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1. LE RECTEUR MAJEUR

tL FUT PRIS DE PmÉ POUR EUX (Mc 6, 34)
Nouvelles pauvretés, mission salésienne et signifiance

Le nouveau scénario de notre tâche éducaüve. - Une opüon de I'Eglise. - Notre cheminement
de réflexion. - Les activités concrètes.
Les yeux vets l'ayenlr : Une relecture chrétienne de la réalité. - Approfondir les inspirations. -
La pauvreté de l'éducateur salésien. - Faire le choix desjeunes gens pauvres. - Nofe préoccupa-
üon : éduquer. - Promouvoir une nouvelle culture. - Evangéliser à partir des exclus. - Conclusion.

Rome, le 30 mars 1997
Pô,que de Résurection

Chers confrères,

Je vous écris sous l'impression de la Pâque de la Résurrec-
tion. Elle nous offre cette année une occasion unique de
tourner nos regards vers le Christ selon le cheminement pro-
posé par I'Eglise en vue du Jubilé de I'an 2000.

A la lumière qui se dégage de son üsage, je me suis proposé
de vous commenter un point de notre programmation : cher-
cher une plus grande signifrance, en nous mettant avec plus de
décision au service des jeunes gens pauwes.

Le chapitre fV des Constitutions s'ouvre par une citation de
l'Evangile de Marc : " Jésus uit une grande foule. Il fut pris de
pitié pour eux,, parce qu'ils étaient cornïLe des brebis qui n'ont
pas de berger, et il se mit ù leur enseigner beaucoup de choses ",.

rMc6,34
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Dans l'Evangile, elle est le prélude et la motivation de la
multiplication des pains. Dans les Constitutions, elle introduit
Ies considérations sur les destinataires de notre mission.

L'évocation biblique offre une icône éloquente : la foule affa-
mée et perdue, l'émotion de Jésus à sa vue, le défï lancé aux
apôtres de résoudre le problème, leur déclaration d'impuissance,la
multiplication miraculeuse de la nourriture d'abord insuffisante.

Pour nous, elle est une clé de lecture pastorale de la situa-
tion actuelle des jeunes et de la mission à réaliser pour eux.

Rattachée à l'image de Dieu, Bon Pasteur, tirée du prophète
Ezéchiel et proposée en exergue au chapitre premier des
Constitutions, elle nous rappelle que " dans notre lecture de
l'Evangile, nous sommes particulièrement sensibles à certains
traits de la figure du Seigneur : [...] sa prédilection pour les
petits et les pauwes, son ardeur à prêcher, à guérir et à sauver
devant l'urgence du Royaume qui vient ; son attitude de Bon
Pasteur qui conquiert par la douceur et Ie don de soi "'.

Les différents traits acquièrent alors une signification extrê-
mement réaliste. Il y a aujourd'hui une foule d'adultes et de
jeunes qui manquent des biens fondamentaux pour la vie, qui
sont en désarroi et attendent un signal de solidarité. C'est à eux
que s'adresse la compassion de Jésus qui va au-delà du sentiment
humain. EIle est une expression du cæur miséricordieux de Dieu,
et de son parti pour le bonheur et Ia vie de chaque être humain.

C'est pour cela qu'il conflre Ie problème à ses disciples. C'est à
eux d'y penser, de surmonter leur sentiment d'incapacité devant
l'ampleur du phénomène, de chercher les ressources disponibles
et de les confier à l'amour susceptible de les multiplier.

La narration évangélique donne des indications intéres-
santes sur les attitudes que doivent avoir les disciples du Christ
devant les nécessités humaines, spirituelles ou matérielles, et
sur les moyens d'y faire face : éclairer la conscience par la Pa-
role et bâtir la solidarité.

2 Const., LL
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Elle suit aussi une logique originale dans le calcul et l'em-
ploi des ressources. Celles-ci se multiplient à f infini là où les
relations entre les personnes et avec les choses se reconstrui-
sent à la lumière du geste eucharistique.

Le nouveau scénario de notre tâche éducative

Les contextes où nous travaillons se modifient à vue d'æil.
Les facteurs économiques, sociaux et culturels façonnent un
nouveau üsage à la société. D'où le changement, au moins par-
tiel, des urgences de notre mission : nos destinataires préféren-
tiels, les messages évangéliques à répandre et les programmes
d'éducation à mettre en ceuvre.

Le scénario est marqué par un fait : la pauvreté. EIle n'est
pas la condition de quelques uns, mais le drame de l'humanité,
drame spirituel avant même d'être matériel. Au niveau mondial,
ses dimensions sont tragiques et ses effets sur les indiüdus et les
peuples sont ravageurs. C'est àjuste titre que les plus hautes au-
torités scientiflrques et religieuses n'ont cessé de les dénoncer.

Les images de cette pauweté pénètrent de temps en temps
dans nos maisons par la télévision, suscitent des sentiments de
compassion et des questions salutaires. II suffit de penser à la
faim, " un scandale qui a déjà trop duré " « qui compromet le
présent et l'avenir d'un peuplê » êt " détruit la vie » selon le der-
nier document édité par le Conseil pontifical Cor unurn'. Ou
bien à l'exode de milliers de réfugiés, üctimes de luttes raciales,
de discriminations religieuses et de rivalités excitées intention-
nellement. Ou encore à l'urbanisation précaire qui n'offre pas
les conditions minimums de travail, de logement, de services et
de participation civile, et constitue ainsi le phénomène de la
marginalité dans les ülles.

Si nous ajoutons I'immigration et Ie travail des mineurs, les

" Cf. La faim d,ans le monde, un défi pour tous : le déueloppernent solid,aire, Lgg6
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esclavages de tous genres, la situation des femmes dans beau-
coup de contextes, l'exploitation des plus faibles, nous aurons le
sombre cadre, encore bien incomplet, des souffrances humaines.

La pauweté se présente aujourd'hui sous des formes mul-
tiples, plus nombreuses que dans le passé. C'est avec raison qu'on
parle des pauwetés au pluriel, et qu'on les classe en anciennes et
nouvelles. Cela souligne les conditions actuelles de la vie : elles
sont donc moins connues dans leurs causes et plus e:içosées aux
jugements moralisateurs et aux culpabilisations faciles.

La carence des moyens financiers indispensables à la üe est
depuis toujours considérée comme la forme principale de f indi-
gence. Mais il s'ajoute aujourd'hui d'autres manifestations où
ce facteur n'est ni principal ni générateur : les déficiences du
milieu familial, l'échec scolaire, le sous-emploi, les dépendances
diverses, la délinquance, la vie sur la rue. II ne faut pas sous-
évaluer non plus le manque de raisons de viwe, l'absence de
perspectives humaines et spirituelles, qui débouchent dans des
phénomènes connus de compensation et d'évasion.

Dans les sociétés plus avancées et plus complexes, les
pauwes sont aussi tous ceux qui restent en marge des besoins
croissants de préparation culturelle et technique, ou qui se

trouvent dans I'impossibilité de satisfaire des besoins très vifs :

l'identité personnelle, une place normale dans Ia société, une
communication personnelle significative, des loisirs, une forma-
tion, la participation à des projets à vaste échelle.

Cette multiplicité de formes fait de la pauvreté une réalité
universelle. Même les sociétés opulentes et de technologie avzrn-
cée les couvent et les développent en leur sein, non seulement à
cause de I'immigration, mais aussi en raison de leur système mê-
me. II suffit de parcourir les rues d'une ville pour en être frappé.

Il y a une relation entre certaines formes de pauweté et
notre style de üe. Le bien et le mal dans le monde sont devenus
interdépendants. Notre système économique et de production
compte beaucoup de valeurs, mais certainement pas celle de
tout centrer sur la personne ni de penser au bien-être mi-
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nimum indispensable pour tous. D'où le sous-emploi actuel,
l'appauwissement d'un grand nombre et la diminution des pos-

sibilités d'éduquer. Les politiques économiques et culturelles
d'une partie du monde sont à l'origine des nouvelles tragédies
qui frappent de grands groupes, de façon presque anonJrnes,
ailleurs sur la planète. Pensons au fait de la dette extérieure de

certains pays, sur laquelle I'Eglise aussi a tenu à üre son mot.
Il y a une quantité d'exemples, à portée de main, pour

confîrmer cette interdépendance. La prolongation de situations
limites tient sans aucun doute au manque de solidarité sociale,
ar:x lenteurs à définir et à remplir les devoirs et les droits réci-
proques entre les peuples dans un monde unifié, au retard mis
à concevoir des plans possibles de développement avec des res-
sources qui existent certainement et se gaspillent.

De l'avis de tous les observateurs et selon la confirmation
des statistiques, les pauwetés dans le monde ne sont pas en di-
minution, mais en augmentation, surtout dans les zones déshé-

ritées. L'année 1996 était consacrée à l'éradication de la mi-
sère. Et pourtant elle s'est soldée par une amère constatation'
La misère se reproduit dans la proportion même où l'on
cherche à Ia résoudre par des interventions sectorielles d'ar-
gent et d'assistance.

L'encyclique Centesimus annus le signale : Dans Ie monde,

" malg;ré le progrès technique et économique, la pauweté me-
nace de prendre des proportions gigantesques. Dans le monde
occidental, il y a la pauweté aux multiples formes des groupes
marginaux, des personnes âgées et des malades, des victimes de

la civilisation de consommation et, plus encore, celle d'une mul-
titude de réfugiés et d'émigrés ; dans les pays en voie de déve-
loppement, on voit poindre à l'horizon des crises qui seront
dramatiques si l'on ne prend pas en temps voulu des mesures
coordonnées au niveau international " 

a.

Toutes les formes de misère bloquent les réserves éduca-

a Centesimus annus,51
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tives de la personne et peuvent même arriver à les détruire.
Nous sommes en particulier frappés par celles qui compromet-
tent chez les jeunes les possibilités de se développer, tout en re-
connaissant qu'elles ne sont pas des faits isolés et autonomes ni
ne peuvent se traiter comme tels.

Les pauwetés des jeunes, auxquelles nous nous heurtons
chaque jour, ont comme cause I'indigence financière, les ca-
rences éducatives et culturelles, la précarité familiale, leur
ignoble exploitation de Ia part de tiers, la discrimination ra-
ciale, leur emploi abusif corlme main d'æuwe, leur manque de
préparation au travail, leurs dépendances de tout genre, Ia fer-
meture des horizons qui suffoque la vie, la déviance, la solitude
affective. Nous y sommes attentifs comme au champ de travail
que nous a indiqué le Seigneur.

Le plus impressionnant, c'est le malaise fondamental qui se
diffuse de plus en plus chez les jeunes pour les pousser à se
marginaliser et à renoncer à croître. Le risque les menace tous,
au point que le CG23 a indiqué la pauweté comme un des prin-
cipaux défïs lancés à notre mission par rapport précisément à
l'éducation des jeunes à la foi. " La condition sociale de pau-
vreté interpelle et provoque tout homme de bonne volonté.
L'impossibilité ou la grande difficulté pratique de se réaliser en
tant que personnes, faute de pouvoir jouir d'un minimum de
conditions pour s'épanouir comme il faut, posent de sérieuses
questions " 

u. 
" Celui qui, en tant que disciple du Christ, voit

cette réalité de ses yeux et la ressent dans son cæur est appelé
à déplorer ces situations et à se rendre solidaire de ceux qui les
endurent » 6. .. $i nous regardons cette condition sociale de pau-
vreté avec les yeux de Don Bosco et si nous constatons com-
ment elle détruit un grand nombre de jeunes, dont I'horizon de
üe se limite à la recherche de l'immédiat pour surviwe ou à un
idéal privé de signification, nous nous sentons provoqués à

" cG23,78
o Ib., 79
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donner plus de consistance et de qualification à la présence
salésienne parmi les pauwes "'.

Une option de l'Eglise

L'amour des pauwes fait partie de la tradition constante de
l'Eglise8. Des figures de saints et de saintes, des ceuvres et des
instituts religieux le démontrent. De nombreux laïcs aussi y
ont engagé leur vie en terrain privé ou public.

Dans les contextes de plus grande misère, la communauté
chrétienne a vu surgir des personnes charismatiques pour affron-
ter par des actiütés opportunes les plaies sociales les plus cou-
rantes. Ensemble, elles ont réussi à s'occuper de presque toutes les
catégories de pauwes de leur temps : les indigents, les illettrés,
Ies abandonnés, les gens réduits en esclavage, les prisonniers.

Un bon nombre d'entre eux ont fondé des communautés
équipées aux point de vue spirituel et pratique pour répondre
aux besoins des pauwes par des projets de grande portée. Ils
sont passés à l'histoire corlme des témoins les plus éloquents
de l'Evangile.

Lorsque apparut la question sociale, une vision plus critique
de la société révéla les mécanismes générateurs de misère.
L'Eglise dénonça alors les modèles d'organisation économique,
sociale et politique qui sous-évaluent la personne, la dé-
pouillent de son droit aux biens indispensables à une vie pleine-
ment humaine, et étendent la misère et la marginalité.

Le magistère social s'est fait plus constant après le Concile,
non seulement pour les dimensions que prenait la pauweté et
la perception désormais indiscutée de ses causes, mais aussi
pour la nouvelle conscience que prenait l'Eglise de son devoir
de témoigner et de sa mission.

' Ib., g0

' Cf, Centesirnu.s annus, 57
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II y a cinq encycliques qui affrontent, en liaison avec les
problèmes du travail et des relations entre les nations, les ques-

tions les plus graves du sous-développement : Populorum pro-
gressio (196D, Octogesima adueniens (1971), Laborem exercens
(1981), Sollicitudo rei socialis (1987), Centesimus annlls
(1991). Il faut leur ajouter le Synode des évêques sur la justice
(1971) et les déclarations d'assises continentales importantes.

Dans le contexte de cette sensibilisation généra1e, l'expres-
sion .. option préférentiells » pour les pauwes a gagné de plus
en plus du terrain. Elle constitue moins une recortmandation
de charité individuelle qu'un critère pour organiser la pastorale
de l'Eglise.

Le Concile l'avait proposée avec de nombreuses indications
adressées aux chrétiens, aux évêques et aux prêtres. J'en re-
porte un extrait qui a trouvé de nombreux échos à propos du
ministère des prêtres : " Les prêtres, certes, se doivent à tous ;

cependant ils considèrent que les pauwes et les petits leur sont
confîés d'une manière spéciale : le Seigneur, en effet, a montré
qu'il avait lui-même partie liée avec eux, et leur évangélisation
est donnée comme un signe de l'ceuwe messianique "t.

C'est la troisième Conférence latino-américaine de Puebla
qui a forgé I'expression " option fondamentals », et en a e>çlicité
la signifrcation et les applications pastorales. Après une lecture
évangélique de la situation du continent et un discernement
sur le rôle que cette sif,uation demandait à l'Eglise en tant que
porteuse de la bonne nouvelle, elle déclarait : " Nous affirmons
qu'il est nécessaire que toute l'Eglise se convertisse à une
option préférentielle pour les pauwes, en vue de leur libération
intégrale " 

ro.

Depuis lors, l'option pour les pauwes et les paroles qui l'ex-
priment se sont répandues dans tous les contextes. Dans la
ligne des précédents, un des derniers documents de la Confé-

' Presbyterorum ordinis, 6

'o Puebla, n" 1134 ; cf. nn. 1134-1165
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rence épiscopale italienne déclare : o L'amour préférentiel pour
les pauwes se révèle corrme une dimension nécessaire de notre
spiritualité. Avec les exclus et les marginaux, nous pourrons
tous récupérer un genre de vie différent " 

t'.

Nous Ia trouvons aussi dans beaucoup d'écrits de l'Eglise
universelle. Je ne prends pour exemple que le numéro 42 de
l'encyclique Sollicitudo rei socialis: " L'option ou I'amour pré-
férentiel pour les pauwes est une option ou une forme spéciale
de priorité dans la pratique de la charité chrétienne dont té-
moigne toute Ia tradition de l'Eglise .[...] Aujourd'hui, étant
donné la dimension mondiale qu'a prise la question sociale, cet
amour préférentiel, de même que les décisions qu'il nous ins-
pire, ne peut pas ne pas embrasser les multitudes immenses
des affamés, des mendiants, des sans-abri, des personnes sans
assistance médicale et, par dessus tout, sans espérance d'un
avenir meilleur " ".

Il est recommandé en particulier aux religieux. Puisqu'ils sui-
vent Ie Christ sous une forme radicale, ils représentent en effet
de façon plus immédiate l'amour de l'Eg1ise et du Christ pour les
pauvres et ont sur ce point une riche tradition d'initiatives :

" L'option pour les pauvres se situe dans la logique même de
I'amour vécu selon le Christ. [...] Cela comprend pour chaque Ins-
titut, selon son charisme spécifique, I'adoption d'un style de üe,
tant personnel que communautaire, humble et austère. Fortes
de ce témoignage vécu, les personnes consacrées pourront, de
manière conforme à leur choix de üe et en restant libres à l'égard
des idéologies politiques, dénoncer les injustices perpétrées
contre bien des fils et des fïlles de Dieu et s'engager pour la pro-
motion de la justice dans le champ social où elles travaillent " ".

Depuis Ie lancement de la nouvelle évangélisation, l'option

tt Con il dono d,ella carità entro la stori.a. La Chiesa in ltdia d.opo il Conuegno di
Palermo [Avec le don de Ia charité au sein de I'histoire. L'Eglise en Italie après Ie
congrès de Palerme]. Note de la Conférence épiscopale italienne (CEI), nn. 34-35.

'2 Sollicitudo rei socialis,42
t' Vita consecrata, 82
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pour les pauwes se redit de mille façons. On a souligné qu'elle
ouvre la route à I'annonce, en concrétise le sens et en reçoit
une lumière.

Le cæur de la nouvelle évangélisation est l'Evangile de Ia
charité. Celui-ci assume les problèmes et les situations hu-
maines qui ont besoin de la force transformante de lamour. I1

est une charité qui s'exprime dans l'immédiat, mais surtout qui
s'engage dans un projet social et culturel de vaste et longue
portée où la personne est toujours considérée selon sa vocation
et sa dignité, à la lumière de ce qui a été révélé dans le Christ.

