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1. LE RECTEUR MAJEUR

« EXPERTS, TÉMOINS ET ARTISANS DE COMMUNION »'

La communauté salésienne - noyau animateur

lntroduction. - l. Une nouvelle phase dans notre vle communautalrê. - 1. Attentes concêntrées.
- 2. Noyau animateur. - 3. Point d'arrivée. - 4. Le moment actuel. - 5. Notre modèle commu-

nautaire. - !1. Un ltlnéralre communautalre pour devenlr noyau anlmateur. - 1. Rodêssiner la
mission. - 2. Vivre une spiritualilé et se proposer de la communiquer. - 3. Faire de la communauté
salésienne une " famille " capable de susciter la communion autour de la mission salésienne.
- 4. Donner à notre travail éducatif et à celui de la CEP le dynamisme missionnaire du " Da mihi
animas ". - 5. Vie fratemelle et travail pastoral pour croîtro. - Conclusion.

Rome, 25 mars 1998
Solennité d,e I'Annonciation du Seigneur

Très chers,

L'année 1998 voit toutes les Provinces travailler à préparer
et à mettre sur pied les Chapitres provinciaux. C'est une grâce
distribuée avec générosité par Ie Seigneur à nos 91 circonscrip-
tions pour en faire bénéficier la Congrégation tout entière. Ne
pensons pas ces Chapitres comme des échéances juridiques ni
de simples assemblées délibératives. Elles constituent pour
nous des expériences; des événements et des moments de re-
lance de la communion qui nous unit dans la consécration reli-
gieuse et notre mission auprès des jeunes.

Les Chapitres proünciaux réfléchiront, pour indiquer des
Iignes d'action, sur Ia participation des larcs au charisme salé-

' " Religieux et promotion humaine " 24, tn La uie fraternelle en comrnunauü , n" L0
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sien, et donc sur une plus grande responsabilité d'animation
qui se dessine parmi nous. Dans ce sens ils sont appelés à ap-
porter leur quote-part qui marquera notre avenir.

Cet événement de Congrégation se situe dans un mouvement
ecclésial qui peut s'observer directement à travers les six Sy-
nodes qui précèdent le Jubilé: Ia réalisation üsible et concrète
de Ia communion selon les nouvelles dimensions de l'Eglise et
du monde. J'en ai eu une expérience personnelle au Synode
de l'Amérique auquel j'ai pris part avec d'autres salésiens.

C'est ce qui m'a suggéré le sujet de cette lettre que je vous
remets pour stimuler votre réflexion plus que pour vous prê
senter un thème complet, vu son ampleur et sa complexité.

Ma récente visite en Afrique pour l'érection de deux nou-
velles quasi-proünces 2 a été, s'il en était encore besoin, une
preuve de plus des potentialités qui se trouvent dans la vie fra-
ternelle " salésienne », celle qui se üt selon l'esprit et Ie süyle des
origines, codiliés aujourd'hui dans les Constitutions et les Règle-
ments : des potentialités pour chacun de nous, pour Ia mission,
pour les jeunes qui üennent chez nous, pour ceux qui sont dis-
posés à collaborer avec nous et pour le peuple. Il est donc
opporbun de lui accorder, en ce moment, une attention particulière.

l. Une nouvelle phase dans notre vie communautaire.

1. Attentes concentrées.

Les derniers Chapitres généraux ont formulé des orientations
et des propositions organiques pour l'éducation des jeunes à
la foi 3 et pour la participation des laïcs à la mission salé-
siennen. La réalisation de ces propositions requiert de mettre sur

'z Afrique Tropicale Equatoriale (ATE) et Afrique Francophone Occidentale (AFO)

" cf.cc2?
n cf.cc24
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pied quelques points qui s'y rattachent de près : la constitution
de Ia communauté éducatrice et pastorale, son animation par le
groupe des salésiens, la lecture de la situation et de la mentalité
actuelle desjeunes, l'élaboration du projet éducatifet pastoral.
L'ensemble dessine le " modèle » pastoral selon lequel nous
entendons agir, ainsi que les indications pratiques pour affronter
le moment présent en fidélité au critère du Système préventif.

La lecture un tant soit peu attentive de ces orientations
permet de saisir que leur mise en pratique requiert un point
solide et presque évident : la cornrnunauté salésienne.

La communauté, en effet, est invitée à lire les défis lancés
par les jeunes et à penser le cheminement à proposer pour que
s'approfondisse leur foi. La communauté est appelée aussi
à viwe et à communiquer une spiritualité, sans laquelle il est
inutile de travailler à mettre les jeunes en contact avec le
mystère de Jésus. La communauté a pour tâche d'inviter,
d'associer, de coresponsabiliser et de former les larcs.

La communauté est omniprésente dans les orientations,
même si elle n'en constitue pas toujours le thème explicite.
C'est à elle d'abord que s'adressent les propositions pour
qu'elle les applique. C'est à elle qu'elles font confiance.

Cela ressort sans cesse dans les rencontres et les documents
qui étudient les conditions de Ia fécondité de notre vocation, de
notre signifiance et de notre renouveau. Après avoir cherché
ce qu'il faut faire à propos de ce problème, après avoir compris
comment et pourquoi le faire, quand on aborde Ia question de
savoir qui peut le réalise4 Ia même conclusion revient toujours :

il faut une conlrnunauté qui ... et suivent les conditions.
A quelle communauté se rapportent ces attentes ? A la com-

munauté locale, provinciale ou mondiale ? Toujours aux trois
niveaux qui travaillent ensemble et en intercommunication,
comme I'indiquent les Constitutions : " Les communautés lo-
cales sont parties üvantes de Ia communauté proünciale " 

6;

6 Const.58
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" La profession religieuse incorpore le salésien dans Ia commu-
nion d'esprit, de témoignage et de service que vit la Congréga-
tion dans l'Eglise universelle ,6, c'est-à-dire dans la commu-
nauté mondiale.

Mais en examinant mieux les délibérations des deux der-
niers Chapitres généraux, on s'aperçoit que le point focal, d'où
tout part et où tout converge, est la communauté locale. C'est
elle qui a les tâches Ies plus nombreuses et les plus déter-
minantes. La Province doit assurer les conditions pour que
fonctionnent les communautés locales, préciser le projet de la
mission sur le territoire, animer par son appui et ses encou-
ragements, et créer une communication enrichissante entre les
communautés locales

Il ne s'agit de remettre en question ni notre identité, ni notre
organisation mondiale, ni les orientations qui garantissent notre
unité et les terrains de créativité pour chaque Province. Les en-
couragements, les indications et les documents produits par les
Chapitres et par le Conseil général abondent, traduisent fidè-
Iement Ie renouveau ecclésial et sont adaptés à notre temps.

Leur premier souci et notre pierre de touche, c'est Ia vita-
lité, la capacité de réaction de ce que nous pouvons appeler les
cellules ou les organes de Ia Congrégation : les communautés
locales et, en fonction d'elles, Ies communautés provinciales.

Il n'est pas diffrcile d'en saisir les motifs. Les communautés
locales sont le lieu de notre quotidien : c'est là que nous expri-
mons notre vie consacrée et la qualité de notre travail d'édu-
cation. Elles sont en contact direct avec les jeunes et les gens ;

elles connaissent de près leurs situations et doivent penser
au témoignage de üe et aux activités apostoliques pour y ré-
pondre. Ce sont les communautés locales qui peuvent tenter
d'appliquer les indications pratiques, en évaluer la validité
et voir si elles sont réalisables dans nos conditions actuelles.

o Cf. Const.69
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Il y a une autre raison. Ce n'est qu'en associant les commu-
nautés locales qu'il est possible d'engager tous les confrères, ou
du moins la plupart d'entre eux, dans l'effort de repenser une
pédagogie de la foi et une nouvelle dynamique communautaire.
Au niveau des Provinces et du monde ne travaillent que peu de

confrères, mais leurs fonctions ont une grande portée et une
grande incidence.

La communauté, par conséquent, en particulier celle qui
travaille sous le regard direct desjeunes et du peuple, et où se

déroule notre üe quotidienne, est le point où se concentrent
les grandes attentes de signifrance et d'efficacité apostolique.

Les attentes de signifrcation sont bien exprimées par les
perspectives théologiques qui abondent dans le document -Lo

uie fraterrælle en coïLrnu,nau,tél atnsi que dans la partie de l'ex-
hortation apostolique sur Ia Vie consorrée intitulée " Signum
fraternitatis ". Ce sont des pages à méditer souvent pour en

tirer toujours de nouvelles motivations spirituelles et pratiques:
image de Ia Trinité, signe de la communion ecclésiale, manifes-
tation prophétique de notre marche à la suite du Christ, école

de l'amour chrétien, lieu où se fait l'expérience de Dieu.
Les attentes " salésiennes » orlt été représentées par des

images qui rendent immédiatement l'idée des exigences et des

résultats : la communauté qui est et se fait famille, signe, école

et milieu de foi ; lieu priuilégié pour la formation continue.

En continuité avec ces images,le CG24 en a fait ressortir
avec force une qui correspond à la phase de renouveau que
nous traversons, et qui en est même la clé de voûte et le moteur :

le noyau anirnateur'.
C'est sur elle en particulier que je désire m'arrêter dans

cette lettre, pour reprendre sous cet angle les autres dimen-
sions de la communauté.

' Cf. La üe fraternelle en corununauté, " Congrcgauit nos in unum Christi arnor »,

Congrégation pour les Instituts de üe consacrée et les Sociétés de üe apostolique,
Rome 2 février 1994
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2. Noyau animateur.

C'est devenu une expression courante dans notre voca-
bulaire. Elle désigne une pièce maîtresse dans notre façon
actuelle de concevoir le travail pastoral, et se rattache intime-
ment aux autres non moins importantes, comme la partici-
pation des larcs à Ia mission, Ia croissance de la communauté
éducatrice, l'élaboration du projet, le partage du style pédago-
grque, la communication de la spiritualité salésienne.

Avec ces points, le noyau animateur constitue un . système »,

si bien qu'ils ne sont possibles que si se réalise ce qui est dit
de ce noyau. Et üce versa, il n'est pas possible de comprendre
les buts ni le sens pratique de l'e:qpression o noyau animateur ,
sans la référer à tout le " système ". C'est ce qu'e:iprime bien
l'article 5 des Règlements généraux, qui se situe dans une série
d'indications qui guident notre pratique pédagogique et pasto-
rale : " La mise en ceuwe de notre projet requiert que, dans
tous les milieux et toutes les æuwes, se constitue une commu-
nauté éducative et pastorale. La communauté religieuse en est
le noyau animateur " 

8.

La fréquence de l'expression dans les 23" et 24" Chapitres,
les espérances qu'éveillent sa compréhension et son fonctionne-
ment ont rappelé à juste titre l'attention des confrères. Ils ont
compris qu'il est urgent de mettre en pratique les affrrmations
des Chapitres. Et comme nous en sommes encore à la phase de
défrichement, ils posent des questions sur la façon de les conce-
voir et de les réaliser.

J'estime plus que justifiées les nombreuses demandes
d'éclaircissement qu'ils m'adressent, à moi et aux membres du
Conseil, quand nous avons le bonheur de les rencontrer. Je
reprends volontiers quelques unes de ces questions, en faisant
cependant remarquer que les réponses ne donnent pas de solu-
tions d'usage immédiat ni universel. Mais elles sont utiles pour

' Règ1.5
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nous entendre, regrouper l'expérience déjà faite et nous encou-
rager à poursuiwe la recherche, I'expérimentation et la codifi-
cation de Ia pratique.

Qu'entendons-nous pâr « noyau animateur " ? C'est un
groupe de personnes qui s'identifie avec Ia mission, le système
éducatif et Ia spiritualité de Don Bosco, et assume de façon soli-
daire la tâche d'inviter, de motiver et d'associer tous ceux qui
s'intéressent à une æuvre, pour former avec eux la commu-
nauté éducatrice et réaliser un projet d'évangéIisation et d'édu-
cation des jeunes.

Le point de référence pour ce groupe est Ia cornrnunauté
salésienne. Cela veut dire que les salésiens, tous et toujours,
font partie du noyau animateur. Chacun, âgé ou jeune, directe-
ment engagé dans des actiütés ou en repos, apporte Ia part que
Iui permettent sa préparation ou sa situation.

Cela veut dire aussi que les larcs en font partie selon les
conditions énumérées plus haut.

Cela veut même dire que le noyau local peut être formé
principalement de larcs, s'ils sont épaulés de façon suffisante,
sur place ou dans la Provinc€, ptr les salésiens. C'est le cas des
Guwes que, dans ces derniers temps, nous avons dû animer
par une tutelle, un patronage ou une présence de garantie.

Il faut souligner que la communauté " salésignns », sor
patrimoine spirituel, son style pédagogique, ses relations de
fraternité et de coresponsabilité dans la mission, représentent
dans tous les cas Ie modèIe de référence pour l'identité pasto-
rale du noyau animateur.

La modalité de référence visée et qu'il faut essayer de réa-
liser dans les plans provinciaux de réajustement et d'adapta-
tion, est que Ia communauté salésienne ait une présence suffr-
sante, en nombre et en qualité, pour animer, avec quelques
larcs, un projet et une communauté éducatifs, compte tenu que
le nombre et le rôle des confrères peuvent varier.

La deuxième modalité, celle où seuls des larcs constituent le
noyau animateur immédiat, est complémentaire : c'est une pos-
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sibilité ouverte qui résout les cas spéciaux tant du personnel
que des actiütés, et qui considère toqjours le « noyau salésien "
comme le modèle charismatique qü doit l'inspirer et lui servir
d'appui.

3. Point d'arrivée.

A propos des indications précédentes, certains demandent s'il
s'agit là d'une nécessité ou d'une option. Il faut dire que le che-
minement de l'Eglise, les changements survenus dans la société
et leurs répercussions sur le terrain de l'éducation, les périodes
de remise en question et d'évaluation de notre part, ont conver-
gé vers le concept de cornrnunauté - noyau animateur avec la
force de l'évidence. Ce ne sont pas les convictions ni les orienta-
tions en la matière qui sont en cause aujourd'hui, mais les réali-
sations concrètes et notre capacité de les mettre en pratique.

Il faut rappeler, ne fût-ce que par allusions, les motifs des
choix opérés pour qu'ils suggèrent des attitudes utiles.

Les activités éducatives et pastorales sont devenues plus
ouvertes aujourd'hui et se règlent sur des critères de partici-
pation. Des larcs y travaillent en nombre toujours plus grand
au point de constituer aujourd'hui une " mqjorité numérique " ;
des parents et des collaborateurs interviennent ; ils s'associent
à des organismes civils et à d'autres organisations éducatives ;

ils s'ouwent au quartier et à un réseau d'amis et de sympa-
thisants : c'est tout un monde complexe à gérer où il n'est pas
possible de tout faire directement et qui requiert des responsa-
bilités complémentaires et des compétences variées.

Les milieux éducatifs traditionnels prennent de nouvelles
dimensions, de même que se diversifient et se multiplient les
lieux et les activités pour rejoindre les jeunes, avec des pro-
grammes adaptés à leurs différentes conditions. D'un côté il
faut gérer des milieux toujours plus grands, plus complexes et
plus organisés; et de l'autre, Ies besoins et les pauwetés actuels
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réclament de nouveaux terrains d'éducation. CeIa a comporté
et comporte non seulement des forces plgs nombreuses, mais
un supplément de compétences et de liaisons dans toutes les

directions selon Ia nature complexe de la société.

Mais tout cela n'a été que le détonateur. La raison détermi-
nante qui nous a portés à concevoir la communauté comme un
noyau animateur est Ia nouvelle saison que vit I'Eglise. Elle
révèle une conscience aiguë d'être en communion avec Dieu et
avec les hommes, et prend la communion comme voie principale
pour réaliser le salut de I'homme.

Cela ne peut manquer de produire des changements
notables dans la pratique pastorale. Tout acquiert sens et
dimension à la lumière de la communion. Les communautés
ecclésiales deviennent des agents solidaires de la mission. En
elles se valorisent les vocations des religieux, des ministres
ordonnés et des laics, selon le don spécifique que I'Esprit a

donné à chacun. Leurs e:çériences respectives interagissent et
s'enrichissent les unes les autres et sont engagées ensemble
dans I'évangéIisation, qui devient " nouvelle " à cause de cet

élément aussi : l'artisan ecclésial qui l'accomplit, qui révèle
aujourd'hui l'importance du laicat.

Ce cheminement fut long. Le travail préconciliaire, la ré-
flexion du Concile, l'effort de réorganiser la vie ecclésiale et la
pastorale après le Concile, la synthèse doctrinale et Ia pratique
approfondie au cours des années qui nous conduisent à l'an
2000, les Synodes sur les larcs, sur les ministres ordonnés et
sur la vie consacrée avec les exhortations apostoliques qui ont
suivi, ont montré avec clarté comment les différentes vocations
se complètent, s'enrichissent et se coordonnent. Elles n'ar-
rivent même à avoir leur identité originale qu'en référence
réciproque au sein de la communion ecclésiale.

D'autre part, nous voyons cette forme de vie religieuse et de

travail pour les jeunes au moment de la naissance de Ia Famille
salésienne. Dès Ie début, par son témoignage et Ia nouveauté
de son travail, Don Bosco s'associe beaucoup de monde et
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suscite l'adhésion d'ecclésiastiques et de laïcs ; il attire vers son
æuvre des hommes et des femmes qui l'aident à faire le caté-
chisme, à mettre sur pied des écoles et des ateliers, à animer la
cour de récréation, à placer les plus nécessiteux chez l'un ou
l'autre patron honnête. C'est ainsi qu'il donne forme à des
groupes et à des formes occasionnelles de coopération.

Quand il voit Ia nécessité d'accueillir quelques jeunes chez
lui, il crée une famille avec la collaboration de Maman Margue-
rite, avec qui il partage Ie gouvernement de ta maison. Son
projet est d'unir tous les " bons " et d'élargir au mærimum la
collaboration. Il rêve cette collaboration, la propose, et s'emploie
à la réaliser par des invitations orales, l'amitié et des lettrese.

Il arrive bientôt à se convaincre de la nécessité des " consa-
crés " : et pas seulement parce que la continuité de l'ceuwe exi-
geait des personnes entièrement disponibles pour les jeunes,
mais parce qu'il tenait tant à la qualité " religieuse " de l'éduca-
tion qu'il a voulu qu'elle fût dirigée par un prêtre. Car il ne
s'agissait pas seulement de libérer les jeunes de leur situation de
pauweté économique ni de les préparer à la üe par des études
ou l'apprentissage d'un métier; ni même simplement d'éduquer
leur sens religieux ou leur conscience ; mais de les faire rencon-
trer Jésus Christ vivant par la grâce de la foi, l'efficacité des
sacrements et la participation à la communauté ecclésiale.

Les vocations « à la consécration " étaient à trouver parmi
ses jeunes eux-mêmes. C'est ainsi qu'il commença à en réunir
quelques uns, les inüta à former une société ; leur demanda de
rester avec lui pour toujours, de s'engager dans une ceuvre
de charité à temps plein et pour toute la vie, de vouer leur vie
à suiwe le Christ obéissant, pauwe et chaste pour servir frdè-
lement Dieu et les jeunes.

Notre charisme voit donc le jour dans un contexte de com-
munion " familiale et éducative », poussé à ouwir presque sans

' Cf. Bnamo P., Il progetto operotiuo di Don Bosco e I'utopia della società cisüana,
IÀ§i Rome 1982, p. 11
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limites à des milieux divers la collaboration au bien, dans un des-

sein précis de créer la coopération, la solidarité et Ia communion.

4. Le moment actue!.

Ces derniers temps, on a beaucoup réfléchi sur la commu-
nauté consacrée.

Ce qui intéressait, c'était la qualité de la vie fraternelle en
référence aux exigences légitimes qui apparaissent aujourd'hui
dans les communautés, aux conditions de üe qu'elles requièrent,
aux nouvelles possibilités de relations et de communication
qui résultent de la culture, du renouveau ecclésial et de la sensi-
bilité actuelle des gens.

Ce qui intéressait aussi beaucoup, c'étatt de servir la com-
munion chrétienne et humaine que les communautés consa-
crées sont appelées à exercer en ce moment particulier de
l'Eglise (évangélisation, æcuménisme, dialogue interreligieux)
et face au climat du monde (paix, communication, réconcilia-
tion, conflits ethniques, caractère interculturel de la société,
globalisation).

Les deux niveaux s'imbriquent ; ils sont interdépendants :

on deüent " experts » en communion par une expérience de
fraternité dans le Christ. C'est pourquoi I'un entraîne l'autre ;

tous deux sont à réveiller et à rénover dans une phase où la
communauté doit tenir compte des conditions où elle se trouve.

L'une d'elIes est so composition actuelle : le nombre de
membres diminue dans chaque communauté et on est à Ia li-
mite dans certains cas. Non seulement les confrères.sont en
nombre restreint, mais ils appartiennent à des générations dif-
férentes ; parfois domine la présence de personnes d'un certain
âge et même âgées. Ce n'est pas un désavantage, surtout
si c'est vécu de façon positive comme une occasion de donner
plus de responsabilité à chacun, puisque Ie nombre est réduit,
et comme une possibilité d'échange et d'expérience charisma-
tique entre les générations, en cas de présence prépondérante
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des confrères âgés. Mais il est certain qu'une telle composition
requiert une nouvelle capacité de relations et d'adaptations de
tout genre.

Une autre condition est le rapport qui se crée entre la
comrnunauté et l'æuure apostolique. En tel endroit on n'a plus
la responsabilité exclusive de l'ceuwe ; tous les membres de la
communauté religieuse n'y sont plus impliqués ; ils sont souvent
répartis dans les différents secteurs avec peu de communication
entre eux. On sent la disproportion entre le personnel religieux
et la dimension de l'æuwe. Il y a, par conséquent, beaucoup
d'échange d'idées et de partage de responsabüté entre les reli-
greux encore actifs et les larcs qui collaborent, mais moins avec les
membres de la communauté religieuse. Dans beaucoup de cas
en outre, la surcharge des fonctions éloigne certains confrères
du rythme régulier de rencontre de la communauté.

Une troisième condition est la place plus importante que
prend Ia communauté dans la dynamique de l'Eglise et sa plus
grande ouverture au contexte social. Viwe en consacré, ce n'est
plus " se retirer " des questions qui intéressent I'homme, mais
y prendre place par un apport original et en vue d'une mission
spéciIique. Par conséquent il y a une multiplication de relations
et d'échanges avec l'extérieur. Le temps pour la communauté
est moindre et elle est moins recueillie et protégée, traversée
davantage par la complexité de Ia vie et les incitations du
milieu. La complexité, les événements, les tendances, les images
pénètrent par les moyens de communication sociale toujours
plus indiüdualisés et défrent non seulement la qualité et la
fréquence des relations, mais aussi la capacité de la communauté
de juger selon l'Evangile.

Mais le fait Ie plus important est que les circonstances de
travail et les nouvelles exigences personnelles ont poussé à
insister dauantage sur la fraternité que sur la uie en cornn'Lun.

Les deux termes, uie commune et uie fraternelle en conurLtt-
nauté, rendent immédiatement l'idée. Il est facile d'en distin-
guer la portée différente. " Vie en commun " signifie " habiter
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ensemble dans Ia propre maison religieuse légitimement consti-
tuée " et accomplir ensemble les mêmes actes (prier, manger,
travailler etc.) selon les mêmes nonnes. Pour la vie commune,
iI est important de se réunir physiquement.

" Vie fraternelle en communauté » veut dire avant tout ac-

cueil de Ia personne, qualité des relations interpersonnelles,
amitié, possibilité de waie affection, joie de vivre et de tra-
vailler ensemble, participation active de tous à la vie du groupe.
Aujourd'hui, nous sommes plus attentifs à l'union des
personnes, à la profondeur des relations, à l'aide et au soutien
réciproques, à Ia valorisation et au rôle actif de chacun, à Ia
convergence des intentions.

Vie commune et fraternité sont liées. . II est clair que Ia
" vie fraternelle " ne sera pas automatiquement assurée par
I'observance des normes qui règlent la vie commune ; mais il
est évident que la üe en commun a pour but de favoriser inten-
sément la vie fraternelle " 

10.

Il faut trouver un équilibre : non la pure communion d'es-
prit de façon à dévaloriser les manifestations de Ia üe com-
mune ; non l'insistance légale sur la vie commune au point de

mettre au second plan les aspects plus essentiels de la frater-
nité dans Ie Christ : « Aimez-vous les uns les autres. C'est ce

qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples " 
tt.

