cf. Ep L, L7),les personnes consacrées sont
en mesure de mener une action éducative particulièrement effr-
cace, en apportant une contribution spécifique aux démarches
des autres éducateurs et éducatrices )>æ.

La citation de Don Bosco : « Que les jeunes ne soient pas
seulement aimés, mais qu'ils sachent qu'ils sont aimés » æ figure
dans l'évocation des « exemples admirables de personnes
consacrées qui ont vécu et qü üvent la recherche de la sainteté à
havers leur engagement pédagogqre, tout en proposant la sainteté
cofirme un but dars l'éducation >> 

81.

Elle nous rappelle que l'éducation n'est pas pour nous la
simple conséquence de la résolution de nous sanctifier, mais le
Iieu humain où elle acquiert saphysionomie caractéristique, paxce

qu'elle contient aussi, selon le caractère de nofe vocation, le mo-
ment de la grâce. La première place que nous donnons à Dieu
dans notre üe et note choix de marcher à la suite du Christ se

o VCn"96
æ DoNBosco, IættredeRomc 1884,lvIB XVII, 110;[reportéedanslelivretdesConsti-

tutions: Færits de Don Bosco Itr, p. 2a6J

"r ÿCno 96
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traduisent pax un désir de les faire üwe dans le cæur des jeunes
qui grandissent, afin qu'ils y houvent le sens et le bonheur.

Uunité avec laquelle nous üvons les deux astrlects façonne le
visage de notre spiritualité qui s'identifie au Système préventif et
crée le style de notre communion comme « esprit de famille »æ.

Le Pape Jean Paul II nous l'avait indiqué dans sa let+re Iu-
uetlu'tn Patris: << Il me plaît de considérer surtout de Don Bosco
Ie fait qu'il réalise sa sainteté personnelle au moyen de I'engage.
ment éducatif vécu avec zèle et d'un cæur apostolique, et qu'il sait
proposer en même temps la sainteté conune objectif concret de
sa pédagogie. Frécisément, un tel échange enhe " éducation ' et
" sainteté " est l'aspect caractéristique de sa flgure >>s.

Conclusion

Chers confrères, j'ai voulu rappeler votre attention sur l'exlror-
tation qü éclaire la üe consacrée pour vous encourager à la lire
et à I'accueillir de façon créative. Je me suis contenté de com-
menter quelques aspects que je juge plus indiqués pour le mo-
ment et en vue de I'application du CG24.

Je pense en effet que c'est à la lumière des intentions les plus
fondamentales du CG24 que nous avons besoin d'exprimer notre
espérance dans les ressources de notre vocation, d'accorder une
attention préférentielle à notre üe spirituelle et à sa communica-
tion, de devenir des hommes de communion, de repenser la
portée de l'éducation pour réqliser la vocation, la spiritualité et la
communion.

Je conclus cette lettre le 8 septembre, jour de la Natiüté de Ma-
rie. Dans beaucoup de provinces, c'est autour de cette fête qu'ont eu
Iieu les professions. Les communications qü nous parrierurent du

æ Cf. Ctnst. L6
B IP n" 6 ; IÀCS n' 325, p. L7]
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monde nous montrent encore une fois que << le Seigneur aime Ia
Congrégation, qu'il la veut üvante pour le bien de son Eglise et qu'il
ne cesse de l'enrichir de nouvelles énergies apostoliques >> 

e. Jai eu
personnellement la satisfaction de recevoir douze premières pro-
fessions dans notre noüciat de Olitiabrs§, près de Moscou, et
vingtdeux autres à Smarhorî (Biélorussie).

Cela nous encourage à présenter avec confiance auxjeunes la
vie consacrée et l'expérience que nous en faisons à la suite de
Don Bosco.

Que la TYès Sainte Vierge Marie, qui a accueilli le don de Dieu
et l'a chanté dans le MagniJifrad nous aide à viwe avec joie notre
expérience de charité pastorale, à la partager avec simplicité dans
nos cornmunautés et à la communiquer avec effrcacité aux jeunes.

Je vous salue tous cordialement
et souhaite que vohe travail porte beaucoup de fruit.

J/I lrr-+1.t

u Const.22



3. DISPOSITIONS ET NORMES

CRITÈRES ET ORTENTATIONS
suR LE nôle DE cooRDtNATtoN
DU coNSETLLER nÉctorual
POUR L,«« AFRIQUE ET MADAGASCAR »

Voici le document par lequel de Recteur majeur, avec le consentement du
Conseil général, établit les compétences du Conseiller général pour l'« Afrique
et Madagascar », en application du n" 194 du CG24.

Prot. n" 96/0917

Quand il a défini les nouveaux cRoupEs DE pnovrNcns (CG24
19&194), le CG24 a constitué le groupe << ArBreuE Er MADAcAscAR )>,

en laissant pour le Recteur mqieur et son Conseil I'orientation
süvante:

« Le Recteur mnjanr aaec so'tl Cortseü ptrécisera les responsabüités
dru, régiorml dans ln comd,irntian des autres Trresences sa,l,risi,mnes
en Afri,qu,e, d,ans l'espri,t d,u rrumûro 310 du CG23 " (CG24,794).

En application de cette orientation, le Conseil général, dans sa
session du 7 juin 1996, a commencé par examiner la situation des
présences salésierures en Afrique.Madagascar.

1. SITUATION DES PRÉSENCES EN AFRIQUE

Les cinq circonscriptions qui constituent le groupe de
provinces <( AFBIeUE RT MADAGASCAR >>, à la date de ce document,
sont : arc (Afrique Centrale), ern (Afrique Est), ern (Afrique
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Méridionale), lmo (Madagasc ax), z*n @ambie'Malawi-Zimbabwe).
Mais en plus de ces circonscriptions, la situation en Afrique

présente un panoramavaxié, surtout par rapport à la coordination
des æuwes. Elle comprend:

1.1. DES DÉLÉGATIONS DE D/YERSES PROVINCES, dONt IC dê
Iégué est nommé par Ie Recteur m4ieur après la consultation
qü conüent:

. ÂFo : Bénin (su), Burkina-Faso (sue), Côte.d'Ivoire (sne),

Guinée Conaloy (lreo), Mali (we), Sénégal (sm), Togo (sco et ssn).

. Ar"r: Cameroun (rre-nr), Congo (ree), Gabon (me), Guinée
Equatoriale (sue).

1.2. DES DÉLÉ,GATIONS D'UNE PROVINCE

ANcoI"a (province Bsp, avec la charge de toutes les provinces
du gfoupe .. AITdRIQUE LATINE cÔNp suo ») ; Éruorre (provinces r.E:

et uon) ; MozAMBIeun (province ron).

1.3. PRÉSENCES À COOAOWETrcN NFORMELLE

NrcEBrA (rcr et no) ; cEÀNA (cer) ; LTBEBIÀ (cnn) ; SIEBBA

LEor\[E (suo-associée sun) ; nÉpusr,rerro oENTRATRTcATNE (nnN) ;

rcEAD (rvo) ; Écvprr (uon) ; cAp-vERr (eon) ; unrn (rLN) ; MÀRoc

(rpe) ; rrrMsrn (mrdélégation uetro).

Cette situation, qui reflète des processus divers de coordina-
tion et de renforcement des présences, recommande des relatiors
différenciées de la part du conseiller régional.

Compte tenu de la situation décrite, dans le contexte du
« Projet africain >>, et des a.ttributions que les Constitutions et les Rè-
glements généraux donnent à chaque conseiller régonal (cf. C. 140 ;

R. 135-137), le Recteur m4jeur avec son Conseil a fixé quelques

critères et orientations. Airsi sont précisées les tâches et les re.
lations du conseiller régional pow I'Afrique et Madagascar, tant par
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rapport aux auhes membres du Conseil général que des provinciaux
et des provinces qü travaillent dans la Région.

2. QUELQUES CRITÈRES DE BASE

2.1. Critère d'ttNtTÉ

Lorsqu'il a décidé de constituer un groupe de provinces pour
« l'Afrique et Madagascâx », le CG24 a e:rprimé sa volonté de tra-
vailler à développer la coordination entre rourEs LEs pRÉsENCEs de
cette aire géographique. Par conséquent le travail demandé au
conseiller régional pour << une liaison entre les provinces et le
Recteur m4ieur », pour les « intérêts des provinces qui leur sont
conflées >> et << la connaissance des situations locales au Conseil >,

(C. 140), doit comprendre - éventuellement selon des modalités
diverses - toutes les présences d'Afrique et de Madagascar.

2.2. Critère d' lN CU LTU RATION

Ll« accomplissement de la mssoN SALT1SIENNE » est la finalité de
toute structure de gouvernement et d'animation (cf. C LZL). La
constitution du groupe de provinces << Afrique et Madagascar >t, aété
faite dans le but d'encourager et d'animer I'NCuLl'uRATIou du cha-
risme salésien sur ces territoires. La tâche du conseiller régional
est donc d'appuyer et d'animer ce processus dans toutes les prê
sences de la Région.

2.3. Critère de RÉ,C\PROCITÉ MISSIONNAIRE

Le havail du conseiller ré$onal pour I'Afrique et Madagascar
doit soutenir I'engagement des provinces d'origine üs-à-vis des
présences missionnaires et relier I'animation missionnaire de
celles-ci avec leurs provinces reqlectives.
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3. ORIENTATIONS SUR QUELQUES POINTS GONCRETS

3.1. Coordination des présences

Le conseiller régional :

- Veille à la développer et à renforcer les présences en
<< AFRIeUE-MADAGASCAR » en dialogue avec les responsables locaux
et toqiou:s dans les limites constituüonnelles de sa charge ;

- Avec le conseiller pour les missions, il promeut I'animaüon
missioruraire;

- En accord avec le conseiller pour la formation salésierure, il
s'intéresse à la création de << sfuctures » de formation dans la Rê
gion, avec une vision d'ensemble.

3.2. Nouvelles présences dans la Région.

Il revient au conseiller pour les missions - en accord avec Ie Rec-

teur m4ieur et son Conseil - de suiwe le processus pour les fonda-
tions dans les pays de la Région où la Congrégation n'est pas encore
présente. Pour introduire de nouvelles présences dans les pays où il
existe déjà des maisons ou des æuwes salésiennes, I'initia,tive re.
üent au provincial avec son Conseil. Mais dans les deux processus,

le conseiller régional pour I'Afrique et Madagascar devra être associé.

ll revient au conseiller régional de süwe la mise en æuwe des
conventions signées entre les circonscriptions juridiques exis-
tantes de I'Afrique-Madagascar et les provinces qui y ont ouvert
des présences salésiennes dans le cadre du « Projet africain ». Il
lui reviendra aussi de promouvoir les convenüons ponr les nou-
velles circonscriptions qui pourraient se créer.

3.3. Les visifes ertraordinaires dans la région

Compte tenu de ce qü est déterminé en général dans l'article
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104 des Règlements généraux, voici quelques précisions relatives
aux situations particulières de la Région Afrique.Madagascax.

3.3.1. Visites ertraordinaires des délégations
constituées de diverses nations :

Conformément aux finalités de la coordination désirée par le
CG24, il semble opportun que les présences des délégations
constituées de plusieurs nations (cf. 1.1.) aient leur visite extraor-
dinaire spécifique et qu'elle soit faite par le conseiller régional
pour I'Afrique et Madagascar. La vision d'ensemble qu'il peut
transmettre au Recteur majeur et à son Conseil et, par cons6
quent, l'unité des orientatiorui que Ie Recteur mqieur peut donner,
aideront davarrtage le développement salésien dans une zone.

3.3.2. Visite ertraordinaire des délégations d'une province :

Pour favoriser la coordination, la visite extraordinaire de ces

délégations (Angola, Ethiopie et Mozambique) sera faite par le
conseiller régional pour I'Afrique et Madaga.scar ; de préférence
en corncidence avec la visite extraordinaire de la province à la-
quelle elles appartiennent.

3.3.3. Présences à coordination informelle :

Les présences qü dépendent uniquement et directement de

leur province (cf. 1.3.) doivent .< en fait » sentir elles aussi leur ap-

partenance à l'Afrique-Madagascar.
Le conseiller régional doitvisiter ces présences ; selon I'oppor-

tunité et le mandat reçu du Recteur m4ieur, il fera ou non la visite
exhaordinaire.

Pour les présences à coordination informelle qui s'acheminent
vers une coordination plus engagée (constitution de délégations,
p. ex.), il est bon que la üsite extraordinaire soit faite par le
conseiller régional pour l'Afrique et Madagascar et dans la même
période de temps.
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3.4. Rencontres et vrsites d'ensemble

Selon la pratique süvie jusqu'ici, toutes les présences de la Ré-
gion seront impliquées dans la réalisation de rencontres d'anima-
tion et dans la visite d'ensemble.

3.5. L'interlocuteur des provinciaux dans le Conseil général

Pour les affaires juridiques concernant les présences afri-
caines, les provinciaux s'adresseront ordinairement au conseiller
régional pour l'Afrique et Madagascar. Ils pourront aussi
s'adresser au conseiller régional de la Région à laquelle appartient
le province. Les deux conseillers régionaux s'informeront l'un
l'autre et agiront en accord mutuel.