Au risque de surabonder, je m'en voudrais de ne pas rap-
peler comment l'option pour les pauvres s'intègre dans le pro-
grtrmme de I'Eglise pour Ie jubilé de l'an 2000. " Dans cette
perspective, nous rappelant que Jésus est venu " annoncer la
Bonne Nouvelle aux pauwes " (Mt LL, 5 ; Lc 7, 22), comment
ne pas souligner plus nettement I'option préférentielle de
l'Eglise pour les pauwes et les exclus ? On doit même dire que
l'engagement pour Ia justice et pour la paix en un monde
comme le nôtre, marqué par tant de conflits et d'intolérables
inégalités sociales et économiques, est un aspect caractéristique
de la préparation et de Ia célébration du Jubilé. Ainsi, dans l'es-
prit du Liwe du Lévitique (25,8-28), les chrétiens devront se

faire la voix de tous les pauvres du monde " ".
Ce long travail de réflexion a encore eu pour effet d'élucider

le sens de l'option préférentielle pour les pauwes. EIle n'im-
plique aucune exclusion, ni aucune indifférence envers qui que
ce soit, mais exprime I'engagement de toute l'Eglise en ce mo-
ment historique que traverse le monde. Elle ne jouxte pas
l'évangélisation, qui sera toujours la tâche première et origi-
nale de l'Eglise, mais elle se situe au cæur de I'annonce du
Christ conforme à l'éclairage que lui a donné Paul VI dans son
exhortation apostoliqu e Eu angelii ruuntiandi " .

ta Tertio millennio a.d,ueniente, 5t
'n Cf. n'32
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Elle n'est pas l'apanage de quelques uns, mais est assumée
par l'Eglise. Elle ne se réalise pas par des polarisations, mais
dans la communion ; elle ne doit pas profiter à l'activité de per-
sonnes ou de groupes, mais s'exercer par Ia complémentarité
des dons, des prestations et des projets.

Notre cheminement de réflexion

La Congrégation n'est pas restée indifférente aux nouvelles
manifestations de la pauweté en général ni, en particulieq au
malaise des jeunes. Elle garde toujours vivante Ie souvenir de
Don Bosco capable lui aussi, comme Jésus, de s'émouvoir pro-
fondément devant les misères des jeunes.

Elles résonnent dans sa conscience, les phrases par les-
quelles Don Bosco confie ses réactions en face des adolescents
de la prison : « La vue de cette foule de jeunes gens de douze à
dix-huit ans, tous sains, robustes, à l'esprit éveillé, mais réduits
au désæuwement, mangés par la vermine, privés du pain spiri-
tuel et temporel, fut pour moi quelque chose d'horrible " 

tt.

Cette expérience donna lejour à un nouveau proflrl de prêtre
pour les jeunes, à un nouveau type d'æuwe éducative, à un
nouveau milieu d'éducation, à des parcours de croissance à Ia
mesure des jeunes, au point que le nom de Don Bosco est au-
jourd'hui lié à certains modèles d'ceuwes et à un style d'éduca-
tion, même s'il n'est pas toqjours le premier à les avoir conçusr7.

C'est ce qu'il semble affirmer lui-même lorsqu'il commente:
. Je me rendis compte de ce qui faisait que plusieurs étaient ra-
menés Ià : c'est qu'ils se trouvaient de nouveau livrés à eux-
mêmes. Qui sait, pensais-je, si ces jeunes avaient hors d'ici un
ami qui s'intéressât à eux, les assistât, les instruisît de la reli-

r" DoN Bosco, Souuenirs autobiogrophiques, ttad.. du P Barucq et présentation du
P Desramaut, Apostolat des Editions, Paris 1978, pp. 129-130

t' Cf. Srou,n P., Don Bosco nella storia..., vol. I, pp. 106-112
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gion aux jours fériés, qui sait s'ils ne se seraient pas tenus à
l'écart de Ia ruine et si le nombre des récidiüstes ne diminuerait
pas ? Je fis part de ces réflexions à Don Cafasso et, sur son
conseil, je me mis en devoir de chercher comment les réaliser " ".

Elle est nette depuis lors, son option pour la prévention et,
dans sa forme complète, pour l'éducation inspirée du critère
préventif. Elle consiste à prendre soin de développer les éner-
gies qui rendent capable de sortir des conditionnements que
peut apporter Ia vie, de devancer les expériences gravement
négatives susceptibles de compromettre les ressources per-
sonnelles ou du moins telles qu'il faudrait, pour en sortir, une
dépense inutile et pénible d'énergies.

Le problème des jeunes, qu'il a ensuite cherché à approcher,
s'est transmis dans la tradition orale et institutionnelle de la
Congrégation, et a fait aussi dernièrement l'objet d'éüudes his-
toriques rigoureuses. Leurs conclusions convergentes peuvent
aider à éclairer certaines situations humaines d'aujourd'hui et
Ies options qu'elles requièrent.

Le vaste terrain des jeunes reste toujours pour Don Bosco
l'option fondamentale. Sa préférence pour les pauvres, les
abandonnés, les exclus, les nécessiteux et ceux qui sont en
danger assume une signification variée au fur et à mesure qu'il
doit affronter de nouveaux besoins.

Au moment de son plus grand développement, son ceuwe
s'adresse à une frange de jeunesse ordinaire, pauvre au point
de vue pécuniaire surtout, mais aux ressources humaines in-
tactes, pour sa promotion humaine et chrétienne. Elle s'adresse
aussi à une frange de jeunes de classe moyenne et populaire

" de bonne éducation " et pieux, candidats " à la carrière ecclé-
siastique " ou base exemplaire pour ses institutions, et à une
petite marge de disciples de toute sorte, pour lesquels semble
toujours préférable l'action préventive.

Dans un milieu destiné à éduquer les jeunes et à leur pro-

'' DoN Bosco, op. cit., p. 130
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poser des valeurs, empreint de raison, de foi et de bonté affec-
tueuse, iI est possible aussi dans une certaine mesure, de faire
æuvre de récupération et de rééducation. Don Bosco a refusé
d'accepter des maisons de correction, telles qu'elles étaient
pensées et gérées à l'époque. Mais il a toujours pensé que le
travail récupération et de rééducation devait se faire à travers
l'ensemble des éléments qui composent la totalité du Système
préventif dans sa triple valence raison, religion et cæur'e.

Don Bosco présente son système d'éducation comme le mieux
adapté à la rééducation desjeunes touchés par la délinquance ou
en tout cas gravement marginaux. Cela se reflète dans ses pa-
roles et ses écrits aux coopérateurs, aux autorités publiques, aux
anciens élèves lorsqu'il les invite à collaborer à l'éducation de la
jeunesse, spécialement la plus pauvre et Ia plus abandonnée ;

pour libérer tous ces enfants de Ia ruine matérielle et morale, des
prisons, de la cormption des mæurs et de la perte de Ia foi',.

Dernièrement enfin, on a relevé Ia dimension et la valeur
sociale très large de l'activité de Don Bosco, qu'il ne faut pas
enfermer dans des milieux éducatifs trop exclusifs ou trop spé-
cifiques. Et cela pour plusieurs raisons :

- Il visait aussi la régénération et le " bien-être de la société ci-
vile " ;

- Au travail de l'éducation et de la promotion de la jeunesse il
faut intéresser les instances les plus diverses qui ont quelque
chose à voir avec le social et le politique ;

- Les programmes éducatifs eux-mêmes ne se restreignent pas
aux profils habituels : ils se réalisent et se renouvellent libre-
ment sur de larges terrains sociaux. Il suffït de penser à la
relation avec le monde du travail, aux contrats, aux loisirs, à
la promotion de l'instruction et de Ia culture populaire.

'' Cf. BnaIoo P., Poueri e abbandonati, pericolanti e pericolosi : pedagogia, assis-
tenza, socialità ed esperienza preuentiua di Don Bosco, in Annali di Storia dell' educa-
zione, 1996, vol. 3, p. 185

z' Cf. Bnatoo P, ib., p. 190
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Don Bosco se fait promoteur de vastes projets sociaux de
prévention et d'assistance, ou du moins il s'en préoccupe".

Les Constitutions, qui guident notre comportement
individuel mais plus encore le développement de notre projet
communautaire, ont reprodüt ces conüctions de Don Bosco au
chapitre des destinataires de notre mission. Elles présentent
successivement : les jeunes, spécialement les plus pauwes, les
jeunes qui se préparent au travail, ceux qui présentent des
germes de vocation. Des jeunes les plus pauvres elles disent
qu'ils sont les premiers et principaux destinataires de
notre mission et que c'est pour cela que « nous travaillons
spécialement dans les lieux de plus grande pauweté " 

2.

Le texte des Constitutions désigne clairement les jeunes
pauwes cornme les premiers et principaux destinataires de la
mission salésienne. I1 ne les juxtapose donc pas simplement aux
autres catégories qu'il énumère, mais les situe au centre. Si
bien qu'ils irradient une signification qui éclaire les autres spé-
cifications du terrain où nous nous sentons appelés. Tout
comme, dans notre engagement, les jeunes ne se situent pas au
même plan que les adultes des milieux populaires, mais en
expriment la motivation.

La mission salésienne a ainsi une définition unitaire et non
pas une liste indifférenciée de possibilités. Elle part d'une op-
tion qui justiflre le type et f intensité de la charité pastorale qui
nous est demandée, pour l'étendre à d'autres cercles plus
larges dans le même esprit.

Plus tard, et en vue de la situation nouvelle, les Règlements
généraux ont énuméré les divers types de pauweté auxquels
nous voulons répondre par notre service d'éducation : « âvârrt
tout des jeunes qui, en raison de leur pauvreté économique, so-
ciale et culturelle parfois extrême, n'ont pas la possibilité de
réussir ; des jeunes qui sont pauwes sur le plan affectif, moral

zr Cf. Bneroo P, ib., pp. 183-236
D Const.,26
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et spirituel, et exposés de ce fait à l'indifférence, à l'athéisme et
à la délinquance ; des jeunes qui üvent en marge de la société
et de l'Eglise " 

*. Ils prennent donc acte de l'élargissement des
pauwetés dans les sociétés complexes, où souvent les diverses
formes s'accumulent et se conditionnent réciproquement, pour
créer des situations fortement déshumanisantes.

Ils suggèrent aussi d'assouplir nos approches et nos
structures éducatives selon les besoins de ceux à qui nous
nous consacrons. Le modèle « oratorien " 

% reste Ia référence
permanente comme milieu d'accueil, attentif à la relation
personnelle, ouvert à toutes les actiütés et formes d'expression
adaptées à la situation du jeune, organisé « selon un projet de
promotion intégrale de l'homme orienté vers le Christ, homme
parfait " 

%.

Les activités concrètes

Ces derniers temps ont connu chez nous une lente mais
constante évolution en beaucoup de sens par rapport au choix
des plus pauvres. La marginalité et le malaise des jeunes sont
mieux connus et suivis avec plus d'attention ; leurs manifesta-
tions sont mieux comprises et nous sommes plus attentifs à
leurs causes.

A Ia diffusion de cette connaissance ont contribué les recom-
mandations des Chapitres généraux, l'habitude d'établir des
projets, la divulgation de recherches spécifiques et quelques
activités corrme l'observatoire de la condition des jeunes, Ies cours
de pédagogie sociale, les congrès sur le thème du malaise, et les
recherches diverses faites par nous à rayon immédiat ou large.

Elles ont élucidé la valence, les degrés et les formes complé-

a Rè91., L
% Cf. Const.,4l
% Const.,Sl

2
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mentaires de la prévention ainsi gue Ie sens salésien de l'action pré-
ventive. Loin d'exclure la récupération des sujets déjà atteints par
les conséquences de la marginalité et du malaise, celle-ci se propo-
se même corrme la meilleure méthode pour réveiller en eux les
ressources encore saines et endiguer leur détérioration définitive.

Le Recteur majeur a voulu le confirmer à la fin du CG22 : " La
charité pastorale, telle que don Bosco l'a vécue, nous pousse à aI-

ler vers lesjeunes les plus nécessiteux, vers ceux qui sont parti-
culièrement en danger, aussi bien dans le tiers monde que dans les

sociétés de consommation. Don Bosco nous enseigne que la force
éducative du Système préventif se prouve aussi par sa capacité de

récupérer les garçons abandonnés qui conservent des ressources
de bonté et de prévenir les pires développements s'ils se sont dé-
jà engagés sur le chemin de la déviance ,,26.

Les Chapitres généraux n'ont cessé d'encourager un esprit
d'entreprise plus grand et plus audacieux pour exprimer notre
solidarité avec les diverses formes de pauweté. Le CG20 pro-
posa de nouvelles présences dans les milieux marginaux" ; le
CG21 renouvela la propositiono ; une orientation pratique du
CG22" demanda aux Provinces de " retourner auK jeunes, à
leur monde, à leurs besoins, à leur pauvreté. Qu'ils leur don-
nent une vraie priorité, en la manifestant par de nouveaux
modes de présence éducative, spirituelle et affective. Qu'ils
cherchent à faire des choix courageur pour aller vers les plus
pauwes, prêts à déplacer éventuellement nos ceuwes vers les
lieux de plus grande pauweté " 

30.

L'invitation à prendre une place plus résolue parmi les plus
pauvres fut reprise encore par le CG23. Après avoir présenté la
pauvreté comme un des défis qui interpelle plus directement
nos communautés par sa gravité, son urgence et son ampleur, il

^ cG22,72
n cf. cGS, 39-44, 18L, 515, 619.
a cf. cG21,158-159* cr.cG22,6* [b., 6
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demanda à chaque Province de repérer de nouveaux fronts
d'engagement urgent, en particulier parmi les jeunes en situa-
tions plus difficiles, et de mettre en place pour eux l'une ou
l'autre présence comme " signe " de notre volonté d'aller vers
les jeunes les plus éloignés ".

A cette clarifïcation des concepts de prévention et d'action
préventive, à la meilleure connaissance du malaise des jeunes,
à I'orientation insistante des Chapitres généraux, il faut
ajouter un autre fait. Les Provinces tendent à se tourner
davantage vers les plus pauwes. Elles donnent partout des
réponses créatives qui font partie d'un projet de remaniement
possible. Selon le contexte, elles ont cherché à rejoindre les
enfants qui vivent dans la rue, à s'implanter dans des zones
urbaines de misère généralisée, à résoudre le problème de
l'abandon de l'école par d'autres parcours d'éducation, à
assister les jeunes en prison, à travailler dans le cadre de Ia
drogue par Ia prévention, l'accueil et l'accompagrrement pour
la récupération.

Le nombre de ces initiatives est décidément consistant.
Elles se sont encore multipliées au cours du dernier sexennat.

Certaines d'entre elles présentent un modèle nouveau au
point de vue pédagogique et salésien, soutenu par des compé-
tences professionnelles et mené avec ténacité. Ainsi, par ces
quelques activités, nous avons nous aussi apporté notre contri-
bution de réflexion pédagogique et sociale inspirée du Système
préventif sur certaines formes de déüance.

Relevons l'influence qu'exercent ces initiatives sur d'autres
milieux d'éducation de la Proünce et la meilleure connaissance
du malaise des jeunes qu'elles y apportent, ainsi que leur inci-
dence sur le contexte social et l'opinion publique.

Le CG24 a noté qu'elles sont de nature à inviter les larcs à
s'associer. " La réflexion comnune, dit-il, le projet partagé et la re-
lation avec les larcs constituent des e:rpériences positives surtout

" cr.cG23,230
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dans les " nouvelles présences " qui se sont ouvertes pour donner
une réponse souple et immédiate aux problèmes posés par le ma-
laise des jeunes, la marginalité etc. C'est là aussi que se dévelop-
pent les meilleures formes de participation des larcs et des volon-
taires , ". Il faut ajouter qu'elles donnent également dans
d'autres présences éducatives des réponses partielles aux diverses
formes de marginalité et de malaise. I1 suffit pour s'en convaincre
de visiter quelques-uns de nos patronages et de nos centres
de formation professionnelle. II s'y fait non seulement une pre-
mière prévention efficace, mais des garçons et des jeunes qui
sont déjà en risque de se désorienter y trouvent un accueil, des

interlocuteurs et des projets.
Presque partout, une polémique opposait les üvers types de

présence, et un excès d'individualisme poussait à considérer
certaines de ces æuvres comme l'apanage de quelques
confrères, qui avaient peut-êhre eu le mérite de les désirer et de
les commencer. C'est à présent révolu et il faut noter que
toutes les Provinces les assument avec plus de décision au
profit d'une meilleure intégration des activités et des confrères
qui travaillent dans le projet provincial.

LES YEUX VERS L'AVENIR

Une relecture chrétienne de la réalité

A la vue de la foule, les disciples s'approchent de Jésus et lui
disent : " L'endroit est désert, et il est dejù tard. Renuoie-les,
qu'ils aillent dans les fermes et les uillages des enuirons
s'acheter de quoi tnanger ,. C'étatt une obsenration de gens or-
dinaires pleins de bon sens, et en même temps une manière de
se tirer du problème pour ne pas s'en charger.

æ cG24,20
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Jésus répond : " Donnez-leur uous-rnêmes ù, manger ,,33. I1
affirme ainsi que le problème les regarde. Cet ordre surprend
les disciples. Ils prennent I'indication de Jésus en considéra-
tion, mais concluent immédiatement qu'il leur est impossible
de la remplir. La foule est trop nombreuse et les moyens inexis-
tants. C'est souvent aussi notre sentiment et notre conclusion.

Ils ne comprennent pas l'intention de Jésus. Ils pensent à
tout ce dont ils auraient besoin sans en disposer. Mais Jésus
compte sur le peu qu'ils peuvent mettre à sa disposition. Pour
lui, la solution ne dépend pas de la quantité de nourriture qu'il
faudra pour commencer.

L'extension de la pauvreté, en effet, a des racines profondes.
Il y a certainement les racines personnelles, celles de celui qui
endure le malaise et l'exclusion et celles qui se relient plus
étroitement à sa üe et à sa croissance.

Même dans les contextes d'aisance, les conditions favorables
de développement ne servent pas lorsque manquent les disposi-
tions personnelles. Inversement, lorsque celles-ci se renforcent,
elles finissent par se frayer un passage dans les milieux forte-
ment conütionnants et par y produire des transformations si-
gnificatives dans I'ordre des relations, de la socialisation et du
partage. Miser sur les personnes et sur leur motivation est
donc toujours valable.

Mais il est vrai que Ie développement personnel est favorisé,
ou bien rendu diffïcile et presque impossible en fait, par des
causes culturelles, c'est-à-dire liées à la mentalité qui domine
dans le milieu et détermine les comportements, les évaluations,
les modalités de üe et de relations.