Nos Constitutions aident à comprendre et à réaliser cet
équilibre et à fusionner les deux aspects. Elles nous disent que
nous avons des moments en cornmun : caractérisés par I'esprit
de famille'2, ils tendent à créer entre nous une relation mûre,
à nous ouvrir à Ia communication, à nous rendre capables
de partager « les joies et les peines [...] les expériences et les
projets apostoliques,, 13.

'o La ui,e fraternzlle en com.munauté, n" 3
'1 Jn 13,34-35t Cf. Cottst. Sl
,r ib.
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L'harmonie et l'équilibre des deux points réalise le désir et la
nécessité de former des communautés waies, conformes aux
conditions de chaque groupe et aux aspirations de la personne ;
des communautés profondément rénovées, petites, moyennes
ou grandes, peu importe, appelées à animer des æuwes tradi-
tionnelles ou insérées de façon plus vivante parmi les gens,
mais de toute façon toujours capables d'aider les personnes
dans leur croissance humaine et religieuse, et d'exprimer avec
plus de transparence ce qu'elles croient et communiquent, et
susceptibles de susciter le désir d'en faire partie, c'est-à-dire
des communautés capables d'éveiller des vocations.

5. Notre modèle communautaire.

Toutes les formes de vie religieuse ont dans la communauté
un éIément indispensable. Mais chacune la réalise d'une façon
propre et différente.

Notre vie communautaire reflète surtout celle de Jésus avec
les Apôtres. Il les choisit « poür qu'ils soient avec lui, et pour
les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les esprits
mauvais " 

t'. Dès lors, et en vertu de cet appel, ils formèrent
un groupe solidaire dans la fidélité au Maître et à sa cause. Ils
jouirent ensemble de la familiarité de Jésus et écoutèrent ses
explications exclusives sur le mystère du Royaume. Ensemble
ils furent les témoins directs de plusieurs moments et parti-
cipèrent à des événements centraux dans la vie de Jésus.
Ensemble ils apprirent de Lui à prier dans la solitude et dans le
contact avec les hommes ; ils reçurent de façon solidaire le
mandat d'ordonner la foule lors de la multiplication des pains
et ils furent tous envoyés, bien que dans des üllages différents,
préparer l'arrivée de Jésus et annoncer l'Evangile. Ils se ras-
semblaient autour du Seigneur pour commenter les péripéties
de leurs parcours et ils avaient même des discussions passa-

'o Mc 3, 13-15
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gères sur la nature du Royaume et sur leur participation à la
cause de Jésus. Jésus leur enseigna les dispositions nécessaires
pour Ie suiwe et pour construire l'union entre eux : servir, par-
donner, être humble dans ses revendications, ne pas juger, avoir
une générosité désintéressée. Avec la prédication de l'Evangile
sf « pour que Ie monde croie "'u, il leur commanda de viwe
dans l'union ; il pria pour eux, pour « que tous, ils soient un » 16.

C'est ensemble, avec Marie, qu'ils regurent l'Esprit et se consa-
crèrent à susciter des communautés, à les animer par la Parole,
l'Eucharistie et le service de I'autorité.

Ce modèIe apostolique est pour nous transmis par l'expé-
rience charismatique de nos débuts. A la suite du Bon Pasteur,
Don Bosco rassemble autour de lui de jeunes üsciples qui lü
sont affectionnés parce qu'ils partagent avec lui le service des
patronages. I1 leur demande de rester avec lui et de s'engager
pour les jeunes à temps plein et pour Ia vie entière. Avec eux il
se dirige vers les lieux géographiques qü conduisent à étendre
la Congrégation et il affrne les traits spirituels qui caractérisent
la physionomie de sa famille.

C'est une contntunauté non seulement pour les jeunes mais
auec les jeunes : il partage leur vie et s'adapte à leurs besoins.
La présence des jeunes détermine les horaires, le style de tra-
vail, Ia façon de prier. Rester avec Don Bosco, c'est vouloir
rester parmi les jeunes, leur offrir tout ce qu'on est et tout ce
qu'on a : son cæur, son esprit, sa volonté ; son amitié et son
travail ; sa s5rmpathie et son service. C'est dans cette relation
et dans cette ambiance que s'approfondit l'identité de la com-
munauté et de chacun.

C'est une communauté à forte charge spirituelle, caractérisée
par le " Da mihi animas ". Don Bosco forge ses premiers collabo-
rateurs, avec simplicité et réalisme, selon le progrtrmme : travail,
prière, tempérance. Il leur demande de faire ün « exêrcice de cha-

'6 Jn 17,2L
,. Ib.

2
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rité " en faveur du prochain. L'amour de Jésus Christ et la
confiance en sa grâce inspirent la préoccupation pour Ie bien
des garçons, à partir de leurs besoins humains et spirituels. Les
plus abandonnés sont aidés à prendre contact avec Dieu et avec
I'EgIise et ceux qui montrent des dispositions particulières sont
explicitement orientés vers la sainteté. La proximité de Dieu
et Ia présence de la Très Sainte Vierge deviennent presque sensible.

Sans rien d'extraordinaire, formée de jeunes pleins d'en-
thousiasme mais sans beaucoup expérience, certains dotés de
qualités notables et d'autres, normales et même modestes, la
communauté est orientée par Don Bosco avec réalisme, selon
les ressources de chacun, vers une " mission » ressentie par
tous comme unique et « commune ". Il y a des rôles, des tâches
et des travaux divers, sur des terrains très ouverts ; mais le
sentiment d'appartenir à l'Oratoire et à Don Bosco est général.
I1 n'est atténué ou estompé ni par la variété des tâches et des
rôles, ni par la dimension et Ia répartition des responsabilités,
ni par la diversité des compétences.

La communauté du Valdocco a certes connu les moments de
tension ou de üffrcultés que nous connaissons, mais elle se pré-
sentait comme unie autour du projet d'attion et de la persontue
du directezr, condition que Don Bosco estimait fondamentale
pour l'efficacité de l'apostolat. II s'efforçait donc de favoriser la
créatiüté et d'associer tout Ie monde, de susciter la participa-
tion spontanée qu'il voulait, pour obtenir l'unité de I'action,
la bonne entente et Ia concordance des critères.

De cette façon, Ia communauté devient l'â,me d'un milieu
qui attire et gagne le cæur des jeunes : elle produit un climat de
familiarité, qui favorise Ia spontanéité et porte à la confiance ;

elle exprime à la fois " cette charité pédagogieüe », la bonté qui
fait sentir l'affection et suscite la réponse ". Cette charité, Don
Bosco Ia présentera dans I'introduction aux Règles lp.225l en
ces termes : " Lorsque dans Ia communauté règne la charité

" Cf. Lettre de 1884 ll,iwe des Constitutions, pp.243-252]
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fraternelle, que tous les confrères s'aiment mutuellement, et
que chacun jouit du bien de l'autre comme si c'était son bien
propre, alors cette maison devient un paradis ".

La communauté du Valdocco et des jeunes n'est ni isolée ni
enfermée. EIle est en rapport avec des personnes importantes,
des associations de tout genre, religieuses et civiles, et avec le
milieu urbain. Dès le début, Don Bosco Ia conçoit comme en liai-
son avec l'Association des Coopérateurs, comme s'il s'agissait de
deux branches du même arbre. C'est ce qu'ilécrit dans le Règle-
ment des Coopérateurs : " Cette Congrégati.on étant défi,nitiue-
ment approuuée par I'Eglise, peut seruir conlnxe d'un centre
stable et o,ssuré, auquel se rattachent les Coopérateurs Salésiens.
En effet, son but principal est de trauailler pour le bien de la jeu-
nesse, de qui dépend I'auenir heureux ou rnalheureux de la socié-
té. Nous n'entendons pa,s dire, toutefois, que ce soit là le seul
rnoyen de pounsoir à un besoin si grand et uniuersel ; il en existe
m.ille autres, que tùous recontmandons chaleureusem,ent de mettre
en æuure partout où cela se pourra. Nous uenons seuletnent en
proposer un de plus : l'æuure des Coopérateurs Salésiens ,".

Au centre de ce monde ouvert et en mouvement qu'était
Valdocco, Don Bosco, conduit par Ie Seigneur, a voulu des per-
sonnes consacrées pour entraîner d'autres forces apostoliques
associées dans le même projet, pour garantir le développement
et la continuité de Ia mission.

Menée à bien avec Ie même esprit qu'au Valdocco, la mission
offre à nos communautés [e critère pour résoudre d'éventuelles
tensions. Elle n'atténue aucun aspect de la fraternité, mais lui
donne son üsage concret. Si le sens de la mission d'éduquer les
jeunes venait à tombe4 notre fraternité elle-même perdrait son
originalité et sa force de communication. Elle ne serait pas la ruche
üvante que fut l'Oratoire, mais sa simple reproduction . figée ".

Par ailleurs, Ia mission ne consiste pas à prendre une place

'8 Bosco J. Règlemznt pour les Coopérüeurc, reportÉ en Règlemcnt de uie aposto-
li4ttc, p.87
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individuelle pour ne revenir à la communauté que pour prier et
dormir, ou ne la revoir que de temps en temps : nous en parta-
geons la vie et nous assumons la responsabilité de son travail
apostolique : " Viwe et travailler ensemble est pour nous, salé-
siens, une exigence fondamentale et une voie sûre pour réaliser
notre vocation " 

re.

La mission salésienne est communautaire par nature. Les
Constitutions le disent avec beaucoup de clarté 20, avec la force
d'une définition : la mission est confiée à une communauté,
provinciale et locale ".

EIle est une mission pour les jeunes : elle vise Ia croissance
des jeunes selon les forces que Dieu a mises en chacun et la
grâce que Ie Christ a communiquée au monde. Le Système pré-
ventif qui en synthétise le contenu, la pratique et les moyens,
veut une ambiance de famille et donc un réseau de relations.
Nous ne sommes pas des précepteurs d'individus, ni des éduca-
teurs " particuliers » : nous traveillons dans et à travers une
communauté et nous cherchons à créer de larges milieux pour
Ies jeunes. L'ensemble des contenus et des elçériences que la
pratique de l'éducation reconnaît comme adaptés à épanouir
les qualités humaines et Ia foi des jeunes, exige des actiütés
convergentes que ne peut réaliser un indiüdu isolé.

Ajoutons que les jeunes doivent être conduits à Ia maturité
de leurs relations et de leur vie sociale avec tout ce qu'elle im-
plique ; et que le cheminement de foi que nous proposons a
pour objectif de les amener à faire l'expérience d'une commu-
nauté chrétienne vécue selon ses dimensions caractéristiques.

La communion et la fraternité, la communauté et la famille
constituent donc la condition, le chemin et la partie essentielle
de Ia mission. Cela nous invite à en faire une expérience au-
thentique et à en devenir des spécialistes et des artisans.

'o Cottst. 49
æ Cf. Const. SDB M ; Const. FMe 5l
2L Cf. Const. M
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ll. Un itinéraire communautaire pour devenir noyau animateur.

Les réflexions qui précèdent soulèvent de nombreuses ques-
tions : Qu'est-ce qui qualifie la communauté salésienne pour
qu'elle soit le noyau animateur d'un ensemble nombreux de
gens, qui ne sont pas souvent préparés professionnellement ?

Qu'est ce qui doit caractériser la communauté pour qu'elle
puisse être noyau animateur ? QueI poids Ia consécration
a-t-elle dans l'animation d'une communauté éducatrice ?

Essayons de répondre, en approfondissant quelques perspec-
tives et en e:<plorant quelques possibilités. Fixons notre attention
non pas sur I'æuwe à animer, que nous a déjà présentée le CG24,
ni sur les modalités, les moyens ou les contenus de l'animation,
dont il est souvent question, mais précisément sur les qualités
du noyau animateur pour qu'il puisse exercer son serwice.

1. Redessiner la mlssion.

Pour donner à la communauté la qualité exigée par son rôle
animateur, il est nécessaire de redessiner sa mission et de bien
se situer par rapport à elle, en la pensant avec largeur de vue,
comme l'a conçue Don Bosco et comme l'expriment nos Consti-
tutions : dans Ia Famille salésienne, << par la volonté de notre
Fondateur, nous avons des responsabilités particulières : [...]
stimuler le dialogue et la collaboration fraternelle ,22. . Nous
réalisons dans nos æuvres la communauté éducative et pasto-
rale [...] au point de devenir une expérience d'Eglise, révéIa-
trice du dessein de Dieu "'3. Bien se situer dans la commu-
nauté, en considérant la communauté éducatrice et ses compo-
santes comme la première destinataire de notre action en
faveur des jeunes et en assumant ensemble, dans notre esprit
et dans nos projets, Ie travail d'animation, cela conduira à
éclairer la valence salésienne et pastorale de l'animation.

" Const. S
a Const.47
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Autour de nous il y a des adultes attachés à Don Bosco de
diverses manières : par la sympathie, l'engagement et l'esprit,
et nous leur sommes « envoyés " pæ vocation. Notre service à
leur rendre est important : donner une animation spirituelle'et
salésienne.

Nous ne sommes pas simplement appelés à dynamiser un
groupe d'éducateurs ou de collaborateurs par des méthodes op-
portunes ; mais à susciter « une expérience d'Eglise ", à éveiller
des vocations réelles et à leur donner consistance. Il ne s'agit pas
seulement d'employer au mieux les ressources disponibles, par
exemple les larcs, mais de communiquer la foi et l'esprit salésien.

L'animation deuient ainsi une partie non secondaire de
notre mission et d,e notre façon originale de uiure la commu-
nion, et nous devons y consacrer bien plus que simplement Ie
temps qui nous reste ou une attention " fonctionnelle ".

Le charisme de Don Bosco a dans la communauté SDB un
degré particulier de concentration : parce qu'elle a été directe-
ment forgée par lui, par Ia force de la consécration, par le par-
tage quotidien du charisme avec autrui, pæ le projet de vie qui
assume Ia spiritualité salésienne, par le dévouement total au
travail apostolique *. Cette concentration n'est pas une fin en
soi ; son but est de communiquer et de répandre ce don particu-
lier fait par l'Esprit à l'Eglise qu'est l'esprit salésien.

Nous ne sommes pas une société de bienfaisance ni un orga-
nisme éducatif avec comme Iin ultime certaines réalisations
matérielles ou culturelles ; nous sommes des charismatiques.
Cela implique de réaliser une présence qui soulève des ques-

tions, donne des raisons d'espérer, invite des personnes, suscite
Ia collaboration et active une communion toujours plus fé-
conde, pour réaliser ensemble un projet de vie et d'action selon
l'Evangile.

C'est avec l'Esprit que nous collaborons. C'est Lui qui
anime I'Eglise et le monde. Lui qui ouwe à la Parole, suscite le

% cf.cG24,236
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désir d'unité et la volonté de concorde, donne efficacité aux ef-
forts et aru( engagements pour Ia transformation du monde
selon le dessein de Dieu ; Lui qui distribue des charismes et
répand dans l'humanité des semences de bien pour que s'y
renforcent les éléments de paix et de communion.

Constitués par l'Esprit en communauté consacrée, nous de-
venons des médiateurs de son action animatrice : nous aidons
les gens à accueillir ses motions, nous créons des conditions
pour que ses inspirations et ses dons prennent corps dans la
réalité, pour concrétiser de façon plus totale et large la mission
à laquelle Il nous a appelés.

Les tâches confiées à l'animation, en particulier dans la
CEI tendent à mettre à la disposition de tous ce que l'Esprit
nous a donné : la foi dans le dessein d'amour que Dieu le Père
porte à chacun, l'amour du Christ qui s'exprime dans la dona-
tion totale au salut desjeunes, la sagesse pédagogique que nous
apprenons du Bon pasteur, la conformité au Christ à travers le
modèle de Don Bosco'u.

Seule cette façon de penser la mission met à profit, de façon
adéquate, I'expérience de l'Esprit dans la communauté, qui ré-
side dans la primauté donnée au sens de Dieu, dans l'imitation du
Christ, dans la charité pastorale qui nous met tout entiers au ser-
vice des jeunes, dans le patrimoine éducatif et spirituel salésien.

Etre animateurs du mouvement de personnes associées
dans I'esprit et dans la mission de Don Bosco n'est donc pas
une fonction qui s'ajoute pour l'occasion : c'est un trait de la
uocation qui appartient à l'identité du consacré salésien, de
chacun et de chaque communauté, trait non secondaire de sa
pratique pastorale.

" Chaque SDB est animateur et se rend toujours plus apte à
l'être " 

26. Pas besoin de qualités spéciales en plus de celles qui
correspondent à la vocation salésienne. I1 s'agit de viwe le don

* cî.cG24,L69
æ Ib.
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inscrit dans le style de la communauté avec les jeunes et les
laics qui manifestent la même sensibilité et s'accordent sur les
mêmes activités éducatrices.

2. Vivre une spiritualité et se proposer de la communlquer.

Les adjectifs sont plus que justifrés autour du terme anima-
tion, parce qu'ils révèlent des bases doctrinales, des parcours et
des objectifs divers. Notre animation est spirituelle. Le terme
n'est pas limitatifl mais qualifrant. Il n'exclut pas les autres as-
pects de l'animation : il les as,sume tous dans une optique propre.

Pour devenir « noÿau animateur ", il nous est nécessaire de
viwe notre spiritualité de façon consciente, avec conüction, de
l'exprimer en communauté avec joie et immédiateté. Le
congrès des jeunes religieux qui s'est tenu à Rome en sep-
tembre L997 a e:çrimé le rêve que soient canonisés non seule-
ment des " individus », mais des communautés religieuses au
complet, comme ayant vécu de façon solidaire et exemplaire
l'idéal de üe évangélique. On a ajouté qu'un " handicap " à Ia
vocation se trouve dans le fait que les jeunes ne voient pour les
attirer que des modèles " individuels " derrière lesquels ne cor-
respond p€§ une vie communautaire : des saints solitaires dans
des communautés presque étrangères à leur sainteté.

Don Bosco a créé au Valdocco une école de spiritualité qui
s'exprimait dans l'ambiance, le travail quotidien, un air de fra-
ternité et la prière : simple en apparence, mais substantielle et
authentique. Il invita ses jeunes et ceux qui voulaient colla-
borer avec lui à faire un cheminement en assumant le même
esprit, selon sa condition ei ses possibilités. " Au Valdocco, rap-
pelle Ie CG24, se respirait un climat particulier : la sainteté se
bâtissait ensemble, se partageait, se communiquait I'un à
l'autre, si bien qu'il n'est pas possible d'expliquer la sainteté
des uns sans celle des autres " ".

27 CG24, r04
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Créer ce climat de " sainteft » par-tagée, et en jouir, c'est une
tâche des consacrés. La communauté religieuse est le lieu d'une
expérience de Dieu. Tout a été pensé et prédisposé pour cela.

" La yie spirituelle doit être en première place dans le projet
des familles de vie consacrée [...]. De cette option prioritaire,
développée dans l'engagement personnel et communautaire,
dépendent la fécondité apostolique, la générosité dans l'amour
pour les pauwes, ainsi que la capacité de faire naître des voca-
tions dans les nouvelles générations , *.

Le CG23l'indiquait comme une réponse adéquate aux défrs
de l'éducation des jeunes à la foi. Il inütait les communautés à
devenir " signes " de foi en donnant une transparence évangé-
lique à la vie pour arriver à être aussi une école de foi. La foi,
en efTet, ne peut se communiquer si elle ne se vit pas comme
la grande ressource de Ia vie personnelle. " Le renouveau spiri-
tuel et Ie renouveau pastoral se compénètrent et dépendent
l'un de l'autre , æ.

Etre animateurs, en tant que communauté, c'est-à-dire
comme noyau animateur, c'est porter ensemble dans l'action
éducative, que nous partageons avec d'autres, le soufïle de l'Es-
prit capable de donner un sens à Ia promotion de Ia personne
et aux efforts déployés pour changer la société : l'expérience de
I'amour de Dieu, la lumière qui vient du Christ, Ia vision de
I'homme qui jaillit de Ia Parole de Dieu.

C'est avoir, comme la communauté des apôtres après la
Pentecôte3o, la capacité de " sortir » vers les autres, d'attirer, de
réunir, de convertir, de créer Ia communion avec des critères
nouveaux à la lumière du Christ ressuscité. " Le premier devoir
de la üe consacrée est de rendre visibles les merveilles opérées
par Dieu dans la fragile humanité des personnes qu'il appelle.
PIus que par les paroles, ces dernières témoignent de ces mer-

B Wcon*orrée,93
æ cf. cG23,2t6-2L7
æ Cf. Ac 2, L sqq.
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veilles par le langage éloquent d'une existence transfigurée,
capable de surprendre le monde " ".

L'expérience de Dieu qui est à l'origine et dans les frnalités
de notre projet de üe doit être réveillée, revécue et approfondie
selon les caractéristiques de notre esprit. Nous pouvons, en
effet, être portés à réduire la vie à l'efficience et à croire que les
différents éléments de notre vie religieuse sont en fonction des
résultats éducatifs. Cela peut conduire peu à peu au vide inté-
rieur, à l'estompement des motivations plus profondes et, par
conséquent, à une certaine désillusion ou à une chute de la
confiance dans notre intervention, dans nos destinataires, dans
la communauté, et dans les laïcs.

Une capacité d'animation spirituelle comme la nôtre sup-
pose et exige I'expérience de la prière: la prière personnelle, de-
mandée comme une grâce, apprise et pratiquée avec assiduité ;

et la prière communautaire, sentie et partagée avec soin dans
des moments de calme, libérés de la hâte et de la dispersion.

La prière redonne le goût d'être avec le Christ et le sens de
la mission. " Si le corps, dfuait Don Bosco, a besoin de nourri-
ture pour se soutenir et se fortifier, il faut aussi à l'âme les pra-
tiques de piété pour la nounrir et la rendre forte contre les ten-
tations. Tant que nous aurons du zèle pour accomplir nos pra-
tiques de piété, nos cceurs seront en bonne harmonie avec tout
le monde, et on verra Ie salésien heureux et content dans sa vo-
cation " ". N'est-ce pas le fait d'" être en bonne harmonie avec
tout le monde ", et le üsage du . salésien heureux et content
dans sa vocation " qui représentent le mieux l'animateur ?

Deux signes me semblent importants pour que Ia commu-
nauté exprime sa spiritualité par son assiduité et la qualité de
sa prière. Le premier concerne la Parole de Dieu: il faut y ac-
céder et Ia partager quand il s'agit d'éclairer Ia vie personnelle

8'Wconsacrée,ZO
æ Règles ou Consütuüons dn la Heu,se Socüté dz St-Erançois-d.e-Sales. Introduc-

tion. T\rrin 1885 - [Livret des Constitutions p. 2281
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et communautaire, les situations des jeunes et les déflrs de la
culture. La Bible raconte l'e:rpérience religieuse de l'humanité,
les attitudes, les épreuves et les réactions de ceux qui ont vécu
en ce monde selon le sens de Dieu, et même en relation d'al-
liance avec Lui. EIle est une « histoire " de Ia spiritualité vécue
dans le vif des événements.

L'Evangile ne nous offre pas seulement les enseignements
et les exemples de Jésus, mais il nous met en contact avec sa

personne et son mystère. Seul le discernement évangéIique
peut nous donner aujourd'hui une mentalité " chrétiennê » êt
nous aider à maintenir un regard de foi, une attitude d'esp6
rance et un critère de charité.

Le deuxième signe est la pat'ticipation des jeunes et de nos

collaborateurs ù, notre prière; notre capacité de les introduire
dans Ia prière, de la leur faire goûter. La marche entreprise est
à poursuiwe. Ne nous limitons pas aux célébrations extraordi-
naires et suggestives, mais accompagnons les jeunes dans un
cheminement de prière pour arriver à la faire désirer et pour
qu'elle devienne une disposition, une habitude et un besoin.

Souvent les jeunes et nos collaborateurs nous connaissent
comme travailleurs et amis proches d'eux, désirant leur bien,
généreux et disponibles ; mais ils ne perçoivent pas les motiva-
tions qui poussent notre vie et en constituent l'originalité.
Aussi n'arrivent-ils pas à saisir la portée de la vie consacrée, et
ils ne se sentent pas invités à suiwe notre route même s'ils
restent nos amis.