La présentation de d,ossi,ers au Coræei,l genérol sera faite in-
distinctement par un conseiller régional ou par l'auhe, en accord
enfre eux.

Rome,30 juin 1996.



4. AclvrrÉs ou coNSEtL eÉruÉnnl

4.1 Chronlque du Recteur maJeur

Après Ie Chapitre général et
quelques jours de réunion du
Conseil, le Recteur mqjeur se rend
Ie 25 awil à Turin Valdocco pour
participer à Ia fête de la commu-
nauté provincia"le de la circons-
cripüon spéciale Piémont-et-Vallée.
d'Aoste, qui commémore Ie 150"
arniversaire du début de I'Oratoire
du Valdocco.

Le 28 awil, il visiteAlassio àl'oc-
casion de lafête des anciens éIèves
et de laprésentaüon du volume qui
retrace I'histoire de laprésence des
sa]ésiens dans la ville. Ces deux
événements figuraient parmi Ies c6
lébrations du centenaire. A cette
occasion, le maire remet au Rec-
teur m4ieur I'olnssi,n d'or, équiva-
Iant à Ia citoyenneté honorifique.

Dtt 22 au 25 mai, il participe à
Ariccia à la 49" assemblée des su-
périeurs généraux qui consacrent
quelques joumées à l'étude de I'ex-
hortation apostolique sur la Vi,e

consotrée.
Le 2 juin, àRimfuü, ilprendpartà

I'Assemblée nationale des associa-
tions polyqportives salésiennes des
jeunes d'Italie. tr célèbre la sainte

messe pour les participants et as-
siste à Ia session de clôture.

Du 15 au 19 juillet, avec le
Conseil général, il visite les lieux
salésiens : Colle Don Bosco, Tlrrin
et Mornèse. A Castelnuovo Don
Bosco, le maire de la cité confére
au Recteur mqieur la citoyenneté
d'horureur. Le soir du 17, en la basi-
Iique Marie-Auxiüahice de T\rrin-
Valdocco se déroule Ia célébration
eucharistique solennelle avec les
confrères de Ia circonscription Pié
mont+t-Valléedâoste, au terme de
Iaquelle le Recteur mqjeur signe et
dépose sur l'autel de Don Bosco la
première éhenne du sexennaL

Du 12 au 28 août il fait une visite
à la circonscription Est et parcourt
les présences salésiennes de divers
pays qu'elle comporte. En Lituanie,
d'abord, il bénitàVihius lamaison
àpeine terminée de Ia communauüé
et Iapremière pierre de Iia nouvelle
église en consb:uction. Puis, à PaIa-
monas-Kaunas il inaugure l'église
restaurée ; deux Filles de Marie
Anxiliatrice y émettent leur premiè
re profession. Ià encore Ie Recteur
mqieur bénit une nouvelle maison
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pour lia communauté et a I'occasion
de rencontrer un important groupe
d'animateurs venus d'Italie pour
arrimer l'été des jeunes.

Après avoir salué les confrères
de Rum§iËkés, il passe en Ulaaine.
A KorostyÉiv il célèbre la sainte
messe pour le peuple et rencontre
les jeunes provenant de diverses
maisons de Ia circonscription pour
une journée de réflexion. II inspec-
te les travaux de I'église paroissiale
qui est en phase ava.ncée de re-
construction et sera probablement
inaugurée le 24 mai prochain.

A Iæopoli, en Ulcaine, il participe
à la concélébration dominicale en
rite gréco-bysantin présidée par
Mgr Sapelak, bénit Ie terrain ou
s'élèvera Ie centre de formation
professionnelle et visite Ia maison
destinée à I'aspirantat, et les pré-
sences pour les catholiques de rite
latin. La visite à I'Ulaaine se
conclut à Odessa, où il rencontre
les salésiens et les Filles de Marie
AuxiliaEice du lieu et prend vision
de la situation des æuwes.

Il se rend ensuite en Biélorussie.
A Smarhorl, devant une grande
affluence de peuple, renouvellent
leur profession vingt-deux jeunes

salésiens provenant de cinq pays :

BiéIorussie, Lituanie, Russie,
Ulrraine et Géorgie. Suit la visite
à nos communautés de Zuprany,
Baruny et Lida

La üsite en Russie commence
par la Sibérie, à Yakoutsk, où
se rendent aussi les confrères
d'Aldan. Le Recteur m4jeur passe

unejournée avec eux et rencontre,
dans les céIébrations eucharis-
tiques, des amis de I'æuwe. tr bénit
le terrain où commenceront immê
diatement les travaux pour un
centre de jeunes et pour la maison
de Ia communauté.

De retour à Moscou, au noüciat
d'Oktiabrskij il reçoit les profes-
sions de douze jeunes qui termi-
nent leur noüciat. Ce sont les pre.
mières qui se font dans cette mai-
son: c'était aussi le motif principal
de Ia visite du Recteur m4jeur. Le
programme se poursüt par une cé-
lébration, des rencontres et une
descente à l'église de I'Immaculée
à Moscou, et se termine à Gatchina
(Saint-Pétersbourg).

Durarrt son paxcours, le Recteur
m4ieur a la possibilité de rencon-
Eerhois nonces ou délégués apos-

toliques et les évêques, pour éva-
luer avec eux la situation politique
et pastorale CMinsk, Kiev et Mos-
cou).

Il rentre à Rome puis, le 8 sep-
tembre, il préside à Ia profession
temporaire de sept Volontaires
avec Don Bosco, faite sous forme
privée dans l'église de la maison gê
nérale. Llaprès-midi, dans Ia basi-
üque du Sacré-Cæur, il reçoit Ies
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premières professions salésiennes
des jeunes du noüciat de Lanuüo.
Le 18 septembre, avec Ies

conseillers présents, il prend part à
I'ouverture du CG20 des Filles de
Marie Auxiliafrice dans leur maison
générale. tr préside la concélébra-
tion eucharistique et participe par
un message à cet événement solen-
nel qui intéresse toute la Famille
salésienne.

Enfin, Ie 29 septembre à T\:rin, il
remet le crucifix missionnaire à 33
salésiens provenant d'une vingtai-
ne de provinces des cinq conti-
nents.

4.2 Chronlque du Conseil généra!

La première session plénière du
Conseil général élu par le CG24
s'est déror-rlée à Ia maison générale
du 14 mai au 12 juillet 1996. Une
session acüve, avec 37 réunions
plénières enplus des rencontres de
gfoupes ou de commissions. Aupa-
ravant, après les élections, il y avait
eu quelques réunions au cours mè
me du Chapitre général, a.fin de
fixer certaines dates du calendrier,
de traiter des dossiers provenant
des provinces, et de procéder à la
nomination du provincial de la Li-
gure-Toscane, pour lequel étaient
déjà disponibles les résultats de la
consultation provinciale.

Après le CG24, une brève pério-
de est laissée aux conseillers pour
se reposer et se préparer, ainsi que,
le cas échéant, passer rapidement
dans leurs provinces. Puis la ses-
sionplénière commençe Ie 14 mai,
fête de sainte Marie-Dominique
Mazzarello. Dans son introduction
aux travaux, le Recteur m4jeur en
souligne I'importance, puisque la
session est destinée à étudier le
fonctionnement du Conseil au
cours du sexennat, et à tracer les
premières lignes de laprogramma-
tion. S'qioute à ces objectifs I'im-
portanthavail de nommer de nom-
breux provinciau:r, de traiter l'<< ad-
ministration ordinaire », au sqiet
des dossiers des provinces (nomi-
nation de membres des Conseils
provinciaux et de directeurs, ou-
vertures et érections canoniques de
maisons eÿou d'activités, dossiers
concernant des confrères et dos-
siers financiers et adminishatifs).

Voici une brève synthèse des
principaux sqjets haités.

l. Nominatûons d,e prooinciaux

Comme il vient d'être dit, une
tâche importante du Conseil est de
nornmer rxl bon nombre de provin-
ciaux. C'est la procédure ordinaire
qui estsuivie, selon Iapraüque éta-
blie désormais dans le Conseil :

exarnen attentif de la consultaüon,
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sur Ia présentation du conseiller rê
gional ; discernement en Conseil,
accompagné d'échange de vues et
de prière ; vote sur les candidats si-
gnalés.

Voici la liste alphabétique des
provinciar:xnommésau cours de Ia
session : Acosta Bodriguez Felipe
pour Ia province de Cordoue @s-
pagne) ; Bisio Enrique pour Iapro-
vince d'Uruguay; Bregolin Adriano
pourlaprovince de Vérone (Venise

Ouest, Italie) ; Churio Baquedano
Daüd pour la province de Valence
(Espagne) ; D'Souza Tony pour Ia
province de Bombay (Inde) ; Gaf-
Iardo Luis Felipe pour Ia province
de Mexico (Mexique) ; Guerra
Ibariez Jesüs pour Ia province de
Maùid (Espagne) ; Ma.siero Bruno
pour la province du Venezuela ;

Mumr Mario pour la province du
Moyen-Orient ; Sandrini Marcos
pour Ia province de Pôrto Alegre
(Brésil) ; Valls i Ferrer Domènec
pourlaprovince de Barcelone @s'
pagne) ; Winkler Josef pour Ia pro-
vince de Campo Grande (Brésil).
Durant le CG24 avait été nommé
Colqjacomo Giorgio comme pro-
vincial de Ligure'Toscane (Irelie).
Iæ numéro 5.4 du présent fascicule
des ACG reporte les données des
provinciaux nommés.

2. Organûsation d,u traoaûl d.u
Consetl et premtères ltgnes
d,e programmation.

Le travail Ie plus important et le
plus quslifiant que le Recteur ma-
jeur a demandé aux conseillers du-
rant Ia session, et qui a occupé Ie
ph:s clair de leur temps (en termes
de séances plénières et de travaux
de groupes), fut d'organiser le tra-
vail du Conseil, en vue de donner
plus d'efficacité à fadmaüon. II a
abouti à la rédaction des grandes
lignes de la programmation du
sexennat. C'est pourquoi, dans Ie
calendrier des travaux, le Recteur
m4ieur avait prévu une succession
de trois étapes en corréIation réci-
proque:

1. Réflexion sur la structure et le
fonctionnement du service de
I'autorité au niveau mondial ;

2. Etude du document du CG24 ;

3. Eléments de programmation du
sexerurat à deux niveaux :

- éIéments de programmation
<< colTlmune »;

- Eléments de programmation
pour les secteurs et pour les
régions.

Voyons brièvement quelques
points importants de chacune de

ces étapes.
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2.1 Réfl,erion sur ln structu,re et l.e

Jorrctionnzmznt du ssrui,ce d,e

l' autnrtte au niaeau m,undinl.

Dans son introduction à la ré-
flexion sur ce point le Recteur ma-
jeur fixa I'objectif d'étudier les
rôles et les tâches du Conseil génê
ral, son fonctionnement, Ia coordi-
nation interne et Ia liaison avec les
aufres organes de Ia Congrégation.
Et cela non seulement pour Ie fonc-
tiorurement pratique du Conseil lui-
même, peis pour saisir en profon-
deur sa signiflcation dans et pour
la Congrégation, et assumer et
viwe les rlispositions spirituelles
qui s'imposent Il est clair que Ia rê
férence fondamentale pour cette
étude se trouvait dans les Constitu-
üons et les Règlements généraux ;

mais il était important de faire ap-
pel aussi àlapratique de Ia Congrê
gation et aux besoins spécifiques
du sexermat.

Compte tenu de ces objectifs et
des références indiquées, le Conseil
général commença par faire un
examen préalable en deux groupes
d'étude, puis fit un approfondisse-
ment des aspects principaux du ser-
vice de l'autorité au niveaumondial,
quant à sa sfucture et à son fonc-
tionnement. Il aboutit à quelques
indications qui pourront servir de
base à nne sorte de oade-mecum
pour Ie travail de ces six années.

Iæs divers points peu àpeu déve-
Ioppés ont porté sur:

. QuelEres principes, critères et
dispositions tirés des articles 12G
124 des Constitutions (service du
charisme et de la mission, et servi-
ce de I'unité dans la diversité ; en
communion avec le Recteurmqieur
et sous sa dépendance ; dans I'es-
prit de Don Bosco) ;

o Quelques aspects du service
d'unité du Recteur m4jeur ;. Quelques critères de travail
propres au Conseil, ainsi que sur
Ies relations enhe les conseillers I

o Quelques aspects spécifiques
du service des conseillers régio-
naux; sEuctures régionales et in-
terprovinciales ;

o Les visites extraordinaires et
Ies visites d'ensemble ;

o Un mot surle rôIe du secrétaire
général et du procurateur général.

2.2 EtunÊ d,u, dnam.ent fu CG24.

En vue de Ia programmation du
sexennat, il était important de fai-
re en Conseil général une réflexion
sur le document du CG24, qui re-
présente certainement pour la pro-
grammation le point de référence
le plus immédiat. Comme le souli-
gna le Recteur mqjeur, l'étude du
document, en cetûe phase, n'avait
pas pour but de fixer les straté$es
pour réslissr les tâches assignées
par le Chapihe (ce havail serait en-
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trepris dans la phase suivante),
pais d'2sqsérir une compréhen-
sion laplus détaillée et Iaplus pro-
fonde possible des contenus et des

divers aspects du document, avec
un regard tant sur les tâches assi-
gnées au Conseil général que sur
I'animation des provinces et des
communautés de Ia Congrégation.