On a donc insisté ces derniers temps sur la nécessité de tra-
vailler pour une culture qui reconnaisse la dignité de chacun,
renforce la solidarité dans tous les domaines et sous toutes ses
formes, assure pour tous le bien et le droit à l'éducation, ne
cède pas mentalement à des préjugés ou à des évaluations som-

"' Mc 6, 37
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maires de complaisance, ni ne tombe dans le piège de f indivi-
dualisme et de la consommation. Ce n'est qu'ainsi qu'il est pos-

sible de refaire le tissu social et de le rendre plus humain.
La même insistance traverse l'enseignement éthique et so-

cial de I'Eglise. Pour nous il est très stimulant, parce qu'il relie
le travail de promotion humaine, que nous accomplissons par
I'éducation-évangélisation, à un domaine plus large qui permet
d'autres actiütés. Il s'accorde aussi avec ce que nous avons hé-
rité de Don Bosco et que nous suggèrent les Constitutions, là
où elles se réfèrent à nos présences dans les milieux populaires
et à notre action par la communication sociale.

Mais aux causes qui proüennent de chacun et de la menta-
lité commune il faut ajouter, et peut-être mettre en première
place vu leur poids, celles qui tiennent aux structures.

Elles agissent à la fois sur un grand nombre de gens, en des do-
maines très vastes et avec beaucoup de force. Elles ont donc la ca-

pacité sans pareille d'imposer une situation, des façons de penser
et des styles de üe, qui régénèrent ou prolongent Ia marginalité
qui en découle. Des phénomènes comme Ia faim, la misère, les
conflits prolongés, l'exploitation de la main d'æuvre, la dévasta-
tion des ressources naturelles suffisent à en donner une idée.

La réflexion ne doit pas tant servir à dénoncer une fois de
plus cette façon d'rgrr, qu'à organiser correctement, même sur
une petite échelle, notre travail d'éducation et d'évangélisation.
Impossible d'éduque4 en effet, sans faire prendre conscience du
monde où nous üvons.

Depuis plusieurs années, on répète que nous nous trouvons
devant un phénomène d'appauwissement plutôt que de simple
pauweté. II ne s'agit pas Ià d'une étape transitoire ni d'un incident
de parcours résultant du passé, mais d'une conséquence des struc-
tures économiques, sociales et politiques. Mais il faut reconnaître
que d'autres facteurs agissent aussi pour étendre la pauwetéÿ.

Ce scénario s'est encore détérioré par Ia prévalence d'un

'B Puebla, n'30
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modèle économique unique et universel. La logique qu'il, im-
pose de plus en plus est que la production des biens est guidée
par le profit et non par les besoins d'un juste développement
social incluant tout le monde.

Parmi ses effets les plus graves il y a le ralentissement et
même la désagrégation de la solidarité sociale, la réduction de
la personne à l'individu capable de posséder, de produire et
d'acquérir.

Le modèle d'homme se centre davantage sur l'avoir que sur
l'être. D'où la mentalité de consommation : travailler pour
avoir, avoir pour acquérir, acquérir pour consommer.

Approfondir les inspirations

L'enchevêtrement décrit plus haut indique que n'importe
quelle solution est précaire et insuffisante si elle ne üse pas le
cceur de l'homme : notre cæur de disciples appelés à assumer la
compassion et Ia logique de Jésus ; le cceur des jeunes que nous
voulons approcher ; le cæur de ceux qui se réfèrent au Christ
pour Ie suiwe et l'admirer ; le cceur de ceux qui ont des biens
matériels, d'intelligence ou de compétence ; Ie cæur de ceux qui
doivent prendre des décisions sociales et politiques.

C'est ce que suggère le geste de Jésus. La quantité viendra
et dépassera le besoin s'il y a des gens pour mettre à la disposi-
tion du Seigneur leurs pains et leurs poissons.

Le même message nous parvient des lieux et des traits de
notre charisme.

Notre charisme est né aux Becchi avec la vocation de Don
Bosco. La petite maison d'enfance reproduit l'icône da la multi-
plication lorsqu'elle prend pour fond le planisphère des æuwes
salésiennes réparties aujourd'hui dans le monde. Là, dans un
milieu de pauweté réelle mais digne, Jean Bosco a mis à la dis-
position du Seigneur ce dont il disposait : sa vie.

Il a connu l'angoisse économique pour réaliser ses études et
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ses songes. Il s'est soumis à l'épreuve du travail sous un pa-
tron. En même temps, il a senti la solidarité de la communauté
humaine et chrétienne et surtout le soutien des prêtres. Par
leur encouragement et leur modeste apport financier, ils ont
conduit à Jésus Ie garçon des pains et des poissons qui parvien-
nent aujourd'hui à une foule.

Notre æuvre est le fruit de la grâce et du génie, mais aussi
de la solidarité humble et presque anonJrne.

Le lieu spirituel de la mission est l'oratoire, qui a commencé
sans demeure fixe, s'est abrité sous un hangar, et a pris le déve-
loppement du Valdocco d'aujourd'hui. A ce propos Don Bosco a
écrit : " Le patronage se composait en généra1 de tailleurs de
pierre, maçons, sculpteurs, paveurs, plâtriers-encadreurs et
d'autres, venus de villages éloignés. Ces jeunes gens, du fait
qu'ils ne mettaient pas les pieds à l'Eglise et n'avaient pas
d'amis, étaient exposés au péril de perversion, surtout les jours
de congé " 

36. Cette origine qui fut la nôtre et cette préférence
de notre Père nous revient sans cesse à l'esprit lorsque nous
nous interrogeons sur le malaise actuel des jeunes.

C'est de la rencontre avec les jeunes gens pauwes qu'est
née notre pédagogie, avec ses caractéristiques de contenu et de
méthode, avec un profil d'éducateur qui sort de sa fonction ins-
titutionnelle pour se faire l'ami et le père des jeunes. Le Père
Caviglia Ia définit corrme une pédagogie pour I'enfant pauvre.

La situation des jeunes gens pauwes a suggéré les initia-
tives et les programmes qui traversent notre histoire : le patro-
nage, les écoles professionnelles, le pensionnat familial. Don
Bosco le répète quand il présente l'histoire de la Congrégation,
dans ses Souuenirs biographiqzes, dans son Testament. Il
semble naturel d'en repartir pour se rénover.

La source d'inspiration est toqjours la charité pastorale ré-
pandue par l'Esprit au baptême et dans l'appel à la vie salé-
sienne : mais Ia recherche et Ia rencontre des jeunes gens

* DoN Bosco, op. cit., p. 136
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pauwes pour partager notre üe avec eux constituent la " cir-
constance providentielle ", la médiation indispensable pour sus-
citer et concrétiser peu à peu notre mission ; ils procurent l'ex-
périence de l'amour gratuit qui répond, du salut vécu et du re-
tour à la vie.

Dans son contact avec les jeunes gens pauwes, Don Bosco a
découvert leurs richesses intérieures, leurs potentialités, Ieur
dignité innée, sentie et désirée. Chaque jeune porte en lui les
signes de I'amour de Dieu dans son désir de viwe, dans son in-
telligence et dans son cæur. La pauweté, qui les empêche de
croître en tant que personnes et fils de Dieu, est un appel et un
défi à leur rendre la conscience de leur valeur personnelle et à
dévoiler les dons que le Seigneur leur a prodigués.

Don Bosco alors a conçu son service de prêtre comme un
travail d'éducation pour faire apparaître les ressources cachées
et les traits qui semblent effacés, afin de porter les jeunes à un
niveau satisfaisant de vie humaine et chrétienne, et même à la
sainteté. Il leur révèle le visage du Dieu de Jésus, du Dieu qui
prend soin des oiseaux et des fleurs ; qui ne veut pas que se
perde un seul de ces petits ; qui n'attend pas que rentre la
brebis perdue, mais part à sa recherche ; qui se prend de pro-
fonde compassion devant chaque situation humaine de souf-
france pour réveiller l'espérance.

Cela constitue pour lü une authentique e:ipérience de Dieu,
découverte avec admiration et racontée avec joie dans sa provi-
dence paternelle. C'est l'expérience même de Jésus, qui reste
surpris parce que le Père a caché les choses du Royaume aux
sages et aux savants et a voulu les révéler aux tout-petits 3t. Elle
permet de comprendre et d'affirmer la valeur de chaque enfant
au-delà des apparences, parce que leurs anges sont sans cesse
en présence du Père.

Les jeunes gens pauwes ont donc été et sont encore un don
pour les salésiens. Revenir à er:x nous fera retrouver le trait cen-

* Lcl0,2L
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tral de notre spiritualité et de notre pratique pédagogique : la re-
lation d'amitié qui crée Ia correspondance et le désir de croître.

Aujourd'hui, il faut revenir au-delà des structures établies,
au-delà des choses à donner ; il faut sortir, faire un exode
mental et pédagogique vers Ia relation, la présence, le partage.

Telle est l'attitude fondamentale par laquelle Ie Système
préventif permet, en termes d'éducation, de marcher à la suite
du Christ qui a planté sa tente parmi nous, est venu chercher
et sauver ce qui était perdu, s'est mêlé aux publicains et s'est
assis à la table des pécheurs, s'est approché des pauwes et des

malades et a fait de ces gestes les signes de sa mission de salut.
Le Royaume de Dieu se manifeste, se développe et se réalise

parmi les pauwes parce qu'il consiste entièrement en une rela-
tion gratuite que Jésus établit et renouvelle avec ceux qui ne
croient avoir de mérites ni devant la société ni devant Dieu.

Parfois, nous sommes trop préoccupés de ce que nous ne
pouvons pas donner ou de ce qui nous manque pour agir. Ce

souci nous rend incapables de découvrir les richesses qui se

trouvent chez les jeunes, qu'ils peuvent mettre à profit et qui
nous enrichissent nous-mêmes. Le Système préventif nous
oblige à nous vider de nous-mêmes et à accueillir les dons que
nous offre le Seigneur, en particulier en Ia personne des plus
nécessiteux et de ceux qui semblent les moins dignes.

La pauvreté de l'éducateur sa!ésien

Le commentaire qui précède nous porte à réfléchir sur la
pauureté de l'éducateur salésien. Avant de réglementer l'usage
de l'argent et des choses, elle se réGre aux biens dans lesquels
nous mettons notre espérance et notre bonheur. Heureux les
pauwes !

Elle est un don de I'Esprit qui nous rend capables de com-
munion. Elle consiste en un besoin profond de Dieu et de nos
frères. EIIe jaillit de l'expérience de l'amour de Dieu et de la ré-
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ponse que nous lui donnons par notre ouverture ouwant aux
autres. A sa lumière, les biens matériels deviennent fonction-
nels et secondaires. Celui qui a trouvé dans l'amour le sens de
la vie n'a pas besoin de s'attacher aux choses pour être heu-
reux, bien qu'il s'en serve en toute liberté.

Se suffisant à son propre bonheur, le Dieu de Jésus se fait
pauvre pour nous enrichir. Il choisit ceux qui sentent leur
propre insuffïsance et iI les comble de biens parce que sa na-
ture est de donner. Il est le Dieu qui, avant nous et plus forte-
ment que nous, veut que les pauwes aient la vie et vient
à notre rencontre en la personne des jeunes les plus pauwes
pour nous faire don de sa présence et de la participation à
son amour.

Conscients de ce que notre être tout entier est un don et de
ce que les autres, même les pauwes, ont à nous enrichir, nous
les regardons et les approchons avec gratitude et espoir, nous
les aidons à s'exprimer, nous leur ouwons les portes à la parti-
cipation, si limitée et imparfaite qu'elle soit, nous ne nous
considérons pas libres des misères humaines, nous collaborons
avec humilité à la croissance de leur vie, nous sommes heureux
de voir apparaître des énergies et des objectifs qui rejoignent
surtout les plus petits et les exclus. Nous savons que ce que
nous recevons d'eux et de Dieu dépasse ce que nous donnons.

Notre prière reçoit de cette vision ses caractéristiques : elle
devient simple, confiante et concrète" ; elle se centre sur l'action
de grâce pour ce que Dieu nous a donné gratuitement et pour la
vie des jeunes ; elle nous dispose à partager : à leur donner et à
recevoir d'euxtt ; elle exprime et développe en nous le besoin de
Dieu sans qui nous ne pouvons rien faire t' et elle nous porte à
remarquer que le Royaume se développe parmi ceux qui ac-
cueillent Dieu, qu'ils aient ou non des biens en abondance.

" Const.,86
," Ib., 95,' Ib., 12
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Dans la conviction que ce que nous leur faisons, c'est au
Christ que nous le faisons, nous cherchons à travailler avec
compétence professionnelle, et nous utilisons en toute liberté les
ressources de la science et de la technique. Nous nous imposons
une formation continue pour donner des réponses adéquates
ar»( nouvelles situations de pauweté, nous mettons en ceuwe
avec courage de nouvelles formes d'agrégation et de recherche
de ressources pour servir les pauwes et nous cherchons à orga-
niser leur gestion avec plus de soin.

En même temps, nous maintenons un style deuie sim.ple,voi-
re austère, sans céder au désir illimité de posséder des choses ou
des facilités. C'était ce que Don Bosco conseillait aux premiers
missionnaires : " Faites que le monde sache que vous êtes pauwes
dans vos habits, votre nourriture, vos habitations ; et vous serez
riches devant Dieu et vous conquerrez le cæur des hommes ".
Dans l'action également mettons notre confiance dans les
moyens pauwes de l'amitié et de la relation plutôt que de nous
protéger derrière l'organisation.

Cette spiritualité nous aidera à viwe une autre caractéris-
tique de notre Père : la confiance en la Prouidence. La pauweté
de Don Bosco fut sereine, attentive au Royaume de Dieu et à sa
justice, mais industrieuse aussi, au service des jeunes. Il savait
commencer avec peu, motiver la collaboration et orienter direc-
tement l'usage de l'argent à des fins éducatives. Il demandait
et attendait, mais ne restait pas empêtré dans la recherche
des moyens.

Dans une culture caractérisée par la préoccupation exces-
sive de la sécurité personnelle, surtout matérielle, nous devons
être des signes de liberté évangélique : nous préoccuper d'abord
des personnes et de l'Evangile, sûrs que le Seigneur nous ai-
dera à trouver les ressources dont nous avons besoin. C'est
ainsi qu'ont débuté toutes nos présences et les grandes entre-
prises de la Congrégation.
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Faire !e choix des jeunes gens pauvres

Les nouvelles pauwetés dewont éveiller la sensibilité des
salésiens pour qu'ils puissent comprendre leur poids négatif
sur les jeunes, et se montrer prêts à intervenir comme le fut
Don Bosco avec la pauweté de son temps.

La réponse positive est effective en beaucoup d'endroits,
mais Ia demande du Christ relance pour tous de façon simple et
directe le " défi charismatieue ». Combien de pains et de pois-
sons pouvez-vous et voulez-vous mettre à ma disposition ?

Le CG23 reconnaissait que les présences orientées directe-
ment vers les jeunes en difficulté ont un impact multiplicateur
considérable : elles sont des points de référence et de promotion
pour la solidarité, elles rencontrent l'approbation générale, re-
groupent des collaborations de toutes sortes, créent une menta-
lité de solidarité chez les gens et trouvent l'appui de la sociétéao.

Comment étendre encore ces terrains de solidarité ?

Visons d'abord les confrères et les corT?,ntunautés. Il faut les
informer, affiner leurs sensibilités, leur donner confiance et
courage pour réveiller notre originalité charismatique.

Il est essentiel que, dans une Province ou une communauté
locale, tous puissent saisir Ia portée, la profondeur et les mani-
festations actuelles du malaise des adolescents et des jeunes
dans leur contexte. Ce risque les menace tous, mais il éclate
dans certaines catégories plus faibles et plus e:rposées.

Il est important qu'ils puissent surmonter les culpabilisa-
tions et Ia flétrissure des écarts de lajeunesse, et rénover leur
confiance dans les ressources dujeune et en son désir de se re-
faire. Le cceur, la raison et la religion ont encore leur mot à üre
lorsque nous arrivons à en être des médiateurs efficaces.

Le salésien peut reviwe ainsi le style de Don Bosco : abattre
les barrières de la défiance, aider à vaincre les préjugés et per-
mettre la rencontre féconde. Cela le conduira à trouver une

* cf.cG23,290
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place spirituelle et physique dans Ie monde réel des jeunes.
Je ne m'arrête pas à e:ipliciter les dispositions requises pour

ce rapprochement, ni les transformations qu'il opère : la ren-
contre quotidienne de ces jeunes et de leur situation de malaise
donnera aux communautés un nouveau ressort pour viwe la foi
comme une réalité qui sauve et qui transforme l'histoire. Elle
les poussera à exercer avec plus de simplicité et de créativité le
service de l'éducation.

Sans ce mouvement spirituel et physique d'approche de la
pauweté, il est üffrcile d'apporter une réponse un peu consis-
tante au défi de la marginalité des jeunes. La connaissance et la
proximité tendent au partage de ce que nous avons par grâce,
de ce que subissent les jeunes, de ce qu'ils voudraient atteindre,
du chemin qu'ils pensent pouvoir faire. Tout ce que requiert
cette démarche en fait de dépouillement personnel et de senti-
ments semblables à ceux de Jésus, Bon Pasteur, seuls peuvent
le dire ceux qui en ont l'e:rpérience.

Un autre pas à faire encore, exigeant et complémentaire,
c'est de mettre sur pied pour les jeunes marginaux un projet
prouincial qui mobilise les communautés. Le fait du malaise
des jeunes et le risque de la marginalité sont à prendre au sé-
rieux dans toutes les présences.

Ils dewaient pousser à étudier les contenus et les modalités de
l'éducation dans la ligne d'une prévention plus attentive et à la
page ; à animer Ie territoire en vue de coresponsabiliser d'autres
institutions et les familles, pour améliorer les relations et la üe.

Ils pourraient amener aussi à accueillir, dans les différentes
æuvres, w plus grand nombre d'adolescents et d,e jeunes ,, à
risque », ponr qu'ils puissent se maintenir à l'écart de la délin-
quzrnce par des programmes appropriés et l'appui d'un milieu
éducatif.

Ils exerceront en tout cas l'æil des éducateurs à déceler les
symptômes annonciateurs ou encore latents d'un malaise,
ainsi que les premières manifestations de glissement vers la
marginalité.
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Outre cette attention générale, il fatt créer des actiuités et
détacher des groupes pour travailler dans le milieu même de la
marginalité parmi ceux qu'elle a déjà atteints.

L'opposition ou le sentiment d'étrangeté une fois sur-
montés, ces présences aideront toutes les communautés à
connaître et à traiter le malaise et à maintenir dans sa vigueur
Ie style du Système préventif.