Faire participer à une expérience de Dieu, appliquer une pé-

dagogie de la prière, qui conduit à une relation personnelle
avec Dieu, ouverte à la sensibüté des jeunes selon notre spiri-
tualité, c'est Ia façon d'" animer " la plus appropriée à une
communauté religieuse.

Outre qu'à offrir des expériences occasionnelles en guise
d'essais pour susciter le désir, nous son'Ln'Les appelés ù, être des

éducateurs et des maîtres de spiritualité. Si cette perspective
nous semble ambitieuse, disons que nous voulons être des com-
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pagnons et des témoins valables, orienter et guider sur la route
de Ia spiritualité. Beaucoup de larcs et de jeunes désirent une
expérience spirituelle. Ils portent en eux un désir d'intériorité
et de sens en contrepoids de l'extériorité, du bruit et de l'agita-
tion. Le CG24 met Ia spiritualité au centre de notre effort de
partage. " Nous sommes appelés à partager dans la Famille sa-
lésienne, avec tous les laïcs, non seulement notre travail quoti-
üen dans sa matérialité, mais avant tout l'esprit salésien, pour
pouvoir devenir coresponsables de la mission, dans nos (Euvres
comme au-dehors " 

33. L'objectif de la formation, des laïcs et
avec les larcs, est une saintetépartagée* si bien que la spiritua-
Iité " est appelée à être I'âme de la CEI la moelle des itiné-
raires de formation à parcourir ensemble dans un climat
d'échange de dons " 

s.

C'est la même tâche que I'Eglise confie aux consacrés.

" Que les personnes consacrées renouvellent leur engagement
dans la sainteté pour aider et soutenir en tout chrétien la
recherche de Ia perfection. [...] Les personnes consacrées, dans
Ia mesure où elles approfondissent leur amitié avec Dieu, se

disposent à aider leurs frères et sæurs grâce à de bonnes ini-
tiatives d'ordre spirituel [...]. Le fait que tous soient appelés
à devenir des saints ne peut que stimuler davantage ceux qui,
en raison de leur choix de vie, ont la mission de rappeler aux
autres cet appel "s.

La médiation principale pour remplir cette tâche est notre
vécu quotidien qui s'inspire de la foi, auprès des jeunes et des
larcs, et diffuse son style de üe par osmose ou contagion I c'est
le milieu éducatif où les valeurs se réalisent concrètement, avec
des modèles signilïcatifs qui attirent, avec des propositions en-
gageantes et des motivations qui éclairent les comportements.

I1 sera nécessaire aussi d'accompagner chacun en profitant

§ cG24,88* cf.cG24,tOA
æ cc24,24t
æ Viecon*ocrée,39
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des moments communautaires, disposés pour partager et
communiquer, et aussi pour se rendre disponibles au üalogue
personnel. Le tout requiert certainement de I'attention et de
la volonté.

3. Faire de la communauté salésienne une « famille » capable
de susciter la communion autour de !a mission salésienne.

On a souvent relevé que Ia communauté répond non seule-
ment à des propositions de perfection religieuse et d'efficacité
dans le travail, mais aussi à de profonds désirs et aspirations
personnels : de rapports authentiques et intenses, de commu-
nication, de valorisation personnelle, d'amitié et d'affection.

On sent le besoin d'une fraternité authentique et adulte et
on ressent sa fascination. Même si nous avons la possibilité
d'avoir des loisirs personnels variés et des compagnons infor-
matiques, la rencontre personnelle, l'expérience de l'amitié, le
partage des sentiments et des situations demeurent " uniques ".

Dans la société de Ia communication, qui reste de . masse ",
même si ses appareils sont individualisés, on ressent la diffr-
culté de communiquer en profondeur et il en résulte un senti-
ment d'isolement et de solitude.

Cela se remarque en particulier chez les jeunes et dans le
cadre de leur religiosité teintée de subjectivisme qui ne tend
qu'à satisfaire imméüatement Ie sentiment. Ils écoutent volon-
tiers les récits personnels, ils recherchent des rencontres qui
permettent d'accueillir et d'être accueillis gratuitement, sans
conditions ni normes rigides ; ils choisissent des relations hu-
maines qui leur donnent un sentiment de liberté et les aident à

s'e:rprimer ; ils entrent dans des groupes où ils se sentent bien
et où se crée la solidarité par la communication des projets, des
désirs et des réalisations.

Ce qui donne une signifiance aux associations et aux com-
munautés religieuses, et les rend attirantes, n'est pas tellement
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ce qu'elles ont et font, leurs æuwes et leur travail, mais ce
qu'elles vivent, leur style de relations et leur unité.

C'est l'impact que produisaient les premières communautés
chrétiennes. Le signe extérieur de la nouveauté de la Résurrec-
tion, immédiatement accessible même à ceux qui ne connais-
saient pas Ie contenu de Ia foi, c'étatt Ia solidarité du groupe
qui, d'un seul cæur, était " frdèle à écouter l'enseignement des
Apôtres et à viwe en communion fraternelle, à rompre le pain
et à participer aux prières " ; où " on mettait tout en commun »

et ne faisait pas de différence entre les membres. Le pouvoir de
conviction qui s'en dégageait attirait l'estime du peuple et ren-
dait le groupe crédible et attirant. Et le Seigneur (cela se pré-
sente presque comme une conséquence !) " faisait entrer dans
Ia communauté ceux qui étaient appelés au salut "".

Pour Don Bosco aussi la charité fraternelle, manifestée dans
I'esprit de famille, étart Ie signe immédiat que les salésiens
devaient offrir aux jeunes, aux collaborateurs et au peuple.

" Aimez-vous, conseillez-vous, corrigez-vous les uns les autres ;

mais n'ayez jamais ni envie ni rancune. Bien plus, que le bien
de l'un soit le bien de tous ; que tous partagent les peines et les
souffrances d'un seul ; et que chacun s'efforce de les éIoigner
ou du moins de les atténuer " 

*.
Les Constitutions ont abondamment étofîé cette pensée de

notre Père par deux insistances : le style communautaire et
son impact sur les jeunes. Le ton de notre vie communautaire
est présenté, entre autres, par I'article 51 : " La communauté
salésienne se caractérise par I'esprit de famille qui anime tous
les moments de sa vie : le travail et la prière, Ies repas et les
heures de détente, les rencontres et les réunions. Dans un climat
d'amitié fraternelle nous mettons en commun les joies et les
peines, et nous partageons dans Ia coresponsabilité les expé-

n Cf. Ac 2,4247
æ Souvenirs de Don Bosco aux- premiers misgionnaires [Liwet des Constitutions

p.2641
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riences et les projets apostoliques ". L'article 16 nous rappelle
l'autre accent, qui signale son effet sur l'éducation et la vocation
qui nous tient tant à cæur : " Pareil témoignage suscite chez les
jeunes le désir de connaître et de suiwe Ia vocation salésienne ".

Lorsque nous nous demandons comment, dans la situation
actuelle, nous pôuvons progresser dans cet " idéal " et l'expri-
mer avec transparence, nous pensons à la " grâce 6'11616 " qui
nous pousse, nous les salésiens, à cultiver, ensemble et dans la
concorde, les trois exigences de la consécration, de Ia mission et
de la fraternité'e, à donner du poids à chacune d'elles et à les fu-
sionner dans un style de üe et un projet d'action. Alors ressortent
quelques points à soigner avec une particulière attention.

Le premier est précisément la vie foatemelle. EIle implique
de fixer des moments et de consacrer des forces pour
cultiver et rendre üsible Ia communion comme un don à offrir
aux jeunes ; elle suppose aussi l'ascèse qui approfondit notre
capacité d'aimer, et I'expérience qui nous prépare à une relation
mûre avec nos collaborateurs. Nombreuses sont les dispositions
et les marrifestations de cette fraternité. Chaque communauté, en
effet " reprend tous les jours son chemin, fortifiée par l'ensei-
gnement des Apôtres : " aimez-vous les uns les autres d'un amour
fraternel, rivalisez d'estime réciproque " (Rm L2, L0) 1" soyez
bien d'accord entre vous " (Rm 12, 16) ; " accueillez-vous donc les

uns les autres comme le Christ vous a accueillis " (Rm L5,7) ;

" soyez capables de vous avertir mutuellement " (Rm L5, L4) ;

" attendez-vous les uns les autres " (1Co 11, 33) ; " par l'amour,
mettez-vous au service les uns des autres " (Ga 5, 13) I " récon'
fortez-vous les uns les autres " (1Th 5, 11) ; " supportez-vous les
uns les autres dans l'amour " (Ep 4, 2) ;" soyez bons les uns pour
Ies autres, ayez du cæur, pardonnez-vous mutuellement " (Ep
4,32); " vous qui craignez le Christ soumettez-vous les uns
aux autres " (Ep 5, 2]-) ;" priez les uns pour les autres " (Jc 5, 16) ;

s Cf. Cozsü. 3
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" tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de l'humilité "
(1Pt 5, 5) ; " soyez en communion les uns avec les autres " (lJn
L,7) ; " ne nous lassons pas de faire le bien à tous, surtout à nos
frères dans la foi " (Ga 6, 9-10) "'0. Je m'arrête sur deux points
qui prennent de l'importance aujourd'hui : les relations inter-
personnelles et la communication.

Les relations constituent une des preuves de la maturité
personnelle : peut-être même son paramètre principal, car elles
reflètent les qualités et les limites de chacun. Leur qualité, la
façon de les engager et de les gérer, révèlent à quel point l'amour,
première force et premier commandement, afart son chemin en
nous et à quel point nous avons appris à le manifester.

C'est pourquoi nous accordons une grande importance aux
relations dans notre travail et notre formation : non seulement
dans leurs formes, mais dans leur aspect intérieur et essentiel.
Dans la vie fraternelle il faut des relations qui surmontent la
fatigue et l'habitude pour se rénover et ne pas se couper,
puisque nous sommes capables de nous réconcilier chaque jour.
Il est important qu'elles soient intérieures et profondes, et
vécues non seulement en fonction du travail, mais de façon à
s'approfondir en amitié vers la croissance dans le Seigneur et la
solidarité dans la mission ; qu'elles s'inspirent surtout de
I'oblativité et du don de soi, sans se centrer sur sa propre per-
sonne ni sur ses fins propres.

L'observation des groupes et des communautés révèle sou-
vent que la plupart des difficultés intérieures, qui semblent
provenir du travail ou des idées, se rattachent au fond à des
problèmes de relations interpersonnelles mal établies, qui trou-
vent dans Ie travail ou les idées leur terrain de friction.

D'autre part, les rapports malaisés et les situations de conflit
non résolues comme il faut par la réconciliation agissent sur les
personnes ên bloquant leur maturation et en créant des diffi-

§ La uie fraternelle en communauté,26



LE RECTEUR MAJEUR 33

cultés à se donner avec sérénité et joie à leur mission et à Dieu.
La tristesse et le malaise qui peuvent en résulter sont domma-
geables en tous les sens. Les amertumes intérieures rongent.
C'est rendre un grand service que d'aider à les dissiper, à en
clarifier les racines, à les assumer comme des limites person-
nelles et à les affronter avec calme, sans se fixer sur elles.

Il est nécessaire de s'éduquer et d'éduquer chacun aux rela-
tions, ne serait-ce que d'un mot, d'un appui, d'un encourage-
ment. Il est indispensable d'animer les relations en leur créant
des possibilités de s'exprimer et de se développer. C'est un
aspect de la charité de tous, en particulier du directeur et du
Proüncial, pour bâtir l'union de la communauté.

Personne ne peut se contenter de recevoir de la communau-
té, comme si elle était un milieu déjà tout fait avant et sans notre
contribution. Par ailleurs, il faut suppléer à d'éventuelles ca-
rences de certains par un plus grand don de soi de la part des
autres. Dans les communautés il y a toujours des limites dans
la communication, des timidités, des précautions excessives qui
freinent Ia familiarité.Le Seigneur compense ces limites par les
confrères qui sont disposés à mettre un peu plus de conversation,
de proximité, d'union et de joie pour que ne diminue pas le niveau
de la üe de communauté en fait d'affection réciproque et d'am-
biance familiale. " IJne communauté riche de joie est un véritable
don du Très-Haut, accordé aux frères et sæurs qui savent le
demander, et qui s'acceptent mutuellement en s'engageant dans
Ia vie fraternelle avec confiance en l'action de l'Esprit "n'.

Ce commentaire peut sembler inhabituel dans une circulaire:
trop particulier, presque technique. Mais plusieurs documents
me l'ont suggéré : tout d'abord le document La uie fraternelle en
cotnrrùu,naneté qü aflirme : " Il est bon de rappeler la nécessité de
cultiver les qualités requises dans toutes les relations humaines:
bonne éducation, gentillesse, sincérité, contrôle de soi, délica-
tesse, sens de l'humour, esprit de partage " 

n2. Il y a aussi le

3

a' La uie fraternelle en communauté,28



34 AcTEs DU coNsEIL GÉ,NÉRAL

CG24, puisqu'il parle de notre spiritualité relationnelle : une
spiritualité qui aime non seulement avec une charité intérieure,
mais qui, cornme l'avait déjà enseigné Don Bosco par sa façon
de traiter avec les jeunes, sait établir des relations adultes
conformes au milieu de vie et aux sensibilités actuelles. Il y a
encore I'importance que prennent aujourd'hui les relations, qui
sont presque devenues un objet d'étude et d'entraînement sur
tous les terrains de l'agir humain. Et il y a enfin la pensée de

saint François de Sales, chez qui la " douceur " se traduisait par
Ia quantité et la qualité des relations personnelles qui consti-
tuaient un de ses traits distinctifs.

La spiritualité relationnelle a comme source la charité qui se

rend apte et disponible à créer, guérir, rétablir et multiplier les
relations. Cette charité ssf « pastorale » quand elle s'exerce dans le
ministère de conduire et d'orienter une communauté ecclésiale.

Avec les relations, et faisant partie de leur dynamique, il y
ala communication. On désire aujourd'hui que, dans les com-
munautés, elle ne se limite pas au fonctionnel, mais qu'elle
rejoigne l'expérience de la vocation ; que s'échangent non
seulement les nouvelles du journal ou les données du travail,
mais les évaluations, les exigences, Ies idées qui regardent
notre vie dans le Christ et notre façon de comprendre notre
charisme. C'est à quoi tendent la réüsion de vie, I'évaluation
de la comm,unauté, I'échange dans la prière, le discernement
sur les situations, les projets et les événements.

L'époque actuelle a rendu plus nécessaire la communication
dans les communautés religieuses et en a modifié les critères et les
formes : elle s'est assouplie et répartie. La complexité de la vie
exige que nous nous confrontions sur nos tendances, nos critères,
les événements de famille et sur les faits extérieurs : ou nous ar-
rivons à les comprendre et à les interpréter à la lumière de l'Evan-
gile, ou nous restons hors de la üe et du mouvement du monde.

a rb.,27
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I1 devient nécessaire de s'habituer à éva1uer, et par consé-
quent d'élaborer des critères communs d'évaluation. Cela re-
qüert souvent un cheminement qui comporte des explorations
et des tâtonnements. Nous devons être disposés à nous
exprimer avec simplicité, à nous montrer prêts à modifier nos
jugements et nos positions, ne fût-ce que pour arriver à Ia
convergence fraternelle et pratique : faire Ia part des choses est
toujours utile à la communauté, quand ne sont pas compro-
mises les valeurs essentielles.

La communication est nécessaire aussi à cause du plura-
lisme positif des façons de voir et des dons qu'il y a dans Ia
communauté : il y a des richesses d'intelligence, d'esprit, d'ima-
gination, de compétences pratiques à communiquer. En outre,
les thèmes sur lesquels il est proflrtable d'échanger sont très
nombreux dans Ia vie consacrée : le projet apostolique, l'e:ipé-
rience spirituelle, Ies défis de la mission, les orientations de Ia
Congrégation, les tendances de l'Eglise.

La communication abesoin de s'apprendre, de se uiure et d'être
anim,ée. L'apprentissage doit être plus spirituel que technique.

Quand on communique à certains niveaux, on s'expose. Il faut
vaincre une certaine pudeur qui nous empêche de nous raconter ;

il y a aussi à renforcer la confiance en I'autre, Qû m'assure qu'il
accueillera avec maturité et de façon positive ce que je üs.

L'expérience dit que tous n'ont pas ce courage. I1 faut ap-
prendre aussi à recevoir Ia communication, sans juger Ia per-
sonne, sans la figer dans une position définitive sur la base de

ce qu'elle a exprimé, sans diminuer l'estime ni les attentes à
cause des différences de vue.

Avec l'apprentissage il faut aussi la pratique. Quand elle se

néglige, la capacité de communiquer se rouille. On en perd le
goût et I'entraînement. La pratique porte à Ia compréhension
et à l'utilisation des différents langages adaptés aux situations,
qui vont des gestes et des attitudes aux conversations calmes
et détendues. Le tout s'inspire de Ia charité et non du calcul
technique. Rappelez-vous Don Bosco posant la main sur la tête
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des jeunes, sa capacité de sourire, de dire un mot à l'oreille, de
donner un mot du soir, d'entretenir un dialogue eomme il l'a
fait avec Dominique Savio, de demander des avis, de discuter.
C'est l'effort, si typique du Système préventif, de rendre l'affec-
tion expressive, de la libérer d'une attitude générique ou
enfermée dans une froide intériorité. Dans la pratique de la
communication il faut encore apprendre la valeur du silence
actif et la capacité d'être seul. Ce sont des aspects " bannis ,
de la " Babel " des conversations, des communiqués, des
musiques, des festivals et des bruits.

Une communication valable se prépare et se règle toujours
par la réflexion, la mesure et la capacité de « se retirer ».

Il faut donc de l'apprentissage et de l'exercice de la part de
chacun, mais aussi de l'animation de la part de ceux qui di-
rigent, pour créer le climat adapté à une communication sereine
et désinvolte. Donner la possibilité de communiquer : avoir un
style de direction qui permet d'exprimer facilement les opinions,
de demander et de susciter ces opinions, de profiter de la multi
plicité des apports, de faire comprendre que la personne ne sera
pas jugée pour ce qu'elle dit dans un moment d'échange de vues.

Avec l'attention à la vie fraternelle, pour arriver à une expé-
rience communautaire de qualité, iI faut améliorer notre
façon de travailler ensemble. La communauté religieuse est
le lieu où s'opère Ie passage du moi art nous, de mon travail
ou secteur à notre mission, de la poursuite de mes objectifs et
de mes moyens à la convergence sur l'évangélisation et le bien
desjeunes. Cela requiert un stage patient pour dépasser ce qui
nous enferme ou nous sépare à cause d'une conception indivi-
dualiste du travail et d'un excès d'autonomie dans les initia-
tives, et qui nous rend peu disponibles à bâtir avec les autres.
Beaucoup d'activités peuvent se renforcer si nous unissons
simplement celles qui sont semblables et juxtaposées, si nous
coordonnons celles qui sont complémentaires et faisons con-
verger les temps et les personnes sur certains domaines.
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Les Constitutions et les Règlements pourvoient à des
occasions d'entente, de coordination et de convergence. Les
Conseils et les assemblées communautaires tendent à nous
donner une lecture commune des situations à la lumière de
l'Evangile et de notre vocation originale, et à tracer ensemble
le projet des grands aspects de Ia pastorale comme l'orientation
de l'éducation des jeunes à Ia foi ou la formation des larcs.

Le jour hebdomadaire de la communauté a donné une nou-
velle possibilité d'échange utile.

A notre époque où l'on tend aux liaisons, aux synergies
et aux réseaux, nous devons apprendre que le morcellement et
le compartimentage étanche ne font pas de nous des hommes
de communion. Les communautés, qui se voient confier diffé-
rents secteurs avec une certaine exigence ou des habitudes
d'autonomie, doivent avoir des moments de programmation et
d'orientation communes.

Depuis Ie début, la communauté salésienne a vécu avec les
jeunes, en participant pleinement à leur üe et üce versa : les
jeunes ont pris part aux journées des salésiens. Aujourd'hui beau-
coup de jeunes et de larcs désirent " voir » sf « participer " à notre
vie fraternelle et à notre travail. Notre vie communautaire doit
donc se structurer de façon qu'il soit possible de prier avec les
jeunes, de partager des moments de fraternité et de programma-
tion avec les larcs collaborateurs et même d'accueillir certains
de ces jeunes et larcs pour qu'ils puissent faire avec nous une
e:rpérience temporaire de vie communautaire.

4. Donner à notre travail éducatif et à celui de !a CEP le dyna-
misme missionnaire du « Da mihianimas ».

La pédagogie que Don Bosco a approfonüe et transmise à ses
premiers salésiens naît de la charité pastorale, capable de com-
prendre les situations des jeunes, d'y compatir et de trouver des
activités de nature à y répondre. II ne s'agit pas seulement de
travailler pour les jeunes, de se trouver au müeu d'eux, de dé-
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penser ses forces pour eux. Sous tout cela il y a un désir : les por-
ter à la foi au Christ, voie, vérité et üe, en se faisant témoins et
signes de son amour. C'est l'oçérience fondamentale, qui révèle
I'originalité de la spiritualité salésienne. Le CG23 l'a exprimée
dans un texte que certains ont appelé le " credo salésien " 

*.
C'est l'e>rpérience que nous devons communiquer à nos col-

laborateurs et les aider à viwe, en animant un style pédago-
grque qui donne une place centrale à Ia relation personnelle
entre l'éducateur et le jeune. En s'approfondissant jusqu'à Ia
confiance, elle donnera la possibilité de révéler la prédilection
de Jésus Christ pour chacun desjeunes.

Nous chercherons à créer un climat de famille a, plein de
propositions et d'activités sur tout le front des intérêts et des

besoins des jeunes, pour susciter leur participation et les asso-
cier à leur formation personnelle ; un climat qui s'e:rprime le
mieux dans les célébrations qui introduisent au mystère de la
vie et de la grâce où se perçoit Ia force transformante des sacre-
ments, surtout de la Réconciliation et de I'Eucharistie.

C'est ce style et ce programme que nous sommes appelés à
rappeler et à encourager. Nous devons manifester avec séré-
nité, mais aussi avec un courage missionnaire, que la foi en
Jésus Christ apporte une lumière et une force nouvelles à
l'éducation : elle est l'image de I'homme qui apparaît en Jésus,
Ia confiance en la vie que nous transmet Ia Résurrection, la
conscience d'une relation frliale avec Dieu, l'horizon transcen-
dant, la révélation de l'amour comme secret pour réaliser Ia
personne et Ia civilisation.

Notre uie est une prophétie dats le cadre de I'éducation : elle
manifeste le sens et Ie but vers lesquels sont appelées à se déve-
lopper les valeurs humaines : la force libératrice de Ia relation
personnelle avec Dieu, la fécondité historique des béatitudes,
ainsi que la capacité de valoriser Ia personne et les groupes des
plus pauwes et des exclus négligés par tant d'autres.

I Cf. CG23,94-96
4 Cf.CG24,9Lsqq.
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Dans notre contexte tenté de faire abstraction de Dieu,
nous attestons que son Elmour apporte une clarté et un bon-
heur insolites ; face à la recherche du plaisir, de la possession

et du pouvoir, nous arrivons à dire que " le besoin d'aimer, la
soif de posséder et la liberté de décider de sa propre existence
reçoivent leur sens suprême dans le Christ Sauveur " 

*.

Si notre engagement dans l'éducation n'est pas une " sup-
pléance " de senrice, mais une contribution originale, nous de-

vrons " faire entrer dans Ie champ de l'éducation le témoignage
radical des biens du Royaume, proposés à tout homme dans I'at-
tente de Ia rencontre définitive avec le Seigneur de l'histoire "*.
Il faut dire que c'est à cela que tend tout notre effort de pré-
paration, qui a certes une dimension professionnelle, mais c'est
sa dimension pastorale qui constitue son énergie et sa motiva-
tion les plus profondes. Il ne faut pas réduire cette dernière, ni
faire de la première un compartiment étanche. Nous éduquons
en évangélisant.

" Par leur consécration propre, nous rappellelaVie consoÊrée,

par leur expérience particulière des dons de l'Esprit, par leur
écoute assidue de la Parole et par la pratique du discernement,
par le riche patrimoine des traditions éducatives constitué dans
le temps par leur Institut, par Ia connaissance approfondie des

vérités d'ordre spirituel (cf. Ep L,l7),les personnes consacrées

sont en mesure de mener une action éducative particulièrement
efficace, en apportant une contribution spécifique aux démarches
des autres éducateurs et éducatrices ,, a7. Et l'exhortation ajoute :

" Elles peuvent créer des cadres éducatifs pénétrés par l'esprit
évangélique de liberté et de charité, où les jeunes seront aidés
à croître en humanité sous la conduite de l'Esprit "4.