Dans Ia ligne de ces objectifs, Ie
Conseil, surlabase aussi de I'étude
préalable d'un groupe, a réfléchi sur
Ies aspects principaux suivants :

1o Quelques poi,nts ù, approion-
dari selon les indications du docu-
ment:
- Llecclésiologie de communion;

- La spiritualité salésienne ;

- La communauté salésienne et
ses devoirs dans la perspective
du CG24;

- Le Mouvement salésien.

2" Quelques points jugesprinri,-
tai,res envte de laprogrammation:

- La formation ;

- Cheminementspratiques etlignes
d'action pour I'application du
Chapihe aux divers niveaux (im-
portance d'une .< mentalité de

Projet ") ;

- l,a communication.

Le résultat de Ia réflexion fut
une assimilation plus complète et
plus convaincue du document,
surtout en vue de I'action de gou-

vernemenl

2.3 Elémsnts dn programmation
d,u sæmnnt.

Alalumière de saréflexion surle
service de I'autorité et de son étude
du document du CG24, Ie Conseil
général s'est atLelé à tacer quelques

premières lignes fondamentales du
prograflrme d'action durant le
sexennaL Llobjectif propose était de
relever les points principaux de la
programmation, pour a:river à une
première rédaction essentielle.

Iæ travail s'est organisé en deux
phases successives:

a. Les é\,émÊnts dc Trrogramma-
tion « commlt'fla Dt c'est-à-dire qui

doivent se retrouver dans les pro-
grammes particuliers de chaque
secteur.

Comme premier pas important
ont été flxés quatre axes princi-
parD(:

1. Llapplication du CG24: relations
salésiens SDBIatcs;

2. La signifiance de la presence salé-

sierure, dans Ies divers contexües

et dans différentes actiütés ;

3. Les communautés SDB et leur
tâche prioritaire d'être << noyaux
animateurs » et de travailler
comme tels;

4. La formation : dans Ie sens

d'adapter Ia qualité du salésien
aux besoins de Ia culture d'au-
jourd'hui et des différents
contextes culturels.
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b. Les élhnents dn Trrogra,mma-
tion Tsour les sectanrs et pour l,es

régi,ons.
Pour chacun des secteurs d'acti-

üté (formation, pastorale des
jeunes, Famille salésienne, com-
munication sociale, missions, fi-
nances) comme pour chacune des
« régions » constituées par le Cha-
pitre général ont été tracées
quelques lignes de programmation.
A partir 6" 1, sqrurqissance et de
l'état du secteur ou de Ia région, en
général et en rel.ation avec les prio-
rités du sexennat, ont été indiqués :

Ies terrains jugés prioritaires pour
le travail d'animation, les modalités
de travail adaptées, les personnes
enga8ées et le foncüonnement des
organes d'animation.

Un mot fut également dit sur les
terrains d'action du vicaire du
Recteur mqieur et du secrétaire
général.

Pour conclure I'ensemble des tra-
vaux pour cette première phase de
la programmation, Ie Recteur ma-
jeur a souligné qu'il en résulte
avant tout un approfondissement
du rôle d'animation du Conseil gê
néral et I'acquisition d'une dyna-
mique de travail basée sur les prin-
cipes du discernement. On est tom-
bé d'accord pour mvailler à I'unité
(idéale et fonctiorurelle), et des rap
ports fraternels de communication

et de participation se sont établis
comme méthode de travail. Une
première rédaction des lignes es-
sentielles de la programmation a
été faite et elles seront reprises et
définies dans Iaprochaine session.

3. Autres swiets traîtés.

D'autres sqjets furent étudiés par
Ie Conseil général durant la ses-
sion, enhe autres les süvants :

3.1 Réfleri,on sur l'erhnrtati,on

" Vitn consecrata ».

Llexhortation apostolique sur la
Vin coræa,crée, promr:lguée durant
le CG24, constitue un fait « impor-
tant et significatif », selon la re-
marque du Recteur mqieur dans
son discours de conclusion, qui a
pris place dans les havaux du cha-
pitre << pour nous encourager à
comprendre toqjours mieux noEe
vocation spéciflque dans l'Eg1ise, le
don du charisme qü nous a été fatt
àhavers notre Fondateurainsi que
les grands horizons qü s'ouwent
aqiourd'hui devant nous, apôtres
consacrés, dans I'Eglise et dans le
monde » (CG24,228).Cette exhor-
tation éclaire aussi le havail de mi-
se en application des orientaüons
eqpitulaires.

C'est pour cela que le Recteur
mqieur a voulu que les conseillers
consacrent un peu de temps à
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réfléchir et à approfondir le docu-
mentpontiflcal, dans I'optique de Ia
proglammation du sexennat, et
qu'ils s'interogent spécialement
sur les points qui regardent de plus
près nohe charisme et notre mis-
sion. Ce sont précisément ces
points qu'il faudra souligner de fa-

çon particulière dans I'animation
des communautés. C'est dans cette
ügne aussi que les conseillers prê
sentèrent au Recteur m4ieur
quelques suggestions à communi-
quer à la Congrégation.

3.2 Tônlæs Wécifr"Wes du conseillsr
régiond pour l'Af,rique et
Madngoscon

Lorsqu'il a consütué le groupe
« Aftique et lVladagascar rr,le CGZL a
chargé Ie Recteur mqjeur avec son
Conseil de « préciser les responsa-
bilités du régional dans la coorü-
nation des autres présences salé-
siennes en Afrique » (cf. CG24,
194). En réponse à cette délibéra-
tion, le Conseil général estparti de
la situation actuelle des présences
salésiennes en Afrique pour étudier
le cheminparcouru, surtout durant
les six demières arurées, dans Ie dê
veloppement et la coordination du
Projet africain, selon les indica-
tions du CG23 (cf. CG23, 310), ain-
si que les perspectives à court et à
moyen terme.

Le Conseil général a pu ainsi tra-

cer Ie rôle et les compétences du
régional, à I'égard des présences et
des confrères salésiens qü tra-
vaillent en Afrique et à Madagascax,

en üaison avec les autres membres
du Conseil général intéressés.
Le Recteur m4jeur apromulgué les
directives qui en résultent, dans le
document publié au numéro 3
(Dispositions et normes) du pré-
sent fascicule des ACG.

3.3 Rccommi,ssance de l'aprpafin-
rmnÆe à ln Famiile solési.enne
d,e l'htsti,tut des Fi,lles de ln
Rogauté dc Mari,e Imm,octtl,ée.

Accueillant la demande faite de.
puis tout un temps par Ia supérieu-
re générale del'Itxtitut dÊs Filks
d,e la Royauté dc Marte ltnmocu-
lée, dont le siège est à Bangkok
(ïharlande), le Conseil général, sur
la base aussi de I'étude faite par Ie
dicastère pour la Famille salésien-
ne, a donné son avis favorable à
propos de la conformité aux cri-
tères établis dans Ie passé pour Ia
reconnaissance d'appartenance à
Ia Famille salésienne. En sa qualité
de père de la Famille, Ie successeur
de Don Bosco, par sa lettre à la Di-
rigeante générale du l8juillet 1996,

a donc ofEciellement reconnu cette
appartenance (cf. n' 5.2).
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4. Le pèlertncrge au;r lteux d,es

ortgûnes salésiennes.

Un moment particulièrement si-
gnificatif de la session a été le pè
lerinage que Ie Recteur m4jeur et le
Conseil ont voulu accomplir pour
recevoir lumière et force sur la
route des six années, parle contact
vivant avec les lieux où notre cha-
risme est né et s'est développé.

Les trois journées de pèIerinage
(à part les deux demi-journées de
voyage) se sont centrées sur les
hois lieux les plns significaüfs :

- Castelnuoao et le Colle Don
Bosco (dimanche 16 juin), avec la
concélébration solennelle au
Temple et Ia visite aux lieux de Ia
naissance et de I'enfance de Don
Bosco (expliqués par le P. Natale
Cerrato). Significative la manifes-
tation sur la place de Castelnuovo
Don Bosco, dans lapremière parüie

de la matinée, où le maire de la
ville a conféré la citoyenneté
d'honneur au P. Juan E. Vecchi,
VIII" successeur de Don Bosco.

- NOratoi,re dc T\ri,n-VaWncco
(lundi 17 juin), lieu où Don Bosco,
inspiré par laVierge AuxiJia,ffice, a

porté son charisme à maturité par
la fondaüon de la Congrégation, et
d'où il I'afait rayormer dans le mon-
de : la visite en matinée des lieux
de Don Bosco illushés par Ie P. Te.
resio Bosco s'est couronnée par la
concéIébration du soir en la basi-
lique Marie-Auxiliatrice, avec Ies
confrères et la Famille salésierure.
Pour la clôture, Ie Recteur mqieur,
après laprière àl'autel de Don Bos-
co, a signé le texte de l'étrsnne
pour 1997.

- Nine Montferrat (mardi 18 jujrn,

matin) et Mornàse (18 juin, après-
midi), les lieux de Mère Mazzarello,
visités et intériorisés avec I'aide de
Ia provinciale de Nice, S'Carla Cas-

tellino Qe matin), et de S'Erta Ci-
golla (à Mornèse, I'après-midi).
Létape de Mornèse s'est conclue
par Ia concélébration avec les
EM.A des deux communautés, Ie
matin du 19, au temple de sainte Ma-
rie'Dominique Mazzarello, avant Ie
départ pour renher à Rome.

Tfès fratemelle, durant le voyage
du retour, Ia rencontre pour le dîner
avec Ies confrères, les consæurs et
Ies amis dans Ia maison sa]ésienne
de Pise.

4
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5.1 Etrenne du Recteur maleur
pour 1997

Nous pu,blisns l,e tpfite de l'étren-
rw du ReÆtaur majeur pour L997.
Ell,e prend place dnræ l'étape de
pn$n;rati,on du ju,büé dn l'an 2000,
indiquée par Jean Paul II pour
1997 dmts sa lettre apostolique

" Terti,o mülzrvni,o od,ueniente ».

Le tefite est lc suiaont :

LESYEIIXFffiS SURIÉSUS,
üAhTÉ DE NOMBREIIX FRÈRES,

AIDONS LES JET.INES

À ueccupu,um DANS LA FoI
(cf.He L2,2)

5.2 Reconnaissance d'appartenan-
ce à la Famllle salésienne de
I'lnstitut des Filles de la Royau-
té de Marie lmmaculée.

Vobù la lcttre unaogee par lc Rec-

tan mn;j eur à, ln Di,rtgeantc g énéra-
lc de l'Insti,tut d,es Fiües de ln
Rngauté d,e Mari,e Immaoieq dont
ln siÈge est ù Bonglæk (Thnünnnù,
par kquEUE i,l leur cm,m;uniryp Wc
Izu,r Instùhtt estræonruu, com,mn ap
partznnnt à, ln Fo:rnüLn solésienne.

Prot no 96/L025.1

A Madame Ia Dirigeante générale
Marie Crnvnrnwenouoru, DQ!{
Bangkok

Chère Sæur,

Il m'est agréable de pouvoir vous
communiquer qu'en date du 12
juillet 1996, le Conseil général s'est
réuni pour examiner la demande
que vouÉi nous avez adressée, au
nom de votre Institut, de renon-
naître son aptpartenance à ln Fa-
mi,ll.e salésipruæ.

Les conseillers ont donné leur
avis favorable.

Personnellement, en ma qualité
de « successeur de Don Bosco, pà
re et cenfre d'unité da Ia Famille sa-

Iésierme » (Constitutions SDB, arl
126), j'assume leur orientation etje
faispart àvoustoutd'abord, puis à
tous les groupes de la Famille, que

cette reconnais s arrce est à présent
chose faite.

Nous sommes a:rivés à cette dê
cision après une longue histoire.



DOCUMENTS ET NOUVEi-1ES 51

Les antécédents

Dans une letEe datée du 1.1.1977

déjà Ie Père Carlo della Torre, ex-
primait la demande que l'Institut
qu'il avait fondé frt uni à la Famil-
Ie salésienne.

Dans sa comespondance avec le
premier conseiller général des
salésiens chargé du secteur de la
Famille salésienne, le Fondateur
écrivait: .. Je considère que I'ap
partenance à la Famille salésienne
de I'Insüitut de la Royauté de Marie
Irnmaculée est déjà, je pense, un
fait pacifique ... mais nous serions
très heureux qu'il y eût un docu-
ment officiel du Recteur m4jeur de
la Congrégation salésienne qui le
déclarât. Il est cerüain que notre
Institut désire avoir la reconnais-
sance d'appartenance à la Famille
salésienne. Ainsi, nohe lien sera
plus fort » (2.4.1981, Lettre au P.

Giovaruri Raineri).
La dernière demande que vous

avez envoyée vous-même au Rec-
teur mqieur des salésiens porte la
date du 23 décembre 1994.