Notre préoccupation : éduquer

La pauweté et la marginalité ne constituent pas un fait pu-
rement économique, mais une réalité qui touche la conscience
de chacun et défïe la mentalité de la société. Pour les prévenir
et les dépasser, I'éducation est donc fondamentale et constitue
l'apport le plus spécifique et original que nous pouvons y
donner comme salésiens.

Eduquer, c'est accueillir, rendre la parole et comprendre.
C'est aider les indiüdus à se retrouver eux-mêmes ; les accom-
pagner avec patience dans un cheminement de récupération
des valeurs et de confiance en soi. Cela implique la reconstruc-
tion des raisons de viwe.

L'enseignement systématique est une voie importante pour
prévenir et vaincre la pauweté et le malaise, mais à condition
qu'il nous conduise à rencontrer toute la personne ; l'anon5rmat
institutionnel ou le seul apport de connaissances ne réalise pas
les fins de I'éducation.

Aujourd'hui, l'éducation nous demande de renouveler notre
capacité de dialogue4 mais aussi de proposer. Il faut rejoindre
Ies personnes et ce qui interroge ou défie leur vie ; il faut les
impliquer dans des expériences qui aident à saisir le sens de
l'effort quotidien, s'appuyer sur une proposition riche d'inté-
rêts et solidement ancrée à ce qui est fondamental et qui, tout
en offrant les moyens essentiels de gagner sa vie, rend capable
d'agir de façon responsable en toute circonstance.
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L'éducation laisse apparaître quelques urgences. Le CG23 a
indiqué la constellation vie - amour - conscience - solidarité com-
me un défi lancé à notre travail, y compris celui d'évangélisero'.

Il la présentait comme un des points à soigner dans tout
notre programme d'éducation et en indiquait aussi les objectifs
principaux : inculquer par des relations, des conüctions et des
expériences,laualeur de la personne et de son inviolabilité, au-
dessus des biens matériels et de toute structure ou organisa-
tion, pour rendre capable de faire des choix autonomes en face
des lourds mécanismes de manipulation, et d'évaluer comme il
se doit les situations inhumaines ; orienter les jeunes à bien
connaître dans sa complexité la réalité culturelle et socio-poli-
tique, en commençant par celle que nous côtoyons chaque jour
pour arriver aux institutions et aux modèles socio-économiques
qui ont une influence déterminante sur le bien commun ; osso-
cier les jeunes, ceux des milieux de pauvreté et ceux des
contextes plus aisés, dans des activités qui exigent la solidarité,
pour qu'ils apprennent à prendre en charge les souffrances
d'autrui et à collaborer pour y remédier.

Le programme énoncé constitue une prévention efficace
contre les dépendances et les incitations négatives ; il présente
des indications pour un cheminement de récupération et de-
mande aussi d'impliquer les jeunes qui ont pu se garder libres
ou surrnonter les risques des différentes pauwetés. Il nous re-
üent de le traduire dans le quotidien.

Promouvoir une nouvelle culture

Les pauwetés naissent et se développement dans un monde
où tout est en intercommunication et en interdépendance.
L'évaluation qui s'en fait, les espoirs d'amélioration qü peu-
vent se réveiller, Ies formes concrètes d'engagement se relient

{' Cf. nn. 782-2L4
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aux façons de penser et de réagir des personnes, des groupes et
de la société tout entière.

Cela se voit quand on raisonne sur l'utilisation des biens,
sur les relations entre les indiüdus et les peuples, sur les senti-
ments envers ceux qui sont différents, sur la façon d'affronter
les écarts et les transgressions.

La lutte contre la marginalité est d'autant plus efficace
qu'elle pénètre et transforme l'ensemble des perceptions et
des sentiments qui modèlent la pensée et la conduite d'une
société ou des groupes qui l'influencent. Il ne suffit donc pas
de travailler à aider et à assister des indiüdus, même de façon
importante.

Il faut un travail d'animation sociale, pour susciter des
changements de critères et de points de vue par des gestes et
des actions. Ceux-ci créent de nouvelles formes de relations et
des modèles de conduite qui incarnent des valeurs différentes
de celles qui régissent en grande partie nos mæurs, comme l'in-
diüdualisme possessif, la satisfaction des intérêts personnels,
la condamnation de ceux qui subissent des dépendances,
l'abandon des plus faibles.

Il s'agit de promouvoir une culture de l'altruisme, de
la sobriété dans le style de vie et de consommation, de la
disponibilité à partager gratuitement, de la justice entendue
comme l'attention au droit de tous à la dignité de la vie et,
plus directement, iI s'agit d'associer des personnes et des
institutions dans une æuvre de large prévention, d'accueil et
de soutien pour qui en a besoin.

Nos milieux éducatifs peuvent être des centres d'élaboration
de cette culture et la faire rayonner -vers les familles, Ies groupes,
le quartier, les cercles et les institutions qui se rattachent à nous
et, par la communication sociale, vers la société en général.

Certains mouvements et activités, même minoritaires, ont
une forte incidence parce qu'ils expriment de nouvelles
relations et anticipent de nouveaux critères de solidarité :

l'association privée pour un cornmerce équitable et solidaire,

3



U ACTES DU CONSE,I GÉTüÉRAL

le mouvement des familles qui s'engagent à se contenter du
nécessaire et à éviter les dépenses superflues, le volontariat.

Ce sont quelques modèles de vie promus par des cercles
chrétiens, dans le contexte de la nouvelle culture sociale, qui
engagent à viwe selon l'Evangile et non selon la tendance à la
consommation. Des initiatives üverses et des agrégations de ce

genre peuvent se créer dans ce sens.
Elles finissent par agir en réseau et arrivent à se proposer

comme interlocuteurs, matériellement faibles, mais morale-
ment forts, en face d'organismes et d'institutions politiques et
financières. Mieux, elles réussissent à multiplier les projets
d'aide et les présences de partage et de solidarité.

C'est un terrain sur lequel nous les salésiens, organisation
internationale, avec toutes nos ressources et notre riche patri-
moine spirituel, nous avons de grandes possibilités ainsi qu'une
importante responsabilité. Nous devons faire un effort de péda-
gogle collective pour offrir des voies et des projets concrets.
Beaucoup de gens sont disposés à s'y associer et à assumer un
style de vie solidaire et généreuse dans l'humble esprit de
l'Evangile.

Evangéliser à partir des exclus

En quelque rnilieu qu'elle se déroule, I'action salésienne com-
prend toujours l'annonce du Christ dans le souci du salut éternel
de la personne. Dans toute activité de prévention, de formation
et de récupération, cette annonce constitue toqiours l'intention
et le désir principal, même si elle ne doit s'expliciter qu'au fur et
à mesure que les sujets s'en rendent capables. Nous désirons
qu'ils entendent Dieu le Père, qu'ils connaissent Jésus Christ et
nous croyons aussi que la foi en lui que nous proposons comprend
des énergies insoupçonnées pour Ia construction de la personna-
lité et pour le développement intégral.

Lorsqu'il présente les caractéristiques de I'itinéraire de foi
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que nous, salésiens, parcourons avec les jeunes, le CG23 af-
firme qu'il faut privilégier les exclus et toujours repartir d'eux
cornme condition pour arriver à tous. " Se mettre du côté des
plus petits et des plus pauwes, dit-il, ne caractérisera pas seu-
lement Ie début de la marche, mais chaque étape qui suiwa,
jusqu'à la dernière », pârco le plus avancé est invité à " sou-
tenir la démarche des débutants par son action et son témoi-
gnage personnels ,4.

C'est, de nouveau, une indication offïcielle sur la place si-
gnificative que nous devons prendre : parmi les derniers selon
les critères humains.

L'annonce du salut aux pauvres est le signe par excellence du
Royaume et, par conséquent, Ia dimension la plus profonde de
notre mission éducative. La connaissance de Jésus et la relation
personnelle avec lui n'est pas un privilège des jeunes plus enga-
gés et mieux protégés, mais un don à offrir à tous dès leurs pre-
miers pas. Si le Christ veut se donner aux plus pauvres et aux
plus nécessiteux, et il l'a manifesté durant son existence ter-
restre, nous ne pouvons pas retarder Ia découverte de son don.

L'évarrgélisation commence certainement par la rencontre,
qui permet d'assumer Ia souffrance et l'espérance du jeune, de
soutenir sa volonté de se reprendre, de s'approcher des signes
de Dieu et de l'Eglise. Le salut s'annonce et se réalise quand se
crée une situation où le jeune est libéré de ce qui conditionnait
de façon négative le meilleur de sa vie ; quand, au contact de
personnes qui lui montrent un amour désintéressé, iI découwe
la valeur et les possibilités de la vie.

Le contaû quotidien auec des adultes capables de créer un
climat de famille ; une relation d'amitié qui fusionne l'intérêt
pour les jeunes et Ia responsabilité qu'ils leur laisse, la bonté et
la fermeté, l'exigence et la compréhension : voilà qui devient un
témoignage capable de susciter l'étonnement et de réveiller Ie
meilleur qu'ils portent en eux. C'est ainsi qu'apparaissent les

4 Cf. ib.. 105
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questions qui donnent la possibilité d'une annonce à la mesure
de la compréhension de chaque jeune.

La première étincelle du cheminement de foi est à soigner et
à développer avec patience et persévérance : tabler sur les points
positifs qui se trouvent en tout jeune et sur la force intérieure de
la conscience ; profiter de l'exçérience du groupe et du milieu ;

croire en Ia force de reprise qui vient de la prière et des sacre-
ments. A ce sqjet il faut relire et mettre en pratique la conviction
de Don Bosco sur la valeur de la foi et de la conscience dans le
parcours de récupération des jeunes.

Dans l'Eglise, on parle de nouvelle évangéIisation. Les expli-
citations soulignent que la « nouveauté " est dans le témoi-
gnage de la charité, dans l'annonce du Christ au cæur de la vie
et de la culture d'aujourd'hui et dans le mouvement vers ceux
qui sont loin.

Notre contribution peut précisément consister à essayer et
à proposer des processus d'évangélisation dans des situations
particulièrement difficiles de jeunes.

Gonclusion

" Jésus leur demande : " Combien auez-uous de pains ? Allez
uoin " S'étant informés, ils lui disent : " Cinq, et deux poissons.
" Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur
l'herbe uerte. Ils s'assirent en rond par groupes de cent et de cin-
quante. Jésus prit les cinq pains et les dpux poissons, et, leuant
les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains, et
il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent. Il par-
tagea aussi les deur poissons entre eux tous. Tous rnangèrent à,

leur faim. Et l'on rarnossa douze paniers pleins de morceaux de
pain et de poisson ,o'.

La présence du Seigneur devient un miracle de solidarité

* Mc 6, 38. 43
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pour que les gens aient du pain en abondance. Il met en mouve-
ment ses disciples pour qu'ils cherchent les ressources dispo-
nibles. Il crée une vraie fraternité, qui pousse à participer et
débouche dans la communion. Ainsi, Ie dynamisme, qui est né
d'un sentiment de compassion, se transforme en actions qui
comblent de vie les nécessiteux avec la Parole qui éclaire et
avec le Pain qui soutient. La petite quantité suffit pour tous : il
y a même des restes.

Telle est notre tâche et notre espérance : poser des signes et
les multiplier. C'est pourquoi, dans la prograrrmation de ces six
années, nous avons centré l'attention sur la signifïance oo. Elle
jaillit des lieux, de l'esprit et du style dans lesquels nous réali-
sons notre mission et offrons notre témoignage. Nous l'avons
donc prise comme critère principal de référence, pour resituer
et redistribuer nos ressources.

Les points d'où se dégage la signifiance sont les suivants : la
manifestation inconditionnelle de la charité évangélique, la ca-
pacité de " sauver » ceux que les hommes abandonnent à leur
propre sort, le désir de donner la üe et I'espérance, une propo-
sition efficace de la foi, la force qui pousse les personnes de
bonne volonté à s'unir pour le bien, la capacité de faire mûrir
des mentalités et des relations dans la ligne du Royaume.

Beaucoup d'activités sont ,, bonnes ", mais toutes ne parlent
pas avec la même éloquence, le même réalisme ni la même vé-
rité. Beaucoup d'æuwes peuvent avoir leur utilité, mais toutes
n'expriment pas l'Evangile ni l'amour de Dieu semé dans Ie
cceur des croyants, avec la même immédiateté ni la même pro-
fondeur. Beaucoup d'activités se révèlent acceptables et fonc-
tionnelles pour la société où nous vivons ; quelques-unes ont un
f6n imFact évangéIisateur et prophétique.

La présence parmi les jeunes les plus nécessiteux en est
une. Nous connaissons ce que font les Provinces pour leur part
et ce qu'elles voudraient faire si le personnel disponible le per-

" Cf.ACG 358,pp.49-50
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mettait. La contemplation et le rappel de la multiplication des
pains pourra servir d'inspiration et de critère pour aller avec
décision vers les jeunes les plus pauvres, même lorsque les res-
sources seront précaires.

Que la Très sainte Vierge Marie qui, Ie jour de l'Annoncia-
tion, s'est mise à la disposition du Seigneur, nous aide à être
prêts, nous aussi, pour I'æuwe de salut qui naît dans le cceur
miséricordieux de Dieu.

J/I lrdur.)



2. ORIENTATIONS ET DIRECTIVES

2.1, LA CONSULTATION
information précieuse pour le discernement

Père Luc VAN LOOY
uicaire du Recteur majeur

Ces notes ont pour but de rappeler, à partir de nos Constitu-
tions, un droit des confrères et Ia façon de le concrétiser dans
notre vie communautaire. Elles résultent de l'expérience du
Conseil général, qui révèle que les modalités et la valeur même
des consultations ne sont pas toujours bien comprises par
toutes les Provinces et csmmrrnssf,§s.

Les consultations sont exigées, Pü le droit co[lmun coYnrne

par notre droit propre, pour des décisions à prendre au niveau
provincial et général. Leur but est de donner des informations
claires et suffisantes pour permettre un discerrrement sérieux
et profond. Il peut s'agir de la recherche de personnes à qui la
Congrégation veut offrir la responsabilité d'un service, aussi
bien que d'autres décisions importantes à prendre. C'est Ia
raison pour laquelle les informations demandées et données
sont de la plus grande importance.

On a parfois f impression que s'est répandue chez certains
confrères l'idée que les consultations n'auraient pas beaucoup
d'importance ou qu'on n'en tiendrait guère compte. L'expé-
rience de la Congrégation montre au contraire chaque jour
que les décisions à tous les niveaux se prennent après une
étude soignée et tiennent effectivement compte des proposi-
tions des confrères. Il faut waiment remercier les confrères de

la franchise avec laquelle ils expriment les motifs et les noms
des personnes qu'ils estiment préparées pour assumer la
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charge de Provincial, de conseiller provincial ou de directeur
de communauté.

Les confrères sont encore interpellés formellement en
d'autres occasions cornme pour la division de Provinces ou la
formation de circonscriptions nouvelles, ou lorsque la Province
se trouve devant des décisions importantes, comme dans le cas
de nouvelles ouvertures ou de réajustements.

Les confrères ont encore le droit et la possibilité d'exprimer
leur aüs personnel au moment de la préparation des Chapitres
provinciaux et des Chapitres généraux. En vue de la nomina-
tion des conseillers locaux, le Provincial doit entendre la com-
munauté locale. Au niveau local, le directeur est invité à
écouter souvent l'assemblée des confrères.

Il y a donc divers domaines pour lesquels les supérieurs
sont appelés à écouter les confrères par la consultation. Dans
cette contribution, je me limite cependant aux trois cas ou ni-
vearx principaux, qui établissent une relation entre les Proün-
ciaux et les confrères, ainsi qu'entre les Proünces et le Recteur
majeur avec son Conseil.

Je me réfère spécifiquement à la nomination des Pro-
vinciaux, des conseillers provinciaux et des directeurs de
corrmunautés. Les Constitutions elles-mêmes nous donnent les
indications à suiwe. II est opportun de les rappeler.

Le Provincial est nommé par le Recteur majeur avec son
Conseil, après une large consultation fixée par le Recteur majeur
(cf. Const L62) et normalement menée par le conseiller régional.

Un membre du Conseil provincial (cî. Const 167) est nommé
par le Recteur majeur avec son Conseil, sur la proposition du
Proüncial. Le Provincial recherche les candidats par une large
consultation qu'il conduit et examine personnellement.

Le directeur est nommé par le Provincial avec le consente-
ment de son Conseil et cette nomination est ratifiée par le Rec-
teur majeur. Pour chercher Ie candidat directeur, le provincial
établit une consultation appropriée auprès des confrères de la
Province @f. Const L77).
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Le principe de la participation et de !a coresponsabilité

L'article 123 des Constitutions dit que la coresponsabilité,
sur la base de la vocation commune des membres de la Société,
.. exige que les confrères participent [...] au choix des respon-
sables du gouvernement à ses différents niveaux et à l'élabora-
tion de leurs décisions les plus significatives ". Les consulta-
tions sont justement des moyens parmi d'autres pour avoir une
information adéquate et systématique.

On sait que, dans les structures de gouvernement et dans le
choix des supérieurs, la coresponsabilité personnelle et commu-
nautaire est un des principes les plus riches soulignés par le re,
nouveau du Concile Vatican II. Au plan universel, ce principe a été
codifié dans le droit canonique (CIC, can.625 et 633), qui dit des zu-
périeurs que « s'ils sont nommés par un zupérieur, une constrltation
adéquate précédera lanomination " (625). Le canon 633 demande
la participation de tous les membres et invite à la discrétion.

En ce qui nous concerne, nous les salésiens, nous devons
dire que nous avons toujours eu un sens très fort de la Congré-
gation. Même si cela s'est e:primé de façons diverses dans les
différentes périodes de notre histoire, nous sorrmes habitués à
former « une fa:rrille de frères autour de leur père " (MB Vlll,
828). Nous tenons donc à participer aux décisions importantes
de la vie de la Province et des maisons.

La consultation pour le choix des supérieurs est un point
important de l'exercice de l'autorité dans Ia Congrégation, une
manière de conduire la participation coresponsable de tous. 11y
a trois moyens pour cela :

- L'information adaptée : et c'est le but de la consultation, pour
pouvoir associer les confrères à la réflexion et au discerr:ement ;

- Le dialogue personnel, indispensable pour valoriser chaque
confrère comme « membre responsable " ;

- La réflexion communautaire ou la recherche commune de la
volonté de Dieu (c1. Le Projet de uie des salésiens de Don.
Bosco, III, p. 184-185).