Aujourd'hui, le service de l'éducation est requis et remis
en valeur surtout parce que la formation s'étend à la üe tout

N Const.62
& Vie Consaoée,96
o, Ib.* Ib.
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entière, et aussi parce que notre perspective dépasse décidément
la tentation " unidimensionnelle » pour urcsumer l'intégrité de
la personne et prendre en considération le caractère unique de
chacun.

Au serüce de l'éducation il est alors demandé d'o assister ,
chacun dans le développement de toutes ses capacités, de com-
muniquer une vision de la üe ouverte au prochain, de susciter
en chacun l'aptitude à viwe dans la liberté et Ia vérité selon sa
propre conscience éclairée par I'expérience et Ia foi.

Comme communauté religieuse, nous sommes le noyau ani-
mateur d'un ensemble d'éducateurs qui entendent communi-
quer ces valeurs et proposer cette vision de la vie.

La tâche suppose que nous nous efforcions nous-mêmes de
devenir:

- des personnes capables de üwe avec confiance et joie
leur vie personnelle, dans une disposition de compréhension
et de dialogue avec les jeunes et leur monde, d'attention à la
culture, de volonté de collaborer avec tous ceux qui travaillent
pour un monde plus juste, plus libre et plus solidaire ;

- des éducateurs compétents, qui font de leur service auK
jeunes et aux pauwes un engagement pour le Royaume. Pour
animer une communauté éducatrice et d'autres forces aposto-
liques, la bonne volonté ne sufflrt pas ; I'improuisation n'est
pos payanle quand il s'agit de promouvoir à long terme l'esprit
chrétien dans un milieu ;

- des anirnateur.s disposés à partager avec les collabora-
teurs laïques les cheminements de formation,n, dans la vie de
chaque jour, et dans les moments communautaires de valeur
particulière pour la formation, dûment préparés et qualiflrés,
comme l'élaboration du PEPS, l'évaluation de la CEI le discer-
nement devant des situations concrètes etc. ;

- des dirigeants qui ont intériorisé la valeur de Ia partici-

^s cf. cG24, LM
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pation et de la coresponsabilité, et qui savent animer en créant
et en rénovant comme il se doit les manières d'agir ;

- des salésiens qui manifestent une sensibilité spéciale
pour l'éducation des plus pauwes et deviennent des promo-
teurs d'une culture de solidarité et de paix : cette sensibilité
constitue un des signes évangéIiques les plus signifrcatifs et se

révèle de nature à inüter beaucoup de gens.

5. Vie fraternelle et travai! pastoral pour croître.

La vie fraternelle (relations et communication) et Ia bonne
organisation du travail aident non seulement à se sentir bien,
mais aussi à se développer ; il en résulte un enrichissement
culturel, psychologique et social, et surtout spirituel.

Un développement culturel, parce que I'écoute des autres et
la collaboration avec eux apporte des informations, des points
de vue, des données et des lectures sur toutes sortes de choses.
On recherche aujourd'hui - et on les considère comme indis-
pensables - les relations et la communication avec des gens
compétents. Il y en a aussi parmi les confrères qui vivent dans
nos communautés, et chacun de nous a même probablement
une compétence à nous offrir. Il y en a parmi les larcs.

Un épanouissement psychologique, parce que se dévelop-
pent l'affectivité, l'aptitude à accueillir des personnes et des
mentalités différentes ; on deüent plus capables de se donner,
de dépasser les frustrations et les blocages intérieurs, les flrxa-

tions sur nous-mêmes et sur notre succès.
Un progrès social, parce que se renforce la capacité de

prendre place dans des groupes de travail, des équipes de parti-
cipation et des milieux variés, avec liberté et franchise ; on maî-
trise l'anxiété sociale, ce sentiment primitif d'extranéité et de
malaise qui nous assaille lorsque nous nous trouvons dans un
contexte ou un groupe inconnu et peu familier.

Enfin et surtout, une croissance spirituelle, ou générale,
parce que les dispositions et les attitudes dont il vient d'être
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question se situent dans notre effort de répondre au Seigneur
selon notre charisme et de donner plus de qualité à l'accomplis-
sement de notre mission.

Les expériences de formation permanente, réalisées loin de
la communauté d'appartenance, produisent des avantages tels
qu'un renouveau de réflexion, une nouvelle synthèse, une mise
à jour doctrinale, un nouvel enthousiasme pour la vocation.
Mais lorsqu'on rentre dans la communauté et dans Ie quoti-
dien, cette vision rénovée de la vie et du travail, entrevue
dans des conditions extraordinaires de temps et de milieu, ne se
traduit qu'avec peine dans Ia pratique. Les rythmes habituels
reprennent le dessus et le contexte humain " ordinairê » êt
commun réduit à rien les expériences exemplaires de prière,
d'échange et d'étude. Le cours de formation permanente reste
ainsi en marge du cours de la vie, même si ses effets bienfai-
sants sur la vie quotidienne restent indéniables.

Quatre variations se sont introduites dans le concept de for-
mation permanente, et les sciences de Ia formation les ont confir-
mées. Elles portent sur le lieu, le temps, Ia matière et Ia méthode.

Le lieu préférentiel de la formation permanente est la com-
munauté locale. Il est le plus réel, parce que c'est là qu'on
apprend à gérer la üe et à réagir en religieux salésien en face
du quotidien.

Le temps le plus adapté et le plus continu pour la formation
permanente est celui qui est marqué par l'alternance du travail,
de l'étude, de l'échange et de la rencontre avec des personnes.
Le temps séparé est utile pour une reprise et comme appui.

La ntatière ou les contenus: il est wai qu'un e:rposé systéma-
tique sur l'Eglise, Ie Christ ou la communauté est utile, parce qu'il
motive, éclaire et réoriente. Mais tout cela se trouve aussi comme
réparti, morcelé et presque dilué dans le quotidien. La cornmu-
nauté, où il faut a:river à lire en termes réels ce qui a été expliqué,
est celle où l'on üt coude à coude avec les frères, qui ont leurs
idées, sont marqués par leur passé, ont des limites, même s'ils ont
aussi bien des richesses qu'il faut savoir découwir et accueillir.
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Il faut en üre autant de l'ecclésiologie écoutée, de la pasto-

rale des jeunes mise au clair, du Système préventif approfondi :

ce sont des cadres de référence utiles parce qu'éclairants. Mais il
faut ensuite les rattacher au concret particulier d'une commu-
nauté ecclésiale et à ses conditions, au terrain de travail pastoral
et aux jeunes qui s'y trouvent, au milieu salésien où le Système
préventif écouté dewait s'appliquer. Cette façon concrète d'ap-
pliquer les idées, les cadres de référence ou de traiter les cas par-
ticuliers, telle est la matière propre de la formation permanente
qui a lieu dans la communauté locale. C'est 1à que nous la
soumettons à Ia réflexion et à l'évaluation pour voir quelle est
notre réponse actuelle aux exigences de la vocation et du travail.
Je dirais que la formation permanente reproduit davantage le
modèle du stage pratique bien fait que celui du scolasticat.

Enfin, mais en relation avec ce que j'ai déjà dit précédem-

ment, il faut parler du moyen ou de Ia voie la plus efficace pour
une formation continue : c'est certainement la lecture, l'étude,
le souci de Ia vie spirituelle, la mise à jour théologique. L'article
119 des Constitutions tout corrme l'article 99 des Règlements
parlent aussi de la communication fraternelle : s'écouter avec

calme, relever et résumer avec soin, élaborer des évaluations et
des critères, prendre des orientations réfléchies. Cela est certai-
nement à renforcer et à relancer par des " temps forts " et une
habitude personnelle de réflexion.

Les relations, Ia communication et le travail programmé
constituent donc les moyens de se former et de se développer.
Pour Ie moment, tous ne le comprennent pas. Personne n'est à
en culpabiliser parce que dans Ia pratique antérieure de la for-
mation, la communication n'avait ni le poids ni les possibilités
d'aujourd'hui. Nous ne culpabilisons donc personne, mais nous
devons savoir créer et multiplier des occasions de commu-
niquer, discuter la question des relations, être conscients de la
plate-forme que cela exige et Ia soigner comme une pratique de

la charité pastorale envers les confrères et les communautés.
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Conclusion.

Je conclus cette lettre en la fête de l'Annonciation, à deux
ans de la publication de l'exhortation apostolique sur la Vie
consacrée. La vie communautaire se veut un essai, selon les
possibilités humaines, de Ia vie trinitaire ; une relation
d'amour qui crée l'unité où s'expriment, s'additionnent et se
fusionnent les distinctions. Elle se présente comme un signe et
une réalisation exemplaire de Ia communion ecclésiale. A cause
de la grâce multiple qu'elle comporte, du soutien qu'elle
apporte aux confrères, des biens qui circulent en elle et de
l'ascèse qu'elle requiert, elle est une voie qui nous conduit
à l'amour purifré et authentique.

De cet amour, Marie exprime les trois plus grandes manifes-
tations que connaît l'humanité et que nous exprimons par trois
titres : Vierge, Epouse et Mère. Telle est sa relation avec Dieu ;
telles sont les dimensions qui font d'elle une icône de I'Eglise.
Nous sommes sûrs, selon la parole de Don Bosco, qu'elle fait
partie de nos communautés comme elle l'a fait avec les dis-
ciples de Jésus à Cana et au Cénacle. La contempler et l'invo-
quer aidera aussi notre communion.

C'est le souhait que je porte à chaque communauté et à
chaque confrère, pour exprimer efficacement, avec I'aide de
Marie, toute la richesse de la communion qui est le fruit de la
Pâque du Christ.

/cr,t
J/
I lrrlJh

a



2. ORIENTATIONS ET DIRECTIVES

2.1 LA RÉVISION DE LA « RATIO » REQUTSE PAR LE CG24
Contribution des Provinces

P Giuseppe NICOLUSSI
conseiller général pour la formation,

Cette communication porte sur la " réüsion 6u 1.1141i6 ". II
est nécessaire d'intéresser chaque Province et de demander sa

contribution pour réaliser cette tâche décidée par le Chapitre
général (CG24, L47).IL ne s'agit pas seulement de collaborer à
la refonte d'un document. La réüsion dela Ratio doit être l'ex-
pression d'une fïdélité renouvelée à la vocation en recherchant
la façon de transmettre Ie projet salésien de üe aux nouvelles
générations et de le üwe dans les différentes phases de l'exis-
tence et dans les différents contextes.

1. La tâche assignée par le CG24 et par la Programmation.

Le CG24 a décidé de faire la révision de la Ratio. "Le
conseiller général pour la formation fera avancer Ia réüsion de
la Ratio selon les orientations du CG24 " (CG24, 147). Nous
disons immédiatement que lorsque nous parlons de Ia Ratio,
il s'agit du texte La lormation des salésiens de Don Bosco
(FSDB) ainsi que du fascicule Critères et normes pour le discer-
nernent des uocations salésiennes (CN), qui donne un commen-
taire offrciel du chapitre 7 dela Ratio.

Le Conseil général a fait figurer ce point dans la Frogram-
mation du sexennat, et indiqué la tâche et le parcours à
suiwe pour Ie réaliser : " Faire Ia révision de la Ratio demandée
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par Ie CG24, pour adapter la formation initiale à la nouvelle
situation et aux divers contextes. Animer un processus de
connaissance de la FSDB, d'évaluation de son application, de
propositions de réajustement (avec une attention spéciale à l'ex-
hortation apostolique sur la Vie consorrée et aux déflrs de l'incul-
turation), en associant les responsables aux divers niveaux ".

Selon la Programmation, la révision du liwe se situe dans le
contexte plus fondamental de I'évaluation et du réajustement
de Ia pratique de la formation. En outre, Ia révision est envi-
sagée non comme le travail d'une petite équipe, mais comme Ie
résultat d'une large collaboration.

2. En réponse aux orientations de « Vita consecrata ».

Nous lisons dans l'exhortation apostolique :

" Les Pères synodaux ont chaleureusement invité tous les
Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique à
élaborer dès que possible we raüo ùnstitutionis, c'est-à-
dire un projet de formation inspiré du charisme fondateur, qui
présente de manière claire et dynamique le chemin à suiwe
pour assimiler pleinement Ia spiritualité de I'Institut.

" La ratio répond aujourd'hui à une véritable ur-
gence : d'un côté, elle montre comment transmettre I'esprit
de I'Institut, pour qu'i] soit vécu authentiquement par les
nouuelles générations, dans la diversité des cultures et des
situations géographiques ; d'un autre côté, elle expose aux
personnes consacrées les moyens de viwe cet esprit dans les
dffirentes étapes de l'existence, ett progressant vers la pleine
maturité de Ia foi au Christ.

" S'il est donc vrai que le renouveau de la vie consacrée dé-
pend principalement de Ia formation, il est aussi wai que cette
dernière est, à son tour, Iiée à la capacité de proposer urre
méthode, riche en sagesse spirituelle et pédagogique, qui
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conduise progressivement cerD( qui aspirent à se consacrer à

s'approprier les sentiments du Christ Seigneur " (VC 68).
La formation permanente " fait partie des exigences de Ia

consécration religieuse [...] En conséquence, il sera très impor-
tant que chaque Institut prévoie, drns le cadre de la rq'tio
institutionis,la défrnition, autant que possible précise et systé-
matique, d'un projet de formation permanente, dont le but
primordial est de guider toutes les personnes consacrées au moyen
d'un prograrnme continu tout au long de I'existence " (VC 69).

3. Tous associés dans le travail de révision.

Au début de janüer, Ie Recteur majeur et le Conseil général
ont approuvé l'organisation de la révision de la Ratio selon
les axes suivants :

- Une réüsion faite à partir d'une plate-forme de base, qui est
l'actuelle Ratio et Critères et normes (1985), ouverte aux
réajustements que l'évaluation de la situation et la réfledon
révéleront comme nécessaires et opportuns ;

- Une évaluation qui se fera en demandant la collaboration
aux divers niveaux.

Le24 septembre de I'an dernier, j'ai envoyé aux Provinciaux
une lettre (Prot. 971L7LB) avec deux simples dossiers qui avaient
pour but de préciser la signifrcation et la portée de la tâche assi-
gnée par Ie CG24 et la Programmation. Nous demandons à pré-
sent, de façon explicite,la contribution de chaque Province
pour la réüsion de la « Ratio - Critères et nomes ,r. Nous
savons que plusieurs Proünces et Régions ont déjà commencé
le travail de révision et l'élaboration de contributions.

Il est important que la Province profite au maximum de
cette oceasion extraordinaire d'évaluation, de réflexion
et d'échanse ; de cette possibilité de formation permanente
et de qualification des formateurs.
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C'est en particulier des Provinciaux que dépendent les fa-
çons d'impliquer Ie Conseil provincial, les équipes d'anima-
tion provinciale, en premier lieu la commission provinciale
pour la formation, les directeurs, les communautés de forma-
tion initiale (formateurs et confrères en formation), les centres
d'étude, d'autres instances (sdb et non sdb). Le délégué pour la
formation et la commission proünciale pour la formation ont
naturellement un rôle particulier à jouer.

Il peut être utile d'encourager et de coordonner Ia collabo-
ration au niveau interprovincial (de Conférence etlou de
Région), en engageant les équipes de coordination, en réunis-
sant des confrères compétents ou experts dans certains do-
maines particuliers.

4. Organlsation du travail.

Pour bien organiser le travail de réüsion, il faut être at-
tentif aux points suivants :

4.1. Tenir compte de la nature, du but et des caractéristiques d'Ltne

" Ratio » pout la Congrégation tout entière.

Le texte des Règlements la définit comme suit : " La forma-
tion aura pour guide pratique, au niveau mondial, une " Ratio
fundamentalis institutionis et studiorum ", et, au niveau pro-
vincial, un Directoire approuvé par le Recteur majeur avec le
consentement de son Conseil.

,, La " Ratio " e:rpose et développe de façon organique et di-
dactique l'ensemble des principes et des norrnes de la formation
qui se trouvent dans les Constitutions, les Règlements généraux
et dans d'autres documents de l'Eglise et de la Congrégation.

" Le Directoire proüncial applique aux réalités locales les
principes et les normes de la formation salésienne " (Règl. 87 ;

cf. aussi Const. 100-101 ; VC 68-69, CGzl258-260).
Dans cette perspective, il peut être utile de relire la présen-

tation et le premier chapitre de la FSDB et les deux dossiers en-
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voyés l'an passé : La réuision de la Ratio, CG24 147 et Réuision
Ratio FSDB, pour aider la réflexion Ils rappellent le parcours
de l'élaboration du texte actuel et soulignent Ia nature, les ca-
ractéristiques et les différentes sortes de Ratio.Il est clair que
la Raüo ne doit pas être une encyclopédie sur la formation ni
un traité de pédagogie de la formation ; elle n'est pas davan-
tage un manuel pour les formateurs ni un recueil de documents
sur les différents aspects de la formation.

4.2. Partir de la Ratio actuelle, ., La formation des salésiens de
Don Bosco ,. el ,. Critères et normes ", édition de 1985.

C'est Ia plate-forme de base sur laquelle nous faisons la
. révision ". Il est opportun de se rappeler que la FSDB se ré-
Ière à la formation permanente et à la formation initiale.

4.3. Prendre en considération les étapes indiquées et les questions
suggérées dans les deux dossiers envoyés l'an dernier. IIs
conseillent de considérer quatre moments, pour répondre
à quelques questions guides. Nous les rappelons :

a. Premier mom,ent : connnaissance de la Ratio actuelle et de
Critères et normes.

Etude du texte actuel, tant de son organisation fondamen-
tale et de ses orientations, que des normes.

Questions: Dans les diverses parties delaRatio et de Critères
et normes, quels sont les points les plus valables et les plus ac-
tuels ? Quels sont ceux qui suscitent des questions et ont besoin
d'un approfondissement ?

b. Deuxième moment : confrontation entre la Ratio-CN et la
situaüon de la formation dans la Prouince.

Evaluation de la situation de la formation dans la Province ;
confrontation entre la FSDB, le Directoire proüncial et les pro-
jets pour la formation.

Question: Sur quels points la FSDB-CN nous demande-
t-elle d'adapter notre pratique de la formation ?

4
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c. Troisième rnoment : prise de conscience et approfondissement
des nouuelles exigences de la formation.
Questions : QueIIes nouvelles exigences pour la formation

émergent de La condition des jeunes et de la culture, de la situation
de Ia üe salésienne, de I'expérience de la formation, du critère de
qualité, des orientations de l'Eglise et de la Congrégation etc. ?

d. Quatrièrne nlornent : propositions de réuision de la FSDB-CN.

Questions: Sur quels points la « pratique de Ia formation "
et les « nouvelles exigences » nous demandent-elles de " revoir "
la FSDB-CN ? Pourquoi ? Comment ?

5. Formulation des contributions.

5.1. Quelles contributions ?

Je rappelle que " révision » peut signifier : points à souli-
gner avec plus de force ; points à changer (éliminer, corriger,
clarifrer) ; points inadaptés, insuffisants, obsolètes ; points nou-
veaux à introduire etc.

5.2. Se référer au brte de la FSDB et CN.

Il est bon d'indiquer la référence au texte actuel, en spéci-
fiant bien de quelle partie, chapitre ou numéro il s'agit et en
précisant le point de formation à revoir.

5.3. Apports motivés et concrets.

Motiver, c'est-à-dire indiquer le pourquoi de la réüsion et,
quand c'est possible, suggérer un texte retravaillé. En tout cas,

il faut éüter les indications trop génériques, peu utiles à ceux
qui dewont rassembler et classer les données.

5.4. " Précisions techniques "
Présenter les contributions de façon séparée, ou de manière

qu'il soit facile de les séparer.
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Utiliser une des langues suivantes : italien, français, anglais,
polonais, portugais, espagnol, allemand.

S'en tenir, si possible, au modèle transmis aux Provinces.

5.5. Date et forme de I'envoi des contributions : fin 1998.

Envoyer la contribution de la Province de façon unifiée. La
faire parvenir au conseiller ou au dicastère pour la formation,
maison générale, Rome.

Si possible, envoyer Ia contribution par E-mail ou sur
disquette.

La révision dela Ratio constitue une expression concrète de
f investissement dans la formation et dans la recherche de Ia qua-
lité que le Recteur majeur a plusieurs fois présentés comme une
priorité de ce sexennat. La contribution des Provinces manifes-
te concrètement notre communion au charisme de Don Bosco
et la volonté de üwe l'unique vocation salésienne à travers une
formation tout à la fois unitaire dans ses contenus essentiels et
diversifiée dans ses e>4pressions concrètes kf. Const. L00).
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2.2 RECONNAISSANCE D'APPARTENANCE A LA
FAMILLE SALÉSIENNE

Cornme le reporte la chronique du Conseil général (cf. n" 4.2 du pré-
sent fascicule des ACG), dans sa demière session plénière le Conseil, à
I'inuitation du Recteur majeur, a procédé à une éualuation des critères
pour la reeonnaissanee d.e l'appartenanee à la Famille salé-
siennc, en confirmant la ualidité des orientations de 1982 (reportées au
nurnéro 304 des ACS) et en forrnulant quelques « notmea d"appli-
eation " à prendre en considération, compte tenu du déueloppement
pris par la Famille salésienne en cette période et des réflexions qui ont
accompagné ce üueloppement,

Voici ces orientations de L982 (ürées de ACS 304, pp. 67-71), ainsi
que les nouuelles « norrnes d'application ".

l. Orientations adoptées par le Conseil supérleur pour la recon-
naissance d'appartenance à Ia Famille salésienne (de ACS
304, p. 67-71).

La Famille salésienne et ses dons

L'appartenance à la Famille salésienne n'est pas avant tout
un fait de droit ou d'organisation, mais elle consiste dans Ia par-
ticipation par vocation au charisme de Don Bosco, c'est-à-dire à
son esprit et à sa mission, de groupes qui, comme les Filles de
Marie Auxiliatrice et les Coopérateurs, ont été directement fon-
dés par lui, ou qui se réÊrent indirectement à lui, parce qu'ils ont
été suscités par l'Esprit Saint à l'intérieur du " fait salésien " ptr
l'entremise d'un salésien et à la faveur de milieux et de groupes
salésiens, comme ce fut le cas pour les Volontaires de Don Bosco,
qui ont trouvé leur origine dans I'æuwe du P Rinaldi et dans son
apostolat parmi certaines Coopératrices, élèves et anciennes
élèves des Filles de Marie Auxiliatrice.l

I Consütutioræ SDB, art. 1 et 5 ; CGS,151 et 168 ; Const. WB, art'. L et 5
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Les points communs entre les divers groupes de la Famille
salésienne (FS) se réduisent, au fond, au fait d'être appelés
pour l'unique mission de salut propre à Don Bosco, à réaliser
selon son esprit, avec des vocations spécifiques différentes et,
naturellement, dans une grande diversité de pastorales et d'ac-
tiütés apostoliques.'

Compte tenu de la réflexion faite, après Ia Chapitre Général
Spécial (CGS) sur les éléments qui constituent la nature de Ia vo-
cation salésienne, par le Recteur majeur, le P Ricceri en 1973,3
par Ie P Viganô, Ie Sl janvier 1981,' et par des représentants au-
torisés des groupes reconnus par le CGS comme appartenant
déjà à la FS,6 il est possible d'énumérer comme suit ces valeurs :

Vocation salésienne, c'est-à-dire appel à participer au don de
Dieu, au " charisme ", fait à Don Bosco et à sa Famille, dans un as-
pect important de I'expérience humaine et surnaturelle typique de
Eon Bosco. Le groupe doit manifester qu'il est poussé par l'Esprit
Saint et considérer Don Bosco cornme un modèIe et un maître et
vouloir réaliser, de quelque manière, son charisme ; cela est plus
facile à discerner si Ie fondateur est un salésien, ou une Fille de
Marie Auxiliatrice ou un autre membre de la Famille salésienne.

Participation ù la mission salésienne en faueur des jeunes et
du peuple,' cela signifie que I'Institut adopte tous les buts de Ia
mission globale salésienne, ou du moins quelques-uns : évangéli-
sation et catéchèse, promotion intégrale des jeunes, surtout les
pauwes et les abandonnés, culture chrétienne du " peuple >), en
particulier par les moyens de la communication sociale, travail
spécialement missionnaire.