Les situations vécues par la
Congrégation ces deux dernières
années nous ont obligés à retarder
Lareconnaissance. Mais nous avons
admiré la constance avec laquelle
votre Institut afatt entendre son
désir d'appartenance, dans la
conviction que le geste formel lü

donnerait une nouvelle impulsion
pour retrouver les racines salé-
siennes de sa vocation.

La premlère reconnaissance

La présente attestation est pour
moi Ia première en qualité de
Recteur mqieur, élu au 2,4' Chapitre
général.

Je me rappelle Ies conversations
et les approfondissements de I'as-
semblée capitulaire autour du thè
me des lnrbs. Leslnstituts séculiers
ont eu une présence idéale et signi-
ûcative durant nos travaux. Uksti-
tut de la Royauté de Marie Immacu-
lée était indirectement présent lui
aussi, dans nos projets d'élargir I'es-
prit de Don Bosco par la présence
de larcs et de professiormels.

Un deuxième motif a rendu en
quelque sorte votre Institut pré-
sent dans nos réflexions : à
propos des larcs, nousi avons sou-
vent fait référence à la parüicula-
rité des contextes pluriculturels et
plurireligieux.

Votre Institutüt ces e:rpériences
depuis sa fondation. En faisant par-
tie de Ia Famille de Don Bosco,
vous êtes donc appelées aussi àsa-
voir offtiraux autres gfoupes cette
conEibution de pensée et d'action
qui facüte I'activité et I'apostolat
dans des müeux particulièrement
difEciles.

5
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Que Don Bosco oriente encore
I'actiüté, Ie développement et Ie tra-
vail apostolique de vofre InstituL Dr
tarû que son successeu4 je me sens
lié àtout ce que vousi réaliserez.

Les contenus de la reconnaissance

Il y a beaucoup de points qü re.
Iient votre Institut à Don Bosco.

Jaime en rappeler quelques uns,
pour en souligner I'importance et Ia
nécessité de les développer:

1. ENGAGEMENTPOURLES
JEUNES.

C'est Ie point le plus significatif
que partage la Famille de Don Bos-

co, parce qu'il est capable de ras-
sembler les forces de tous pour le
bien des jeunes destinataires.

Vous écrivez à I'article 4 de vos
Constitutions : « L'Insti,tut des
Filks de ln Royauté d,e Marie est

Jondé dnns l,e but de rennuael.sr et

d'éttzndre lc Règne de Disu par la
prùcre et par d,i,aerses formns d'on-
ti,uite dans ln socùéte sous ln pro-
tecti,on d,e Mari,e Reùne Immatu-
l.ée. Cette mi,ssi,on ui,se Les paiens
et lcs cltrétieræ, et m partiru);i,er ln
jeunesse spécialement les plus
pauüres, eru collaboration aaec

l'Eglise lncal,e ,.
Et à I'article 45: « La postordc

dcs jeunes cornmpu'tte @u)repo,r-
ti,ctilière rapryel,ée ù l'attenti,on par

rntre Fondateu,r ... traaaü d'édu-
cati,on dc ln jeunesse ... En outre
l'Institut gardn ln tô,che de com-
'tngncer I'une ou, l'autre nouaehe
ontùti.té pour yromoursoi,r elli,coru-
ment l'éducati,on de la jeuncsse :

c'est-ù,-d,i,re l,e patronnge, l,e centre
professi,ormcl et d,' autres anti,ai,tes
pour aid,er l.es jeuræs dp jaçon di,-

recte ou i,nd,i,recte ".

2. ESPRITSALÉSTEN.

IJesprit de Don Bosco, vécu par
différents groupes, constitue l'âme
de la Famille salésienne. Sa sauve.
garde et son entretien assurent la
richesse de la Famille.

« Durotntlaréti,sinn dns Cottsti-
tutions, L'Irætitut a prùs plus clai,-
remsnt conscierLce du patrtm,oiræ
sol,ési,en traræmi,s par son Fondn-
teur, et a étudié plus profondé-
ment les caractéristiques de
l'esTrrtt sdési.en i,nhéren tes ù, tntre
clm,rtsm,e r>. C'est ce que vous avez

écrit dans les documents qü re-
prennent le cheminement de votre
Institut. Et faut poursuiwe sur cet-
te route pour vous enrichir de I'es-
prit salésien, et en enrichir les
auEes qü partagent avec vous des
préoccupations éducatives et apos-
toliques.

Je lis avec satisfaction ceci: ,< I'e
mi,nistùre du Rectzur mnjeur dcs
salési,sns et de ses représentants
aid,sra lcs consæurs ù ui,are pltts
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intÊ-tùsêmÊnt l'espri,t sdésisn et ù
l'approfondir comrne le ooulai,t
l,eur Fondatzur ».

3. SYSTÈMEPRÉVENTIR

« Nou,s ararcilluts lP SUstÈme pré-
uenti,f aaec gT ,ti,tltdp et o,fiwllr sn-
uas Don Bosco, et nnus lz prenmts
corunæ mnître et m,od,èln dc l'apos-
tolnt » (cf. Constitutions, art.46).

Don Bosco reste pour nous tousl,
qü appartenons à sa Famille spiri-
tuelle, Ia référence concrète de la
façon d'agir avec les jeunes et avec
les adultes, pour êhe efEcaces dans
ce que nous leur proposons en vue
de leur croissance humaine et
chrétienne.

Un outil pour se développer comme
Famille : Ia Gharte de communion

J'ai voulu rappeler les trois
points ci-dessus pour indiquer Ia

responsabilité cofllmune et la par-
ticipation de tous les groupes au
développement du patrimoine quê
nous avons reçu.

Aqjourd'hü la CIIARTE DE
COMMLINION rappelle les aqpects
fondateurs de Ia Famille :

- les aspects spirituels

- Ies aspects apostoliques

- les asllects éducatifs

- Ies aspects d'organisation.

La lecture et I'étude du dernier
document qui nous a été donné par
le P. Egidio Viganô, presque comme
son testament à la Famille salâ
sienne, aideront à développer la
communion et la fraternité.

Je vous assure mon souvenir
dans la prière.

Rome, 18 juiJlet 1996

P. Juan E. Vecchi
R ectzur maj eur dcs sal,ési.sns
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5.3 Le nouveau Consell général

Dans les élections qui ont eu lieu
respectivement le 18 mars 1996
pour le Recteur mqieur, Ies 21-23
maxs pour le vicaire et les
conseillers de secteur, et Ie 2 awil
pour Ies conseillers régionaux, le
24" Chapitre général a éIu le nou-
veau Conseil général pour les six
arurées 199&2002

Voici, pour Ia documentation ofE-
cielle, Ia composition du Conseil :

Iæ Père Juan E. VECCHI
Rectzurmnjeur

I,e Père Luc VAN LOOY
ai,caire du Recteur mqj eur

Le Père Giuseppe MCOLUSSI
canseil),er pour la Jormntion

Iæ PèrC ANIONi DOMNECH i COROMINAS

consetllzr pour ln postoral,e dns
jemcs

l,e Père Antonio MARTINELU
cunseill,er pur ln Familk solesi,sn-

ne etln com;nnniirnti,on socidn

Le Père Luciano ODORICO
coræeil),er pour les mis si,oræ

l,e Père Giovanni MAX,ZN-J.
éconnmc genéral

Le Père Helvécio BARUFTI
conseill,er p our ln réginn d'Am,é-
rique lntinc cône sud

Iæ Père Pascual cgÂvnz Vl,Ialtuna
consei.llsr pour ln région Intsr-
am,ériquc

Le Père Joaquim D'SOUZA
conseill,er pour ln régi,on d'Aus-
tralie-Asi,e

Le Père Giovanni FEDRIGOTTI
con seiiler pour ln régi,on d' Itali,e
et Mogen-Ori,ent

Iæ Père FiliberIo RODRIG[IEZ MARXT{

consei,iler pour ln régi,on d,'Euro-
pe Est

Le Père Antonio RODRIGIIEZ TAttÔN
conseillzr pour ln regi,on d'A{'riqtn
et Molngascar

Le Père AlbertVAN HECKE
coræeùU,e, pour ln réginn d,'Euro-
pe Nmd,

Le Père Francesco MÂRACCANI
teste secrétai,re du Consei)

Voici quelques données sur les
conseillers qui enhent pour la pre-

mière fois dans le Conseil général

L. LE PèrE DOMÉNECH i CORO-

MINAS Antoni,, conseil)zr pour
ln po^sfnrak dns jatræs.

Né à Barcelone le 12 awil 1943, il
fréquente l'école salésienne de Bar-

celone, puis enhe au noviciat
d'Arb6s où il émet sa première pro-
fession salésienne le 16 août 1959.
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Aprèsses études dephilosophie et
son stage pratique, il suit les cours
de theologie à Salamanque, où il ob
tientlalicence en théologie et est or-
donné prêtre Ie 1* mars 1969.

Enseignant et formateur, il est di-
recteur à Sant Adrià del Besôs de
1976 à 1982 et, en même temps,
conseillerprovincial. En 1982 iI est
nommé directeur de Ia maison de
formation théologique de Marti Co-
dolarjusqu'en 1988. tr reste dans Ia
même communauté comme ensei-
gnant et formateur et, durant ce
temps aussi, comme membre du
Conseil provincial et délégué pro-
vincial de la pastorale des jeunes.

Il participe comme déIégué aux 21"

et 23" Chapitres généraux. Le 10
juin 1994, iI est nommé provincial
de laprovince N.-D.- de.la-Merci de
Barcelone.

Le 22 mars dernier, le CG24l'a
élu conseiller général pour la pas-

torale desjeunes.

2. Le Pàre MAZZALI Ainaanni,
éconnmc gen/rrol.

JeanTvlarudi naît à T\rrin Ie 1"' fê
wier 1947.Il entre àonze ans auju-
vénat salésien d'Iwée et passe en-

süte au noviciat de Villa Mo$ia à
Chieri où, Ie 16 août 1964, il pro-
nonce sa première profession.
Après ses études de philosophie et
de pédagogie et son stage pratique,
il étudie lathéologie àMaynooth en

Irlande et est ordonné prêtre le
7 décembre L974à Cumiana

Après avoir obtenu Ia licence en

théolo$e et Ie doctorat en langues,
avec I'habilitation à I'enseigne-
ment, il est enseignant éducateur
pendant plusieurs années dans les
maisons de la province Centrale.
Tlansféré à la province de Ligurie.
Toscane, il est envoyé à Alassio,
d'abord comme enseignant à I'éco-
Ie supérieure, puis, àpartir de 1987,

comme directeur. Le 18 mai 1990,

le Recteur m4jeur Ie nomme supé-
rieur de cette province de Ugurie.
Toscane.

Le 23 mars 1996, Ie CG24l'a élu
économe général.

3. Le Pùre BARUFFI Helaécio,
conseil)ar pour ln région
d'Arrutri,que lati,nz cûne Sud,.

Helvécio Baruffi naît Ie 18 juillet
19,14 à Luiz Alves @tat de Santa Ca-

tarinq Brésil). tr est attiré par la vo-
cation salésienne et fait son novi-
ciat à Taquari, au terme duquel
il émet sa première profession le
31janüer 1964.

Après ses études de philosophie
et son stage pratique, il suit les
cours de théologie à Sâo Paulo
(Brésil) et obtient la licence en
théolo$e. Le 30 décembre 1973, il
est ordonné prêhe à Massarandu-
ba Il obtient ensuite la licence en
philosophie et letEes et, plus tard
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encore, süt Ie cours de spiritualité
àl'u.P.s.

Dans sa province de Pôrto
Alegre, le Père BarufE reçoit diffê
rentes charges de responsabilité.
En 1977 il est nommé directeur de
Ponta Grossa, e! trois ans plus tard,
il est appelé à la charge de maîhe
des noüces à Curitiba jusqu'en
1989. Après quoi il est envoyé com-
me directeur à Viamâo. tr faisait
également partie du Conseil pro-
vincial depuis 1984. Le 30 octobre
1990, il est appelé par le Recteur
mqjeur avec son Conseil à Ia tête de
Ia province de Pôrto Alegre.

Iæ CG24 I'a élu conseiller régonal
pour I'Amérique latine cône Sud.

4. I,e PèTe CHÂVEZ VILLANUEUA
Pasatnl, curæeil,t r pot r la
région Interam,ffi4u,e.

Né le 14 décembre à Catorce,
dans laprovince de san Luis Potosf
(Mexique), Pascud Châvezentre à
11 ans au collège de Saltillq pour
faire ensuite son noviciat de Coa-
calco où il émet sa première prc-
feèsion salésienne le 16 août 1964.

.Après ses études de philosophie
gtson stage pratique, il. entreprend
satheologie à Guadalqiara II est àr.
aqrurg p$tre le 8 décembre 1973.

Envoyé à I'Institut pontiflcal Bi-
blique de Rome pour compléterses
études, il obtient une licence en
Ecriture sainte. Il reüent ensuite

dans sa patie où il se voit confier
le poste de professeur d'Ecriture
sainte dans Ia maison de formation
théologique de Tlaquepaque, dont
il deüent directeur en 1980.
Membre du Conseil provincial de-
puis 1986, il est appelé, en 1989, à
diriger la province de Gudal4jara
comme provincial, charge qu'il
exerce durant six ans.