42 ACTES DU CONSE1IL GÊNÉ,RAL

La nomination du Provincial (Const 162; Règl 1421

En vue de la nomination du Proüncial, le Recteur majeur
fixe Ia consultation en invitant tous les confrères de la Province
à s'exprimer flrr deux points :

1. L'état de la Province avec ses besoins et son cheminement
historique, et par conséquent les caractéristiques ou le profrl
du Provincial dont elle a besoin en ce moment de son
histoire ;

2. La désignation de trois noms de salésiens estimés capables
de guider la Province, pü ordre de préférence, avec l'indica-
tion des motifs et des limites.

Le conseiller régional recueille les fiches, en fait Ie dé-
pouillement et présente la synthèse des résultats, avec les juge-
ments exprimés, au Recteur majeur et au Conseil général, pour
un approfondissement calme et sérieux, fait à plusieurs re-
prises au cours des séances plénières du Conseil. A la fin du dis-
cernement, on propose au sondage les noms qui sont apparus
dans la consultation et pour finir, sur la base de ce sondage, on
procède au vote qui permet au Recteur majeur de dialoguer
avec l'élu et de procéder à sa nomination.

Le Conseil a préparé un formulaire qui est utilisé pour les
consultations. Normalement c'est le conseiller régional qui di-
rige cette consultation, au nom du Recteur majeu4 en se ren-
dant autant que possible dans les différentes comïnunautés de
la Province, ou en convoquant ensemble plusieurs commu-
nautés, ou encore en s'adressant à tous les directeurs réunis
pour expliquer la façon de procéder et demander une collabora-
tion responsable. Ce n'est que rarement qu'il envoie le formu-
laire par la poste.

Par conséquent, la consultation pour la nomination du Pro-
vincial:

- s'adresse à tous les confrères de la Proünce ;

- est fixée par le Recteur majeur ;
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- Ies résultats sont envoyés directement au Recteur majeur ou
au régional qui, au nom du Recteur majeur, conduit la
consultation.

(V'oir pour cela le n" I des " Elementi giuridici e prassi ammi-
nistratiua nel governo dell'ispettoria ", p. 26-27).

La nomination des conseillers provinciaux (Const 167 ; Règl154l

Cette consultation, elle aussi, revient au Recteur majeur
avec son Conseil, puisque la nomination des membres du
Conseil proüncial est de la compétence du Recteur majeur avec
son Consel, (Const t67) ; et cela à cause du rôle important des

conseillers provinciaux qui doivent accompagner le Provincial
pour tracer les axes et prendre les décisions plus importantes
pour la Province.

C'est le Provincial qui dirige Ia consultation auprès des
confrères, mais selon les modalités établies par le Recteur ma-
jeur. Ensuite, c'est le Provincial, et lui seul, qui dépouille les
fiches et, sur la base des propositions faites, propose au Recteur
majeur - pour la nomination - des noms de candidats qu'il
estime les plus aptes à la charge, pour le service de la Province.

Pour les modalités de la consultation et de l'évaluation des

résultats, je rappelle les points essentiels :

- La consultation doit se faire au moins tous les trois ans ;

- Tous les confrères doivent être consultés ;

- Chaque confrère indique sur une fiche personnelle exprès
trois noms par ordre de préférence avec les motivations (il y
a une fiche à part pour Ie vicaire, l'économe et chaque
conseiller qui termine son mandat) ;

- Les propositions sont envoyées au Recteur majeur, de façon
qu'ordinairement elles puissent être examinées au cours des

sessions plénières en juin-jüllet et en novembre-décembre ;

- Le Provincial fait lui-même le dépouillement des fiches et
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remplit les formulaires préparés par le secrétariat général,
avec l'indication des préférences et des jugements e:çrimés.
L'analyse des résultats n'est donc pas un sujet de dialogue au
Conseil proüncial. Le Proüncial peut cependant, avec üscré-
tion, consulter des personnes de confiance pour éclaircir les
idées qui ressortent de la consultation.

Le Provincial transmet ensuite au Recteur majeur les for-
mulaires (il y en a deux différents) remplis avec soin : il indique
les chiffres précis du résultat de la consultation et résume ce
qu'ont dit les confrères à propos des canüdats proposés. Il ex-
plique aussi clairement les motifs de sa proposition.

Ces formulaires sont précieux parce qu'ils offrent des infor-
mations au Recteur majeur et à son Conseil pour le discerne-
ment et la nomination des conseillers proünciaux.

(V'oir les numéros L5, 16 et 77 des " Elementi giuridici e prassi
am,ministratiua nel gouerno dell'ispettoria ", p. 29-31).

La nomination du directeur (Consf 177; Règl156l

L'article 177 des Constitutions dit qu'il reüent au Provin-
cial de nommer les directeurs, avec le consentement de son
Conseil et l'approbation du Recteur majeur, après une consul-
tation des confrères de Ia Province. C'est donc le Provincial qui
fixe la consultation auprès de tous les confrères, selon une mo-
dalité à déterminer avec son Conseil (" sur les indications éven-
tuelles du Chapitre provincial,, Règl. L70).

Le Provincial dispose personnellement le dépouillement des
fiches et présente les résultats à son Conseil. Selon I'article
L65, 2 des Constitutions, le Provincial doit avoir le consente-
ment de son Conseil pour désigner le directeur. La personne
une fois désignée, il demandera l'approbation au Recteur ma-
jeur, par un formulaire établi par le secrétariat général.

Pour remplir ce formulaire, le Provincial ou son secrétaire



OR'EA'7Â7TO'VS ET DIRECTIVES 45

veillera surtout à donner une information précise et complète
sur la consultation qui a été faite et sur le vote en Conseil pro-
vincial. I1 est demandé d'indiquer le nombre des personnes
consultées, celui des préférences reçues et celui des votes posi-
tifs ou négatifs reçus au Conseil provincial ; le Proüncial ajou-
tera l'évaluation donnée par les confrères dans la consultation
et celle des conseillers provinciaux réunis pour l'évaluation et
pour Ie vote, ainsi que son aüs personnel. Chacun de ces points
a sa place prévue sur le formulaire. Tout cela est nécessaire
pour permettre un discernement soigné de la part du Recteur
majeur et des conseillers généraux.

Il est nécessaire enfin de rappeler que ces documents, la
consultation et l'envoi des formulaires pour Ie discernement
du Recteur majeur doivent être présentés à temps. Trop
souvent, ils arrivent par fax au dernier moment, avec la
demande de répondre immédiatement par fax. La capacité de
gouverner comporte aussi de pourvoir à temps aux décisions à
prendre. Cependant, dans les cas où, à cause d'une réelle
urgence, il faut faire précéder un fax, il ne faut pas oublier -et cela pour tous les dossiers (nominations diverses, dispenses
de væux, permissions pour des ventes ou des acquisitions etc.)

- que les documents originaux doivent parvenir au Recteur
majeur ou au secrétariat général.

Conclusion

Comme je l'ai mentionné au début, ces indications se justi-
fient par le désir du Recteur majeur et de son Conseil de rap-
peler la valeur des consultations, aux différents niveaux,
cornme moyens de participer, et la nécessité d'en respecter les
modalités établies, pour offrir toutes les informations utiles au
discernement. Les confrères ont le droit, ainsi que Ie devoi4 de
donner leur opinion dans un esprit de responsabilité et de par-
ticipation. De la part des intéressés, ensuite, il faut que les in-
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formations reçues des confrères soient communiquées avec
soin, à temps et dans leur intégralité.

Ces notes pourraient peut-être ressembler à un rappel à
l'ordre, mais elles ne font que rappeler l'importance de cette
tâche qui permet le bon exercice du service de l'autorité et ex-
prime la confiance dans les confrères. Qui mieux que les
confrères eux-mêmes sait quels sont ceux qui sont capables de
porter le poids de la responsabilité de directeur, de conseiller
provincial et de Provincial ?



4. AcrvrrÉs ou coNSErL cÉruÉnnl

4.{ Ghronique du Recteur Maieur
70 décetnbre 1996 - 76 mars 1997

Les 17 et 18 décembre, le Rec-
teur majeur prend part aux célé-
brations en l'honneur de Mgr
Ximenes Belo qui ont lieu à la
maison générale et à I'UPS. Il
s'adresse aux participants pour
souligner le caractère pastoral et
la signification salésienne de cette
reconnaissance ainsi que les mê
rites personnels de Mgr Belo.

A la maison générale - pour une
rencontre de prière et de fraterni-
té en son honneur - étaient pré-
sents l'évêque suburbicaire, Mgr
Antoine Buoncristiano, nos
confrères cardinaux et évêques :

Leurs Eminences les cardinaux
Alfonso Stickler, le cardinal Rosa-
rio Castillo Lara, le cardinal An-
tonio Jaüerre et leurs Excellences
Mgr Tarcisio Bertone, Mgr Vin-
cenzo Saüo et Mgr Gennaro Pra-
ta, la Mère générale des FMA
sceur Antonia Colombo et les di-
verses branches de la Famille sa-
lésienne avec leurs représentants
les plus qualifrés.

Le 31 décembre, le Recteur ma-
jeur se rend à la maison générale
des FMA pour présenter l'étren-
ne de 1997. Sont présentes la Mè-

re générale sæur Antonia Colom-
bo avec son Conseil et un groupe
important de sæurs.

Du 17 au 19 janüer, à la maison
générale de Rome, se déroule la se.

maine de spiritualité delaFamille
salésienne et, le 18, le Recteur ma-
jeur commente aux participants
l'étrenne de 1997. Le lendemain,
19 janüef il se rend à la paroisse
de Sainte Marie de l'Espérance
pour rencontrer le Saint-Père en
visite à cette communauté.

Aux Etats-Unis

Du 30 janüer au 11 février, le
Recteur majeur participe aux di-
vers actes de la célébration du
centenaire de la présence salé-
sienne aux Etats-Unis d'Amé-
rique.

Du 30 janüer au 6 féwier, il est
en Californie pour participer aux
moments significatifs des célébra-
tions du centenaire. II a des ren-
contres avec tous les jeunes ou
gloupes représentatifs pour un
bref message ou un dialogue : à
Richmond dans la Salesian High
School, à Bellflower dans la John
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Bosco High School, à Rosemead
dans la Don Bosco Technical
School et à East Los Angeles à la
Salesian High School.

Le vendredi 31janüe4 il prend
part à la commémoration solen-
nelle tenue par Son Eminence le
cardinal Pio Laghi dans l'église
des saints Pierre et Paul sur le
thème : " Don Bosco's Educatio-
nal System, Reason, Kindness
andReligion " [Le système éduca-
tif de Don Bosco : raison, cæur et
religionl. Sont également pré-
sents, ainsi qu'à tous les actes du
centenaire, le Proüncial de San
Francisco le P Schafe4 le Provin-
cial de Haiti le P Mesidor, le Pro-
üncial de New Rochelle le P
Ploch, le Provincial du Canada le
P Authier, le Proüncial de Mexi-
co, le P Gallardo, et des représen-
tants de Guadalajara. I1 faut men-
tionner la présence des évêques :

Mgr William Levada archevêque
de San Francisco, Mgr Adam Ex-
ner évêque de Vancouver, Mgr
George Cummins évêque d'Oak-
land, Mgr Sylvester Ryan évêque
de Monterei, Mgr McGaath
évêque auxiliaire de San Francis-
co, Mgr Carlos A. Sevilla évêque
de Yakima, Mgr John B. Quinn
évêque émérite de San Francisco.

Le samedi 1* féwie4 en présen-
ce du vice-gouverneur, d'un séna-
teur et d'un membre de l'assem-

blée de Californie, de Mgr Cum-
mins et du cardinal Laghi, il dé-
voile une plaque en souvenir du
centenaire.

Le soir, il se rend à I'hôtel Ma-
riott pour un souper. Celui-ci est
eni6§ par des chants de jeunes et
par des anecdotes et des souvenirs
salésiens. Les invités, représen-
tants des diverses æuvres et
branches de la Famille salésienne,
étaient environ 1.400.

Le dimanche 2 féwie4, toujours
en l'église des Saints Pierre et
Paul, il préside la solennelle
concélébration, transmise en Eu-
rope par satellite depuis la station
de télévision Telepace et diffusée
aussi atx Etats-Unis et en Amé-
rique latine.

Il rencontre en même temps les
groupes de salésiens à San Fran-
cisco, pour exposer l'état de la
Congrégation et les orientations
actuelles de travail, et répondre
aux questions des confrères ; à
Berkeley, à I'institut de spirituali-
té salésienne, il présente aux en-
seignants et aux étudiants la
connexion qu'il y a entre les
documents Christifid,eles laici,
Postores dobo uobis etVita conse-
crata' en soulignant qu'ils agis-
sent l'un sur l'autre de façon dy-
namique et doivent d'appliquer
aussi dans lavie salésienne. Il sou-
ligne encore le rôle particulier qü
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est confié aujK consacrés : Ia pri-
mauté de la spiritualité, l'audace
apostolique (dans les nouveaux
aréopages) pour bâtir la commu-
nion tant au niveau ecclésial qu'au
plan humain. Il répond ensuite
aux questions des confrères. A
Bellflowe4 à la bibliothèque de la
St John Bosco High School, il ren-
contre les confrères de la zone. Il
expose le programme d'animation
mis au point par le Conseil général
pour les six prochaines années
et répond aux questions des
confrères, en particulier à propos
de la pastorale des vocations.

Il rencontre le Conseil proün-
cial de San Francisco, en même
temps que celui de New Rochelle
et avec la présence du supérieur
du Canada, le P Richard Authier,
pour écouter et échanger des avis
sur la situation et les projets des

salésiens aux Etats-Unis.
Il va aussi rendre üsite au car-

dinal Mahoney, archevêque de Los
Angeles.

Il rend üsite aux novices. Il cé-
lèbre avec eux la liturgie des
vêpres et, au mot du soir, il expri-
me son merci pour l'inütation et
la grande impression que lui a fai-
te Ia üsite de la Province qu'il a
trouvée bien orientée, ouverte
avec optimisme à l'avenir et ca-
pable de collaborer avec les larts.
Il souligne avec satisfaction la

présence des salésiens parmi les
jeunes gens pauwes, signe de la
bénédiction du Seigneur, et qu'il
a noté chez les élèves des écoles
üsitées beaucoup de cordialité et
de volonté d'écouter l'enseigne-
ment de Don Bosco. Il inüte en-
core ceux qui sont présents à une
vie toujours plus authentique-
ment salésienne, à être ouverts à
l'évangélisation, surtout des plus
paurres, et de se préoccuper beau-
coup d'accompagner les jeunes
sur le chemin de la foi.

Du 6 au 10 féwier, il se trouve
en Floride

Il üsite la paroisse de Miami où
les salésiens travaillent parmi une
population en grande partie d'ori-
gine espagnole provenant de Cu-
ba, des Antilles et d'Amérique
centrale. Il parle à la Famille salé-
sienne réunie pour la messe du
soir et rencontre les P Schafer,
Ploch, Angelucci, Pascual Châvez
et Angel Soto, pour parler de la
collaboration entre les Proünces
du centre, du sud et du nord de
l'Amérique.

Le7 féwie4 il se rend à Tampa
pour le congrès .. SNAC 97 " (§a-
lesian North American Conféren-
ce) : réunion des Proünciaux
et des Provinciales avec leurs
Conseils des Provinces Est et
Ouest des Etats-Unis et du Cana-
da. Le thème du congrès est :

4
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" La spiritualité salésienne et la
formation des laics ". Les par-
ticipants sont enüron 40. La pre-
mière conférence traite la spiri-
tualité salésienne. La deuxième,
la formation des salésiens et des
larts. La troisième est le commen-
taire de l'étrenne de 1997 : " Les
yeux fixés sur Jésus (He L2,2),
l'aîné de nombreux frères (Rm
8,29), aidons les jeunes à l'ac-
cueillir dans la foi ".

Le dimanche 9 féwier, il célèbre
la sainte messe dans l'église dé-
diée à Marie Secours des chré-
tiens en présence des salésiens,
des autorités et d'un grand
nombre de Coopérateurs. A la fin
de la messe, un membre du
Conseil municipal évoque le cen-
tenaire de la présence des salé-
siens aux Etats-Unis, le travail
apprécié de tous accompli par la
Famille salésienne en Floride et à
Tampa en particulier, la présence
du P Juan E. Vecchi, huitième
successeur de Don Bosco, et dé-
clare ainsi le 9 féwier " journée
salésienne à Tampa - jeune de
cent ans ".

Après la sainte messe, le Rec-
teur majeur rencontre, dans la
salle de sport de l'école, la Famil-
le salésienne pour le repas et pour
un moment de célébration.

Visite en Egpte (14-18 féwier)

Du 14 au 18 féwier, le Recteur
majeur se rend en Egpte pour les
célébrations du centenaire de la
présence salésienne à Alexandrie.

Là, il est accueilli par desjeunes,
en majorité musulmans, avec des
prestations de grmnastique et des
danses de la part de toutes les ca-
tégories de l'école : enseignement
primaire, moyen et professionnel.
Il participe aussi à la manifesta-
tion de l'école des FMA avec un
spectacle de danses très applaudi.
A la fin, le Recteur majeur prend
la parole pour remercier les jeunes
et leur redire les recommanda-
tions de Don Bosco d'être heureux
maintenant et toujours.

Il rencontre ensuite les colla-
borateurs qui travaillent dans
l'école, et les représentants de
la Famille salésienne. Chaque
branche et secteur adresse son
salut, présente la situation et
exprime des désirs.

il réunit ensuite les deux
Conseils proünciaux du Moyen-
Orient, salésiens et Filles de Marie
Auxiliatrice pour examiner le tra-
vail qui se fait en Egpte et pour
asseoir ensemble une collaboration
toujours plus constructive.

Il parle aux confrères de l'insti-
tut. Il leur explique les orienta-
tions élaborées par le Conseil
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général pour les six années 1996-
2002 selon le texte publié dans les
ACG. Il en explique les orienta-
tions principales et répond à leurs
questions.

Le 16, il célèbre la messe domi-
nicale en présence d'un grand
nombre de fidèles, de religieux et
de religieuses. Est présent son
Exc. Mgr Egidio Sampietri. Dans
son homélie, le Recteur majeur fê
licite les confrères et les consæurs
qui ont conduit l'æuvre à son état
actuel en cent années de travail,
et il remercie les frères et les
s(Eurs, religieux et latcs, qü l'ont
soutenue de leur solidarité et
de leur collaboration, puis il pré-
sente l'esprit salésien et le style
éducatif comme le secret de la
fécondité de l'æuwe.