Partage de I'esprit et de la méthode éducatiue et pastorale
salésiens centrés sur Ia charité pastorale, l'esprit de famille,

' CGS, l6L ; Const. SDB, 5 ; Règl. SDB, 3O

' ACS n" 252, octobre-décembre 1973, pp. 3 et suiv.
o P Eomto VtoaNo dans U@ dontue rul cari.sma sdcsinnn, S'Semaine de spiritualité

salésienne, LDC 1981, p. 257 et suiv.
o Cf. Qundcrni del Dbastero per le ES., n' 2, pp. 6-9 et 9-10
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l'optimisme, la prière simple et vitale, l'estime des sacrements
et la dévotion à Marie.6

Adoption d'une critériologie pastorale et promotion d'un
type de présence et d'action éducative et pastorale qui s'inspire
du " Système préventif " de Don Bosco.

Vie éuangélique selon l'esprit salésien, en tant que l'Institut
propose à ses membres un idéal évangélique conforme à
l'. esprit des consei]s », pâr des væux, des promesses ou un
autre type d'engagement, vécus selon le style salésien de üe et
de sanctification dont saint Jean Bosco et les autres saints de la
Famille salésienne sont des modèles concrets.

Fraternité artiue salésienne; chaque groupe en effet conserve
sa spéci{icité et son autonomie propres, mais comme des richesses
de communion à offrir à la Famille elle-même, et décide :

- de prendre place parmi les divers groupes de la Famille
salésienne, et d'en viwe les liens typiques de fraternité et de
collaboration;

- de reconnaître au Recteur majeur, successeur de Don
Bosco, le rôle de père et de centre d'unité de la Famille et, par
conséquent, à Ia Congrégation salésienne, un rôle spécial d'ani-
mation spirituelle qu'elle a hérité de Don Bosco.'

Tous ces éléments communs constituent par eux-mêmes le
fondement d'une intense communion et fraternité apostoliques
entre les divers groupes de baptisés qui les partagent. Le Fon-
dateur avait aussi réalisé une union étroite par les liens d'orga-
nisation et de droit possibles à son époque. Aujourd'hui, pour
garder la fidélité dynamique à sa volonté, il est bon de recher-
cher d'autres modes de communion adaptés aux caractéris-
tiques de chaque groupe.'

u Const. SDB, aft. 40-49
' Const. SDB, 129 ; Rèel. CC., art. 13 ; CGS, 173.
8 Don Bosco : Règlem.ent dzs CC., Introduction ; Bollettino Salesiano 1878, pp. 1-3 ;
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Reconnaissance d'appartenance à la Famille salésienne

Le )o(" Chapitre général a pris acte de l'appartenance à la
Famille salésienne au sens strict, au titre de la vocation, des

Salésiens, des Filles de Marie Auxiliatrice, des Coopérateurs et
des Volontaires de Don Bosco, et il a laissé la porte ouverte à la
reconnaissÉrnce pour d'autres groupes apparus depuis le mort
de Don Bosco à nos jours, ou qui pourront encore naître, mais
il n'a pas indiqué les modalités de la reconnaissance.'

En reconnaissant pour les Anciens élèves l'appartenance au
titre spécial de l'éducation reçue, le CGS a ouvert une apparte-
nance à la ES. Iato sensu, aux destinataires de la mission et à
tous ceux qui vivent dans l'orbite de la présence salésienne
dans l'Eglise.'o

Les orientations qui suivent concernent exclusivement les
groupes qui aspirent à recevoir Ia reconnaissance de leur
appartenance à la Famille salésienne et à sa vocation, comme
participation et communion dans un charisme qui cherche
spontanément un signe et une structure d'unité autour du Rec-

teur majeur, successeur du Fondateur Don Bosco et premier
animateur de la Famille salésienne.

Durant Ie 27" Chapitre Général (CG21),le Recteur majeur a
précisé que l'appartenance au sens strict à la Famille salé-
sienne ne peut être reconnue qu'à dss « groupes institués " et

eüe « il doit être clair qu'un groupe n'est pas institué s'il n'a
pas été approuvé par le Recteur majeur avec son C.onseil, s'il
n'a pas une histoire qui en assure le discernement de la part
des organismes officiels qui sont habilités à donner à un groupe
la qualité d'institution ".11

I1 s'agit donc de préciser les conditions et d'indiquer les

Progetto ü deliberato per il Capitolo Generale L", t877, manuscrit de Don Bosco

cf. CGS, 153-154 ; Const. FMA de 1885, Titre Il, afi. t.2.4.6.7 etc' ; CGS, 174-L76

" CGS, 154-156 ; Const. SDB,5 ; Règl. SDB,30

'0 CGS, 157 et 191 ; Const. SDB,5 ; Règl, SDB,3t
\ cG21,5L6
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modalités pour que soit reconnu officiellement par le Recteur
majeur qu'un gToupe déterminé appartient déjà à la Famille
salésienne par fondation et en quelle mesure il en possède les
éléments historiques et charismatiques.

La reconnaissance d'appartenance est déclarée par Ie Rec-
teur majeur avec son Conseil, quand un groupe en fait libre-
ment la demande et après qu'on a évalué si son projet de vie et
d'apostolat comporte, en substance, Ies valeurs et les orienta-
tions communes de Ia Famille salésienne, et si celles-ci sont
clairement affrrmées dans les documents offrciels de ce même
groupe institué.

Un Institut dont les Constitutions expriment clairement les
valeurs communes de la vocation salésienne, et qui peut
prouver l'existence concrète de celles-ci non seulement dans ses
documents, mais aussi dans son histoire et dans sa üe, peut ex-
primer au Recteur majeur son désir motivé de recevoir Ia décla-
ration d'appartenance à la Famille salésienne.

Puisque l'adhésion à la Famille salésienne implique l'enga-
gement de tous les membres de l'Institut, la demande sera faite
par les instances suprêmes de l'Institut et appuyée par Ia vo-
lonté d'y adhérer exprimée par l'Assemblée ou par Ie Chapitre
général en vue des devoirs et des droits qui en découlent.

Le Recteur majeur fera étudier Ia demande et ses motivations
par le dicastère pour la Famille salésienne ; si l'examen se ré-
vèle positif, il sondera l'opinion d'autres groupes reconnus de la
Famille salésienne et demandera I'avis de son Conseil. Si, à Ia frn
de ces vériflrcations, le Recteur majeur juge qu'il y a les éléments
suffisants pour donner une réponse positive à Ia demande, il en
communiquera les décisions au groupe intéressé et à tous les
autres groupes qui font partie de la Famille salésienne .

La reconnaissance du Recteur majeur n'ôte pas au groupe
reconnu son autonomie, mais elle l'engage à insérer tout
d'abord dans un document officiel, de préférence les Consti-
tutions, la déclaration d'adhésion à la Famille salésienne, de
manière que le fait soit connu et admis par tous ses membres.
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Les relations fraternelles de la Famille salésienne

Comme conséquence de son adhésion et de sa reconnais-
sance, le groupe considérera Ie Recteur majeur comme succes-
seur de Don Bosco, Père et centre d'unité de toute Ia Famille
salésienne, et acceptera les orientations et les directives qui
concernent Ia frdélité de chaque groupe aux valeurs salésiennes
communes à tous.

L'adhésion entraîne un engagement particulier de frater-
nité spirituelle et apostolique avec tous les autres groupes de la
Famille salésienne. Cet engagement requiert la connaissance
mutuelle, l'aide réciproque, la promotion de la vocation, la com-
munication et la présence dans les événements significatifs de
la üe de chaque groupe de Ia part de tous les autres, comme
réalisation de la communion ecclésiale en style salésien.l2

Pour favoriser cette communion par le dialogue et Ia liaison,
par la participation, la mise sur pied d'activités communes pour
Ia réalisation de la mission et de la présence salésienne dans
I'Eglise et dans les actiütés sociales, il sera utile de créer, avec
l'accord de tous, des structures souples - Consultes ou Conseils
pastoraux de la Famille salésienne, par exemple - pour pro-
grammer des moments de fraternité, d'étude et de prière qui per-
mettent l'échange des richesses spirituelles et la collaboration,
tout en soulignant aussi un sens plus üf de l'identité de chacun.

La Congrégation salésienne a hérité de Don Bosco des res-
ponsabilités particulières d'animation et de service pastoral dans
Ie sens salésien vis-à-üs des divers groupes qui font partie de la
Famille salésienne, pour favoriser l'unité et la frdélité au charis-
me de Don Bosco dans le respect total de leur vocation spécifique.
Ce sont les buts du ücastère polrr la Famille salésienne."

La Congrégation à I'échelle mondiale, provinciale et locale,
se rendra disponible à ce service, Ie considérera comme préfé-

" CGS, 165 et 189
r3 CGS, I74-tl6etL89
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rentiel et préparera des animateurs appropriés pour les besoins
d'es membres et des destinataires de I'apostolat des divers
groupes ; de leur côté, ceux-ci considéreront le souci pastoral
des prêtres salésiens et d'autres groupes de Ia Famille salé-
sienne comme une aide à leur frdélité et au charisme de Don
Bosco et à l'esprit de famille."

Sans préjudice de Ia üe religieuse communautaire, les salé-
siens ouvriront volontiers leurs maisons et leurs æuwes pour
accueillir et animer les membres des divers groupes pour les
besoins de leur vie et de leur apostolat ; les divers groupes
feront de même entre eux, en esprit de fraternité .

En particulier, la Congrégation met à la disposition des
membres de la Famille salésienne ses outils et organismes de for-
mation et d'étude de l'histoire, et de promotion de la spiritualité
et de la mission salésiennes, et les invite tous à la collaboration.

Et puisque Don Bosco disait eüe « la lecture ùt Bulletin
salésien produit un bien extraordinaire, c'est-à-dire I'unité des
sentiments et un lien très étroit d'union ,'6, le dicastère pour
la Famille salésienne invite les divers groupes à participer,
avec leurs membres qualifiés, aux activités de communication
sociale et d'information salésienne.

ll. Normes d'application des orientations adoptées en I982, éta-
blies par le Recteur maieur avec son Conseil le 9 janvier 1998.

Le contenu et les motivations des indications précédentes
restent en ügueur.

Pour les rendre effectives et claires, il a paru bon au Rec-
teur majeur et à son Conseil, dans Ia séance du 9 janvier 1998,
d'expliciter ce qui suit :

" CGS, 173 ; CG21,79 ;402-403;588. Cf. aussi les réponses aux messages CG2l,
pp. 289 et süv.

t6 MB 13,296
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a. Pour prouver la consistance de son e:rpérience salésienne, le
groupe demandera au Recteur majeur la reconnaissance
d'appartenance dix ans au moins après sa reconnaissance
par I'Eglise, en conformité avec le Doit ;

b. La consistance salésienne implique chez le groupe :

1. L'expérience vécue de la vocation salésienne en plus de ce

qu'en expriment ses documents officiels ;

2. La conscience d'éléments originaux de vocation salé-

sienne, qui puissent enrichir les autres groupes de la FS ;

3. La tendance à s'accroître en nombre ;

4. Sa diffusion en plusieurs diocèses et pays ;

5. La capacité de s'organiser en lui-même, c'est-à-dire avoir
une vie et des actiütés autonomes, même si c'est en com-
munion avec les autres groupes qui composent la FS ;

c. On sera attentif à la composition des groupes, pour qu'ils ne
soient pas constitués de membres appartenant à des groupes

déjà reconnus de la FS.

Nous reconnaissons que les groupes représentent la ri-
chesse de la Famille salésienne de Don Bosco et un don pour
l'Eglise.

Nous souhaitons donc la consistance de leur charisme.



4. AclvrrÉs ou coNSEtL cÉNÉnnl

4.1 Chronique du Recteur Majeur

Nombreuses ont été les ren-
contres et les visites qui ont ca-
ractérisé la période de janvier-
mars du Recteur m4jeur dans son
travail d'animation des confrères
et des communautés, en plus de
son activité orünaire à la maison
générale de Rome.

Le 6 janvier, en la basilique
Saint-Pierre, il participe à l'ordi-
nation épiscopale de Mgr Franco
Dalla Valle, ancien Proüncial de
Manaus, des mains de S.S. Jean
Paul II. Le nouvel évêque est en-
suite fêté à la maison générale.

Du 16 au L8 janvier, après la
session plénière d'hiver du Conseil
général, le Recteur majeur prend
part auxjournees de spiritualité de
la Famille salésienne et les conclut
par la présentation du commen-
taire de l'étrenne 1998 (cf. Docu-
ments et nouvelles, no 5.1).

Le25 janvter, à l'institut Pie XI
de Rome, il donne une conférence
à la Famille salésienne de Rome
sur Ie thème de l'étrenne 1998.

Du 30 janvier au 1* féwie4 il est
au Piémont pour la fête annuelle
de Don Bosco et pour d'autres
célébrations.

Sa première étape est à Fossa-
no, le vendredi 30 janvier, pour
I'inauguration d'un nouvel atelier
dédié au salésien coadjuteur Ma-
rio Di Giovanni, décédé il y a 15
ans, qui a consacré sa vie à la for-
mation professionnelle des jeunes.
En sa mémoire, Ie Recteur majeur
dévoile un buste de bronze.

A I'occasion de sa visite à Fos-
sano, le Recteur majeur reçoit la
citoyenneté d'honneur des mains
du Maire de la ville, M. Giuseppe
Manfredi. Au cours de la récep-
tion qui a lieu au château des
Acaia, il reçoit aussi le salut de
l'évêque, Mgr Natalino Pescarolo,
et du président de Ia province de
Cuneo, M. Giovanni Quaglia. Ils
soulignent de üverses façons l'im-
portance de la présence salésien-
ne à Fossano et son inlluence sur
Ie territoire. Le Recteur majeur
remercie de la distinction qu'il a
reçue, trace rapidement l'ceuwe
des salésiens à Fossano et
souligne quelques problèmes à
propos des jeunes et de leur
éducation aujourd'hui.

Le samedi 31janüer, fête de
saint .Iean Bosco, en la basi-
lique Marie-Auxiliatrice de T\rrin,
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le Recteur majeur préside la célé-
bration eucharistique à laquelle
participent les Anciens et An-
ciennes élèves des salésiens et des
FMA du Valdocco en même temps
que beaucoup d'autres personnes.
Labasilique est comble. Beaucoup
de salésiens concélèbrent.

Dans son homéIie, il met en re-
Iief une des caractéristiques de
Don Bosco : sa capacité de parler
aux jeunes de fa4on qu'ils l'écou-
tent auec entlnusiasmz. Que dirait
aujourd'hui Don Bosco au,xjeunes
à propos de leur uie, de ce qui les
intéresse et les passionnc, d,e leurs
dfficultés et de leurs projets ? Le
Recteur majeur pense qu'il les
inuiterait à ualoriser la vie ; il
reproduirait le programme qu'il
offrait à ses jeunes : la santé,
l'étude et la sainteté ; il en inuite-
rait encore quelques uns à rester
auec lui pour se consarrer au bien
de leurs compagnons.

Dans l'Eucharistie qu'il préside
le soir, dans une basilique tou-
jours comble, le Recteur majeur
souligne qlae Don Bosco a été quel-
qu'un qui a su arcueillir les sug-
gestions d,e I'Esprit et les mettre
à profi.t. Il conclut en affirmant
que la fête de Don Bosco est une
inuitaüon àla sainteté et souhaite
que dans toutes les branches
de la Famille salésienne se lèuent
des saints, eanonisés ou non, qui

soient pour notre monde des
signes de la bénédiction de Dieu,
des modèles ù imiter, des encoura-
gem.ents à trauailler sans cesse à

faire du bien d,ans l'éducation.
Durant la journée, il visite aus-

si les salésiens malades au Cotto-
lengo, à l'infirmerie du Valdocco
et à la maison André-Beltrami
près de Valsalice.

Au repas de midi, dans un cli-
mat de fête, avec les confrères
sont présents l'archevêque de
Turin, le cardinal Giovanni Sal-
darini, et Mgr Luciano Pacomio,
évêque de Mondovl, qui avaient
présidé deux céIébrations eucha-
ristiques le matin.

La troisième étape de son voya-
ge au Piémont est l'institut de
Borgomnnero, qui fête les 90
ans de la présence salésienne. Ac-
tuellement, les salésiens animent
un complexe scolaire, qui com-
prend l'école moyenne, Ie lycée
classique et un lycée européen à
orientation juridique et écono-
mique. Les anciens élèves dirigent
le cercle culturel " Berbini " ;

il compte aussi la coopérative
,, Ved,ogiiouane ,,.

Après avoir salué,les autorités,
le Recteur mqjeur préside la sain-
te messe en l'honneur de Don
Bosco. Dans son homélie, il pré-
sente la figure du saint comme
Père et Maître, pour souligner
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quelques règles simples qu'il a
mises en pratique : sauoir regar-
der et cornprendre, sauoir écouter
et parler, sauoir ualoriser et pro-
poser.

Après le repas de midi avec les
salésiens et les hôtes d'honneur, il
se rend à Omegna pour honorer
la tombe du vénérable André Bel-
trami. Il visite I'église paroissiale,
qui en abrite les dépouilles mor-
telles, et la maison qui en garde
quelques souvenirs.

Il revient ensuite à Turin et
rentre Ie soir à Rome.

Très important a été Ie voyage
du Recteur majeur en Afrique du
5 au 19 féwier. Ce fut à I'occasion
surtout de l'inauguration des
deux nouvelles quasi-pro-
vinces d'Afrique Tropicale
Equatoriale (ATE) et d'Aftique
Francophone Occidentale
(AFO), érigées au cours de la ré-
cente session plénière du Conseil
(cf. chronique du Conseil général,
n" 4.2).

Les célébrations pour l'inaugu-
ration des deux quasi-provinces,
avec l'installation de leurs supé-
rieurs, se gont déroulées respecti-
vement à Yaoundé (Cameroun)
pour I'ATE et à Lomé (Togo) pour
I'AFO. Les cérémonies ont été ho-
norées de Ia présence des Proün-
ciaux ou de leurs représentants

de presque toutes les Provinces
fondatrices.

La présence des Provinciaux
a permis de signer, dans l'acte
même de la mise en route des
nouvelles circonscriptions, une
convention par laquelle les Pro-
vinces mères s'engagent à soute-
nir les nouvelles quasi-proünces :

par du personnel (salésien et
laïque volontaire) et des moyens
frnanciers, pendant un certain
nombre d'années, de façon que la
séparation puisse se faire peu à
peu sans préoccupations.

Dans son voyage, le Recteur
mqjeur a ensuite étendu sa üsite
à différentes autres présences
salésiennes, dans cinq pays du
continent : le Cameroun, la Gui-
née équatoriale, le Bénin, le Togo
et le Mali.

Partout, la présence du Recteur
majeur a donné lieu à des mani-
festations dejoie et de fraternité
faciles à imaginer. Entre autres, la
cérémonie typique d'accueil qui
s'est répétée dans toutes les loca-
lités visitées, avec de petites va-
riantes parfois significatives. II
peut être intéressant d'en rappe-
ler quelques unes. Celui qui re-
présente le chef du village donne
la bienvenue à l'hôte, puis, dans
trois directions, verse par terre de
l'eau, parfois mêlée de farine de
manioc ou autre, signe de la üe,
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et geste de respect pour les an-
cêtres ou les aînés qui sont les
gardiens de la terre et de la vie ;

iI invite l'hôte à franchir la ligne
marquée par I'eau versée, en
signe de bienveillance et de paix,
et à entrer dans le village. Le chef
boit et offre à l'hôte à boire dans
la même coupe, et enfin un grou-
pe de danseurs, garçons et filles,
accompagne l'hôte à l'intérieur du
village entre deux ailes de gens
en fête.

Les céIébrations eucharistiques
aussi ont étécaractéistiques : des

foules énormes pour lesquelles les

églises ne suffisaient pas et il fal-
Iait utiliser les cours, ou les églises
et les cours ensemble ; des danses
et des processions d'offertoire
toujours suggestives ; des cho-
rales, immanquables dans la com-
munauté africaine, très soignées.

La visite s'est encore caracté-
risée par la présence constante
des moyens de communication so-

ciale: le P Inisan, directeur du
Bulletin salésien français (DBA) a
accompagné Ie Recteur majeur
durant presque tout son voyage.
Les salésiens du lieu ont chargé
Ie P Gabriel Larreta de repren-
dre par videocamera les diverses
phases du voyage pour le Bulletin
salésien espagnol et pour Ia docu-
mentation des nouvelles quasi-
provinces. Le Recteur majeur a,

en outre, Iaissé plusieurs inter-
views à la radio et à la téléüsion
tant nationales que locales.

Faisons une brève relation des

différentes étapes parcourues.

Le voyage commence au Came-
roun où Ie P Vecchi arrive Ie soir
du 5 féwier. C'est la première
üsite d'un Recteur majeur à ce
pays. A l'accueil se trouvent le P
Antonio Rodrfguez Tall6n, Régio-
nal pour I'Afrique et Madagascar,
le P Miguel Angel Olaverri, supé-
rieur de la nouvelle quasi-provin-
ce, et plusieurs salésiens qui l'ac-
compagnent à la Cité des jeunes

de Yaoundé, où il est cordialement
salué par les confrères et les gens.

Le vendredi 6 féwier, le Recteur
majeur visite rapidement les lo-
caux du centre salésien et se rend
ensüte à I'Université catholique,
fondée en 1990, pour rencontrer
Ie Recteur, M. Bartholemy Nyong,
et d'autres enseignants. Puis il va
faire une visite à l'archevêque de
Yaoundé, Mgr Jean Zoa.ll est en-
suite accompagné à Lebouü, à la
« maison provisoire pour stage
des coa{uterlrs )», où se donne le
cours annuel de formation des
jeunes coadjuteurs. C'est une
nouvelle expérience en cours, ac-

tuellement annuelle, mais on es-

père la pousser plus tard à deux
ans de formation. A partir du fait
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que la maison est dédiée à un co-
adjuteur, Joseph Rossi, le Recteur
majeur souligne que la Congré-
gation a deux coadjuteurs véné-
rables : M. Strugi et M. Zatti qui
ont montré par leur vie les quali-
tés et les dons qui doivent carac-
tériser le coaduteur salésien : lo
solidité morale et religieuse ;
l'annour des jeunes, la capacité
d'éduquer et la uie joyeuse en
communauté.

L'après-midi du 6 féwier, en la
chapelle de la Cité des jeunes, a
lieu l'acte offrciel d'inauguration
de la nouvelle quasi-province
ATE, avec l'installation du supé-
rieur. Le Recteur majeur félicite
le nouveau supérieur et tous les
confrères de la quasi-province,
rappelle les principes qui ont gui-
dé Don Bosco dans la fondation
des nouvelles communæ,ûés: fa-
uoriser la mission et soutenir la
fraternité, principes qui restent
encore valables aujourd'hui.
Après l'acte officiel d'inaugura-
tion, le Recteur majeur rencontre
les directeurs et les confrères, et
traite avec eux le thème de la
communauté locale, en rappelant
les définitions qu'en ont données
les derniers Chapitres généraux :

école, signe et milieu de foi, lieu
priuilégié et fondamental de for-
mation perrnanente, noyau ani-
mateur. Une tâche fondamentale

pour la nouvelle circonscription
est précisément d'avoir des com-
munautés locales qui fonction-
nent pour répondre aux appels
des Chapitres et aux défis de Ia
mission.

Le samedi 7 féwier, il se rend à
Ebolowa, où les salésiens gèrent
une paroisse, une école primaire
de 2200 élèves et le centre de for-
mation Don Bosco. Erigé avec la
coopération allemande, française
et canadienne, il fonctionne déjà
en partie. Il accueille pour le
moment 80 élèves internes (Ia
capacité sera de 120 à la fin des
travaux), qui apprennent le
métier de menuisier. Le Recteur
majeur visite les locaux et parle
aux jeunes.

Ensuite, à la paroisse Notre-
Dame-de-Fatima, il préside la
célébration eucharistique en
l'honneur de saint Jean Bosco.

L'après-midi, il va rendre üsite
à l'évêque, Mgr Jean-Baptiste
Ama, puis il parüicipe à un spec-
tacle de chants, de danses et de
saynètes monté en son honneur
par les jeunes, et rentre ensuite
à Yaoundé.

Le dimanche 8 féwier, dans la
cour de la Cité des jeunes, il cé-
lèbre la sainte messe devant un
nombreux public avec les choré-
graphies typiques du lieu.