Iorsque lui arriva Iia nouvelle de
son élection corrune conseiller rê
gional par le CG24, iI se houvait en
Espagne pour terminer par Ie doc-
torat ses études en Ecriture sainte.

5. D'SOUZA Joaquim, conseiller
pour ln régi,on d,',4ustrdie-Asie.

Jaoquim D'Souza naît à Parel
(Bombay) Ie 22 mars 1945 et
devient salésien le 24 mai 1963

lorsqu'il prononce sa première
profession religieuse à Yercaud à la
fln de son année de noviciat

Après son posbroüciat et sapre-
mière e:çérience salésierme au sta-
ge pratique, il se rend à Rome à
I'Athénée pontifical salésien pour
suiyre les cours de pNlosophie et
de théologie, qu'il terminera ensü-
tê à Poona, dans son pays. Le 19
juin 1975, il est ordonné prêhe à
Bombay, dans lamaison salésierure
de Matunga

Appelé à havailler à la formaüon
des jeunes confrères, il se voit bien-
tôt confier des tâches de direction.
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En 1980 il est nommé directeur de
Poon4 Koregaon Park, et en 1984
directeur de Ia maison de forma-
tion philosophique de Nashik.
Conseillerprovincial en 1982, il est
élu en 1988 vicaire du provincial,
charge qu'il exercera jusqu'à sa no-
mination de provincial, Ie 30 no-
vembre 1993. tr avatt éte en même
temps directeur de Ia maison pro-
vinciale. En 1990, il avait participé
cornme délégué au CG23.

Le CGz l'a élu conseiller régio-
nal pour I'Ausfralie-Asie.

6. Le PùTe RODRTGUEZ MARTTN
Filtberto, consetllzr pour ln
région d'Europse Auest.

Philibert Rodriguez Martin naît à
Valsalabroso (Salamanque) le 8 dê
cembre 1942, cadet de nombreux
frères et sæurs. Parmi ces der-
nières, I'aînée est Fille de la Chaxité,
une aufte, Fille de Marie AuxiliaEi-
ce et trois des ftères, prêtres salê
siens Q'un d'eux est décédé).

Elève aujuvénat d'Astudillo, Phi-
Iibert suit I'enseignement secon-
daire puis entre au noviciat, qu'il
fait sur place pour le conclure par
la première profession, Ie 16 août
1960.

Après la philosophie et Ie stage
pratique, il süt les cours de théolo-
gie à Salamanque et deüent prêhe
le22févier 1970.

Ordonné prêtre, iI assume des
tâches d'enseignement et d'anima-
tion pastorale dans les maisons
d'Oviedo et d'Orense, et prend en
même temps une Iicence en
sciences chimiques à I'Université
d'Oviedo.

En 1976 il est nommé directeur
dujuvénat de l,eôn-Armunia Un an
après il devient économe provin-
cial, charge dont il s'acquittera avec
compétence jusqu'à sa nomination
de provincial Ie 12 juillet 1988.
Après ses six ans de charge en
1994, il deüent directeur de la mai-
son d'Orense.

Le CGZI I'a élu conseiller régio-
nal pour l'Europe OuesL

7. Le PcreVAN HECKE Albert,
consei,ller pour ln régi,on
d,'Europe Nord,.

Né le 1"'septembre 1941 à Slei-
dinge @elgique), il fait ses études
secondaires à l'école salésienne de
Sint-Den[is-Weshem, d'où il entre
au noviciat de Groot-Bijga^arden,
pour faire sa première profession
le 25 août 1962. Après l'itinéraire
ordinaire de la formaüon, il est or-
donné prêhe à Oud-Heverlee Ie 12

septembre 1970.

Il obtient la ]icence en sciences
morales et religieuses (Leuven
1972), puis se consacre àlamission
d'éducateur. En 1986, il est nommé
directeur de I'école salésienne de
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Hechtel et en 1989, transféré à la
direction de la grande æuwe salê
sienne de Sint-Den{js-Westrem.
Membre du Conseil provincial de
Belgique Nord depuis 1984, il est
nommé supérieur de Ia même pro-
vince en 1990.

Le CGzAl'a éIu conseiller régio.
nal pour I'Europe Nord.

5.4 Nouveaux provinciaux

Voici, quelques d,onnées sur les
nouaeau,fr Trroainciaur nommés
durant ln session d,e d,écembre
1995 - jonuizr 1996, et au cours de
cell,e de mai,-jui,lkt 1996 après l.e

24' Chnpi,tre général. Les proain-
cùau,r se zuiumt par ordre olpln-
béti,que.

1. I.E P. ACOSTA RODRIGT]EZ FC-

li.pe, proai,ncùal dE CORDOUE
(Espagw).

Le P. Philippe ACOSTA RO-
DRIGUEZ a été appelé à succéder
au P. Eusebio Mufloz Ruiz à Ia tête
de la province .. Saint-Dominique.
Saüo » dont Ie siège est à Cordoue
(Espa,ge).

Né à L,a Orotava (Tenerife) le 21
juin 1940, il est éIève à I'école salê
sienne de sa ville natale et, après
son noüciat à San José del Valle, il
émet la première profession salê
sienne le 16 août 1956. Après ses

études de philosophie et son stage
pratique, il süt les cours de théolo-
gie à Séville et est ordonné prêtre à
Sarùûcar la Mayor le 30 awil 1967.

En plus des titres civils pour I'en-
seignement, il obüent la licence en
sciences de I'éducation à I'Univer-
sité salésienne de Rome.

Il est bientôt appelé à des postes
de responsabilité. De 1972à 1976 il
est directeur de la maison d'Ubeda
puis, de 1976 à 1979, du collège de
Cordoue et ensuite de Grenade-
Catqfa(1982-1987). De 1987à 1990

il dirige Ia communauté de Mrâlaga

et puis celle de Las Palmas de
Grande-Canarie (1990-1993). En
1993, il se voit à nouveau confier la
direction de Grenade'Cartqja @ost-
noviciat). A plusieurs reprises
(197&1981, 19&1987, 199&1996) it
fut conseiller provincial.

2. Le P BISIO Enrtque,
proai,rwi.d ù'URUGUAY

Iæ P. Hmrt BISIO a été nommé à
Iatête de laprovince d'Uruguayau
terme du sexennat du P. Amilcare
Visentini.

Né le 9 septembre 1943 à Salto

Oruguay), il fait ses études secon-
daires à I'école salésienne. Il enüe
au noviciat de Montevideo-Manga
pour émettre ensüte sa première
profession Ie 29janvier 1963. Après
ses études de philosophie et de pé-

dagogie, et son stage pratique, il
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suit les cours de théologie à Mon-
teüdeo qu'il couronne par son or-
dination sacerdotale dans sa ville
natale le 27 octobre 1973.

II travaille d'abord dans l'éduca-
tion et la pastorale. Après quoi, en
1978, il est nommé directeur de Ia
maison de Mercedes, puis, en 1980,
de la maison de Salto, d'où, en
1983, il passe ) |'aTrirantat de Mon-
teüdeo. En 1984 il est élu membre
du Conseil provincial. Depuis 1989
il était directeur et maître des no-
vices au noüciat de Montevideo.

3. Le P. BR.EGOLIN Adriano,
proaùttinl dÊ VÉRONE Otnl,i,e).

Le nouveau provincial de Ia pro-
vince << Saint-Zénon » (Venise
Ouest), dont le siège est à Vérone,
est Ie P. Ad,ri,en BREGOLIN, qtt
succède au P. Gianantonio Bonato
a:rivé au terme de ses six ans.

Adrien Bregolin naît à Pegolotte-
Cona (Venise) le 16 octobre 1948. II
est éIève à I'aspirantat salésien de
Bevilacqua, dans le Basso Verone-
se, p€lssie ensuite au noviciat d'Al-
barè (Vérone), puis émet sa pre-
mière profession le 16 août 1966.

Après ses études de philosophie
et de pédagogie au posbroüciiat de
Cison di Valmarino, et son stage
pratique, il suit sathéologie au scc
lasücat sa]ésien de Vérone,Sava]. II
latermine àThente oùil est ordonné
prêEeIe 27 mat 1978. trpoursüten-

suite ses études académiques et ob-
tient la licence en letEes modernes.

A Tfente il fait ses premières
e:çériences sacerdotales dans la
maissn salésienne d'orientaüon
des vocations, dont il est nommé
directeur en 1983. En 1986 il entre
au Conseil provincial conune
conseiller, jusqu'en 1988 lorsqu'il
est nommé vicaire du provincial,
charge qu'il exercera pendant trois
ans. De 1988 à 1994 il est encore di-
recteur de I'importanls maison
« Don Bosco ,, de Vérone. En 1990
il participe au CG23 comme délê
gué de la province. Il se trouvait
demièrement, en qualité de ücaire
local, dans la maison salésienne de
Padoue. C'est là que l'a rejoint sa
nomination de provincial.

4. Le P. CHURIO BAQUEDANO
Daoid,, prouhrcin) dP UALENCE
(Espagne).

Le P. Daaid, CHURIO BAQUE-
DANO estle nouveauprovincial de
Ia province « SaintJoseph », dont
Ie siège est à Valence @spagne). tr
succède au P. Cândido Orduna au
terme de ses six années.

David Churio est originaire de la
région de Navane, étant né à Ori-
cain le 29 décembre 1935. Après
ses études au collège salésien de
Pampelune, il entre au noviciat
d'Arbds pour émethe sa première
profession le 16 août 1952.
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Il fait ses études de philosophie et
son stage pratique, puis il suit les
cours de théologie à Barcelone, où
il est ordoruré prêtre Ie 29 arnil 1962.

En plus de Ia licence en théologie, il
obüent le titre de maîfre pour I'en-
seignement dans Ies écoles.

Engagé dans I'enseignement et
dans l'animation pa^storale, il est
appelé par les supérieurs à exercer
des charges de direction. Il est
nommé directeur à Villena de 1969

ù 1972, püs ücaire du provincial
pendant six ans (1972-1977). En-
süte iI est encore conseiller pro-
vincial (1977-1983) et directeur de
plusier:rs paisolsi : Valence-Sagon-
te (1978-1984), aspirantat de Bur-
riana (19841985), Valence Saint-
Vincent-Ferrier (198L1988), Valen-
ce Saint-Antoine (postnoviciat)
(198&1994). Depuis 1995 iI étâit di-
recteur de Villena : c'est Ià que I'a
rejoint sa nomination de provincial.

5. Le P. COLAJACOMO Gi,orgi.o,

Trroui,n ci.d de LI GURE - TO SCA-
NE (Itnlie).

C'est Ie P. Georges COLAJACO-
MO Wr a été nommé à la tête de la
province de Ligure-Toscane, dont
le siège est à Gênes-Sampierdare'
na Il succède au P. Giovarmi Maz-
zali, élu économe général par le
Chapihe général.

Georges Col4jacomo naît à
Gênes-Sampierdarena Ie 31 juillet

1940 et devient salésien, après son
noviciat fait à Piehasanta (LU), par
sa première profession émise Ie 15

octobre 1958. Après ses études de
philosophie et son stage praüque, il
süt les cours de théologie au Pon-
tiflcio Ateneo Salesiano, d'abord à
Turin puis à Rome, où iI obtient Ia
licence en théologie. Il est ordonné
prêtre àRome le 5 mars 1966. Il ter-
mine ensuite ses études civiles par
Ia ücence en lethes et la licence en
didactique et pédagogie.

Plusieurs années durantil exerce
la tâche d'enseignant et d'éduca-
teur. En 1978 i] est nommé direc-
teur de la maison de Livourne,
charge qu'il exerce pendant trois
ansjusqu'en 1981 lorsque les sup6
rieurs Ie destinent à la société
internationale d'édition (SEI) de
Tirrin, dont il sera aussi Ie directeur
d'édition.

Rentré dans saprovince, il passe

un an à Gênes-Sampierdaren4 puis
est appelé à succéder au P Giovan-
trjMazzùi corrme directeur de la
maison d'Alassio. Le voici devenu
provincial.

6. Le P. DEMMING Georg, Trroai,n-
cùqt d.e COLOGNE (Altemagræ
Nord,).

Le P. Georges DEMMING a été
confi.rmé dans sa charge pour un
deuxième sexennat à la tête de la
province Saint-Bonüace, dont le
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siège est à Cologne (Allemagne). tr
avait été nommé une première fois
dans cette charge le 16.05.1990.
Après six ans d'un lourd havail, il
a été réélu sur la base des consul-
tations provinciales.

(Pour l,es dmrÉes, cJ. ACG 334,
p. 69).

7. Le P. D'SOUZA Torry, Tnoui,nrùal
d,e BOMBAY (Innq.

Pour succéder au P. Joaquim
D'SOUZA nommé conseiller régio-
nal pour l'Austrafie et I'Asie, c'est
leP. Tong D'SOUZA qui a été élu à
la tête de la province de Bombay
(Inde) . II avait déjà exercé cette
tâche de provincial durantle sexen-
nat 197G1982.

