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1. LE RECTEUR MAJEUR

« UN AMOUR SANS LIMITES
POUR DIEU ET POUR LES JEUNES »,

1. La chasteté pour le Royaume. Ce que nous avons professé. - Le climat culturel. -
Lâ certitude qui nous inspire : un amour qui annonce le Bessuscité et qui l'attend. 2. Chasteté
et charlsme saléslen. Dans le sillage d'une tradition. - Au service de I'amour éducatif. -
Signe du don total. - " Presque un postulat de l'éducation ". - Complémentarité enrichissante.
3. La roule vers la maturlté. Une necessité qui défie et interpelle. - Un parcours à assumer. -
Discêmement de la vocation et formation initiale. - Le rôle de la communauté. Concluslon:
la force d'une prophétie.

Rome, le 8 décembre 1998
Solennité de I'Immaculée Conception de Marie

Chers confrères,

Je vous écris au début de l'année jubilaire consacrée au
Père, de qui viennent tous les dons. Parmi les dons les plus
grands que nous avons reçus au cours de notre existence figure,
après le Baptême et Ia vie chrétienne, la grâce spéciale de Ia
consécration sur laquelle je vous ai inütés à réfléchir dans ma
lettre précédente.

Dans cette grâce, . iI y a en première place ce don précieux
[...] fait par le Père à certains (cf. Mt 19, 11 ; 1Co 7, 7) et qui
voue une âme à se consacrer plus facilement et sans partage
du cceur à Dieu seul dans la ürginité ou le célibat (cf. LCo 7,

32-34) "'.
Il m'a donc semblé opportun de prolonger la réflexion pour

vous proposer quelques suggestions sur cette dimension de
notre consécration.

Les Constitutions montrent que ce don tient une place toute
spéciale dans notre charisme lorsqu'elles affrrment qu'il s'agit

I Const. El
2 Lumen gentium 42
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d'« un amour sans limites pour Dieu et pour les jeunes " 
t. Il

inclut le don total de soi et dispose aussi à affronter avec plus de
liberté et de promptitude le risque de la üe sur les frontières de
Ia mission od, gentes,la solidarité avec les pauvres et les situa-
tions de conflit.

Tandis que je termine la rédaction de cette lettre, j'ai sous
les yeux la liste des missionnaires, hommes et femmes, tués en
1998 dans des contextes de guerre, de fondamentalisme reli-
greux et de conflits ethniques : au total trente et un, qui s'ajou-
tent à tous ceux qui forment le long martyrologe du )rx" siècle.

Sur ce fond marqué par l'histoire de sceurs et de frères qui
n'ont pas hésité à donner leur vie, je voudrais situer ma
réflexion sur cette " façon intensément évangélique d'aimer
Dieu et nos frères " 

a qui se réalise par le væu de chasteté.
Ma réflexion se propose aussi de " faire prendre conscience de
la valeur éducative de notre consécration religieuse dans la
üe quotidienne >> 

5, selon notre projet pour ces six années.

1. LACHASTETÉ POUR LE ROYAUME

Ce que nous avons professé.

L'exhortation apostolique sur laVie consacrée ne traite pas
à part chaque conseil évangélique. Elle les rassemble dans la
gràce unique de suiwe le Christ, pour se limiter à expliciter çà
et là pour chacun d'eux quelques significations, valences ou exi-
gences particulières. Elle montre ainsi que la profession établit
une relation personnelle avec Dieu et que les v(Eur ont une di-
mension mystique. Chaque conseil comporte des dispositions et
des engagements spécifîques, mais finit par inclure les deux

' Cotæt.8L
a Const. SO
8 Cf. ACG 358, supplém.ent, p. 16, T.e communauté SDB coulme noyau animateur,

n" 34 (actiütés)
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autres. I1 est diffrcile de penser à une chasteté cohérente et lu-
mineuse sans la pauweté qui consiste à offrir tous ses biens
matériels et personnels, ou sans une obéissance du cæur qui
se met à tout prix à la disposition de la mission. Et vice versa.

L'exhortation sur la Ve consonrée ne s'étend pas non plus
sur les conseils dans leur ensemble, mais elle glisse des ré-
flexions à leur sujet à propos de la consécration, de la mission
et de la communauté fraternelle. Les conseils sont des condi-
tions pour réaliser dans la sérénité et la cohérence ces points
fondamentaux de notre vie et se reflètent sur chacun d'eux.

La clarté de l'Evangile et les fréquents documents récents
de l'Eglise et de la Congrégation sur ce point nous ont aidés à
nous faire de la chasteté consacrée un cadre suffisamment sûr:
elle est un don du Père auquel nous répondons dans la liberté
de l'amour pour nous conformer au genre de vie virginale
choisi par Jésus. D'où les devoirs certains qu'elle implique: Ie
célibat comme état de üe avec la pratique de la continence
propre à cet état, et la volonté de nous donner sans limites à
Dieu et aux jeunes. L'ascèse nécessaire à la pratique de la chas-
teté possède aussi sa doctrine acquise, qui s'exprime presque
toujours dans une série d'indications comportant des moyens
humains et surnaturels.