L'après-midi, en compagnie du
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P Olaverri et d'autres salésiens, il
va bénir la future nouvelle maison
provinciale, puis visite la cathé-
drale et ensuite la communauté
des FMA appelée " Cité Marie-Do-
minique ", située dans une zone
de la paroisse salésienne.

Du Cameroun, via Douala, en
compagnie du P Olaverri et du P
Jesris Guerra, Provincial de Ma-
drid, le Recteur majeur rejoint le
der:xième pays de son voyage en
Afrique: la Guinée équatoria-
le, où les salésiens ont trois
(Euvres : à Malabo, le centre des
jeunes et la paroisse, à Bata, le
centre de formation profession-
nelle pour tailleurs, menuisiers
et électriciens, et à Mikomeseng,
une paroisse.

Il arrive à Malabo, capitale de la
Guinée équatoriale, le matin du
9 féwier. Après avoir salué les
confrères de notre paroisse d'Elâ
Nguema, il va visiter les deux
centres tenus par les FMA :

" Maria Auxiliadora " et " Vaiso
Ipola " (" Jeune fille, lève-toi ! ",
puis se rend à l'archevêché ren-
contrer l'archevêque Mgr Ilde-
fonse Obr-a.

Il üsite ensuite le séminaire
épiscopal à Banapâ, confré aurx sa-
lésiens. Puis, après le repas servi
au séminaire de Banapâ, iI rentre
à Elâ Nguema, où il rencontre les

confrères ; il préside ensuite la
céIébration eucharistique et par-
ticipe, au centre desjeunes, à un
spectacle de chants et de jeux
proposés par les jeunes.

Le mardi 10 féwier, il rejoint
Bata pour üsiter le " Centro de
Promocidn Juvenil Marfa Auxilia-
dbra ", æuvl.e qui comprend une
paroisse, un patronage et centre
dejeunes, un centre professionnel
pour menuisiers avec L20 jeunes
environ, et une entreprise agri-
cole à quelques kilomètres de là.
Il va saluer l'archevêque, Mgr
Anaclet Sima, à la cathédrale et
au grand séminaire, bâti par
notre confrère le P Anselme Pé-
rez, qui est l'administrateur du
diocèse, puis il visite l'entreprise
agricole située dans la région
appelée Ecobenan, ainsi que la
communauté des Filles des
Sacrés-Cæurs, a{acente à la
maison salésienne.

Là, il rencontre les confrères
de la communauté de Bata et de
Mikomeseng, leur parle de la
Congrégation comme elle lui est
apparue dans ses voyages (en par-
ticulier récemment à Cuba) et
souligne les tâches assignées par
le CG24, en particulier de tra-
uailler à former les laîCs pour les
mettre en n'Lesure d,e donner le
ma.xirnurn de leurs possibilités et
ù les inuiter à faire partie de la

5
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contrnunauté éducatrice et de la
Famille salésienræ. Lasainte mes-

se célébrée avec Ia FamiIIe salé-
sienne et un grand nombre de
paroissiens courorrne cette üsite.

Après la Guinée équatoriale,
c,est le tour du gsnin, où les salê
siens ont quatre maisons : à Coto-
nou, un centre de formation, une
paroisse et un patronage ; à Porto-
Novo, la paroisse et un " foyer ,
pour les jeunes de la rue ; à lGndi,
Ia paroisse et à Parakou, un centre
professionnel et la paroisse.

II arrive à Cotonou le soir du
mercredi 11 féwier. L'attendent à
l'aéroport le P Lluis Maria Olive-
ras, supérieur de la quasi-provin-
ce AFO à laquelle appartiennent
les maisons du Bénin, plusieurs
confrères des diverses maisons et
quelques consæurs FMA.

Dans notre paroisse Saint-An-
toine-de-Padoue, où est servi le
souper, a lieu un intense moment
de fraternité et de famille. Dans
le mnt du soir,le Recteur majeur
souligne la signification des évé-
nements qui ont conduit à bréer
deux nouvelles quasi-provinces et
les résume en trois mots : passé,
présent et auenin Passé: un grand
trauail s'est occornpli et s'étend.
Présent : il lance des üfis à la ca-
porité des cornmunautés. Auenir:
il faudra I'enraciner toujours

dauantage ; deuenir " africains ,,
s'inculturer, c'est-à-dire entrer
dans le tissu social des gens de

I'endroit et arriuer à annoræer le
m.essage d,e I'Euangile auec sim-
plîcité, mais fficocité, en rencon-
trant la uie et la mentalité d,e ces

peuples.
Le jeudi L2 févrie4le Recteur

majeur est accompagné à Porto-
Novo pour visiter avant tout l'in-
téressante oeuwe que les salé-
siens ont ouverte au quartier
Ayimlonfide, Ie " Foyer Don-Bosco "
pour la promotion des enfants
de Ia rue, avec un programme
d'alphabétisation et la possibilité
d'apprendre un métier. Après une
rencontre de I'évêque Mgr Vin-
cent Mensah, il üsite la paroisse
salésienne de saint François Xa-
vier, où il est accueilli avec les
signes typiques que réservent les
peuples africains à Ieurs hôtes
d'honneur.

L'après-miü, le Recteur m4ieur
rentre à Cotonou pour inaugurer
Ie nouveau Centre Don-Bosco, un
ensemble qü comprend des salles,
des ateliers de menuiserie et
d'éIectronique, une grande salle
pour les rencontres, des salles
pour les professeurs et les bu-
reaux, des terrains de jeu et
d'autres locaux. Cet ensemble a
été construit avec les aides de la

" Cives munü », organisation non
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gouvernementale de Ia Navarre
(Espagne).

Un spectacle préparé et exécuté
par les garçons du centre et les
filles des FMA" puis la messe célé-
brée dans la belle église parois-
siale de saint Antoine de Padoue,
pleine de 2500 personnes, met fin
à ces intensesjournées du Bénin.

Le Togo est le quatrième pays
africain visité par le Recteur
majeur. Les salésiens y ont cinq
æuwes. Le Recteur majeur visite :

à LomêGbo{ome le noviciat avec
la paroisse et sept postes mission-
naires et le patronage ; toujours
à Lomé, Ia " maison Don-Bosco ",
avec son postnoviciat et son pa-
tronage, la paroisse Marie-Auxi-
liatrice avec six postes mission-
naires et le centre d'apprentissage
CAI\{A et le " Foyer Dominique-
Savio ". Deux autres æuwes sont
à Kara et à Cinkassé avec une
paroisse, un centre dejeunes, un
centre de promotion sociale et des
aumôneries.

II arrive à Lomé le matin du 13

féwier et va immédiatement visi-
ter la communauté de Gbodjome.
En plus du noviciat, les salésiens
y desservent la paroisse et sept
postes missionnaires de Ia zone.
La population est en mqjorité ani-
miste, de race Budu. L'accueil a
un air de fête : les novices et la po-

pulation accueillent le Recteur
mqjeur avec grand enthousiasme.
Dans sa rencontre avec les no-
vices, le Recteur mqjeur souligne
I'importance du moment qu'ils
sont en train de viwe pour
leur formation, et fait ressortir
quelques étapes fondamentales
qu'ils ont à parcourir : une
connaissance plus profonde d,e

Don Bosco, le sentiment d'appar-
tenir à la Congrégation,I'enthau-
siasme rnissionnaire, I' intériori-
saüon d.e leur uze. Suit la célébra-
tion de la sainte messe en I'hon-
neur du bienheureux Philippe
Rinaldi à qui est dédié Ie noviciat.

L'après-midi, il se rend à Lomé
à Ia maison Don-Bosco, siège du
postnoüciat des deux quasi-pro-
ünces AFO et ATE. Les postno-
vices sont 19. A leur cours
d'études se joignent d'autres reli-
gieux : des comboniens, des fran-
ciscains et des missionnaires du
Verbe diün. Les étudiants sont
actuellement 57 en tout.

Le soir, le Recteur majeur ren-
contre les jeunes confrères. Le
thème de son intervention est la
réponse à une question: quel d,oit
être le type de soJésien qui sera ap-
pelé à rnener àbien le charism.e de

Don Bosco en Afri4ue ? Le P Vec-
chi souligne quelques caractéris-
tiques indispensables : le salésien
doit être quelqu'un dnté de matu-
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rité humaine, d'u,ne grande pro-
fondeur spirituelle et chrétienne
sur les pas de Don Bosco, aüec une
bonne préparation professionnelle
et intellectuelle, une connaissance
et une e*périence progressiues de
la pastorale salésicnne et la capa-
cité de s'y donner totalement.

Le sarnedi 14 févriea le Recteur
majeur préside la concélébration.
Sont présents les directeurs des
communautés du Bénin et du
Togo, Ies novices, les postnovices
et les FMA des communautés de
Lomé et de Kara avec la Provin-
ciale Sr Wilma Tallone.

A I h 30 a lieu l'inauguration
officielle de la nouvelle quasi-
province d'Afrique Francophone
Occidentale, dédiée à Notre-Dame
de la Paix, avec l'installation du
nouveau supérieur. Après la lec-
ture de l'Evangile et des Consti-
tutions, le Becteur majeur fait
ressortir l'importance de la fonc-
tion du Proüncial dans l'anima-
tion d'une Province et en souligne
quelques traits caractéristiques,
même en tant que prêtre, chargé
de présenter à Dieu la commu-
nauté proünciale et les commu-
nautés locales, de faire montrer
que notre mission est une mission
pastorale et se rattache au sacer-
doce du Christ.

Après l'acte offrciel d'inaugu-
ration de la quasi-province, le

Recteur majeur rencontre les
confrères ; l'après-midi, il a une
réunion avec Ie Conseil provincial
et il participe, le soir, à la fête que
les jeunes ont organisée en son
honneur dans la cour de la pa-
roisse Marie-Auxiliatrice.

Le dimanche 15 féwie4 il prési-
de la célébration de l'Eucharistie
à la paroisse Marie-Auxiliatrice et
participe à une matinée de fête
avec toute la communauté parois-
siale. L'après-midi, il üsite le
Centre Marie-Dominique-Mazza-
rello des FMA, où il rencontre les
FIMA, avec les Coopérateurs et les
Coopératrices, et les YDB de la
quasi-province.

Le lundi 16 féwier, le Recteur
majeur va visiter le centre Marie-
Auxiliatrice- CAMA- qü dépend
de la communauté de la paroisse,
mais jouxte la maison Don-Bosco.
Le centre accueille environ l-80
élèves externes, garçons et filles,
qui suivent les cours d'éIectricité,
de mécanique générale, de clima-
tisation, de charpente métallique
et de couture. Il compte aussi un

" Foyer,, dédié à Dominique Saüo,
qui accueille quelques jeunes de
18 à 20 ans en grave diffrculté et
abandon.

Le Recteur majeur rentre à la

" Maison Don-Bosco » pour ren-
contrer les formateurs du noviciat
et du postnoviciat. Après le repas
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de midi qui a lieu au noviciat,
il va, dans l'après-midi, rendre
hommage àlaVierge dans le sanc-
tuaire de Togoville.

Le marü 17 féwier, après une
dernière rencontre de tous les
étudiants du postnoviciat, il se di-
rige vers I'aéroport et part pour le
Mali, cinquième et dernière étape
de son voyage en Afrique. A l'aé-
roport de Bamako, il rencontre
le nonce apostolique de Dakar,
l'évêque de San, Mgr Jean-Ga-
briel Diarra, le ücaire épiscopal
du diocèse de Bamako et quelques
personnalités civiles : le sous-
secrétaire au ministère de I'Edu-
cation, un député du Parlement
malien et le chef du cabinet
d'administration. La présence du
nonce et de l'archevêque de San
est due à la mort, et donc aux fu-
nérailles, de l'archevêque de Ba-
mako, Mgr Luc-Auguste Sangaré.

Le mercredi 18 féwier, à Bama-
ko, le Recteur majeur visite le
centre salésien " Père Michel ".
Ce centre accueille 350 éIèves,
dont quelques filles, pour les
cours professionnels de méca-
nique pour auto, de mécanique
agricole, de constructions métal-
liques et d'électricité. Il accueille
aussi 80 garçons internes. La
visite du Recteur majeur est l'oc-
casion d'inaugurer quelques nou-

veaux locaux. A la cérémonie sont
présentes diverses autorités : le
représentant du ministère de
I'Instruction et le représentant du
cabinet du ministre, Ie directeur
national de l'Education, le res-
ponsable diocésain de l'Enseigne-
ment religieux. Chacun d'eux
prend brièvement la parole pour
souligner quelques aspects de la
circonstance, rappeler la ümen-
sion fondamentale de l'éducation
dans la formation de la personne
et de la société, souligner la valeur
du travail des salésiens à Bomako
et pour remercier le Recteur ma-
jeur de sa présence. Le P Vecchi
remercie de l'accueil reçu et de
l'estime qui entoure le travail
des salésiens, puis bénit tous les
Iocaux dont quelques uns sont
encore en chantier.

Il rencontre ensuite les ensei-
gnants du centre et leur parle de
la nécessité de collaborer pour
rendre fructueux le travail éduca-
tif. En soirée, iI s'entretient avec
les confrères en stage de la quasi-
province. Il y en a six : trois abbés
et trois coaduteurs.

Le jeudi 19 féwier, en compa-
gnie du supérieur de la quasi-
proünce Ie P Lluis Oliveras et du
Régional, le P Antonio Rodriguez
Tall6n, le Recteur majeur va visi-
ter l'entreprise agricole située à
Moribabougou, à 18 km environ
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de Bamako. C'est une belle entre-
prise agricole de 40 hectares, si-
tuée le long d'un bras du Niger.
ElIe accueille 80 garçons et est
équipée aussi pour loger des hôtes
la nuit.

Il rentre au centre Père-Michel,
rencontre les confrères en prove-
nance des divers pays de Ia quasi-
province : le Mali, le Sénégal, la
Guinée Conakry,Ie Burkina Faso
et la Côted'Ivoire. Il leur rappelle
les exigences prioritaires du che-
minement que nous sommes en
train de faire : la consolidation
des communautés ; la formation
des personnes : catéchistes, colla-
borateurs, anirnateurs salésiens ;
le renforcement des parcours de

fonnaüon ; I'extension des actiui-
tés et les présences.

L'après-midi, il üsite le quartier
appelé Sansfil (ce nom üent du
fait que dans [a zone s'était
implanté un centre de communi-
cation par télégraphe), lui aussi
animé par les salésiens ; puis
il rencontre un groupe de neuf
personnes qui se préparent à
émettre la promesse du Coopéra-
teur salésien. Aamot du soir, qli
termine Ia journée, le Recteur
majeur remercie tout le monde du
travail accompli et du grand ac-
cueil qu'ils lui ont réservé, résu-
me les thèmes qu'il a développés
au cours de sa visite en Afrique,

et invite à continuer ù aimer
Don Bosco et les jeunes, à garder
le sens de la Congrégation,la so-

lidité de la formation et de l'union
fraternelle humaine et spirituelle.
Il rappelle que le lieu où il faut
trauailler ce projet est la com-
munauté éducatiue et la Famille
saléàienne.

Après le soupe4 iI se rend à l'aâ
roport sn ssmpagxie des con-frères
et repart pour Rome.

Un autre moment important a
été son voyage dans la Proünce
Saint-Marc de Venise, da 27 fé-
vrier au 1u'mars.

Le 27 féwier, il est à Venise,
dans l'île San Giorgio Maggiore,
où a lieu, dans la salle Palladio de
la Fondation Georges-Cini, ancien
réfectoire de l'abbaye bénédictine,
l'inauguration solennelle de l'an-
née académique de l'Ecole supé-
rieure internationale des sciences
de la formation (SISF). Elle est
née au sein de I'ISRE, association
eulturelle constituée en 1990, pro-
mue par la Faculté des Sciences
de l'éducation de l'Université
pontificale salésienne, par la
Province Saint-Marc et par la
Fédération CNOS-EAP (Centre
national des ceuwes salésiennes

- Formation et aggiornamento
professionnel) de Vénétie. Avec
une attention particulière à la
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Vénétie et à l'aire culturelle des
Alpes adriatiques, elle a comme
frnalité la formation supérieure
des formateurs sur les tenains de

Ia psycho-pédagogie, du social, de

l'orientation et de Ia didactique.
En plus du Provincial salésien,

du directeur du Centre, du rec-
teur magnifique de I'UPS, le P
Michele Pellerey sont présents
à l'acte de nombreuses autorités :

S. Em. Ie cardinal patriarche de

Venise Marco Cè, le président de

la Fondation Georges-Cini M. Fe-

liciano Benvenuti, le secrétaire
général de la Fondation Cini M.
Renzo Zorzi,Ie président de la
province M. Luigi Busato, l'asses-
seur régional pour la Culture et
la Formation M. Cesare Campa,
au nom du préiident de la région
vénitienne M. Giovanni Frezza,
au nom du maire de Venise plu-
sieurs assesseurs, des FMA, des
nmis et un public important.

Beaucoup d'hôtes illustres pren-
nent Ia parole, (entre autres le
patriarche rend hommage à la
mémoire du P Egidio Viganô, et
l'appelle « grand homme d'Egùise ").
Le Recteur majeur remercie les
autorités présentes de l'apprécia-
tion qu'elles ont exprimée pour
l'oeuwe des salésiens, puis pré-
sente une relation pour illustrer
brièvement le trauail actuel de la
Congrégation salésienne dans la

forrnation, qui concrétise pour
aujourd'hui les idées et les réali-
sations d,e saint Jean Bosco en

faueur des jeunes et des adultes
qui s'occupent d,e leur éducation.

Le samedi 28 féwier,le Recteur
majeur est à Meste pour parti-
ciper aux célébrations du cente-
naire de la présence des salésiens
dans cette ville.

Parmi les moments de Ia célé-
bration, soulignons Ia rencontre de

l'évêque du diocèse, Mgr Eugenio
Raügnani, la réception à la mairie
de la üIle par le maire, le préfet
de la province et d'autres autori-
tés, la fête des jeunes au patro-
nage, où le Recteur majeur est
accueilli au sorr de la fanfare, elle
aussi centenaire, et enfin la com-
mémoration oflicielle au théâtre,
en présence de l'évêque, du maire,
d'autres personnalités, et de salé-

siens, de FMA et d'amis. Le dis-
cours commémoratif est tenu Par
le P Pierre Zovatto, professeur
à l'Université de Trieste, ancien
élève salésien, qui trace l'histoire
de la présence salésienne à T?ieste,

en s'arrêtant en particulier sur
les premières années.

Le ümanche 1"" mars, au petit
palais des sports de Chiarbola, à
Tbieste, alreula20" fête d.es jeunes

de la Vénétie Est, organisée par
les SDB et les FMA ensemble.
Sont présents aux côtés du Rec-
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teur majeur, le Provincial le P Ro-
berto Dissegna, le Provincial de
Zagreb le P Stjepan Bolkovac, la
Provinciale de la Vénétie Est, Sr
Ileana Anzolla, l'évêque de Tries-
te Mgr Eugenio Ravignani, le
maire de Trieste, M. Roberto Illy.

Très intéressante la manifesta-
tion qui consiste en interviews de
quelques personnages : le Recteur
majeur, un jeune couple, un objec-
teur de conscience, unjeune prêtre
salésien qui travaille en Bosnie.
Pour conclure Ia séance, le Recteur
majeur exprime son admiration
pour les témoignages entend,us.
Il rappelle que les terrains pour
s'engager ne rna,nquent pas : la
pauureté, la souffiance, le besoin
d'éducotinn se trouuent partout et il
y a plaæ pour toutes les générosi-
tés. Il souligne que, s'il est urai que
les besoins sont présents dans des
rniliew uoisins de rnus, il faut aus-
si regard,er le mnnde, les réginræ où
les besoiræ sont étendus et ætrêmes,
là où ils sont plus nornbreux et où
il faut témoigwr plus d'amnur.

Aux interviews, entrecoupées
de morceaux de musique, suit la
célébration eucharistique. Puis,
après le repas de midi, la fête
continue au patronage, où se dé-
roule aussi la réunion de la Fa-
mille salésienne.

Le soir, le Recteur majeur rentre
à Rome.

Le samedi 7 mars, le Recteur
majeur se rend en visite anxx com-
munautés " Séjour proposition "
d'Ortona (Chieti), à l'occasion de
la présentation de la recherche
sur douze années d'activité de la
communauté, exécutée par l'Ins-
titut de sociologie de I'UPS.

Le " Séjour proposition » est
une communauté fondée par le P
Luigi Giovannoni, qui se préoccu-
pe de la récupération des jeunes
toxicomanes ; elle travaille en
cinq endroits différents, et
accueille une cinquantaine de
jeunes ; deux de ces æuvres sont
des milieux de préaccueil pour
évaluer la situation du jeune et
sa possibilité d'être hébergé dans
la communauté.

La rencontre du 7 mars se dé-
roule en présence de 500 per-
sonnes environ. A noter parmi les
participants Ie Provincial salésien
le P Arnaldo Scaglioni, l'évêque
de Chieti-Vasto Mgr Edoardo
Menichelli, le maire d'Ortona et
des autorités civiles et militaires.

Dans l'introduction, le P Luigi
Giovannoni explique la signifi-
cation de la rencontre et de Ia
recherche qui a été faite, puis
le professeur Renato Frisanco,
ancien élève de l'Institut, pré-
sente cette dernière. La recherche
a intéressé les 400 jeunes qü ont
fréquenté le Séjour proposition au
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cours de ses dix premières années
d'actiüté.

Le Recteur majeur prend la pa-
role à la fin de la relation du pro-
fesseur Frisanco pour exposer Ie
thème : Nouuelle situaüon du ma-
laise des jeunes.

Il rentre Ie soir à Rome.

4.2 Chronique du Conseil
général

La session plénière d'hiver du
Conseil, la quatrième du sexen-
nat, s'est déroulée du 9 décembre
L997 au 9 janvier 1998. Le
Recteur majeur étant occupé
en novembre au Synode des
évêques d'Amérique, la session a
été moins longue, mais tout aussi
intense dans son travail et les
thèmes traités. Il y a eu üngt ré-
unions plénières en plus des tra-
vaux de groupes et des rencontres
personnelles. Comme toqjours, la
masse des dossiers en proYenance
des Proünces a été importante:
nominations de membres de
Conseils proünciaux et approba-
tion de nominations dé directeurs,
ouvertures et érections cano-
niques de maisons etlou d'acti-
vités (la période compte sept
ouvertures de nouvelles maisons,
quatorze érections canoniques de

maisons et quatre fermetures
canoniques), dossiers individuels
de confrères et dossiers financiers
et administratifs.

Le plus grand travail a été consa-
cré, évidemment, aux thèmes
concernant le gouvernement et
l'animation des Provinces et à
l'étude de quelques thèmes de ca-
ractère plus général intéressant La

Congrégation dans son ensemble.
Voici la liste des sqjeLs principaux.

Nomination de Prouinciaux,.

Nombreux sont les Proünciaux
ou supérieurs de quasi-proünces
que le Conseil général a pris en
examen au cours de la session,
pour procéder comme d'habitude
à l'analyse soignée des consulta-
tions provinciales, puis au discer-
nement sur les principaux noms
apparus, et ensuite au vote en
siège du Conseil.

Voici la liste alphabétique des
Provinciaux nommés au cours de
la session : Buzon Patrice, pour Ia
Province des Philippines Sud ; da
Costa Raymond-Richard Sobrin-
ho, pour la Province de Recife,
Brésil ; KrasoÉ Franciszek, pour
la Province de Wroclaw, Pologne ;

Medabalimi Balaswamy, pour la
Province d'Hyderabâd, Inde ; Nau
Jean-Paul Julio, pour la quasi-
province de Haïti ; Preston Fran-
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cis, pour la Province de Grande-
Bretagne ; Somchai Philip Kitni-
chi, pour Ia Province de Thaiilande ;

Sucarrats Font Joâo, pour la
Province de Manaus, Brésil ; Wo-
rek Jersy, pour Ia Province de
Pila, Pologne.

Ont également été nommés les
deux supérieurs des nouvelles
quasi-provinces constituées en
Afrique : Olaverri Miguel Angel,
pour la quasi-province d'Afrique
Tlopicale Equatoriale, et Oliveras
Llüs Maria, pour la quasi-provin-
ce d'Afrique Francophone Occi-
dentale.

Rapports des uisites extraordi-
naires.