11 assiste à la grande académie
en son honneur. Dans sa saluta-
tion, il rappelle que Don Bosco di-
sait que chacune de ses maisons
était un foyer, une cour de récréa-
tion, un théâtre où les jeunes de-
vaient pouvoir s'exprimer avec
toute leur vitalité, une école pour
apprendre un métier, et un
temple pour exprimer sa foi. Les
cent ans de l'institut ont été
conformes à ce " modèle » présen-
té par Don Bosco. Il invite donc
chacun à le conclure par un mo-
ment de cour et de théâtre, en
écoutant les chants desjeunes.

Le lundi 17, le Recteur majeur
se rend à l'institut du Caire, situé
dans la zone appelée Rod el Farek,
rencontre les autorités italiennes
et égptiennes et prend part à la
distribution des prix aux étu-
diants diplômés. Il remercie les
autorités italiennes de leur appui
financier et les autorités égyp-
tiennes, de la liberté d'action
qu'ils accordent en reconnaissan-
ce de tout ce qui s'accomplit. il
souhaite trouver toujours cette la-
titude d'opérer et la possibilité
pour les salésiens fls tisvaillsl sur
le terrain de l'éducation.

Aux jeunes sortants il dit qu'ils
sont les ambassadeurs des salé-
siens dans la société. Beaucoup
d'entre eux connaîtront la quali-
té éducative de cette école par
leur responsabilité dans les postes
de travail qu'ils occuperont.

Le soir, après la célébration des
vêpres, il rencontre la commu-
nauté des SDB et des FMA du
Caire et d'autres venus pour la cé-

lébration. Il présente l'état de la
Congrégation salésienne dans sa
composante numérique en parti-
culier au point de vue des voca-
tions. Il décrit la situation de la
Congrégation en se référant aux
caractéristiques des Provinces
plus anciennes solidement éta-
blies dans la vie salésienne, et aux
frontières où l'on cherche à aller

4
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de l'avant avec optimisme sans se

laisser conditionner par les diffi-
cultés : l'Afrique, l'Est européen,
le Sud-Est asiatique et la Chine.

Visite en Albanle
(21-24 féwier 1997)

Du 21 au 24 févrieq, le Recteur
majeur se rend en Albanie pour
inaugurer des bâtiments dans les
deux centres de Tirana et de
Scutari.

)\Tirana,après l'accueil dans la
cour de récréation par une centai-
ne de jeunes, filles et garçons, il
rencontre le P Ferdinand Colom-
bo, responsable du VIS (volonta-
riat international pour le dévelop-
pement) et les sept volontaires du
VIS qui travaillent au centre salé-
sien de Tirana.

Dans sa rencontre des salésiens
et des FMA, il souligne qu'en un
contexte comme l'Albanie, carac-
térisé par diverses cultures, reli-
gions et situations sociales, il est
nécessaire d'être missionnaires
dans le respect des caractéris-
tiques de chacun. L'annonce du
Christ aussi, qü ne peut se faire
explicitement, se réalise en com-
muniquant les valeurs de son ex-
périence chrétienne personnelle,
en invitant à la convivialité et au
respect réciproque par le témoi-
gnage de sa üe.

À propos de la collaboration
entre les diverses composantes, il
souligne qu'elle n'implique pas
l'unité de gestion, mais bien le
travail ensemble selon un même
projet sur un même territoire, en
sauvegardant l'autonomie et
l'identité de chacun.

Il inaugure le centre dejeunes,
bénit et pose la première pierre de
la maison de la communauté salé-
sienne en présence de plusieurs
autorités : le ministre du travail
madame Arlinda Kek, le ücs'mai-
re de Tirana Kaceli Buron, la üce-
présidente du Parlement madame
Marguerite Cirko, le préfet de Re-
gep Karapizi, le consul d'Italie,
monsieur Joseph Manzo et mon-
sieur Danza projeteur de l'ceuwe ;

puis il üsite la zone confiée à
notre paroisse.

Il rend visite au président du
Parlement, monsieur Arbnori Pje-
ter, puis au président de la Répu-
blique, Sali Berisha. La rencontre
est cordiale. Le président exprime
son merci pour l'ceuwe qu'accom-
plissent les salésiens et souligne
la valeur et l'importance de I'édu-
cation au travail en Albanie. Le
Recteur majeur manifeste à quel
point il estime et apprecie ce que
la collaboration avec les autorités
albanaises a permis de réaliser
jusqu'ici.

Àt Scutari, dimanche 2g dé-
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cembre. Le Recteur majeur parti-
cipe à la concélébration présidée
par Mgr Frano lllja, archevêque
métropolite de la ville. Sont pré-
sents quatre autres évêques : Mgr
Zef Simoni évêque auxiliaire de

Scutari, Mgr Rrok Mirdita arche-
vêque de Tirana et de Durazzo et
président de la Conférence épis-
copale d'Albanie, Mgr Angelo
Massafra évêque de Mirdita et ad-

ministrateur apostolique de Lez-
ha, et Mgr Robert Ashta évêque
de Pultit. Sont également pré-
sents de nombreux reügieux, qui
concélèbrent, et des religieuses.
L'Eglise est pleine d'environ 2000
personnes.

Après la sainte messe, il inaugu-
re la construction qui regroupe le
patronage, le centre national pour
la catéchèse, et la communauté
pour les vocations. Le Recteur ma-
jeur bénit le bâtiment, le üsite en

compagnie des évêques, des auto-
rités et du peuple.

L'après-midi, il rencontre les
confrères de la région balkanique.
Sont présents les confrères de Ti-
rana, de Scutari et le P Mirtek Ja-
nez de Pordgorica et le P Gjalaj
Nosh de Pristina, localités du
Monténégro habitées par des
Albanais.

Le Recteur majeur introduit la
réunion par la constatation des
progrès accomplis : la présence sa-

lésienne compte quinze confrères,
cinq prénovices et di- aspirants.
Il y a donc une croissance de per-
sonnel qü fait espérer pour I'ave-
nir salésien dans la région.

Il rappelle à tous quelques né-
cessités : approfondir l'esprit mis-
sionnaire pour mieux répondre
aux besoins des gens, continuer à

travailler pour les vocations, cla-
rifier dans chaque présence le
projet qui l'anime. Il suggère de

créer une coordination pour un
vaste projet de toutes les ceuwes,
qui tienne compte aussi des ser-
vices apostoliques légers, c'est-à-
dire de tous les jours.

Suivent les questions des

confrères sur la situation généra-
le en Albanie : les perspectives fu-
tures, les constructions nouvelles
et les églises paroissiales à envi-
sage4 et leur lieu d'implantation,
la collaboration avec les FMd le
problème de l'inculturation qü a

comme point de départ fonda-
mental l'apprentissage de la
langue etc.

Exercices spirltuels à Assise

Du 2 au 8 mars, le Recteur ma-
jeur se rend àAssise pour prêcher
les exercices spirituels aux direc-
teurs de la Province Méridionale
et aux directrices des FMA des
Provinces de Naples et du Sud.
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Visite à Milan pour Ia foire
du Iirne religieux

Le 9 mars il se rend à Milan
pour l'exposition du liwe reli-
gieux où il présente le texte du P
Dominique Ricca : Ripartire dolla
strad.a (Repartir de la rue).

Vlsite à Caserte (14-16 mars)

Le Recteur majeur se rend à Ca-
serte du 14 au 16 mars pour le
centenaire de la présence salé-
sienne dans cette ville. Dans la
salle du Conseil municipal, où
l'attendent le maire monsieurAl-
do Bulzoni,le Conseil,l'évêque de
la ülle Mgr Raphaël Nogaro, ain-
si que des autorités civiles et mili-
taires, il reçoit la citoyenneté
d'honneur de la ülle.

Le samedi 15 mars, après la sain-
te messe, il rencontre le clerge de
Caserte avec l'évêque, Mgr Noga-
ro. Il parle avec eur de la situation
et de la pastorale desjeunes pour
souligner la nécessité d'une coopé-
ration de toutes les forces qui tra-
vaillent sur le territoire.

L'après-miü, sur la colline de
Garzano, il commémore le mas-
sacre de quatre confrères, de deux
familles et d'un soldat le 28 sep-
tembre L943. Le P Nannola, di-
recteur de l'institut de Caserte à
l'époque, rappelle les événements.

A l'institut ensuite, il dévoile
une plaque commémorative du
centenaire offerte par la Provin-
ce, puis il adresse à toute la
Famille salésienne le discours
circonstance. Il indique comme
secret des résultats de ces cent
années, l'amour porté auxjeunes,
le Système préventif, le modèle de
présence que constitue le patro-
nage et l'ouverture au temitoire.
Il indique pour l'avenir la forma-
tion d'un grand mouvement édu-
catif constitué de salésiens et de
laïcs avec au centre la spiritualité
de Don Bosco.

Le soir, il rencontre le Conseil
de la communauté éducatrice et
pastorale (CEP). Il rappelle qu'el-
le est le centre moteur de tout
le travail d'éducation, appelé à
orienter l'actiüté de façon à
associer tout le monde dans une
participation active qui se veut
coresponsable de rejoindre les
buts proposés.

Le dimanche 16 mars, le Rec-
teur majeur préside la sainte mes-
se pour la Famille salésienne. Au
cours de l'homélie, il souligne la
nécessité d'être des médiateurs
pour la foi des jeunes que Dieu
nous fait rencontrer, et il reprend
quelques points développés dans
l'étrenne de 1997.

Après la sainte Messe, il dévoile
un groupe sculptural qui repré-
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sente Don Bosco en train de
demander à Michel Rua de faire
moitié-moitié avec lui et il
inaugure une exposition de pho-
tographies sur les cent années de
présence salésienne à Caserte.

L'après-midi, il rencontre les
jeunes du Mouvement salésien
des jeunes (MSJ) et du diocèse.
Est présent l'évêque, Mgr Ra-
phaël Nogaro. Le Recteur majeur
répond à quelques questions sur
les problèmes du monde des
jeunes.

L'après-midi se conclut avec le
récital offert par les jeunes de
l'école et du patronage, intitulé
Monde des jeunes.

4.2 Ghronique
du Gonseil général

Le 5 novembre 1996 s'est ou-
verte la session plénière d'hiver
du Conseil général, qui a occupé
les conseillers jusqu'au 10 janüer
1997. Beaucoup d'entre eur reve-
naient d'une première rencontre
avec leur Région. Aux réunions
plénières - 33 en tout - se sont
ajoutées des rencontres de
groupes ou commissions pour étu-
dier différents thèmes. Durant la
session a également eu Lieu, du 17

au 27 novembre, la réunion des
nouveau:r Proünciaux pour ren-
contrer le Recteur majeur et son
Conseil. Les conseillers ont aussi
apporté leur contribution à des
rencontres d'animation, en parti-
culier celles qui ont eu lieu à la
maison générale (comme, par
exemple, les rencontres des direc-
teurs d'Italie).

Comme toujours, les conseillers
ont pris le temps qu'il fallait pour
traiter les thèmes ou les pro-
blèmes les plus importants pour
l'animation et la conduite de la
Congrégation, ainsi que les af-
faires ordinaires en provenance
des Provinces, comme les nomi-
nations de membres des Conseils
proünciaux et l'approbation des
nominations de directeurs, les ou-
vertures et les érections cano-
niques de maisons ou d'activités,
plusieurs dossiers concernant des
confrères et quelques dossiers fi-
nanciers et administratifs.

Voici un résumé des sujets les
plus importants qui ont figuré à
l'ordre du jour.

L. Nominations de Prouinciaue.

Dans cette session comme dans
la precédente, nombreuses étaient
les Provinces pour lesquelles
l'échéance du mandat du Proün-
cial demandait de nommer le nou-
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veau supérieur. Le Conseil géné-

ral y a pourvu, par un discerne-
ment minutieux basé sur les ré-
sultats des consultations faites
dans chaque Province concernée.

Voici la liste, par ordre alphabé-
tique, des Provinciaux nommés
au cours de la session : Alencher-
ry Francis, pour la Province de
Calcutta (Inde) ; Angelucci Pa-
trick, pour New Rochelle (USA) ;

Bihlmayer Herbert, pour Munich
(Allemagne) ; Fujikawa Nageki
Etienne, pour le Japon ; Kezhak-
kekara Joseph, pour la nouvelle
Province de New Delhi (Inde) ;

Klement Vâclav, pour la quasi-
Province de Corée ; Lôpez Joa-
quin, pour la Province de Bahîa
Blanca (Argentine) ; Maruva-
thrail Mathew, pour Bengalore
(Inde) ; Reina Nicholas, pour
San Francisco (USA); Scaramus-
sa Tarcisius, pour Belo Horizonte
(Brésil) ; Soto Angel, pour les An-
tilles ; Stru6 Jdse{, pour Varsovie
(Pologne).

Le numéro 5.3. de ce fascicule
des ACG reporte quelques données
pour chaque Provincial nommé.

2. Rapports inforrnatifs
de cho.que conseillen

Comme cela vient d'être dit,
une grande partie des conseillers
revenait des premières üsites ou

rencontres dans les Régions et/ou
les Provinces. Au cours de la pé-

riode aott-octobre, les conseillers
des différents secteurs s'étaient
mis à organiser le travail de leur
dicastère.

De tout cela - travail de sec-
teurs et üsites des Proünces ou
rencontres au niveau régional -
les conseillers ont présenté des
rapports au Conseil général.

Les différents rapports infor-
matifs, ainsi que le partage des
connaissances sur les situations
particulières, ont contribué aussi
à faire apparaître des questions
ou des problèmes particuliers, qui
ont fait ou feront l'objet d'un ap-
profondissement de la part du
Conseil lui-même.

3. L'éloboration de la
prograrntnation du s æ,ennat.

Le Conseil a poursuivi le travail
amorcé déjà au cours de la session
plénière de juin-juillet 1996 (cf.

ACG 357, p. 46-47).Il l'avait ap-
profondi une première fois déjà
durant les réunions du Conseil

" interméüaire " du début d'oc-
tobre 1996, et il a achevé la pro-
grqrnrnsf,ion du Recteur ma-
jeur et du Conseil général
pour le sexennat 1996-1002,
dans ses trois parties :
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l. La programmation générale,
sur les priorités de l'animation
et du gouvernement du Rec-
teur majeur avec son Conseil
pour toute la Congrégation :

elle sert de pôle de référence et
de convergence pour les pro-
grammations des secteurs et
des Régions;

2. La progranunation des diffé-
rents secteurs, où les priorités et
les objectifs de la programma-
tion générale s'appliquent aux
terrains d'animation de chacun
d'eux, avec leurs compétences
respectives et spécifiques ;

3. Laprogrammation pour I'ani-
maüon des Régions, où les ob-
jectifs et les propositions de la
programmation générale et
des secteurs sont adaptées aux
divers contextes des Régions
ou des zones. Elle qioute aussi
ce qui est propre à la Région,
étant donné sa structure et sa
composition ou sa situation re-
ligieuse et culturelle.

Dans son ensemble, et en parti-
culier dans sa partie générale, la
programmation a été présentée
par le Recteur majeur en person-
ne dans le numéro 358 des ACG
(cf. p.42-54). L'ensemble des pro-
grammations, dans ses trois par-
ties et ses différentes diüsions, a
été publié ensuite dans le numé-

ro spécial des ACG, supplément
au n'358.

4. Erection d'une nouuelle Pro-
uince en Inde.

Parmi les actes de gouverne-
ment figure en particulier la déci-
sion du Recteur majeur avec son
Conseil, d'ériger une nouvelle
Province en Inde, avec son siège à
New Delhi, en divisant la Provin-
ce de Calcutta. Elle fait suite à
une étude attentive (commencée
déjà par le Conseil précédent) et à
une consultation des confrères
promue par le Recteur majeur.

Le décret d'érection de cette
Province de 

",1[6sus 
Bon Pasteur ",

qui en précise la composition et les
critères d'appartenance, a étê
reporté au numéro 358 des ACG
(p. e3-e5).

5. Autres thèmes étud,iés.

Parmi les autres thèmes étudiés
par le Conseil général au cours de
cette session, nous rappelons les
suivants:

5.L Politique de la culture et de la
formation pour qualifier le
personnel.

Le Conseil a réfléchi sur ce thè-
me qui fïgure parmi les priorités
dans la programmation, dans le
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but précis de centrer son attention
et sa responsabilité sur cette ligne
prioritaire de gouvernement. Il en

a tiré quelques orientations
concrètes et convergentes pour
l'animation de la Congrégaüon. Le
Recteur mqjeur a indiqué ce point
coulme un des moteurs de la réno-
vation dans le programme du
sexennat.

Le Conseil a d'abord considéré
les motifs qui imposent deréfléchir
sur ce sqjet (le o saut de qualité "
requis par le changement global
qui est en train de s'opérer, par les

nouvelles situations sociocultu-
relles et par la nouvelle conscience
de l'Eglise. Cela représente des ho'
rizons et des défis nouveaux pour
notre mission). Fuis il s'est attaché
surtout à étudier quelques points
concrets plus significatifs de l'in-
vestissement à opérer dans la qua-

üté culturelle, tant des personnes
que des structures. Cette réflexion
a abouti à quelques conclusions
pour le travail d'animation et de
gouvernement du Conseil général.
Le Recteur m{eur se propose de
transmettre à toute la Congréga-
tion quelques réflexions oppor-
tunes à ce zujet.

5.2. Le fonctionræment d.es struc-
tures de gouuernzmznt.

Le travail d'un groupe d'étude
au sein du Conseil général a mis

en route la première phase de
l'étude de ce sujet, en application
de l'orientation du CG24 reportée
au n" 191 des Actes du Chapitre :

l'invitation adressée au Recteur
majeur avec son Conseil de faire
une étude du fonctionnement du
Conseil général dans sa structure
de conseillers de secteurs et de ré-
gions, pour aboutir à une évalua-
tion plus complète des structures
du gouvernement central, en y as-

sociant les Chapitres provinciaux
en vue du CG25.

Cette première phase s'est limi-
tée à rassembler les données et les

éléments utiles à l'étude, et a exa-
miné les étapes possibles du che-
minent, qui sera repris et appro-
fondi dans les sessions suivantes.