Né à Bombay le 25 janvier 194[!, il
est éIève de I'aspirantat de Tirupat-
tur, pour passer ensuite au noüciat
de Yercaud où, après un an, il pro-
nonce sa première profession salê
sienne le 24 mai 1961. Süvent les
études de philosophie et de péda-
gogie dans lamême meison de Yer-
caud, puis Ie stage pratique. Alafin
de ses études de théologie faites à
la maison d'études de Bengalore, il
est ordonné prêtre à Bombay le
19 décembre 1970.

Il reçoit bientôt des tâches de re+
ponsabüté. Directeur à I'aspirantat
de Lonavla en L97L75, il est nom-
mé vicaire du provincial en fin 1974
et après deux ans seulement,

en 1976, iI se voit confler lia respon-
sabüté de conduire la province.

Au terme de ses six ans, il part à
Nairobi au Kenya coflrme délégué
du provincial pour la délégation
d'Aftique Est, qui regroupe les prê
sences salésiennes confiées aux
provinces de I'Inde juriüquement
dépendantes de Bombay. Il exerce
la tâche de délégué en veillant à
développer et à renforcer les
présences salésiennes, jusqu'au
moment où la délégation sera
constituée en quasi-province auto-
nome. Après une année au cenhe
de formation de Berkeley, aux
U.S.À, il rentre au Kenya comme
directeur de Nairobi-Karen et
conseiller de la quasi-province.

Renhé dans laprovince de Bom-
bay en 1992, il est successivement
directeur de Pune-Koregaon Park
et à Pa4jim (Goa). C'est Ià que I'a
rejoint sa nouvelle nomination
cornme provincial.

8. Le P. GALLARDO Luis Feli.pe,
praui:ncinl de Mæino (MæiquÊ)

l,e P. Loui,s-Philipp e GALLARDO
MARTTN DEL CAMPO est Ie nou-
veau provincial de la province de
Mexico. Il succède au P. Itancisco
José Altamirano, au terme de son
sexennat. Le P. Louis-Philippe
Gallardo a déjà été supérieur de
cette province de 1980 à 1986.

Né à hapuato, dans lEtat de Gua-

6
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n4iuato (Mexique), le 12 décembre
1941, iI enhe à dix ans au collège
salésien de San Pedro Tlaquepaque
et y fait ses études jusqu'en 1957,
année de son admission au noüciat
de Coacalco. Il y émet sa première
profession le 16 août 1958. Après ses
études de philosophie (195&1961)
puis son stage pratique, il est envoyé
àTbdn pour ses études de theolo$e
au Pontificio Ateneo salesiano, qu'il
achève à Rome en obtenant lalicence
en théologie et en recevant I'ordina-
tion sacerdotale le 22 décembre 1967.

Renhé dans saprovince, il est di-
recteur et maîhe des noüces à Coa-
cùco (L972-1975). En 1973 il est
nommé conseiller provincial et en
1980, iI se voit confier Ia conduite de
Ia province comme provincial.

A la fin de ses six ans, il est de nou-
veau directeur au noviciat de Coa-
calco (198G1989), puis à Mexico-Don
Bosco (1989-1990). En 1990 il est en-
voyé diriger la communauté de for-
mation des étudiants en théolo$e à
Tlaquepaque, jusqu'en 1995, lorsqu'il
est nommé directeur de Tbhuacân,
Pue. C'est là que I'a rejoint sa nou-
velle nomination de provincial.

9. I,e P GUERRA IBANEZ Jesüs,
pvuincinl dn MADRID (Espogw).

A Ia tête de Ia province de Madrid

@qpagne), au terme du sexennat du
P. Pedro Ldpez Garcî4a été nommé
IeP. Jesüs GUERRA IBAfrEZ.

tr naît à Saldatla, province de
Palenci4 Ie 2Tjanvier 1938. Elève
au collège salésien de Baracaldo
@ilbao), il passe au noviciat de
Mohernando où, au terme de son
a,nnée, iI émet sa première profes-
sion le 16 août 1956. Après ses
études de philosophie et son stâge
pratique, il suitles cours de théolo.
gie à Ia maison d'études de SaIa-
manque. I est ordonné prêtre à Bil-
bao-Baracaldo le 18 mars 1966. En-
süte il obtiendraàRome (U.P.S.) Ia
licence en théologie et par après Ia
Iicence en théolo$e morale.

Dans la province de Madrid, le
P. Jesüs Guerra exerce durant plu-
sieurs années Ia tâche d'enseignant
et de formateur au scola.sücat de
théolo$e. En 1986 il entre dans Ie
Conseil provincial et en 1988 est
nommé vicaire du provincial, char-
ge qu'il exercera jusqu'en 1994. Il
était en même temps directeur de Ia
maison provinciale. En 1995 lui est
conflée la direction de la maison
d'Atocha-Don Bosco à Madrid, jus-
qu'à sa nomination de provincial.

10. Le P JALA Domi,ni,c, proain-
cinl dp GAUHATI (Innd.

l-eP. Domini4uc JA,LA estle nou-
veau provincial de la province de
Gauhati (Inde), nommé durant Ia
session du Conseil de décembre
1995. Il succède au P. Joseph Ttrelek-
katt arivé au terme de ses six ans.
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Originaire de I'Etat du Magha-
Iaya, Dominique Jala naît à Shil-
long-Mawlai le 12 juillet 1951. Atd-
ré par la vocation salésienne, il fait
son prénoviciat, puis son noviciat à
Shillong en 1968 et 1969, pour
émettre sa première profession Ie
24 mu 1969. Après quoi il süt les
cours de philosophie et de pédago-
gie au postrroüciat de Sonada, fait
son stage pratique, pour entrer
ensuite à la maison d'études de
Bangalore pour sa théologie. tr est
ordonné prêtre à Shillong le 19 no-
vembre 1977, complétera ensuite à
Rome ses études de théologie et
obüendra Ia ücence en liturgie.

Rentré dans saprovince, il est en-
seignant et animateur à Ia maison
salésienne d'études de Shillong. En
1989 il est nommé directeur de Ia
maison de Shillong§t Antonyeten
1990, élu ücaire du provincial, char-
ge qu'il exerce durant trois ans. Il
participe au CG23 colnme délégué.
En 1992, il assume Ia charge de di-
recüeur de lia maison provinciale et
en 1993, auterme de son mandat de
vicaire, il est envoyé comme direc-
teur de la maison de Shillong-Don
Bosco, en continuant à prêter son
service de conseiller provincial

lL. Le P JEANMART José, pro-
ui.ncùal d,e BRUXELLES (Bel-
gique Sud).

LeP. José JEANMAR\ qui était

vicaire provincial, a été appelé à
succéder comme provincial au P.

Fernand Nihoul a:nivé au terme de
ses six ans de charge.

Né à Saint-Servais (Namur, Bel-
gique) le 3 octobre 1936, il connaîtles
salésiers à l'école de WoluwâSaint-
Fierre, d'où il passe au noviciat de
Grandhalleux où il émet sa première
profession le 26 août 1956. Après ses

études de philosophie et son stage
pratique, il est envoyé en FTance étu-
dier la théolo$e à la maison salé-
sienne internationale d'études de
Iyon Alafn des quatre ans, iI estor-
donné prêtre à Liège le 1* mai 1965.

Après I'ordination sacerdotale, Ie
P. José Jeanmart reste toqiours au
service des communautés et des
écoles de la province. Durant une
longue période (de 1972 à 1975 et
püs de 1984 à 1994), iI est
conseillerprovincial. En 1994, il est
appelé à exercer la charge de ücai-
re du provincial. A présent le Rec-

teur mqjeur avec son Conseil lui a
conflé Ie gouvernement et I'anima-
tion de laprovince. tr apris part au
CG24 comme déIégué.

12. Le P MASIERO Bruno, Ttro-
ai,Tt cinJ du VE NE Z UE IÀ.

Le nouveau provincial du Vene-

zuelaestle P.Bntnn MASIERO, qtt
succède au P. José Angel Divasson,
nommé vicaire apostolique de
Puerto §acucho (cf. n 5.5).
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Bruno Masiero est d'origine ita-
lienne, étant né à Mirano (province
de Venise), le 28 janvier 1940. De
I'aspirantat de Penango (Piémont)
où il suit les cours secondaires, il
part faire son noüciat à Los Tieques

(Venezuela) où il prononcera sa
première profession salésienne le
31 août 1960.

Après ses études de philosophie
et son stage pratique, il rentre en
Italie pour suivre les cours de théo-
logie à la maison d'études de Mes-
sine. Il est ordoruré prêhe dans son
pays natal le 3 avril 1971. tr pour-
suiwa ensuite ses études à Bogoté
(Colombie), pour obtenir la licence
en théologie pastorale.

Tfès tôt les supérieurs I'appellent
àdestâches importantes. De 1977à
1983 il est directeur à la maison de
San Félix, Prris Psndanl deux ans
(198,1-1985) de I'aspirantat Sainte.
Marie de Ios Teques. En 1985 il est
nommé maître des novices de San
Antonio de Los Altos, charge qu'il
exercejusqu'en 1991. Depuis 1988
il est aussi conseiller provincial. En
1991, à Ia fin de ses six ansi cornme
maître des novices, il est nommé
directeur du poshroüciat de Los
Teques. C'est là que l'a rejoint sa
nomination de provincial.

L3. Le P MURRU Mari,o, grroai.n-

ci.al du MOYEN-ORIENT.

LeP. Marùo MURRU a été nom-

mé à la tête de la Province du
Moyen-Orient. Il succède au P. Al-
fredo Picchioni Sui a dirigé la pro-
vince pendant douze ans.

Mario Mumr naît àNuoro en Sar-
daigne (Itafie) Ie 16 féwier 194i).

Attiré dès son jeune âge parlavoca-
tion salésienne, iI est envoyé à
I'aspirantat de Mirabello, en Pié-
mont d'où de nombreuxjeunes gens

rejoignent la province du Moyen-
OrienL En effet, après son noviciat
fait à « Villa Moglia » de Chieri puis
sa première profession (16 août
1961), le jetrne abbé Mario Mumr
part pour la Tere Sainte. II fait son
stage pratique en partie au Liban et
en partie en han, puis va suiwe les
cours de théolo$e àJérusalem, où il
est ordonné prêtre le25 jl.;lr:.l972.

Durant les années qui suivent son
ordination sacerdotale, le P. Mumr
exerce son ministère éducatif et
pastoral en grande partie en Iran,
au collège « Andisheh Don Bosco »,

dont il est nommé directeur en
1979. Iorsqu'il derra quitter I'Iran à
cause de lafermeture du collège sa-
lésien, Ies supérieurs lui confieront
la direction de la maison d'Alexan-
drie d'Egrpte (1982-1988). En 1990
il sera nommé directeur de la
communauté de Nazareth et I'an-
née suivante iI entrera dans le
Conseil provincial. Il est à présent
élu supérieur de cette province
constituée de différentes nations.
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L4. Le P PALMANS Piet, yroai,n-
ci,al de BRUSSEL, Belgi,que
Nord,.

Le P. Pizme PALIiIANS a été choi.
si comme nouveau provincial de
Belgique Nord pour succéder au
P. Albert Van Hecke qui, au terme
de son sexennat, a été éIu par le
CG24 comme conseiller régional
d'Europe Nord.

Né à Bocholt (Limbourg) le 16

décembre 1942, Pierre Palmans est
éIève à l'école salésienne de Hech-
tel, d'où il passe au noviciat de
Groot-Bijgaarden ; il y prononce la
première profession salésienne Ie
25 aaû't 1963. Après ses études de
philosophie et son stage praüque, il
zuit les cours de théologie dans la
communauté de formation d'Oud-
Heverlee, où il est ordonné prêhe
le 1 1 septembre 1971. A I'université
de Leuven il obtient la licence en
sciences morales et religieuses
(1e73).

Il havaille comme enseignant et
éducateur puis, de 1978 à 1983, il
est directeur de Ia maison de Vrem-
de. Il devient membre du Conseil
provincial en 1981. En 1983, àlafin
de ses six ars àVremde, il esthans-
féré comme directeur à la maison
de formation d'Oud-Heverlee et en
1989 à celle de Halle, qu'il dirige
jusqu'en 1991. Depuis 1990 il était
ücaire provincial.

L5. Le P SANDRINI Marcos, Trro-
IIi,ncial de PÔRTO ALEGRE
(Brésil).

LeP. Marc SANDRINI est le nou-
veau provincial de Pôrto Alegre
@résil). Il succède au P. Helvécio
BarufE, nommé conseiller régonal
pour l'Amérique latine - cône Sud,
au terme de ses six années.