L'examen des rapports des ü-
sites extraordinaires des Pro-
vinces présentés par les üsiteurs
respectifs représente un des mo-
ments les plus qualifrés du travail
du Conseil, pour l'animation de la
Congrégation, organisée dans les
différentes circonscriptions lo-
cales. L'examen de la relation
donne l'occasion de réfléchir en-
semble sur le cheminement de
chaque Province, parce qu'il ras-
semble ce qui a été remarqué par
le visiteur et offre des suggestions
supplémentaires pour l'action de
gouvernement.

Au cours de la session ont été
étudiés les rapports des Provinces

visitées suivantes : Proünce de
Recife (Brésil) ; Provinces de Gua-
dalqjara et de Mexico (Mexique) ;

quasi-province d'Afrique de l'Est ;

quasi-province de Sardaigne ; cir-
conscription spéciale d'Europe de
l'Est.

Rapports d'inforrnation de chaque
conseillen

Comme dans les autres sessionsi,
chaque conseiller de secteurs (for-
mation, pastorale des jeunes, Fa-
mille salésienne et communication
sociale, missions et finances),
ainsi que le Recteur mqjeur et son
vicaire, ont donné un rapport
succinct de leurs principales acti-
ütés - en personne et au niveau
du ücastère - au serwice de l'ani-
mation des Proünces et de la
Congrégation au niveau mondial.
Le conseiller pour l'Afrique et
Madagascar a fourni lui aussi un
rapport de son actiüté d'animation
de l'Afrique salésienne.

Les rapports d'information des
conseillers ont donné l'occasion
de noter quelques points et de
faire ressortir quelques thèmes,
que le Conseil examinera dans
une réflexion plus spécifrque.

Erectian de deux nouuelles quasi-
prouinces africaines.

En référence au premier consen-
tement déjà exprimé dans la ses-
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sion plénière de juillet 1997 (cf.

chronique du Conseil général in
ACG 361, pp.77-78),le Recteur
majeur avec son Conseil ont for-
mellement érigé deux nouvelles
quasi-prouinces salésiennes eî
Afrique:

- La quasi-province de l'Aftique
Franroplnnz O ccident ale (AFO),

dédiée à " Notre-Dame de la
Paix ", avec son siège à Abidjan
(Côte-d'Ivoire), comprenant les
présences salésiennes des pays

suivants : Bénin, Burkina-Faso,
Côte-d' Ivoire, Guinée-Conakr5r,
Mali, Sénégal et Togo ;

- La quasi-province de l'Afrique
T ropic al.e E quatoriale (ATE ), dé-

diée à " Notre-Dame d'Afrique ",
avec son siège àYaoundé (Came-

roun), comprenant les présences

salésiennes des pays suivants :

Cameroun, Congo-Brazzaville,
Gabon, Guinée équatoriale, Ré-
publique centrafricaine et Tchad.

Toujours en rapport avec
l'Afrique, le Recteur majeur avec

son Conseil, - compte tenu du dé-

veloppement de la présence salé-

sienne qui s'est révéIée aussi dans
sa récente visite extraordinaire -
a érigé en Prouince la quasi-pro-
vince déjà existante " Saint Jean
Bosco " d'Afrique de I'Est (Atr'E),

avec son siège à Nairobi (Kenya).

Les décrets d'érection des deux

quasi-provinces et de la Province
sont reportés dans la section

" Documents et nouvelles » de ce

fascicule des ACG (cf. n* 5,2,5,3
et 5,4).

Reüfi.nition des limites des Pro-
uinces italiennes Adriatique et
Lom,b ar do - E rnilienne.

A partir de l'étude faite par le
Conseil général en septembre
1997 sur la signifiance de la
Congrégation salésienne en Italie
et sur l'éventuel rattachement de
quelques présences, comPte tenu
aussi de la réflexion faite par la
Conférence des Provinces salé-
siennes d'Ita1ie (CISD, le Recteur
mqjeur avec son Conseil a exami-
né - en particulier - les ceuwes
salésiennes de la Romagtre et,
après une consultation des

Conseils provinciaux et des

confrères, a délibéré que les

maisons de la Romagne et de la
République de Saint-Marin, qui
dépendent actuellement de la
Province Adriatique Notre-Darn e-

de-Lorette, avec son siège à An-
cône, se rattacheraient à Ia Pro-
vince Saint-Charles-Borromée
avec son siège à Milan, à Partir du
1* septembre 1998. Il s'agit Préci-
sément des maisons de Faenza, de

Forli, de Ravenne, de Rimini et
de Saint-Marin.
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Portée et organisatinn de la réui-
sion de la " Raüo ".

Sur présentation du conseiller
pour la formation, le Conseil gé-
néral a consacré un temps de ré-
flexion sur le travail delaréui^sinn
d.e la " Ratio ", qui a été confiée
comme tâche au Conseil général
durant ces six ans, par le CG24,
n" 147. La réflexion a conduit en
particulier à fixer certains critères
sur Ia portée de la réüsion de-
mandée (quel " type " de révision
il faut) et sur l'organisation du
travail, en prévoyant aussi la fa-
çon d'associer les confrères du-
rant la première phase du travail.

La section " Orientations et
directives " de ce fascicule des
ACG reporte une intervention du
conseiller pour la formation illus-
trant ce travail de " révision de la
Ratio ", et demandant l'apport
des Provinces (cf. n" 2.1).

Critères pour la reconnaissance
d'appartenance à la Famille salé-
sienne.

La reconnaissance de l'apparte-
nance des groupes à la Famille sa-
lésienne est de la responsabilité
du Recteur majeur, en tant que
succresseur de Don Bosco et centre
d'unité de la Famille. Au travail
de discernement qui conduit à la
reconnaissance, Ie Recteur ma-

jeur a l'habitude d'associer son
Conseil. Dans ce but, en 1982
déjà, le Recteur majeur avec son
Conseil avait tracé quelques
critères principaux pour cette
reconnaissance d'appartenance,
qui avaient été reportés au no 304
des Actes du Conseil supérieur.

Compte tenu des progrès de la
Famille salésienne, de la multipli-
cation des groupes reconnus, et
des réflexions de ces dernières an-
nées, le Recteur majeur a voulu
soumettre ces critères à une éva-
Iuation dans le cadre du Conseil
général.

L'évaluation a abouti à Ia confir-
mation substantielle de ces cri-
tères, mais a précisé quelques
« normes d'application » concrètes
des critères.

Le numéro 2.2 de ces ACG re-
porte les critères indiqués en ACG
no 304, ainsi que les " normes
d'application " établies à présent.

Réunion conjointe des Conseils
généraux SDB et FMA-

L'aprèS-midi du 22 décembre, à
la maison générale des salésiens,
s'est tenue la rencontre pério-
dique des deux Conseils généraux
des SDB et des FMd pour réflé-
chir ensemble sur un thème d'in-
térêt commun : Le jubilé de I'an
2000 dans la Famille salésienne,
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en particulier pour ce qui regarde
les responsabilités - dans la pré-
paration et la réalisation - des
deux Congrégations, salésiens de
Don Bosco et Filles de Marie
Auxiliatrice.

A partir de la réflexion préa-
lable, et des propositions apparues
dans les deux Conseils et présen-
tées par les vicaires respectifs,
le thème a été abordé, d'abord
en trois groupes de travail, puis
en assemblée plénière. Deux
points surtout ont fait l'objet des
réflexions : 1. Les axes et les orien-
tations communes dans le chemi-
nement de préparation du jubilé.

2. Des propositions éventuelles
d'activités communes pour la Fa-
mille salésienne. D'intéressantes
orientations et propositions se

sont présentées pour stimuler le
cheminement commun vers le
jubilé. Comme toujours, la ren-
contre a été soutenue par la prière
faite ensemble, et égayée par la
joie du climat de Noël.

En concluant la session pléniè-
re, le vendredi 9janvier 1998, le
Recteur majeur a fait le point
sur le cheminement réalisé dans
la programmation pour les six
années.



5. DOCUMENTS ET NOUVELLES

5.1 Journées de spirltualité
de la Famllle saléslenne
(ne rencontre)

Du 16 au 18 janvier 1988, au
Salesianum de Rome, ont eu lieu
les Journées de spiritualité de
la Famille salésienne. C'êtartLa
vingtième édition de ce significatif
rendez-vous spirituel. Préparées
et organisées par le vicaire du Rec-
teur mqjeur, elles ont pu compter
sur la présence de 12 groupes de
la Famille, avec environ 170 parti-
cipants, en grande majorité d'Eu-
rope. Comme l'année passée déjà
les congressistes ont eu dès le dé-
but en main Ie liwe des rapports,
avec le texte des interventions en
italien. Etaient disponibles aussi
les traductions dans les langues
principales.

Le thème était centré sur l'E-
trenne 1998 : Reücouurons auec
les jeunes la présence de I'Esprit
dans l'Eglise et dans le m.ond,e.Il
proposait une confrontation sur la
spiritualité qui s'inspire du cha-
rism.e sa,lésiez, dans l'optique pré-
cise de la réflexion sur l'Esprit
Saint q:ui engage l'Egüse en cette
deuxième année des trois ans de
préparation immédiate au jubilé
de l'an 2000.

Le congrès s'est ouvert, l'après-
midi du vendredi 16 janvier, par
s1 arnple rapport du P Maurilio

Guasco, professeur d'histoire de
la pensée politique contemporai-
ne à l'Université d'Etat de Turin,
siège d'Alexandrie. Ce rapport
était divisé en deux parties :

la première sur L'Esprit dans
I'Eglise et dans le monde actuel,
et la seconde wrlaMéthode pour
deuenir capable d'une lecture
sapientiale de la réalité.

Très intéressante, le matin du
sameü 17 janvier, a été la série
d'interventions de Ia part de
quelques groupes de Ia Famille sa-
lésienne, qui ont proposé une lec-
ture de leur charisme spécifique
dans Ia lumière de l'Esprit. Sont
intervenus : le P Morand Wirth,
SDB, qui a lu une intervention de
Mgr Pierre Pican, évêque salésien
de Bayeux et de Lisieux (empêché

par une maladie d'être personnel-
lement présent) ; Mère Antonia
Colombo, supérieure générale des
FMI\; M. Roberto Lorenzini, coor-
dinateur général des Coopérateurs
salésiens ; Mù Gianna Martinelli,
responsable majeure des VDB ;

Mère Carmelina E Mosca, supé-
rieure générale des salésiennes
oblates du SacrêCæur ; M. Anto-
nio Suescun, coadjuteur salésien
d'Espagne ; M. Peter Shimwell,
volontaire de Grande-Bretagne.

Le thème a encore été appro-
fondi l'après-midi du samedi avec
trois interventions situées dans la
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perspective de notre mission édu-
cative et pastorale. Le P Octavio
Balderas SDB (Mexique) a pré-
senté un rapport sur Ie thème :

Pour une pédogogie d,ans I'Esprit.
Ce thème a été complété par I'in-
tervention de Sceur Renata Boz-
zetto, de Ia communauté des FMA
de Subiaco. Puis Ie P Cynl D'Sou-
za SDB (Inde) a parlé de Com-
muniquer l'Esprit à des adeptes
d'autres religions.

Les rapports en salle, toujours
suiüs de questions et de com-
mentaires des participants, ont
fait ensuite I'objet d'un appro-
fondissement spécial dans les
travaux de groupe, qui se sont
déroulés surtout en deux temps :

le premier en fin de matinée du
samedi, destiné surtout à Ia com-
munication d'expériences (dans Ia
Famille salésienne, dans le Mou-
vement salésien des jeunes, dans
Ia cortt-unauté éducatrice) ; le se-

cond, plus long et plus engageant,
l'après-midi du même samedi,
avec une présentation du P Anto-
nio Martinelli, consacré à une
relecture dE la Chartp de comrnu-
nion dans la perspectiue de l'espé-
rance (un des aspects soulignés
par l'Etrenne).

Le divnanche, le Ræteur mqjeur
présida l'Eucharistie. Ensuite,
après une présentation organique
des travaux de groupe, il conclut Ia

rencontre par son ptécieux com-
mentaire de I'Etrenne. tr y précisa
Ia " cIé pour connaître l'Esprit "
(Jérus Christ) etindiquales " lieux
où redécouwir l'Esprit " (l'Eglise,
lieu de la Parole, de la mission et de
la communion, le projet personnel
de vie, l'histoire humaine et l'uni-
vers ou cosmos) ; puis il situa la
redécouverte de l'Esprit dans la
perspective de l'espérance et pro-
posaquelques lignæ concrètes pour
. viwe et travailler avec confiance
à I'éducation des inüvidus et
des groupes, des jeunes et des
adultes >), avec une référence parti-
culière aux dons de l'Esprit appli-
qués à notre mission pédagpgique.

Comme toqjours, Ies jourtrées se

sont caractérisées par l'approfon-
dissement spirituel et par des mo-
ments de prière et de fraternité.

5.2 Décret d'érection canonique
de la quasl-provlnce salé-
sienne « Notre-Dame de la
Palx » d'Afrlque Francopho-
ne Occldentale (AFO)

Prot. no 002198

Le soussigné

Père Juan VECCHI,
Recteur mqieur de la Société saléeienne
de saint Jean Bosco,
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- considérant le développement
des présences salésiennes dans
les pays d'Afrique Francophone
Occidentale, et en particulier
dans les pays süvants : Bénin,
Burkina Faso, Côte-d'Ivoire,
Guinée-Conakry, MaIi, Sénégal
et Togo ;

- compte tenu que, pour une ani-
mation plus efficace, en date du
1* mai L992fut nommé pour les
présences susnommées un délé-
gué du gxoupe des Provinciaux ;

- après avoir entendu les Provin-
ciar:x intéressés et vu les résul-
tats de la consultation promue
parmi les confrères travaillant
dans les pays mentionnés ci-
dessus;

- en référence à l'article 156 des
Constitutions;

- ayant obtenu le consentement
du Conseil général dans la ré-
union du 5 janvier 1998, selon
les articles 132 § 1,1 et 156 des
Constitutions ;

Énrcn cANoMeuEMEr\T

par le présent décret, la nouvelle
QUASI.PROVINCE SALÉSIENNE
d'Afrique Francophone Occi-
dentale, dédiée à.<. NoTRE-DA-
ME DE LA pAD( >>, avec son siège
à ABIDJAN-Kournassi (Côte
d'Ivoire), maison " Saint François
d'Assise », constituée par les mai-
sons suivantes, canoniquement

érigées, situées dans les différents
Etats :

- AUBénin:
COTONOU " Saint Antoine de
Padoue "
KANDY " Notre-Dame du Car-
mel "
PARAKOU " MarieAuxiliatrice "
PORTO-NOVO " Saint Fran-
çois Xavier "

- En Côte-d,'Iuoire :

ADIBJAN-Koumassi " Saint
François d'Assise "
DUEKOUE " Sainte Thérèse
de l'Enfant Jésus "
KORHOGO " SaintJean Bosco "

- EnGuinée-Conakry:
CONAI(RY " Saint Joseph "
KANIGN - Dabadougou " Saint
Jean Bosco "

- AuMali:
BAI\4AKO " Saint Joseph "
SIKA§ISO " MarieAuxiliatrice "
TOT BA " Saint Jean Bosco "

- ArSénégal t

SAINT-LOUIS " Notre-Dame
de Lourdes "
TAMBACOUNDA " Reine de
l'Univers "
THIÈS o Marie Ar:xiliatrice ,

- AuTogo:
CINI{ASSÉ " Marie Auxiliatrice,
KARA " Saint Jean Bosco "
lOn{É-Cbodome-Noüciat o B.
Philippe Rinaldi "
LOlYlÉ-Postnoüciat " Saint Jean
Bosco,
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LOMÉ-Paroisse " Marie Auxi-
Iiatrice "

ainsi que par Ia présence salésien-
ne, non encore canoniquement
érigée, à BOBO-Dioulasso, au
Burkina Faso.

Il est établi ce qui suit :

1" Appartiennent à la quasi-
province les confrères qui, à la
date de l'érection canonique,
vivent et travaillent dans les
maisons et présences salé-
siennes énumérées ci-dessus.

2' Lui appartiennent en outre les
confrères en formation prove-
nant de tous les pays africains
auxquels s'étend la quasi-pro-
ünce, même s'ils se trouvent
dans des communautés exté-
rieures de formation.

3" Le cadre des relations de la
quasi-province aYec les Pro-
vinces d'origine sera défrni
par une convention e:rprès, ap-
prouvée par le Recteur majeur.

Le présent décret entrera en vi-
gueur le Sljanvier 1998.

Rome,5 janüer 1998.

Père Juan E. VECCHI
Recteur mqjeur

Père. Francesco MARACCANI
Secrétaire général

5.3 Décret d'érection canonique
de la quasl-province salé-
sienne « NotleDame d'Afrique »

d'Afrique Tropicale Equato-
riale (ATE)

Prot. no 003/98

Le soussigné

Père Juan VECCHI,
Recteur majeur de la Société salésienne
de saint Jean Bosco,

- considérant le développement
des présences salésiennes dans
les pays d'Afrique Tropicale
Equatoriale, et en particulier
dans les Etats suivants : Came-
roun, Congo (Brazzaville), Gt-
bon, Guinée équatoriale, Répu-
blique centrafricaine, Tchad ;

- compte tenu que, pour une ani-
mation plus efficace, en date du
15 mai 1993 fut nommé por:r les
présences susnommées un délê
gué du groupe des Frovinciaux ;

- après avoir entendu les Provin-
ciaux intéressés et vu les résul-
tats de la consultation promue
parmi les confrères travaillant
dans les pays mentionnés ci-
dessus;

- en référence à l'article 156 des
Constitutions;

- ayant obtenu Ie consentement
du Conseil général dans la ré-
union du 5 janvier 1998, selon

6
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les articles 132 § 1,1- et 156 des
Constitutions;

Énrcr cANoNretEMENT

par le présent décret, la nouvelle gua-

sI-PRovrNcE sALÉSENNE d'Afrique
Tropicale Equatoriale, dédiée à
« Notnr-Daur »'Arnrqun », ayec
son siège à ynouNoÉ (Cameroun),
maison " Saint Jean Bosco », consti-
tuée par lss maisqns suivantes, cano-
niquement érigées, situées dans les

différents EtaLs :

- Au,Camerou,n:
EBOLOWA " Notre-Dame de
Fatima "
YAOLJNDÉ " Saint Jean Bosco,

- Au Congo (Brazzauille) :

BRAZZAÿILLE ,. Saint Jean
Bosco "
BPAZ;ZAVIJ LE " 5airr1Charles
Lwanga "
POINTE-NOIRE . Saint Pierre "

- AuGabon:
LIBREVILLE " Saint Jean
Bosco "
OYEM " SaintDominiqueSavio "
PORT-GENTIL " Sainte Barbe,

- En Guinée équatoriale :

BATA " Marie Auxiliatrice "
MALABO-EIâ Nguema " Notre-
Dame de Bisila "
MIKOMESENG " Notre-Dame
d'Afrique,

- En République centrafricaine :

BANGLII " Saint Jean Bosco "

- AuTcho.d:
SARH " B. Joséphine Bakita "

ainsi que par la présence salésien-
ne, non encore canoniquement
érigée, à MALABO-Banapâ, en
Guinée équatoriale.

II est établi ce qui suit :

1" Appartiennent à Ia quasi-
province les confrères qui, à Ia
date de l'érection canonique,
üvent et travaillent dans
les maisons et présences salé-
siennes énumérées ci-dessus.

2" Luiappartiennent en outre les
confrères en formation prove-
nant de tous les pays africains
auxquels s'étend Ia quasi-pro-
vince, même s'ils se trouvent
dans des communautés exté-
rieures de formation.

3' Le cadre des relations de la
quasi-province avec les Pro-
vinces d'origine sera défini
par une convention exprès, ap-
prouvée par le Recteur majeur.

Le présent décret entrera en vi-
gueur le 31janüer 1998.

Rome,5 janvier 1998.

Père Juan E. VECCHI
Recteur mqjeur

Père. Francesco MARACCANI
Secrétaire général
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5.4 Décret d'érection canonique
de la Province salésienne
n Saint Jean Bosco » d'Afrique
de I'Est (AFE)

Prot. n'004/98

Le soussigné

Père Juan VECCHI,
Recteur mqjeur de la Société salésienne
de saint Jean Bosco,

- considérant le développement
des confrères et des (Duvres sa-

lésiennes dans les pays de Ia qua-

si-province salésienne d'Afrique
de l'Est, constituée Ie 19 janvier
1988;

- ayant constaté qu'ont été re-
jointes les conditions décrites à
l'article 157 des Constitutions
pour promouvoir Ia üe et la
mission salésiennes, avec l'au-
tonomie qü revient à une Pro-
vince selon les Constitutions ;

- ayant obtenu le consentement
du Conseil général, dans la ré-
union du 5 janüer 1998, selon
les articles 132 § 1,1 et l-56 des
Constitutions;

par ce décret,

Énrcr cANoNrerrEMEI{T
EN PROVINCE

la présente quasi-province
d'arnrqun DE L'Esr, avec tous
ses confrères et ses maisons, qui
s'étend sur le territoire des Etats
du Kenya, de l'Ouganda, du Sou-
dan et de la Tanzanie.
Il est établi ce qui suit :

1" La nouvelle Province conserye
son titre de " SAINT JEAN
BOSCO " et maintient son siège

à NAIROBI - Upper Hill Road,
maison " Marie Auxiliatrice ".

2" Le supérieur actuel de la
quasi-province, le P Stephen
CHEMMALAKUZIIY, av ec le
consentement du Conseil gé-

néral, est nommé Prouincial,
et reste en charge jusqu'à
l'échéance du mandat de six
ans qu'il a reçu comme supé-
rieur de la quasi-province.

3" Le présent décret entrera en
vigueur Ie 31janüer 1998.

Rome,5 janvier 1998.

Père Juan E. YECCHI
Recteur mqieur

Père. Francesco MARACCANI
Secrétaire général
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5.5 Lettre du conseiller pour !a
formation sur le plan pro-
vincial pour Ia qualification
du personnel

Voici la lettre enuoyée par le
conseiller géürol pour la formati.on
aux Prouiræiaux et à. leurs Coræeils
pour leur d,emander de lui trans-
meltre ls " plnn prouincial pour la
qualifiiation des confrères »>, su,r la
base des indications données par
le Recteur ntajeur dans sa lettre
circulaire " Pour uousj'étudie ".

Prot.98/0073

Aux révérends Provinciaux
et à leurs Conseils

Objet.' demande d"n « plan
provincial pour la qualifica-
tion des conftères ".

Cher Père Provincial

La lettre ao n""t",r" majeur

" Pou,r uous j'étudie », sltr 12 « pré-
paration adéquate des confrères
et la qualité de notre travail édu-
catif " (ACG 361), contient une
tâche explicite pour chaque
Province :..l'élaboration et la
rnise en (Duvre d'un plan pro-
vincial de qualification du
personnel » (ACG 361, p.36).

Cette tâche est conforme à la
programmation du sexennat, qui
pousse à renforcer et à rénover
l'engagement des confrères pour
la culture, l'étude et la compéten-
ce professionnelle ; à augmenter
le nombre des salésiens qualifrés
pour les terrains typiques de la
mission éducative et pastorale ; à
demander aux Provinces un pro-
gramme de qualification du per-
sonnel et à l'évaluer périodique-
ment (cf. ACG 358, supplément).

Le Recteur majeur justifie
clairement l'importance et les exi-
gences concrètes de cette tâche.
Rappelons quelques affirma-
tions de sa lettre.

. La qualifrcation du personnel
doit constituer une tâche priori-
taire de gouvernement en cette
période et doit se faire par une
action provinciale programmée
et constante (cf.ACG 361, p.34).

. Nous devons miser sur cet in-
vestissement prioritaire et le tra-
duire en quelques tâches concrètes,
et en assumer les conséquences
qui peuvent paraître nous limiter.
La Congrégation et les Provinces
doivent prendre une option
consciente (ib. p. 21). il est né-
cessaire de se donner une période
extraordinaire, de faire des choix,
d'établir des priorités et de regar-
der l'avenir (ib. p. 2D.