5.3 Ad,ministration et gestion des
ressources financières de la
Direction gûürale.

En référence à une des indica-
tions de la programmation de
l'économat général, le Conseil a
voulu approfonür ce point qui
concerne le gouvernement central
et répond fondamentalement à la
question : " Quels sont les critères
concrets qui guident la gestion et
la üstribution des fonds dont dis-
pose la Direction générale, et
quelles sont les compétences de
l'économat et des autres dicas-
tères impliqués ? "
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A partir des principes constitu-
tionnels (par rapport à l'unité du
gouvernement et de la gestion ad-
ministrative, à la solidarité et à la
fonction de contrôle aux divers ni-
veaux), il a réfléchi à quelques
lignes concrètes pour I'adminis-
tration et la distribution des
ressources, en précisant des com-
pétences et des convergences dans
l'action des responsables.

La réflexion a fait apparaître
quelques orientations claires pour
la gestion ordinaire et extraordi-
naire et pour la façon de procéder
dans la destination des ressources
ou des fonds de la compétence de
la Direction générale. Une impor-
tance particulière a été donnée à
l'étude d'un " fonds de solidarité "
au niveau de la Congrégation.

5.4 Statuts et directoire de la mai-
son générale.

Le Conseil général a repris une
étude entamée par le Conseil pré-
cédent pour répondre à quelques
indications émises par l'Assem-
blée extraordinaire (ASTRA) qui
s'était tenue en préparation du
CG% .II a ainsi examiné les Sta-

tuts et le directoire de la maison
générale, qui constitue une cir-
conscription dépendant directe-
ment du Recteur majeur, et ap-
prouvé quelques propositions de
changement qui avaient été faites.

Le numéro 5.2. de ces Actes du
Conseil reprodüt le texte des Sta-
tuts avec les modifications appor-
tées, qui remplace celui qui avait
été approuvé le 12 décembre
1983.

Pour conclure ces brèves notes
de chronique, iI faut souligner ce
qu'a dit le Recteur majeur à la fin
de la session : le climat de frater-
nité et de collaboration qui a
caractérisé la convivialité et le
travail, unis à des moments de
prière commune. Un moment si-
gnificatif, déjà rappelé dans le
numéro précédent des ACG (cf.
p. 92-93) aétêl'acte d'hommage,
dans un climat de famille, que le
Recteur majeur et le Conseil, unis
aux membres de la maison géné-
rale et à la Famille salésienne
de Rome, ont voulu rendre à
l'évêque salésien, Mgr Carlos
Felipe Ximenes Belo, Prix Nobel
pour la paix.



5. DOCUMENTS ET NOUVELLES

5.1 XIX" rencontre de spiritualité
de Ia Famille sa!ésienne

Du 17 au 19 janvier 1997, au
Salesianum de Rome s'est dérou-
lêe la )IX rencontre de spiritua-
lité de la Famille salésienne.
Etaient présents 15 groupes de la
Famille sur 17 reconnus, avec 150
participants du monde entier.
Une heureuse surprise pour les
participants a été d'avoir immé-
diatement entre les mains le liwe
des Actes avec les textes dans la
langue de leur communication et
leur traduction italienne.

Le thème, dans la ligne de
I'étrenne de 1997 et de la ré-
flexion qui engage l'Eglise en cet-
te première année du triduum de
préparation immédiate au troisiè-
me millénair e, a été J ésus- Christ.

L'originalité du congrès résulte
de l'approfondissement qu'ont
fait les 15 groupes de la personne
et du mystère du Christ dans
leurs Constitutions ou Règle-
ments/Statuts respectifs. La ré-
flexion a fait apparaître non seu-
lement quelqups traits spécifTques
de chaque groupe, mais aussi et
surtout ce que tous les groupes,

en qualité de disciples de Jésus-
Christ, ont en commun. Jésus
Bon Pasteur comme modèle, les
parcours de la formation centrés
sur la personne de Jésus, I'option
pour les jeunes, les petits, les
pauwes et ceux qü souffrent au
coeur de Ia mission apostolique,
l'effort d'appliquer le Système
préventif comme pédagogie, spiri-
tualité, méthode d'apostolat et en-
gagement social, la place centrale
de l'Eucharistie dans la üe de
chaquejour, la célébration du sa-
crement de la Réconciliation, la fi-
délité à l'Eglise ... ne sont que
quelques uns des traits vécus en
commun par les divers groupes de
la Famille salésienne et autant de
pistes d'approfondissement à dé-
velopper au cours de l'année.

D'autres thèmes apparus qui
demandent une réflexion person-
nelle et communautaire sont les
süvants : la relecture des Consti-
tutions des SDB à partir de Jésus-
Christ, I'étude historique et
thématique sur Jésus-Christ dans
les Constitutions des FMA, les
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points cardinarxx du profil du
Christ dans le Règlement de üe
apostolique des Coopérateurs, le
Christ modèle de la vie séculière
consacrée pour lesr{DB. Et encore:
le thème " disciple du Christ en
tant que disciple de Don Bosco ',
la nécessité d'annoncer par la pa-
role et par la vie Jésus et son Evan-
gile, le Christ fondement du projet
de vie, Jérus miséricordieux, Jésus
maltre, serviteur et bon pasteur, le
Christ missionnaire, le Christ sa-
crement universel de salut, Jésus

" fils de Celle que ta mère t'a ap-
pris à saluer trois fois parjour ".

L'intéressant travail des groupes
a été encadré par cinq conférences
thématiques. L'évêque d'Anvers,
iMgr PaulVan den Berglæ, a parlé
de la foi en Jésus-Christ à travers
laréflexion biblique, en mettant en
lumière les questions les plus pro-
blématiques que se pose l'homme
d'aujourd'hui. Le Père François
Motto a donné l'aspect historique
par une étude tendant à souligner
la présence de Jésus sauveur dans
la culture et la pratique religieuse
du XD(e si&le et dans I'expérience
de Don Bosco, et proposé une an-
thologie exemplaire de textes de
Don Bosco, très caractéristiques
pour la familiarité et la simplicité
de langage. Jean-Paul Muller; sa-
lésien coadjuteur de Ia Proünce de
Cologne, a donné une nouvelle pré-

sentation du Système préventif
dans son orientation au Christ,
avec l'attention toujours tournée
vers la condition desjeunes, à plus
d'un point de vue problématique.
Sæur Marcella Farina FIVIA a fait
réfléchir sur l'Eucharistie dans la
mystique apostolique salésienne,
avec quelques accentuations an-
thropologiques qui ont intéressé
l'auditoire. Aluaro Ginel a offert
une intéressante leçon de métho-
dologie catéchistique : chers jeunes,
je vous présente Jésus.

L'étrenne de 1997 pour la Fa-
mille salésienne : Les yeur fixés
sur Jésus, l'aîné de nombreux
frères, aidons les jeunes à I'ac-
cueillir dans la foi, a été présen-
tée et commentée par le Recteur
majeur, le Père Juan Edmundo
Vecchi. Il a indiqué à tous les
groupes un cadre commun de 16
férence dans la nécessité toujours
plus ressentie de repartir de
l'Evangile pour annoncer Jésus
Sauveur et pour aider lesjeunes à
l'accueillir dans la foi. Le P Vecchi
a souligné la nécessité pour
chaque groupe de la Famille salé-
sienne de se faire porteurs des
quelques " icônes salésiennes " de
Jésus qui " inspirent notre spiri-
tualité et façonnent notre pédago-
gie ". En guise de synthèse, le
Recteur majeur a proposé les
images suivantes présentes dans

5
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tous les projets de vie apostolique
de la Famille salésienne : Jésus
Bon Pasteur, Jérus ami des jeunes,

Jérus l'Homme nouveau. Afin de

supprimer les distances qü s'in-
terposent souvent entre les éduca-
teurs et lesjeunes, le Père Vecchi
se sert d'une image singulière
pour inüter à « monter sur le char
co,,,me l,a fait le diacre philippe ».

La grande quantité de matériel
de réflexion contenue dans le liwe
des Actes de cette XD(" rencontre
de spiritualité de la Famille salé-

sienne peut aider les divers
groupes à répondre à la question
de Jésus : " Et vous, qui dites-
vous que je suis ? ". Et dans la me-
sure où iI affirme avec l'apôtre
Pierre sa foi en Jésus : " T\r es le
Christ, le Fils du Dieu vivant ",
chaque membre de la Famille sa-
lésienne sera plus engagé à suivre
le Christ. C'est ce qu'a fait Attilio
Giordani, coopérateur salésien,
dont le P Pascal Liberatore a tra-
cé le profil spirituel, fondé sur le
charisme éducatif que Don Bosco
a transmis à ses fils.

5.2 Statuts
de la maison générale

Voici le texte d,es Statuts de la
mnison géruârale, approuués par le
Recteur majeur, auec les mnd,ifica-

tions introduites après l'étude fai-
te par le Conseil générd au cours
de la session plénière d'hiuer (cf,

Chronique d,u Conseil, n" 4.2, 5.4).

Prot. n" 02L197

1. Le supérieur majeur de la mai-
son générale est le Recteur
majeur qü, pour ce motif, as-

sume directement toutes les
tâches, les droits et les facultés
d'un Provincial par rapport à
une maison salésienne qui dê
pend de lui.

2. Pour l'exercice ordinaire de ces

tâches, droits et facultés, le
Recteur majeur donne un
mandat spécial à son vicaire.

3. La communauté Bienheureux-
Michel-Rua a un directeur, qui y
exerce l'autorité selon les
Constitutions. II est nommé par
le Recteur majeur qui tient
compte des indications obtenues
par une consultation opportune.

4. Dans l'animation et le gouver-
nement de la communauté, le
directeur est assisté par un
Conseil composé selon les
Constitutions (art. 178).
Les membres du Conseil sont :

- le vicaire et l'&onome ;

- un confrère de la maison dé-

signé par le Recteur majeur ;
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- trois membres élus annuelle-
ment par l'Assemblée des
confrères.

5. Les confrères juridiquement
inscrits à la maison générale
cessent de faire partie de leur
Province de provenance pour
toute la durée de leur charge,
mais ils conseryent l'apparte-
nance radicale à la Province
dont ils proviennent.

6. L'Assemblée extraordinaire
(Astra) est l'assemblée qui
représente les confrères de la
communauté Bienheureux-
Michel-Rua. Elle est convoquée
par le Recteur majeur en vue
du Chapitre général et est
ordinairement présidée par le
ücaire du Ræteur mqjeur. Ses

fînalités sont : l'élection du
délégué au Chapitre général,
l'étude des thèmes et la
formulation de propositions à
envoyer au même Chapitre
général, ainsi que les pro-
blèmes inhérents à la vie et à
l'actiüté de la communauté.
Interviendront à l'Astra le di-
recteu4 le Conseil local et un
nombre de confrères juridique-
ment inscrits à la cornmunau-
té, élus dans la proportion de 1

pour 6 ou fraction de 6.

7. D'autres Assemblées extraor-

dinaires pourront être convo-
quées pour des tâches précises
par le Recteur majeur.

Rome, Sl janüer 1997.

P Juan E. Vecchi
Recteur majeur

P Francesco Maraccani
secrétaire général

5.3. Nouveaux Provinciaux

Voici les données principales sur
les Prouinciaux nomrnés par le
Recteur majeur auec son Conseil
au cours de la session plénière de
nou emb re-décembre 7 99 6.

L. Le P ALENCHERRY Francis,
Prouincial de CALCUTTA
Onde)

Au terme des six années du P
Thomas Polackal, c'est le Père
Frantis,LLENCHE RRY qui a été
nommé à la tête de la Province de
Calcutta.

Né le 29 aott 1950 à Thuruthy,
Kottayam, dans le Kerala, il suit
les cours à l'aspirantat de Bandel,
où il approfondit la vocation salé-
sienne pour passer ensuite au
noüciat de Shillong. Après son
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année de noüciat, il émet la pre-
mière profession salésienne le 24

mai 1969.
Après ses études de philosophie

et de pédagogie et son stage pra-
tique, il suit le cours de théologie
au scolasticat de Bangalore. Il est
ordonné prêtre à Thuruthy, son
pays natal, le 18 décembre 1978.

Il va ensuite à l'Institut biblique
de Rome où il obtient la licence en

théologie biblique.
Rentré en Inde, il est ensei-

gnant durant plusieurs années,
puis directeur au scolasticat sa-

lésien de théologie de Shillong.
Dernièrement, depuis 1995, il
travaillait à l'" Auxilium Parish "
de Calcutta.

2. Le P. AI,IGELUCCI Patrick,
Prouincial de NEW ROCHELLE
(Etats-Unis Est).

Le Père Patrick AI,IGELUCCI
est le nouveau Provincial de la
Province Est des Etats-Unis
d'Amérique, dont le siège est à
New Rochelle. tr succède au P Ti-
mothy Ploch qui a terminé son
sexennat.

Il est né à Bronx, proünce de
New York, le 15 septembre 1946.
Attiré par la vocation salésienne,
il fait son noüciat à Newton, où il
prononce la première profession
religieuse le 16 aott 1966. Püs il

fait ses études de philosophie et
de pédagogie, suivies du stage
pratique.

Il passe ensuite à Newton, au
scolasticat salésien pour étudier
la théologie qu'il couronne avec le
M.A. en théologie. Le 24 awil
1976, il est ordonné prêtre à Wes-
terville (Ohio).

Après son ordination sacerdota-
le, il travaille à plein temps dans
l'éducation et la pastorale. En
1982, il est nommé directeur de la
maison de Marrerci et en 1988, de

celle de West Havertraw, d'où il
passe à Miami en 1991jusqu'en
1995.

En 1995-96, iI est à Rome pour
une année de spécialisation à

notre université salésienne. Ren-
tré aux Etats-Unis en 1996, il est
envoyé comme directeur à la mai-
son de Paterson. C'est là que l'a
rejoint sa nomination comme Pro-
üncial.

3. Le P BIHLMAWR Herbert,
Prouincial ùIMUNICH
(Allemagne).

Le Père Herbert BIHLMAWR
a été confîrmé pour un second
sexennat à la tête de la Province
Marie - Auxiliatrice, dont le siège
est à Munich en Allemagne. Il
avait reçu une nomination pour
un premier sexennat dans cette
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charge le 5 décembre 1990. Après
six ans de travail absorbant, sur
la base des consultations provin-
ciales, il a été réélu.

(Pour les données, uoir ACG
335, p. 73).

4. Le P. FUJITUWA Nagaki Etienne,
Prouincial de TÔI(YÔ (Japon).

C'est le Père Etienne FUJIKA-
WANagaki qui a été appelé à suc-
céder au P François Mizobe Osa-
mu à la tête de la Province de

Tôkyo au Japon.
Il est né à Ôsaka Nishinariku le

9 aott 1944. Elève à l'école salé-
sienne de Tôkyô-Suginami, il pas-

se au noviciat de Tôkyô-Chôfu,
qu'il termine par la première pro-
fession le 25 mars 1965.

Après ses études de philosophie
et de pédagogie, puis son stage pra-
tique, il suit les cours de théologie
à Tôkyô, où il est ordonné prêtre
le 12 octobre L974. II obtient aussi

une licence en théologie.
Ensuite il fait un travail d'édu-

cation et d'apostolat dans diffé-
rentes maisons de la Proünce. En
1987, après une période de quali-
fication passée à I'UPS de Rome,
il est nommé maltre des noüces à
Tôkyô-Chôfu, charge qu'il exerce
pendant six ans. En 1991, il est
nommé membre du Conseil
provincial et en 1994, après avoir

terminé sa charge de maltre des

noüces, il est appelé comme se-
crétaire proüncial. En 1994 il est
en outre nommé directeur de la
maison proünciale. En 1995, il
avait été une nouvelle fois envoyé
comme directeur à la maison de

Tôkyô-Chofu.

5. Le P KEZHAKKEKARA Joseph,
Prouincial de NEW DELHI
(Inde).

Le Recteur majeur avec son

Conseil a nommé le Père Joseph
KE ZHAKKEKARA pour conduire
la nouvelle Proünce Jésus-Bon-
Pasteur de New Delhi, érigée ca-

noniquement en décembre 1996.
Né à Kizhathadyoor, Palai, Ke-

rala, le 1* octobre 1936, il est élè-
ve à l'aspirantat de Bandel, puis
fait son noviciat à Yercaud, où il
émet la première profession salé-
sienne le 24 mai 1956.

Après ses études de philosophie
et de pédagogie et son stage pra-
tique, il suit les cours de théologie
au scolasticat salésien de Shillong
où il est ordonné prêtre le 17 awil
1966.

Il est bientôt appelé à assumer
des tâches de responsabilité.
Conseiller provincial en 1970, il
est nommé vicaire du Proüncial
de Calcutta en 1974 et en même
temps directeur de la maison de
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Calcutta-Tengra. Après quatre
ans, en 1978, les supérieurs lui
confient la conduite de la Provin-
ce de Calcutta en le nommant
Provincial.

Au terme de ses six ans, il vit
pendant cinq ans dans la commu-
nauté de New Delhi Alaknanda,
puis à Bangalore, au centre natio-
nal de pastorale des jeunes. En
1996 il avait de nouveau été en-
voyé comme directeur à New Del-
hi, dans la maison d'Okhla. C'est
là que l'a rejoint sa nomination
comme Provincial de la nouvelle
Province.

6. Le P KLEMENTVd.clau,
supérieur de la quosi-Prouinre
de COREE.

Le nouveau supérieur de la qua-
si-Proünce de Corée est le Père
Vadnu KLEMENT qü succède au
P Marc Cuvelier, qui a dirigé la
quasi-Province pendant douze ans.

Né le 7 octobre 1958 à Brno,
dans la Tchécoslovaquie d'alors
(aujourd'hui république Tchèque),
il est salésien depuis le 4 sep-
tembre 1982, lorsqu'il prononça sa
première profession religieuse aux
temps difficiles de la clandestinité.

Il put ensuite venir en ltalie, à
Rome, pour y faire les études de
philosophie et de pédagogie, sui-
vies des études de théologie. Il fut

ordonné prêtre à Rome le 25 mai
1986.

Immédiatement après son ordi-
nation, il partit comme mission-
naire en Corée, où il apprit la
langue et prit place dans la vie et
la mission salésiennes. En 1994, il
fut nommé directeur de lamaison
de Seoul - Dae Rim Dong. Aujour-
d'hui, les supérieurs l'ont appelé à
la lourde tâche d'animer et de
gouverner la quasi-Province.

7. Le P. LOPEZ Jooquîn,
Prouinrcia| dP BATIÎA BLAATCA
(Argenüne).

C'est le Père Joaquîn LOPEZ
PEDROSA qui a été nommé à la
tête de la Proünce Saint-François-
Xaüer de Bahla Blanca pour suc-
céder au P Rubén Hipperdinger.