Marc Sandrini naît à Braço di
Norte, dans I'Etat de Santa Catari-
na @résil), le 27 févier 1946. It
connaît les salésiens au collège
d'Ascurra- Il passe ensüte au novi-
ciat de Taquari où, à la fin de son
année, il émet la première profes-
sion le Sl janvier 1963. Süvent ses
études de philosophie et de péda-
gogie, puis son stage pratique. Pour
les cours de théologie il est envoyé
à la maison salésierure d'études de
Sâo Par:Io. Iæ 10 décembrc 1972:d
est ordonné prêtre àTirbarâo (San-
ta Catarina) son diocèse natal. Il
complétera ensuite ses études et
obtiendra les tiEes civils pour I'en-
seignement de l'histoire et de la
philosophie, ainsi que pour la
langue portugaise. Il obüendra en-
suite à I'U.P.S. la licence en théolo-
gie pastorale.

Durant plusieurs année iI exerce
dans sa province des tâches d'en-
seignant et d'éducateur. En 1984 il
est nommé directeur de I'irstitut de
Santa Rosa, d'où il sera transféré,



66 ACIES DU CONSE'L GÊNÉRAL

en 1985, comme directeuràlamai-
son provinciale de Pôrto Alegre.
Puis iI sera directeur à Pôrto Alegre
- Sâo José (1991-1993) et à Pôrto
Alegre - Sâo Manoel. Depuis 1993 il
était conseiller provincial. Il a par-

ücipé au CG23 comme délégué.

16. Le P. UALLS i FERRER Domé-
ræc, Trroui,rrcinl dÊ BARCELO-
NE (Espagne).

LeP. Durni,ni,que VALLS i FER-
RER a été nommé pour succéder
au P. Antoni Doménech, élu par le
CG24 conseiller général pour la
pastorale desjeunes.

tr naît Ie 24 février 1948 à Barce'
Ione. Il y connaît les salésiens com-
me éIève de I'école de Sa:riâ tr fait
son noüciat àArb6s, où il Pronon-
ce sa première profession le 16

août 1965. Après ses études de phi-
Iosophie et de pédagogie, et son
stage pratique, il suit les cours à Ia
faculté de théologie de Barcelone
et obtient la licence en théologie
morale. Il est ordonné prêtre à Ter-
rassa le Sl janvier 1976. Il comPlê
tera encore ses études au PIan
civil, en vue d'obtenir un tihe Pour
I'enseignement à I'école.

Bientôt les supérieurs lui confie-
ront des tâches de responsabilité.
En 1978, en effet, il sera nommé di-
recteur de la maison sa]ésienne de

Sant Vicenç dels Horts, charge qu'il
exercerajusqu'en 1984. De 1985 à

1991 il sera directeur à Barcelone.
Ciudad Meridiana Depuis 1991, il
était directeur du centre de Marti
Codolar @arcelone), et également
conseiller provincial depuis 1982.

17. Le P VÔSL Josef, proui,nci,al
d,AUTRICHE.

Le P Joseph ÿÔI§ est Ie nouveau
provincial de Vienne (Autriche)
pour succéder au P. Josef Keler qui
a condüt la province pendant dou-
ze ans.

Né Ie 2 awil 1940 à ErIa (Au-
riche), il est élève de l'école salê
sienne d'Unterwaltersdorf, d'où iI
passe au noüciat d'Oberttulheim.
C'est là qu'à la fin de son année il
émettra sa première profession le
15 août 1967. Après ses études de
philosophie et de pédagogie, puis
son stage pratique, il fait ses études
de théologie à la maison d'études
de Benediktbeuern, en Allemagne.
En plus du baccalauréat en théolo-
gie, il obtiendra le diplôme en

sciences de l'éducation, et il sera
ordonné prêfre à Benediktbeuern
le 29 juin 1976.

Il travaillera ensuite comme édu-
cateur et pasteur dans diverses
æuvres. En 1986 iI deviendra
membre du conseil provincial et,

en 1990, sera nornmé vicaire du
provincial, chaage qu'il exerçait de-
puis lors. Depuis 1990, iI était aussi
directeur de Ia maison de Horn,
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séminaire interdiocésain pour les
vocations adultes. Il a participé au
CG24 comme déIégué.

L8. LeP. WINKLERJoseJ, Tnoui,n-
ci.al dÆ CAMPO GRANDE
(Brésü).

Le P. Josef MNKLER succède au
P. Joâo Bosco Maciel àlatête de Ia
province de Campo Grande @ré-
sil). tr en a déjà été provincial du-
rant Ie sexennat 197&1984.

Né le 13 juin 1935 à Olomouc, il
est éIève de l'école salésienne de
Benediktbeuern (Allemagne), puis
fait son noviciat à Ensdorf, où il
émet sa première profession le
l5 août 1956.

tr partEèsjeune pour Iaprovince
du Mato Grosso @résil), où il fait
son stage pratique et prononce sa
profession perpétuelle (1962). Puis
il zuitle cours de théolo$e àlamai-
son salésienne d'études de Sâo
Paulo, où il est ordonné prêfre le 31
juillet 1966. Il obtient encore la Ii-

cence en pédagogie et un diplôme
en sciences comptables.

Après quoi, il havaille d'abord
comme éducateur des jeunes et
animateur de communauté. Puis,
en 1976, il est nommé directeur de
la maison d'Araçatuba et devient
membre du Conseil provincial en
L977.Un an plus tard il est nommé
provincial, charge qu'il exerce pen-
dant six ans,jusqu'en 1984.

Ensuite, en 1985, il est destiné
par les supérieurs aux missions
d'Angol4 assumées par la Région
Atlantique dans Ie cadre du Projet
africain EnAngola, il serapendant
neuf ans délégué du provincial de
Sâo Paulo (provincial chargé de la
coordination des présences). Il
exerçera aussii différentes charges,
comme directeur (LuandaSâo Pau-
lo, 198S1992), ou comme économe
(toqjours à Luanda-Sâo Paulo) ou
vicate Iocal (Calulo). Rentré au
Brésil en 1994, il s'était vu confier
Ia direction de lamaison de Menui.
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5.5 Nouveaux évêques salésiens

L. Mgr José Angel DIUASSON,
utcai,re apostoliqte dp PWRTO
AYACUCHO (Venezueln).

Le 2 mars 1996, durant Le CG24,
I'Osservatore Romano publiait la
nomination du Père salésien José
Angel Di,aa,sson, provincial du Ve'
nezuela, comme ücaire aposto-
lique de Pu,erto Aya,atclæ, évêque
titulaire de Bamaccora II succède
à I'évêque salésien Mgr Ignacio Ve
Iasco, promu depuis quelques mois
au siège métropolitain de Caracas.

Né à Art4iona, dans la province
de Pampelune @spagne) le 21awil
1939, José Angel Divasson entre à
12 ans au collège salésien d'Astu-
rtitto. Il fait son noüciat à Moher-
nando, puis sa première profession
le 16 août 1955.

Malgré son jeune âge, il part au
Venezuelapour son stage pratique,
et c'est à Los Teques qu'il émet sa
profession perpétuelle en 1961.

Pour ses études de théologie, il est
envoyé à TÏrin-Crocetta; il y ob-
tient Ia licence en théologie et est
ordoruré prêtre Ie 11 février 1965. tr
obtiendra encore par après la li-
cence en sciences de l'éducation.

Renhé au Venezuela, il assume
bientôt des charges de responsabi-
lité. En 1972 il est nommé directeur
de Ia maison de Caracas§arri4 en

même temps qu'il entre au Conseil
provincial. Directeur de la maison
de Valera depuis 1985, il est élu en
1990 provincial du Venezuela. Le
CG24 at cours duquel il a reçu sa
nomination d'évêque était le qua-
trième Chapitre général auquel il
avait particip é (20, 2L, 23, 24).

2. Mgrr Ni,coln COTAGNO,
euêque de MELO (Uruguay).

L€ 14 juin 1996 était publiée dans
I'Osservatore Romano Ia nomina-
tion du Père salésien Nicola Cotu-
gnn cornme évêque du diocèse de
Mel,o enUruguay.

Nicolas Cotugno naît à Sesto San

Giovanni (Milan) le 21 septembre
1938, dans la province Iombardo-
Emiüenne où il fait ses premières
études. Il entre au noüciat de Mis-
sag[a (Côme), où il prononce sa
première profession le 16 août
1957. Il fait ensuite ses études de
philosophie en même temps que
ses dernières années du secondaire

Qicée), dans la maison d'études de
Nave @rescia).

Fuis il part pour I'Uruguay pour y
faire son stage pratique et émethe
sa profession perpétuelle (29.01.
1962). tr est ensuite envoyé au Chi-
li pour étudier Ia théologie à la mai-
son d'études de Santiago. C'est Ià
qu'il est ordonné prêhe le 26 juillet
1967. Il obtient ensüte Ia licence en
théologie dogmatique à I'Universi-
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té pontificale Grégorienne de Ro-
me (1971).

Rentré en Uruguay, iI est nommé
directeur de lamaison de Monteü-
deo-Manga (1973-1976) et il entre
en 1974 au Conseil provincial.
Après 1976 il dirige Iia communauté
de formation des théologiens de
Montevideo, tout en continuant à
enseigner 1gs disciplines théolo-
$ques. Ensuite il se voit confler Ia
direction de la maison ,. Talleres
Don Bosco » de Montevideo (1979-
1984) et, à partir de 1987, de Mon-
tevideo-Buceo, où durant les der-
nières arurées il exercera aussi la
fonction de curé.

3. Mgr. Rtccardn EZZATI,
éuêque dÊ VALD NI A (Chili).

IÆ 29 juin 1996, I'Osservatore Ro-
mano publiait la nouvelle que le
Saint-Père avait nommé le Père sa-
lésien Rircardn Ezzati, évêque du
diocèse de Va,ld,iuia (Chili). Né le 9
janüer 1942 à Campiglia dei Berici,
dans la province de Vicence, en Ita-
lie, Richard Ezzaf;- entre en 1954à
I'aspirantat salésien de Penango, en
Piémont, pour suiwe la vocation
salésienne missioruraire à Ia suite
de Don Bosco. Envoyé au Chili im-
médiatement après ses études se-
condaires, il fait son noüciat à
Quilpé, où il émet sapremière pro-
fession le 3l janüer 1961. Après ses
études de philosophie et son stage

pratique, il est envoyé à Rome pour
étudier la théologie à I'Université
pontificale salésienne. tr y obtient
la licence en théologie et est or-
doruré prêhe le 30 décembre 1966.

tr obtiendra ensuite la ]icence en
catéchétique à I'Institut de caté-
chétique de I'Université de Shas-
bourg (France).

Rentré au Chili, il est nommé, en
1972, délégué pour lapastorale des
jeunes. En même temps, il obtient
Ia licence en sciences reli$euses à
I'Université catholique de Valparai-
so, avec un tihe de professeur dans
les écoles de I'Etat

De 1973 à 1978 il est directeur de
l'æuwe salésienne de Concepci6n.
En 1976 il fait partie du Conseil
provincial. En 1978 il est nommé di-
recteur du scolasticat de philoso-
phie et de pédagogie de LaFlorida,
à Santiago. II exerce aussi le rôle de
directeur du cenhe d'études catê
chisüques à I'Université catholique
de Sanüago. Nommé directeur du
scolasticat de théologie à La Ftori-
da en novembre 1983, il participe
conrme délégué au CG22 en 1984
et, la même arurée, est nommé pro-
vincial du Chili. Au terme de son
mandat, en 1991, sera appelé à
Rome comme collaborateur, très
estimé, à la Congrégation pour les
Instituts de üe consacrée et les
Sociétés de vie apostolique.
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4. Mgr Emitio ALLLIÉ, euêque
au,rilinire dP BOSTON, U.S.A.

Le 24 juillet 1996, I'Osservatore
Romano apublié lianouvelle que le
Saint-Père avait nommé le Père sa-

lésien Emüio Al,hté cotrmte évêque
auxiliaire de I'archidiocèse de Bos-
ton (U.S.A), et lui avait assigné le
siège titulaire de Croe.

Emile AIlué naîtle 18 féwier 1935

à Huesca, en Espagne. Elève de
l'école salésienne de saville natale,
il est admis, en 1955, au noüciat sa-

lésien d'Arb6s où, au terme de son
arurée, il émet sa première profes.
sion Ie 16 août 1956. Llannée même
il part pour les Etats-Unis d'Amé-
rique et devient membre de Ia pro-
vince << Saint-Philippe-Apôtre »

dont le siège est à San FÏancisco.
tr fait ses études de philosophie

au.< Don Bosco College » de New-
ton et obtient le B.A. @accalau-
réat) en philosophie. Après son
stage pratique à la maison de

Paterson, il est envoyé au P-A-S. de
Rome poursüvre le cours de thée
Iogie, au terme duquel il obüent la
ücence. Il est ordonné prêtre à
Rome Ie 22 décembre 1966. En
1980, il obtiendra aussi le titre
de Ph. D. (maître) en théologie à
la « Fordham University » de New
York

Rentré aux Etats-Unis après son
ordination sacerdotale, il reçoit di-
versies charges pastorales. De 1972
à 1975, il est directeur de Ia maison
de Goshen. Ensuite il est, entre
autres, curé de la paroisse salê
sienne de New Brunswick, direc-
teur pour I'apostolat des Espagnols
du diocèse de Metuchen (1984
1989), curé delaparoisse de « Saint
Kieran » àMiami @oride). Depuis
1995 il était vicecuré à Ia paroisse
« Mary Help of Christians » à New
York, avec la charge de I'apostolat
des Espagnols.
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5.6 Confrères détunts (1996 - th llste)

« La foi au Ressuscité soutient notre espérance et maintient vivante la communion avec
nos frères qui reposent dans la paix du Christ. lls ont dépensé leur vie dans la Congréga-
tion et plusieurs ont même souffert jusqu'au martyre, par amour du Seigneur. [...] Leur
souvenir nous stimule à poursuivre notre mission avec fidélité » (Consf, 94).