DOCUMENTS ET NOUVELLES 85

. Il ne su-ffit pas de bien admi-
nistrer Ies ressources dont nous
avons hérité, nous devons veiller à
les susciter, à les multiplier et à les
développer pour l'avenir (ib. p. 25).
La qualification des personnes, le
renforcement des centres et des
équipes, la promotion d'une cer-
taine sensibilité culturelle dans la
Province ne peuvent être le fruit
de périodes courtes, se limiter
à I'échéance d'un sexennat ni
s'enfermer dans des calculs étroits.
II est indispensable d'avoir une
action contirrue de gouver-
nement et une vue à longue
portée. Un Provincial qui met
en route un plan de qualiflrcation
du personnel sait déjà qu'il n'en
récoltera pas les fruits durant son
mandat (ib. p.26).

. Il ne s'agit certes pas d'op-
tions faciles, parce qu'il n'est
pas facile de traduire en actes de
gouvernement l'équilibre salésien
entre les besoins de la mission, la
rareté du personnel et l'exigence
impérieuse de qualité. Pour le
Recteur majeur aussi il s'est agi
d'un choix exigeant, approfondi
dans la souffrance et la prière.

" Je connais les difficultés dans
Iesquelles bon nombre d'entre
vous se débattent chaque année
pour couvrir Ies postes de travail,
etje ressens avec vous la réduc-
tion du nombre des nouvelles

vocations. Cependant, nous ne
devons pas seulement gérer les
crises, mais semer pour l'avenir "
(ib. p. 37).

. Il faut tenir compte de la di-
versité des situations dans les
Provinces par rapport aux voca-
tions, à l'état des communautés et
des équipes, à la qualification du
personnel, aux défis de la mission
et à la complexité des æuwes etc.
En tout cas, « pour toutes les Pro-
vinces, il s'impose d'exploiter
au maximum les ressources
humaines " (ib. p. 25-26).

. Mais il ne suffit pas de regar-
der la Proünce ; nous sommes
coresponsables de la rnission
salésienne au-delà des fron-
tières de notre Province. Notre
coresponsabilité pour la mission
s'est étendue et s'étendra encore
à un niveau plus large. " ïJne sage
vision des choses conduit à pour-
voir aux nécessités locales, mais
aussi à considérer la contribution
à donner à quelques activités
qui dépassent les horizons des
Provinces et expriment la mis-
sion salésienne au niveau régio-
nal, national et international "
(ib. p.26).

' A propos de la qualiflrcation du
personnel, un bon nombre d'acti-
vités sont déjà en cours et plu-
sieurs Provinces travaillent déjà
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avec beaucoup de générosité selon
un plan. Mais il y a lieu de propo-
ser pour tous une action pro-
vinciale plus décidée et plus
organique, qui doit se traduire
par quelques mesures concrètes,
comme celles qui sont explicite-
ment indiquées par le Recteur
majeur (ib. pp. 35-36). Tout cela
suppose l'élaboration et la
mise en (Duvre d'un plan pro-
vincial de qualifÏcation et de
requalifr cation du personnel,
évalué chaque année, et une ad-
ministration avisée des ressources
(ib. p. 36).

travail sera suivi du relevé des
qualifications du personnel, qui
sera fait par Ie Secrétariat géné-
ral de la Congrégation.

Vous trouverez en annexe
quelques indications pour présen-
ter le " plan provincial de qualifi-
cation " demandé par le Recteur
majeur.

Je vous remercie dès à présent
au nom du Recteur majeur de la
responsabilité avec laquelle vous
répondrez à cette demande.

Avec un salut fraternel et un
souvenir dans la prière

Rome, 15 janvier 1998.

Le Recteur majeur demande
aux Provinciaux et à leurs
Conseils d'élaborer un plan
provincial pour la qualifrca-
tion des confrères et de le
lui faire parvenir avant la
frn de novembre 1998, avant
le début de la session plénière
d'hiver du Conseil général.

P Joseph NICOLUSSI
conseiller général
pour la formation

5.6 Nouveaux Provinciaux

Voici quelques données sur les
nouueaux Prouinciaux nommés
par le Recteur rnajeur auec son
Conseil au cours de la session plé-
nière de décembre 1997 - januier
L998.

L. BUZON Patrice, Prouincial de
Cebu, Philippines Sud.

Le P Patrice BUZON succède
au P Pierre Zago à la tête de Ia

"Le programme de qualification
demandé sera un moment de
communication fraternelle pour
prendre conscience des nom-
breuses ressources encore à
exploite4 et pour nous aider à dé-
velopper tous les dons qu'envoie
le Seigneur à notre très chère
Congrégatiel ,, (ib. p. 37). Ce
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Province des Philippines Sud,
dont le siège est à Cebu.

Né le 14 mars 1950 à Cebu City,
il est salésien depuis le 29 juin
1967 quand il émit la première
profession à Canlubang à Ia frn de
son noviciat. Il fréquente ensuite
le cours de philosophie et de péda-
gogie au postnoviciat de Canlu-
bang et, après son stage pratique,
celui de théologie au scolasticat de
Parafiaque, Metro Manila, où il
est ordonné prêtre le 8 décembre
1976. II complète ses études par
une licence en sciences de I'édu-
cation.

Après une période d'intense
travail éducatifet apostolique à la
maison de Lawa An, Talisay, il y
est nommé directeur en 1987,
mais iI est transféré I'année sui-
vante, toujours comme directeur,
au . Boys'Town " de Cebu, et
entre aussi à ce moment dans
le Conseil provincial. En 1992 il
est nommé vicaire du Provincial,
charge qu'il exerçait jusqu'à pré-
sent. Ces années-là, iI fut aussi de
nouveau directeur de Lawa An,
puis de la maison proünciale de
Cebu-Talamban et enfin encore
de Cebu-Boys'Town. En 1996, il
participa comme délégué de la
Province atCG24.

2. da COSTA Raymond-Richard,
Sobrinho, Prouincial de Recife,
Brésil.

Alatête de laProvince du Nord-
Est du Brésil, dont le siège est à
Recife, après l'élection comme
évêque du P Valerio Breda, a été
nommé sonvicaire, leP. Raymard-
Rbhnrd Sobrinhn da COSTA-

Il naît à Lavras (Cearâ, Brésil)
le 12 décembre 1932 et devient
salésien le 31 janvier 1956, par
Ia première profession émise à
Pindamonhangaba, où il avait fait
son noviciat. Il avait connu les
salésiens à l'école de Cajazeiras,
Paraiba. Il fait son stage pratique
dans la Province de Recife, puis
suit le cours de Théologie à Sâo
Paulo, où il est ordonné prêtre le
1* aott 1965.

En 1969 nous le trouvons com-
me directeur de la maison de for-
mation Jaboatâo-Colônia et, de

L972 à 1975, comme maître des
novices dans la même maison. En
1976 il est nommé directeur
de Jaboatâo-Cidade et, en 1979,
conseiller proüncial ; ensuite, de

1983 à 1989 iI est pour six ans vi-
caire du Provincial. Un an après,
il est de nouveau maître des no-
üces (1989-1990) et, en 1990, il
reçoit une nouvelle fois la charge
de vicaire du Provincial ; pendant
trois ans, de 1990 à 1993, iI est
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aussi directeur du postnoviciat
de Recife-Bongi.

3. KRASON Franciszek, Pro-
uincial de Wroctaw (Pologne).

Le P Franciszek KRAS ON est le
nouveau Provincial de Wroclaw,
Pologne. Il succède au P Stanislaw
Semik arrivé à la fin de son
mandat.

Né à G6ra-Pszczyma (I(atowice)
le 6 juillet 1955, il émet la pre-
mière profession le 17 août L975 à
Kopiec, au terme de son année de
noüciat. Puis il fait ses études de
philosophie et, après son stage
pratique, celles de théologie au
scolasticat de Cracovie, sa Pro-
vince d'origine. A Cracovie, il est
ordonné prêtre le 19juin 1982.

Après son ordination, il complà
te ses études à l'Université salé-
sienne de Rome (1985-1989), pour
obtenir la licence en théologie. Il
est ensuite destiné à enseigner au
scolasticat de Cracovie. De 1989 à
1994 il est aussi directeur du post-
noüciat. Membre du Conseil pro-
üncial depüs L992,iest nommé,
enL994, ücaire du Proüncial de
Cracovie. En 1996, il a participé
at CG24 comme délégué de la
Province.

4. MEDABALIMI Balaswamy, Pro-
uirrcial de Hyderrtbad, (Inde).

Le P Balasuamy MEDABALI-
Ml succède au P Benjamin Putho-
ta arrivé à la frn de son mandat,
à la tête de la Province d'Hyde-
râbâd, Ândhra Pradesh, en Inde.

Il naît à Pannur, province de
Madras, Ie 7 mars L947 et fait sa
profession salésienne le 17 juin au
noviciat de Yercaud. Après ses
études de théologie, faites au
scolasticat interprovincial de Ban-
galore, il est ordonné prêtre à
Pannur, son pays natal, le 22
décembre 1975.

Aussitôt après il s'engage dans
l'éducation et la pastorale et, en
1982, est nommé directeur de la
maison de Guntur. De 1985 à
1987, il est à l'Université pontifi-
cale salésienne de Rome pour des
études complémentaires en spiri-
tualité. Rentré en Inde, il est
nommé conseiller provincial et, en
1988, de nouveau directeur à
Guntur. En 1992, il est élu ücaire
du Proüncial. Depuis L994, il
était aussi directeur de la maison
proünciale.

5. NAU Jean-Paul Julio, supérieur
de ln quasi-prouirrce dp Haïti.

Le P Jean-Paul Julio NAU est
le nouveau supérieur de la quasi-
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province salésienne de Haïti ; il
succède au PJacques Mésidor, qui
est arrivé au terme de son man-
dat de six ans.

Né le 24 juinl946 à Pétionville,
diocèse de Port-au-Prince, le P Ju-
lio Nau émet la première profes-
sion salésienne au noüciat de San
Antonio de los A]tos (Venezuela)

et, après ses études de philosophie
et son stage pratique, il fait ses

études de théologie à Saint-Do-
mingue pour être ordonné prêtre
à Port-au-Prince Ie 18 juin 1977.

Après avoir eu la licence en pé-

dagogie à l'Université pontificale
salésienne de Rome, il est éduca-
teur et animateur dans diffé-
rentes maisons de Haiti, ainsi
qu'à Saint-Domingue, Marie
Auxiliatrice (1985-1989). Depuis
1996 iI était directeur de la mai-
son de Pétionville.

6. OLAWRRI Miguel Angel, su-
périeur de la quasi-prouince
d' Afri4uz TTop irale E quof orinle.

LeP Miguel Angel OLAVERRI
est le premier supérieur de Ia
quasi-province " Notre-Dame d'A-
frique ", Afrique Tropicale Equato-
riale, nommé par le Recteur majeur
avec son Conseil, en même temps
que fut érigée Ia quasi-province.

Né à Pampelune (Navarre, Es-
pagne) Ie I mai 1948, il est salé-

sien depuis le 16 août 1966, avec
sa première profession au noviciat
de Godelleta. Il est ordonné prêtre
à Barcelone le 5 juin 1976.

Il complète ses études aussi
au plan civil avec une Iicence
en lettres, puis il est éducateur
et animateur dans différentes
maisons. En 1977 il part pour
l'Afrique, où il est désigné pour la
maison de Brazzaville " Saint
Charles Lwanga ,, dans la Répu-
blique du Congo. Depuis 1993 il
était délégué des Provinciaux
pour les présences salésiennes en
Afrique Tropicale Equatoriale, à
présent érigée en quasi-province.
Il participa aaCG24 comme délé-
gué de la Province de Paris.

7. OLMRAS Lluis Maria, stt-
périeur de la quasi-prouince
d'Afrique Francophon e Occi-
dentale.

LeP Lluis Maria OLIVERAS
est le premier supérieur de la
quasi-province « Notre-Dame de
la Paix ", Afrique Francophone
Occidentale, nommé par le
Recteur majeur avec son Conseil,
en même temps que fut érigée
la quasi-province.

Né le 30 mars 1939 à Barcelone
(Espagne), il émet Ia première
profession le 16 aott 1956 au
noüciat d'Arb6s. Puis, après ses
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études de philosophie et son sta-
ge pratique, il suit les cours de
théologie au scolasticat de Barce-
lone où il est ordonné prêtre le 19
mars 1965.

Après son ordination, il se voit
bientôt confier des tâches de res-
ponsabilité : iI est directeur à An-
dorre La Vella (1969-1972) puis
à Barcelone-Don Bosco (L974-
1977). En L977 il est nommé vi-
caire du Provincial de Barcelone.

Il part pour l'Afrique dans le
contexte du Projet africain, est di-
recteur de la maison de Korhogo,
en Côte-d'Ivoire, de 1983 à 1991.
Depuis L992 il était délégué des
Provinciaux pour les présences
salésiennes d'Afrique Francopho-
ne Occidentale, à présent consti-
tuée en quasi-proünce. Il partici-
pa au CG24 comme observateur.

8. PRESTON Francis, Prouin-
cial de Grande- Bretagne.

A la tête de la Province de Gran-
de-Bretagne, au terme du mandat
du P Michael Cunningham, est
nommé leP Francis PRESTON.

tr naît à Mord enAngleterre, le
8 octobre l9M,et fait saprofession
de salésien le 8 septembre 1964 au
noüciat de Burwash. Il est ordonné
prêtre le 5 juillet 1975 à Oxford,
après ses études de philosophie
faites à Maynooth en Irlande.

Directeur à la maison de
Bollington de 1983 à 1989, il est
ensuite maître des novices au no-
viciat interprovincial de Dublin de
1989 à 1995. En 1995, il est nom-
mé directeur de la maison " Sacré-
Cceur " de Battersea, Londres. En
1997, il est transféré de là, tou-
jours comme directeur, ayec sa
comrnunauté du " Sacré-Cæur " à
la maison " B. Philippe Rinaldi',
toujours à Battersea, Londres.

9. SOMCHAI Philip Kitnichi,
Prouincial de Thaïlande.

Le P Philip SOMCHAI Kitnichi
succède au P Joseph Prathan Sri-
darunsil à la tête de la Province
de Tharlande.

Né à Bangkok le 29 juillet 1941,
il fait son noviciat à la maison
de Hua Hin pour émettre la pre-
mière profession salésienne le 25
mars 1963. Après ses études
de philosophie et de pédagogie
suivies de son stage pratique, il
est envoyé à Cremisan, en Terre
Sainte, pour ses études de théo-
logie. Il est ordonné prêtre à
Jérusalem le 19 awil 1973.

Rentré en Tharlande après son
ordination sacerdotale, il exerce
un travail d'éducation et de pasto-
rale. En 1981 il est nommé direc-
teur de la maison de Hua Hin,
puis en 1988, de celle de Bandon.
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En 1992 il est transféré, toqiours
comme directeur, au grand col-
lège " Sarasit " de Banpong et, en
1994, nommé conseiller provin-
cial. Il participa aa CG24 comme
délégué de la Proünce. Depuis
1995 il était directeur de HaadYai.

L0. SUCARRATS FONT Jod.o,

Prouincial de Mana u,s (Brésil).

LePJoda SUCARRATS FONT
est Ie nouveau Provincial de Ia
Province d'Amazonie, avec son
siège à Manaus au Brésil. Il suc-

cède au P Franco Dalla Valle,
nommé évêque.

Originaire de Tarassa, province
de Barcelone (Espagne), où il naît
le 21 août L944, Joâo Sucarrats
émet la première profession salé-
sienne au noüciat d'Arb6s le 26
août 1960. Il part pour les mis-
sions du Brésil immédiatement
après sa profession perpétuelle,
pour faire ses études de théologie
d'abord à Sâo Paulo, puis à
Bogotâ. Il est ordonné prêtre à
Belém do Parâ, dans Ia Province
amazonienne,le 3 avril 1971.

Son curriculum est riche en
charges de responsabilité, en par-
ticulier sur le terrain de Ia forma-
tion. Directeur d'Ananindeua
pour trois ans (L978-1981), puis
curé à Manaus-Alvorada, il est
nommé, en 1986, vicaire du Pro-

üncial, charge qu'il exerce pen-
dant six ans. En 1989 il encore
nommé directeur du centre de
formation de Manaus. Secrétaire
provincial de 1994 à 1997 et
membre du Conseil provincial, il
continue à travailler au centre de
formation. En 1996 il avait été
nommé maître des novices au
noviciat de Manaus-Aleixo.

LL. WOREK Jersy, Prouincial de
PILA (Pologne).

A la tête de la Province de Pila
(Pologne), à Ia frn du mandat du
P Wladyslaw Kotyszko, a été
nommé leP Jersy WOREK.

Né à L6dU, Pologne, le 20 aott
1949, il est salésien depuis le 16

aott 1969, par sa première pro-
fession à Kutno-WoZniakdw. Il est
ordonné prêtre au scolasticat de
Lgd après avoir suivi Ie cours de

théologie. En plus de la licence en
théologie, il obtient aussi le même
titre en sciences de l'éducation.

Il travaille sur le terrain de
l'éducation comme enseignant, et
de la pastorale, est directeur de la
maison de Lomianki de 1985 à
1988, puis de Rumia ., Saint AdaI-
bert " (1988-1991). En 1991 il est
nommé directeur de l'ceuvre
de Rumia " Marie Auxiliatrice ",
siège du postnoviciat. Depuis 1988
il était conseiller provincial.
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5.7 Nouvel évêque salésien

Mÿ BOLAI,{OS Elîas Samuel,
éuêque de ZACATECOLUCA
(Saluador)

En date du 28 féwier 1998,
I'Osservatore Romano a publié
la nouvelle de la nomination du
Père salésien Elîas Samuel BO-
InNOS corrme évêque du üocèse
de ZACATE C O LU CA, dans l'Etat
du Salvador.

Elîas Bolaf,os est né à Santa
Ana, Salvador, le 15 féwier 1951
et est salésien depüs le 10 janüer
1970, quand il émit la première
profession à San Salvador, à la frn
de son noviciat fait à Planes de
Renderos. Auparavant, il avait été
élève à l'école salésienne de Santa
Ana, sa ville natale.

Après ses études de philosophie
et de pédagogie, püs de théologie,

au scolasticat salésien de Gua-
temala, il est ordonné prêtre à
Santa Ana le 27 octobre 1979.

Après son ordination, il travaills
quelques années sur le terrain
de l'éducation et de la pastorale ;

puis il est envoyé à Rome, à I'UPS
pour des études complémentaires
et obtenir la licence en sciences
de l'éducation (1986).

Rentré dans sa Province, il
passe trois ans au postnoviciat de
Guatemala puis, en 1989, est des-
tiné comme directeur au centre de
Santa Tecla (Salvador) pour les
vocations, d'où, en 1992, il passe
diriger l'æuwe technique et pro-
fessionnelle " Ricaldone " de San
Salvador.

Depuis janvier 1994, il était
directeur de la " Ciudad de los
Ninos " à Santa Ana. C'est là que
lui est parvenue sa nomination
comme évêque.



DoâUMENTS EI NOUYE4ES 93

Profès perpétuels

LSDP
Total
Profès NovlcosL

Profès temporalres
SDP

1 4900 33'.t1 01
53

121201
5 19

120

1020
4130

8070
00

17270
913 1

40

5.8 Statistlques du personnelsaléslen au 31.I2.1997

Prov.
Total
1 996

ABA

Total
1997

240

'til

243

142143

AUS 27

158

257

,t36
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L
Profès temporalres

SDP L
Profès perpétuels

SDP
Total
Profès

118
5't060

218

Prov.
Total
1996

309

Nofe: INN (') est une Provlnce nowelle de 1997, détachée de INC (')

Total
1997
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5.9 Gonfrères défunts (1998 - th llste)

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

NOM LIEU ET DATE DU DÉCÈS Âee PRov

P AGÜERO José Marla
P ALLENDE ENCALADA PEdTO

P ARAMAYO ZALLES Alberto
L ARBANEYRenzo
P BACZKOWSKI Zblgnlew
P BALBO Gérard

Provincial penddnt §x ans
P BARTKOWSK! Boleslaw
L BERTRAND Jean
P BONSIGNORE Salvatore
L BRZOSKO Boguslaw
P CAMMAROTA Nlcola
L CANTONI Guldo
P CAPPELLETTI Pompeo
P CHARPANATH Joseph
P CHIARANTIUgo
P COLLINS James
P DEFlLlPPlAldo
P D'HOSE Odon
P DIAMANTI Alessandro
P DaAiZ RIVAS Ambroslo

Provinclal pendant six ans
P DRAISCI Salvatore
L GARCIA JmÉNEZ Juan Franclsco

L GASPARINI Augusto
L GIACOMINI Gluseppe
P GOMES Alvaro dos Santos
L GREGUS lgnâc
L GUIDI Gaetano
L JAUREGUI EPELDE Te6fllo
P KOMARJ6zef
L I-AMBERTO Lorenzo
P I-AVATELL! Marlo
P LIEVANOJoSé Manuel
P LORENZATTI VIttorIO
P LUQUIN ARRASTIA José Antonlo
P MARCHIONNI Marlo
L MARTIN Henrl
P MASSON Manuel

Cerignola (FG)
Saint-Domingue
Bologne
Campo Grande
Lisbonne
Bânovce nad Bebravou
Rome
Bilbao
Wroc{aw
Turin
Casale Monfenato (AL)
Santafé de Bogotâ
Lombriasco
Carthagène (Murcie)
Muzzano (Bl)
La Crau
Côrdoba (Argentine)

Barcelone
Santiago du Chili
La Paz
Colle Don Bosco
Cracovie
Caen

09-01-98
1 7-01-98
02-02-98
1 3-02-98
28-02-98
28-03-98

SBA
clL
BOL
lcP
PLS
FPA

PLS
FLY
rst

PLE
tRo
rcP
ISA
INK
rcP

SUO
rcP
AFC
tRo
SVA

IME
ANT
ILE

BCG
POR
SLK
RMG
SBI
PLO
tcP
rcP
coB
rcP
SVA
tcP
FLY
ACO

75
90
91

67
83
66

62
88
85
76
88
75
86
78
63
85
87
74
77
86

71

66
92
93
70
76
85
71

83
77
76
90
u
60
M
89
78

Lublin
Toulon
Catane
Lutomiersk
Rome
Turin
Arborea (OR)
Mannuthy
Chieri
Oakland, CA.
Turin
Lubumbashi
Rome
Campello

25-03-98
1 6-03-98
26-01-98
22-02-98
24-03-98
0s-02-98
12-02-98
06-12-97
1 2-03-98
07-03-98
16-03-98
22-12-97
11-03-98
1 3-01-98

29-01-98
27-01-98
08-02-98
't9-02-98
I 5-03-98
08-11-97
24-01-98
23-02-98
1 7-01 -98
24-02-98
21-02-98
23-02-98
0/,-02-98
15-03-98
24-02-98
02-02-97
31-12-97
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NOME LUOGO E DATA della morte ETÀ ISP

P MELIAN Omar
P MEZZACASA Florenzo
P MINONZIO Alfonso
P O'DRISCOLL James
P OLOS §efan
P PACùARONI Arlstides
P PAGLIARI Andrea
P PENIN Salvador
L PERONAugusto
P RIBOTTA Francls
P ROBINO Henrl
P RODRIGUU Angel Alfredo
P ROSSO Gluseppe
P RUBBO Bortolo Paolo
P SANTOS SANCHEZ Ricardo
P SARMIENTO José Antonlo
P SCHLOOZ Frank
P TEUFEL Hermann
P VARRÀ Gregorlo
P VERHAEGHE Jozef
P VITALI Gluseppe
P WORALAIoIS

Paso de la Horqueta
Buenos Aires
Arese (Ml)
Kerry
Lubochna
Ventado Tuerto
Brescia
Mgo
Bomboiza
San Pedro (Californie)
Saint-Brieuc
Los Teques
Colle Don Bosco
Venise-Mestre
Valsalabroso (Salamanque)
Santafé de Bogotâ
Madras-Ayanavaram
Graz
Bari
Hoboken
Banpong
New Rochelle, N.Y.

06-03-98
21-03-98
20-02-98
1$.03-98
26-02-98
1 1-03-98
09-01-98
05-01-98
01-01-98
24-02-98
31-03-98
26-03-98
17-02-98
24-03-98
1 6-02-98
23-02-98
20-03-98
18-01-98
06-0't-98
27-03-98
25-03-98
27-01-98

URU
ABA
ILE
IRL
SLK
ABA
ILE
SLE
ECU
suo
FPA
VEN
rcP
IVE

SSE
coB
INM
AUS
IME
BEN
THA
SUE

68
70
77
u
80
82
83
73
93
79
u
25
73
75
65
65
85
59
48
87
89
77