Né à Cadix (Grenade) en Es-
pagne le 15 juillet t942,il fait son
noviciat à San José del Valle pour
émettre sa première profession
sa]ésienne le 16 aott 1959.

Encorejeune abbé, il part pour
la Province de Patagonie, en
Argentine, où il fait son stage
pratique et émet sa profession
perpétuelle.

Pour ses études de théologie, il
est envoyé à Rome à l'Université
salésienne, où il obtient la licence
en théologie et est ordonné prêtre
le 17 mai 1970.
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II rentre en Argentine pour re-
prendre son travail d'éducation et
d'apostolat. En 1979, il est nom-
mé directeur de la maison Don-
Zatti à Balrfa Blanca et trois ans
après, en 1982, il est élu membre
du Conseil proüncial. Directeur
de la maison Don-Bosco de Bahia
Blanca en 1986, il est nommé
l'année suivante ücaire du Pro-
vincial et, en 1990, directeur de la
maison provinciale. A présent,
c'est l'animation de la commu-
nauté provinciale qui lui est
confiée.

8. Le P. MARWATHRAIL Ma-
thew, Prouincial de BANGA-
LORE (Inde).

Le Pùe Matheu MARWA-
THRAIL, nouveau supérieur de la
Proünce du Sacré-Cceur de Ban-
galore, succède au P Thomas My-
ladoor arrivé au terme de son
mandat.

Il est né à Kavalam, au Kerala,
le 28 novembrc L929, et est salé-

sien depuis le24mat 1951, quand
il émit la première profession
à Kotagiri, où il avait fait son
noüciat. Auparavant, il avait fré-
quenté l'aspirantat salésien de

Tirupattur.
Après ses études de philosophie

et de pédagogie, et son stage pra-
tique, il suit les cours de théologie

à Turin-Crocetta, et obtient la
licence et puis le doctorat en théo-
logie. tr reçoit d'ordination sacer-
dotale à Turin le 11 féwier 1962.

Une fois rentré en Inde, les
supérieurs lui confient la tâche
d'enseignant et de formateur au
scolasticat de théologie " Kristu
Jyoti College " de Bangalore. Il en
est directeur pendant six ans, de

1975 à 1981. Durant ce temps,
il est encore membre du Conseil
proüncial.

A présent, les supérieurs l'ont
appelé à la responsabilité de diri-
ger la Proünce.

9. LeP REINANicholas
Prouincial de SA1,{ FR/ü.|ASCO
(Dtats-Unis Ouest).

Le PèreNiclrolas REINA succè-

de au P William Schafer à la tête
de la Province des Etats-Unis
Ouest, dont le siège est à San
Francisco.

Né à New York le 7 awil 1948, il
est élève de l'école salésienne de

Los Angeles, où il approfondit sa

vocation pour rester avec Don
Bosco. Il passe au noüciat de

Newton où il émet la première
profession religieuse le 15 aott
L967.

Après ses études de philosophie
et de pédagogie et son stage pra-
tique, il süt le cours de théologie
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dans la communauté de Berkeley,
en Californie. Il est ordonné
prêtre à Los Angeles le 8 awil
1978. Il termine ses études avec le
titre de Ph. D. en théologie.

Il est ensuite enseignant, édu-
cateur et animateur dans diffé-
rentes communautés : à Bellflo-
wer, Berkeley et, pendant long-
temps, à Rosemead, à l'institut
technique Don-Bosco, duquel il
sera vicaire, puis directeur. De-
puis 1991, il était membre du
Conseil provincial.

L0. Le P SCARAMUSSA Tarci-
sius, Prouincial de BELO
HORIZONTE (Brésil).

Le Père. Tarcisius SCARA-
MUSSA a été nommé à la tête de
la Proünce Saint-Jean-Bosco de
Belo Horizonte (Brésil), au terme
du mandat du P Alfred Carrara.

Il est né le 19 septembre 1950 à
Prosperidade, dans l'Etat de
Saint-Esprit au Brésil. Après
avoir été élève du collège salésien
de Jaciguâ, il passe au noüciat de
Jaboatâo pour y émettre la pre-
mière profession le 31 janvier
1969.

Après ses études de philosophie
et de pédagogie et son stage pra-
tique, il suit les cours de théologie
à Belo Horizonte. Le 11 décembre
L977,il est ordonné prêtre à Pros-

peridade où il est né. Au plan aca-
démique, il obtient la licence en
philosophie et pédagogie, et en
théologie.

Après son ordination sacerdota-
le, il travaille dans l'enseignement
et l'animation éducative et pasto-
rale. En 1985, les supérieurs lui
confient la direction de la maison
de Jaciguâ (aujourd'hui Vargem
Alta). En 1988 il prend place au
Conseil provincial et en 1889 est
transféré comme directeur à la
paroisse " Cristo Luz dos Povos ,
à Belo Horizonte. En 1990 il est
nommé ücaire du Provincial,
charge qu'il exercera jusqu'à sa
nomination comme Provincial.

ll. Le P SOTO Angel,
Prouincial des A1ÿT I LLE S.

Le Père. Angel Rogelio SOTO
CRUZ est le nouveau Provincial
de la Province des Antilles. Il suc-
cède au P Juan Linares arrivé au
terme de ses six ans.

Né à Saint-Domingue, capitale
de la république Dominicaine, le
27 novembre t942, il est élève à
l'aspirantat de Jarabacoa, d'où il
passe au noviciat d'Arroyo Na-
ranjo. C'est là qu'il émet sa pre-
mière profession le 16 aott 1959.

Suivent les études de philoso-
phie et de pédagogie et le stage
pratique. Après quoi il passe au
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scolasticat de Guatemala pour
étudier la théologie et recevoir à
la fin l'ordination sacerdotale
(Saint-Domingue, le 4 octobre
1969). Ensuite à l'Athénée salé-
sien de T\rin-Crocetta, il obtient
la licence en sciences de l'éduca-
tion (1974).

Bientôt les supérieurs lui
confient des responsabilités d'ani-
mation et de gouvernement. En
l974il est nommé directeur de la
communauté du Sacré-Cæur à
Saint-Domingue, et deux ans
après il fait partie du Conseil pro-
üncial. Il était vicaire du Proün-
cial depuis 1978 lorsqu'en 1984
lü fut confiée la responsabilité de
Provincial. Après ses six ans, il fut
envoyé comme directeur à l'aspi-
rantat de Jarabacoa. Maintenant,
le Recteur majeur avec son
Conseil lui confie une deuxième
fois la direction de la Proünce.

L2. Le P STRUS Jôsef, Prouin-
cial de UARSOWE (Pologne).

Au terme du mandat du P Zbi-
gniew Malinowski, le Père. J6sef
STRUS a été appelé à la tête de la
Province Saint-Stanislas-Kostka
de Varsovie.

Il est né à Czorle, dans le diocè-
se de KriZevci, Pologne, le 19 awil
L94L, et est salésien depuis le 2

aott 1960, lorsqu'il émit sa pre-
mière profession à Czerwifisk, au
terme d'une année de noüciat.

Après ses études de philosophie
et de pédagogie, et son stage pra-
tique, il suit les cours de théologie
au scolasticat salésien de Lgd, où il
est ordonné prêtre le Sjuin 1969.

Puis il est envoyé à Rome pour
compléter ses études à I'Universi-
té pontificale salésienne, où il ob-
tient la licence en spiritualité en
1973.

Au terme de ses études, les su-
périeurs lui demandent de rester
à l'Université salésienne comme
enseignant dans le secteur de la
spiritualité. En même temps lui
sont confiées des charges d'ani-
mation et de gouvernement dans
la quasi-Province de I'UPS : di-
recteur de la communauté Bien-
heureux-Michel-Rua ( 1983-1992)
et conseiller de la Quasi-Province
(1983-1992), il est nommé, en
1993, vicaire du supérieur de la
quasi-Province êt, en même
temps, directeur de la commu-
nauté " Gesù Maestro ".

En 1996, il rentre en Pologne
dans la Proünce deVarsoüe et est
nommé directeur de la commu-
nauté de formation théologique de
L6d2. C'est là que l'a rejoint sa no-
mination comme Proüncial.
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5.4 Deur publications
de I'lnstihrt sa!ésien d'histoire.
Approbation de I'ACSSA

À cinq ans de la publication du
premier volume de l'édition cri-
tique de l'Epistolario di Don Bos-
co (recueil des lettres de Don Bos-
co - décembre 1991), la maison
d'édition IÂS de Rome dans la
collection .Fbzfz (sources) de l'Ins-
titut salésien d'histoire (Série I, 8)
a publié, en octobre 1996, le
detnièmeuolume de l'æuvre, pré-
paré par le diræteur de I'ISS, le P
François Motto.

Le texte se présente sous le mê-
me format (supérieur au normal)
et contient 537 lettres, dont le
tiers est inédit. Il couwe les an-
nées 1864-1868, c'est-à-dire les
cinq années de la construction de
l'église Marie-Auxiliatrice et de la
fondation de la Congrégation sa-
lésienne. Les destinataires ne
sont plus presque uniquement des
T\rrinois ou des Piémontais, mais
des gens de toutes les régions
d'Italie (Ligurie, Lombardie, Pro-
vince deVenise, Emilie Romagne,
Latium etc.) et même d'au-delà
des frontières nationales. Un
large appendice donne des indi-
cations de dizaines de lettres non
repérées ; l'apparat critique des
variantes et les notes historiques

et documentaires de chaque lettre
font de l'Epistolario un outil -
unique et indispensable - pour
ceux qui veulent connaitre Don
Bosco au fil des jours, de près,
sans aucun filtre d'interprétation.
Les deux volumes édités jusqu'à
présent comptent ensemble 1430
pages et 1263 lettres. Ils incorpo-
rent et remplacent en grande par-
tie le premier volume préparé par
le P Eugenio Ceria en 1955, en gé-

néral sur la base des textes édités
dans les Memorie Biografiche.
L'æuwe complète, prévue en 8
volumes, est certainement pré-
cieuse pour chaque bibliothèque
salésienne.

{û rf {a

En septembre 1996, la même
maison d'édition LAS a publié,
dans la collection Süudi (n' 9) de
I'ISS, les Actes du II" congrès sur
l'histoire de l'æuwe salésienne,
qui s'est tenu à Rome en no-
vembre 1995 : Insediamenti e ini-
tiatiue salesiane dopo Don Bosco
(Implantations et activités salé-
siennes après Don Bosco) prépa-
rés par le P E Motto (595 pages).
Le volume rassemble deux inter-
ventions de caractère méthodolo-
g1que (Comment faire I'histoire
dans des instituts scolaires tenus
par des religieus et Comment fai-
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re dps recherches dnns les archiues
uaücanes) ainsi que 17 relations-
communications sur des æuwes
et des Proünces salésiennes indi-
viduelles et sur des Provinces ap-
partenant à un même pays. On y
trouve aussi quelques interven-
tions relatives aun FMA: la pré-
paration des enseignantes en Ita-
lie, leurs fondations en Espagne,
les premières expériences en T\r-
nisie. Les textes sont publiés dans
la langue de l'auteur : italien,
français, anglais, castillan, portu-
gais, pour en favoriser la lecture
sur les cinq continents. La préfa-
ce est du Recteur majeur, le P
Juan E. Vecchi. Le volume se re-
commande surtout pour ceux qui,
dans les différentes Provinces,
travaillent dans le cadre de l'his-
toriographie salésienne (Salé-

siens, Filles de Marie Auxiliatrice,
membres de la Famille salésienne,
les laïcs en général).

,l :{. *

Le 9 octobre 1996, le Recteur
majeur a approuvé pour cinq ans
les Statuts de I'ACSSA (Asso-
ciation des amateurs d'histoi-
re salésienne) élaborés au cours

de deux congrès sur l'histoire de
l'æuvre salésienne (Rome, janvier
1993 et novembre 1995). L'Asso-
ciation se propose de « promou-
voir les études sur l'histoire salé-
sienne. Elle favorise donc Ia re-
cherche, la mise à jour et la colla-
boration entre les membres ; elle
anime la Famille salésienne sous
le profil de l'historiographie, et el-
le travaille à faire connaître Don
Bosco et les mouvements qui pro-
üennent de lui, en dialogue avec
des institutions ciüles et reli-
gieuses analogues " (art. 1). Sont
membres ceux qui, qualifiés en
sciences historiques ou qui tra-
vaillent aux divers niveaux de re-
cherche, en font la demande et
sont acceptés par la Présidence
(art.6).

L'assemblée " constituante " a
élu comme premier président le P
Ram6n Alberdi (Barcelone), et
corlme secrétaire le P Aldo Girau-
do (Turin). Le siège de I'ACSSA
est à la maison générale salésien-
ne de Rome. Les Provinciaux, les
confrères, les FIMA et les lai'cs peu-
vent s'y adresser pour toute infor-
mation. Les Statuts seront publiés
dans Richarche Storiche S oJesian e
n" 30 (anvier-juin 1997).
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L

Profès temporaires
SDP

Profès perpétuels

LSDP
Total
Profès Noüces

144200 30 I 0 't12

1 101

5.5 Statistiques du perconnel salésien au 31.12.1996

Prov.
Total
1995

241

Total
1 996

207
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Totral

ProfèsL

Profès perpéfuels

SDP
Profès temporalres

LSDP

689

0000 160057
{8.8232.158 709 18 11.117345 2.40 0 8

Prov.

Total
1996

0

66

RMG 76 73

Total, 17.1,66 17.12s

Total 17.556 345 2.40 0 I 2.188 709 16 11.117 16.9t9 602 17.521

' N.B. - Les varlaüons de I'AFC et de BEN sont dues aussi au transfert des contTères de la malson de

Boortmeerbeek de IAFC à BEN.

Totral

1995
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5.6 Confrères défunts (1997 - th Iiste)

« La foi au Ressuscité soutient notre espérance et maintient vivante la communion avec
nos fêres 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. t..J t-éur
souvenir nous stimule à poursuivre notre mission avec fidélité » (Consf. 94).

NOM LIEU ET DATE OU DÉCÈS ÂGE PRov

P BABULIK VoJtech pezinok
L BIAN Françols Pjougastel-Daoulas
P BOSCH BENEJAM José Saint Mcenç dels Horts
P BRÉVIN! Glovannl Turin
P CADIZSEPULVEDAJosé del Carmen PuntaArenas
P CERON Roberto Salto
P CLEVA Marlo Tolmezzo
P COLOSIO Glovannl Tavernola Bergamasca
P COLUSS!Guldo Ranchi(Kokar)
P COMOGLIO Francesco Turin
L CONTI Llno Venise-Mestre
P CZERWEC Ytftadlslaw San lsfdro (B. Aires)
P FERRERO Prospero Turin
P FESENMEIER Mktor Wilzburg
P FOTI Orado Catane
P FRASSY Enrlco Boko
L GHËZZI Battlsta Turin
P GLIELMI Fortunato Naples
P GRIGGIO Alceste La Spezia
P GUTIERREZ José Barcelone
P HERNANDEZ Bemardo S. lsldro de pérez Zeledon
P HERNANDU Nelson Las piedras
P HORAéEK Frantt§ek Sumperk
P HORVAT Aleksander Santiago du Chili
P JOOSTEN Alb€rt Kortrijk
P KERVELI-A Joseph Guingamp
P LO POPOLO Sablno Piedimonte Matese
P IItrARTINEZ Tomâs Santa Fé de Bogotâ
P MORELLI Mlchele Castellammare di Stabia
L NATUREL Plerre Caen
P O'DONOVAN Danlel West Haverstraw
P OELUBRANDTAdoIf Witrijk
P PADRÂO Ant6nlo Mogofores
P PETIT Maurlce Sherbrooke

02.03.97
21.01.97
02.01.97
16.01.97
20.03.97
12.02.97
12.01.97
u.o1.97
24.02.97
31.01.97
03.01.97
10.01.97
08.01.97
03.02.97
28.01.97
22.01.97
27.03.97
28.02.97
19.06.96
28.01.96
13.12.96
19.02.97
26.01.97
17.02.97
24.02.97
13.02.97
17.O1.97

17.12.96
02.03.97
22.01.97
03.02.97
19.03.97
04.01.97
0'1.03.97

SLK
FPA
SBA
tcP
ctL

URU
PAR
tst

INN
tcP
lVE

ABA
tcP

GEM
tst

ING
tcP
IME
ILT

SBA
CAM
URU
CEP
crL
BEN
FPA
IME
coB
IME
FPA
SUE
BEN
POR
CAN

87
80
56
87
100
70
61

88
85
90
71

89
89
66
85
76
71

89
69
83
62
66
77
82
80
80
85
85
82
87
87
76
82
67
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NOM LIEU ET DATE DU DÉCÈS ÂoE PRov

E PICCHI Marlo San lsidro (8. Aires)
æque ag'iliairo de coflrdoro Rivadaüa Nüant tois ans, adminllr8,têur
aoo;*ofique au mênÉ §ège püant un an, évêqtp auiliahe do La Plata
æNant bols ans d évêCue de Vendo Tuetb Fndant 11 ahs

P PIÉRART Jean-Plerre Blandain (Toumai)

P PRETTO Lulgl Negrar (Vérone)

P RAGONESE Gluseppe Catane
P RlGHlNl Manllo Turin
P RIPAMONTI Paolo Varese
L ROSSI Serglo Rivoli-Turin
P SANTECCHIA Benlto BuenosAires
PSCOGNAMlGLlOSalvatore Naples-Vomero
P SÔLL Georg Benediktbeuern
P SPALI-A Gluseppe Santiago du Chili
P SZKRÔBKA Hllary Rome
P VALTORTA Glullano Brescia
P VAN BASTEI-AER Gerard Zwijndrecht
P VANDERSTEEGEN Gerard VVihijk

L VAZ Eulâllo Fatorda Margâo (Goa)

L vlcENTE Mll-ANÉS Jutlân Ronda (Mâlaga)
P WALASZEK Leon Kutno-Wozniak6w

29.03.97 82

1s.02.97
18.03.97
04.03.97
01.01.97
13.02.97
13.02.97
10.03.97
14.03.97
15.02.97
05.02.97
21.01.97
27.02.97
13.01.97
14.02.97
03.02.97
19.03.97
02.10.96

58
76
86
80
82
65
65
80
83
82
83
63
85
76
65
89
81

BES
lvo
tst
tcP
ILE
tcP
ABA
IME

GEM
clL
tRo
ILE

BEN
BEN
INB
sco
PLE