NOM LIEU ET DATE DU DÉCÈS ÂGE PRoV

P AGNELETAntonlo
P ALESSI Antonlo
P ALVARÉZ ECHAVARRIA Manuel
L AI.ZAï Francesco
L AMALFI Gluseppe
P ARCEGUTIERREZJoSé
P ARI,ÀS GOMEZ Rlcardo

Provlîclal pendant 6 ans

P ARTALE Glovannl
Prcvinclal pendant 6 ans

P AVENATTI Remo
P AYERRA MUNARRIZ Gregorlo
L BAIGUINI Sllvlno
L BALLABIO Vlrglnlo
P BARACCA Gluseppe
P BARBARO Federlco
P BASTARRIGA Mlguel Angel
P BATTEZZATIAndTea
P BEDETTI Antonlo
P BEDOIN Louls
P BEINAT Leonardo
P BENEIAZZO Gluseppe
P BENITO PEREZ Agustln

Prcvlndal pendant 6 ans

L BERTELL!Egldlo
L BOLLATI Glullo
P BRACISZEWCZ Edward
L BRAGION Andrea
P BURUNA Gluseppe
P BUSTI Lulgl
P BUTTOAngeI
P CARLESSO Gugllelmo
L CASA Glacomo
P CÀlzOl.AGlovannl
P CHISTÈ GIUIIO
L CONTERNO Vlttorlo

Santiago de los Caballeros 23.08.96

Turin
Turin
Medell(n
Novare
Pedara
Umieta
Umieta

Vérone
Boston
Kopiec
Calamba,Laguna
Turin
Arese
Rosario
Negrar (Vérone)
Borgomanero
Yaraze
Melboume
Varaze

11.06.96
07.09.96
29.06.96
15.04.96
29.02.96
27.07.96
16.07.96
01.02.96
10.01.95
22.03.96
06.01.96
19.03.96

26.02.96
M.02.96
02.08.96
03.02.96
14.09.96
24.09.96
09.03.96

28.08.96
0'1.01.96
24.02.96
13.09.96
03.07.96
29.02.96
02.02.96
20.02.96
02.07.96
23.08.96
17.08.96
04.04.96
06.03.96

tcP
tcP

coM
tcP
tsl
sBl
sBt

ANT

tcP
PAR
ECU
ILE
tcP
GIA
URU
clL
tcP
FLY
lcP
tcP
SLE

tvo
SUE
PLO
FIN
lcP
ILE

ARO
tvo
tcP
ILT

AUL
tcP

81

80
69
u
T7
96
53

69

76
83
86
85
76
83
68
88
71

70
93
il
89

68
88
85
90
T7
92
78
91

82
93
80
u

Turin
Asunci6n
Sucua-Morona
Arese
Turin
Pordenone
Montevideo
Santiago du Chili
lwée
Toulon
Turin
Saonara
Leôn
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NOM LIEU ET DATE DU DÉCÈS ÂGE PRov

P CORN!Armando
E COSTA Joâo Batlsta

Evêque de Pùto Velho pendant 36 ans

L COSTAPEREIRAManue|
P CZERNIECKIJ6zef
P DE BIASE Gluseppe
P DEIANA Glovannl
P DEMARlATommaso
P Dl PIETRAVlncenzo
L DIAZ RODRIGUEZ Josué
P DINGERMANN Frledrlch
P DOCHERTYJohn
P DOTTA Lulgl
P DOYLE John
P DUARTE Dennls

Prcvincial pendant 6 ils
P FAGGION Fortunato
P FESTOC Alexls
L FIUPPUCCI Vlncenzo
P FLORESARREDONDOAntonlo
P FRANCESIA Secondo
P FÜLES LaJos
P GABBIANELLI Gugllelmo
L GALINDO Faustlno
P GALLENCAAngelo
L GHIBAUDO Antonlo
P GIMENEZ Luls
P GIUSTO Glovannl
P GLOGOWSK! Plotr
P GONZALEZ FERNANDEZ Franclsco

P GRUSSU Marlo
P GUERCI Francesco
P GUMTERATO Lulgl
P HERNANDEZ CRUZ José Dolores

P HERNANDU GARCIAToblas
P HOLIK Augustln
L HUNTE Charles
P INFANTE DE COS Rafael
P INOUE SHIGERU Paolo
P ISERBYT Gerard
P JOUAN Joseph
L KASCAK JuraJ
P KIENINGER Frldolln
L KLEMON Ferdlnand

Bologne
Pôrto Velho

Estoril
Mirocin
Castellammare di Stabia
Sassari
Turin
Palerme
Santafé de Bogota
Munich
Stroud
Turin
Bolton
Bombay

31.01 .96
16.04.96

05.01.96
12.08.96
25.05.96
03.06.96
12.07.96
18.04.96
04.07.96
13.08.96
20.09.96
05.08.96
'16.05.96

24.09.96

POR
PLS
IME
ISA
tcP
tst

coB
GEM
GBR

75
93

72
86
57
66
87
87
75
83
64
88
85
78

82 tCP
83 FPA
92 IAD
92 MEG
73 ICP
61 UNG
u tRo
80 coB
79 tCP
73 MOR
83 ECU
71 ILT
92 PLN
60 SMA
83 RMG
74 BCG
61 tVO
4 MEM
76 SMA
77 CEP
87 GBR
M SSE
74 GIA
86 BEN
82 FPA
73 SLK
85 COB
81 SLK

':'

tcP
GBR
INB

Turin
Saint-Brieuc
Ciütanova Marche
Guadalajara
Turin
Budapest
Rome
Santafé de Bogota
lvrée
Alexandrie d'Egypte
Manta
Yaraze
Kobylanka
Guadalajara
Rome
Campo Grande
Vérone
Mexico
Arevalo
Zlln
Londres
Alcalâ de Guadaira
ôsaka
Nossegem
Caen
9.,.
z|].tna

Santrafé de Bogota
Senica

19.0'1.96
12.01.96
11.05.96
27.02.96
25.05.96
17.02.96
23.03.96
26.03.96
04.02.96
16.09.96
03.09.96
07.01.96
11.08.96
05.03.96
06.04.96
02.01.96
?2.07.96
14.06.96
02.07.96
18.09.96
13.01.96
10.06.96
22.05.96
28.01.96
27.02.96
24.U.96
17.0'1.96
M.06.96
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NOM LIEU ET DATE DU DÉCÈS Âee PRov

e roKonté Jostp
D KOLESNIK Jaroslaw
P KORMANN Joseph
P KRUTILEK Frantlsek
L LACO lvan
P LANGHAMMER Rudolf
P LEFEBVRE Jean
P LIBRAI-ATO Severlno
P LOPEZ l-APEfiA Mlguel Anget
P LO PIANO Blaglo
L LUZJoSé
L MAINARDI Bartolomeo
S MAKOUALA Dleudonné
P MANESSI Angelo
P MASCHIO Aurello
P MENICAGLI Glullano
P MERON! Tarclslo
P MICHEL Edmond
L MICO Vlncent
P MIDURAAnthony
P MILOGCO Marlo
P M1O7ZO Norberto
P MIZANIN Francesco
L MORANDI Glovannl
P NICOLETTO Noè
P OREGLIA Santlago
P PEBAQUÉ Rafaet
P PEERLINCK Jozef

Provinclal pondant 6 ans

P PENNELU Fellce
P PERI Domenlco
L PETZ1Marlo
P PIEGLOWSKI Henryk
P PISUIâ J6zef
P PÔHLMANN Enrlque
P POMBO Ralmundo
P PORCU Antonlo
L PORTILLO Juan Antonlo
P PRACHUM Mlmpraphal Gabrlel
L PRILLWTZ Kurt
L PUJOLÂR ARNAUS Franclsco
P QUARELLO Enrlco
P RADDI Fortunato
P RAMOS CHAVEZ Gabrlel

Nuremberg
Czechowice (Gliwice)
Tampa
Novy Jicin
Krapinske Toplice
Unterwaltersdorf
Meux-Condé
Negrar (Vérone)
Barcelone
Palerme
Sâo Paulo
Turin
Pointe-Noire
Turin
Bombay
Colle Val d'Elsa
Monza (Ml)
Grand-Halleux
!...
z|ltna
Stony Point
Udine
Buenos Aires
Fogli,zo
Cremisan
San Mto al Tagliamento
C6rdoba
Montevideo
Mlvoorde

Castellammare di Stabia
Livigno (SO)
Turin
Cracoüe
§roda §Eska
San lsidro
Coxipô da Ponte
Rocafuerte
Panamâ
Bangkok
Danzig
Mllena
Turin
Gênes
Séülle

21.03.9ô
24.08.95
15.03.96
22.01.96
04.08.96
11.06.96
29.02.96
13.02.96
'15.09.96

25.07.96
29.03.96
't1.01.96

02.05.96
15.07.96
09.09.96
?2.02.96
13.09.96
31.01.96
31.12.95
10.03.96
25.05.96
'13.08.96

10.02.96
25.01.96
17.04.96
16.06.96
04.02.96
06.02.96

02.M.96
30.0'1.96
'18.07.96

14.06.96
18.01 .96
3't.01.96
29.07.96
09.04.96
25.11.95
08.08.96
26.06.96
08.06.96
15.05.96
14.06.96
15.08.96

æ cRo
26 PLE
90 SUE
84 CEP
57 CRO
88 AUS
85 FPA
65 MOR
59 SBA
87 tst
U BSP
73 tCP
30 FPA
82 tCP
87 INB
æ ILT
79 ILE
78 BES
75 SLK
90 SUE
U IVE
83 ABA
68 tCP
85 MOR
82 IVE
79 ACO
70 URU
82 BEN

U IME
78 IAD
87 tCP
81 PLS
76 PLO
92 ABA
82 BCG
76 ECU
93 CAM
U THA
61 GEK
98 SVA
88 tCP
81 ILT
69 SSE
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NOM LIEU ET DATE DU DÉCÈS Âoe PRov

P RAMOSSANCHU Eduardo
P RODAK Mleczyslaw
P RUBINO Blaglo
L SCHIAFFINO Prospero
P SCHOENEBERGER Plene
P SCOTTI Ello

Prcvlnclal pondant 4 ans

P SEBER Alclde
P SOMMAJoSé
P STRALI-A Lulgl
L SUTA Francls
P SZABADOS Frantlsek
P TABELLINI Antonlo
L TARDIO Gluseppe
L TATTI Pletrlno
P TEDESCH!Vlncenzo
P TIN MAUNG Paul
P TOSCHI Alfredo
P TREANOR Francls
P TRUS Stanlslaw
P TUTEL Brlzlo
L VARGASGUERREROAnge|
P VASCONCELOS José Lulz de

P VECCHI Hlglnlo
P VERONESI Francesco
L VERTUPIER Mlchel
P VILI-ALOBOS TRUJILLO Crlstobal

L VITHUVATICAL Peter
P VMR SANTAMARTA Luls
L VORANO Ellglo
L WERZCHOWSKI Tadeusz
P YU Tsl-chlu John
P ZACKO André
P ZANGHELLINI Ferdlnando
p Zeruleatojz

Madras 02.02.96
Montevideo 01.07.96
Posadas 12.05.96
Stony Point 11.03.96
Pelnok 03.05.96
Nave 14.04.96

Castellammare di Stabia 17.07.96
Rome 29.06.96
Brindisi 21.03.96

Mandalay (Myanmar-Birmanie) 03.09.96
Trévise 15.09.96
Lansdowne 22.01.96
Szczecin 01.09.96
Cuorgné 17.02.96
Agua de Dios 20.07.96

Campinas 28.08.96
Bahfa Blanca 05.0'1.96

Bologne 05.03.96
Marseille 23.12.95
Cordoue 19.03.96
Mannuthy 02.M.96
Huesca 12.05.96
Arese 30.03.96
Kutno'Woâiak6w 01.08.95
Macao 30.08.96
Montpellier 02.01.96
Selva di Cadore 09.03.96
Pelnok 21.02.96

Mérida
Varsovie
Milan
San José
Roanne
Alassio

01.01.96
07.06.96
15.06.96
07.08.96
26.0',l.96
24.02.96

SSE
PLE
ILE

ARO
FLY
tcP

85
73
59
85
87
73

86
68
76
86
75
83
93
81

76
53
88
79
62
79
68
87
69
88
66
70
69
83
85
69
91

83
67
83

INM
URU
ARO
SUE
SLK
ILE
IME
tRo
IME
rNc
IVE

AFM
PLN
tcP
coB
BSP
ABB
ILE
FLY
sco
INK
SBA
ILE
PLE
ctN
FLY
tvo
SLK