Mais le climat où nous vivons inüte à faire sur ce conseil
une réflexion personnelle en fonction de notre contexteG.

Car nous somme pour ainsi dire submergés d'images, de
messages, d'opinions et d'explications à propos de la sexualité,
alors que sur la chasteté le silence est quasi total.

Cela conduit à nous interroger sur la pratique actuelle de la
chasteté, sur les conditions à exiger et à créer pour qu'elle favo-
rise la maturation et la sérénité, sur sa force de témoignage,
sur les parcours pédagogiques et spirituels qui peuvent nous

I C'est ainsi que I'a perçu le groupe des seize supérieurs généraux qui, dans leur
réunion avec la Congrégation pour les Instituts de üe consacrée et les sociétés de üe
apostolique, à développé le thème : Viure la chosteté et le célibü aujourd.'hui : les pro-
blèmes et rl.r,s responsobilités.
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aider à lui donner un üsage significatif dans un monde qui
semble ne pas la prendre en considération.

Le climat culturel.

Un certain silence sur la chasteté chrétienne, de notre part
aussi, peut provenir du changement culturel qui rend plus diffï-
cile aujourd'hui qu'hier d'en percevoir la signifîcation
humaine, et de parler en termes réalistes et délicats de
quelques problèmes qu'elle suscite, comme les expressions légi-
times de l'amou4 la forme du couple, Ies pratiques au sujet de la
vie,la culpabilité ou non de certains comportements personnels.

La réflexion catholique est soumise à de rudes efforts à
cause de la complexité des questions et de la variété des opi-
nions. Elle cherche des réponses aux interpellations en appro-
fondissant le caractère de la personne, le rôle de la conscience,
l'influence de la situation et I'orientation existentielle. Si bien
que, lorsqu'ils manquent d'analyse et d'approfondissement
suffisants, même s'ils sont formellement corrects, les juge-
ments sommaires finissent par ne pas résoudre les questions
pressantes que soulève la chasteté.

Parmi les points qui marquent I'évolution actuelle, il y a sans
aucun doute la valorisation de la sexualité. Elle est complexe.
On lui reconnaît une influence déterminante dans la développe-
ment de la personnalité. On y voit une richesse à exploiter plus
qu'un instinct à combattre. Elle se relie à des aspects très sentis
de la personne, comme la maturité, la réalisation complète, la
capacité de relation, la jouissance, l'équilibre intérieur qui sait
surmonter les complexes, les sentiments de culpabilité et les in-
sécurités. Cette perspective positive est assumée aussi par l'Egli-
se comme le montrent l'abondante catéchèse de Jean Paul II et
une vaste littérature morale et spirituelle.

D'autre part sont tombées les condamnations sociales et par-
fois aussi les censures familiales. La tolérance publique règne et
défend le droit à des options différentes ; bien plus, la presse, la
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littérature et les spectacles exaltent la transgression et présen-

tent les déviations comme des options possibles résultant de

conditions personnelles. Toute dimension éthique, même sim-
plement humaniste, est laissée de côté, voire ignorée, jusque

àans les programmes officiels à large diffusion. La üe sexuelle

ne se préoccupe que d'apaiser les désirs à l'abri des risques pour
la santé physique ou psychique, et se détache des composantes
qui lui donnent un sens transcendant et une dignité humaine.

Le corps est valorisé et pour ainsi dire exalté dans ses üffé-
rentes possibilités : santé, forme, beauté, expression artistique,
plaisir. Il est au centre de beaucoup de soins et d'industries
connexes qui satisfont et suscitent de nouveaux intérêts : Srm-
nastique, sport, cosmétologie, danse. La pensée chrétienne sou-

ligne que le corps est appelé à s'intégrer toujours mieux au
projet de la vocation, que l'homme non seulement a un corps,

mais est un corps capable d'exprimer ce que l'esprit sent et
veut communiquer : l'amour et la joie, l'angoisse et la rage,

l'attention à autrui ou l'intérêt exclusif pour soi.

L'évolution culturelle dans son ensemble et les apports d'un
féminisme équilibré ont mis en lumière l'originalité de la
femme, les richesses de son génie et sa complémentarité avec

l'homme. Les interventions de Jean Paul II sur la question sont
aussi le signe d'un changement dans l'Eglise. La conséquence
pour nous est une proximité plus grande de la femme, qui s'ex-

prime par sa présence parmi nous dans tous les domaines, dans

la collaboration, dans la relation plus libre, qui bien souvent
conduit à la confrance, à la familiarité et à l'amitié.

Nos sociétés sont devenues allergiques aux contrôles et aux
lois qui prétendent s'immiscer dans la sphère du privé, si bien
que les norrnes morales elles-mêmes suscitent des réactions et
ont des diffrcultés à trouver place dans le domaine civil, pour y
exprimer leur profonde valence humaine et religieuse. La
seiualité, l'amour et à certains égards la famille sont des

terrains privés. Bien des comportements et des options person-

nelles en la matière ne sont plus évalués à partir de considéra-
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tions morales communément acceptées, mais à partir des droits
de la personne, tantôt considérée dans sa dignité unique, tantôt
confondue avec une liberté arbitraire.

La mutation culturelle en cours comporte des développements
positifs et de lourds déficits. Parmi les premiers citons la liberté
accrue dans la façon de viwe ses options personnelles, la percep-
tion de vides qui demandent à être comblés, et qui le sont en fait
par la réapparition du désir d'un amour authentique et par la re-
cherche et l'offrande du gratuit, c'est-à-dire de ce qui ne peut
s'acquérir, mais se découwe et se vit en dehors des échanges.

Parmi les seconds notons l'importance exagérée donnée à la
subjectiüté en matière sexuelle ; l'affaiblissement ou la dispari-
tion lien matrimonial et la peur de I'assumer, avec pour consé-
quence ls « prolongement de l'adolescence " ; la prolifération
d'images et de matériel sexuels de mauvais aloi, pratiquement
à la portée de tous, par des canaux et des réseaux autorisés ou
clandestins.

Tout cela produit une ambiguïté qui déflre non seulement la
capacité d'évaluation, mais aussi le contrôle des désirs. D,une
part on défend avec force la dignité de la femme, qui est bien
plus que son corps, mais en même temps on continue à la pré-
senter comme un objet érotique dans la publicité et le cinéma.
On encourage la libre expression de la sexualité, mais on réagit
avec dureté lorsque, faute de contrôle, elle dépasse ses limites.
On s'appuie sur « l'émotion », en particulier chez les jeunes, par
des images et des slogans, et I'on prétend d'eux la constance et la
fidélité qui est le fruit d'une capacité de réfléchir et de faire des
projets. La conquête des marchés pousse les médias à rechercher
l'efflrcacité de la communication, voire l'astuce technologique,
au lieu de présenter une üsion waie et profonde de la réalité.

Ce climat enveloppe les jeunes à qui la première informa-
tion sur la sexualité et la chasteté parvient dans la confusion et
l'ambiguïté. Mais il n'épargne pas les religieux, pas même ceux
qui avaient auparavant intériorisé une vision chrétienne. II
peut en résulter, pour nous aussi, une baisse de la sensibilité
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qui nous rend presque indifférents devant certaines évalua-
tions ou certains comportements, et diminue la valeur spéci-
frque de notre option consacrée. Cela peut affaibliq chez ceux
qui ont choisi de mettre Jésus au centre de leur cceur, la rigueur
de la ügilance qui éüte de s'exposer à des occasions négatives.
Cela peut engendreq chez les pasteurs et les éducateurs, une
incertitude à guider les consciences en communion avec
l'Eglise, et à proposer avec conviction, la chasteté comme valeur
essentielle dans la construction de l'homme et du chrétien.

Ce risque est plus grand dans les cas où I'éducation que nous
avons reçue, avec ses limites à côté d'indiscutables mérites, ne nous
a pas suffisamment pourvus de moyens nécessaires d'évaluation,
de comportements solides de üe et d'honnêteté intérieure capable
de démasquer les rationalisations que revêt souvent le mal.

L'exhortation apostolique sur la Vie consarrée invite à ré-
pondre atLK provocations de la culture par " la pratique joyeuse
de la chasteté parfaite, comme témoignage de la puissance de
l'amour de Dieu dans la fragilité de la condition humaine, T.

Nous les salésiens, nous sorrmes conscients de la nécessité
d'une mobilisation intérieure, personnelle et communautaire,
pour üvre avec plus de joie et de transparence cette vertu, qui,
à l'image du Christ leur chef, donne à ses membres sa totale
liberté et sa capacité de se donner.

Les yeux fixés sur Lui, nous sommes en mesure de com-
prendre la signification de la chasteté, en particulier sous la
forme prophétique et spéciale qui, dans les communautés reli-
gieuses, rayonne dans le don de la ürginité professée pour Ie
Royaume des cieux.

La certitude qul nous inspire:
un amour qui annonce le Ressuscité et qul l'attend.

Il n'est pas possible d'aborder une question spécifrque sur la
chasteté chrétienne sans en rechercher les racines les plus pro-

1 Vie consacrée (VC) 88
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fondes dans la parole de Dieu. Le fondement de la chasteté
consacrée et sa signification sont moins à rechercher dans des

textes particuliers, qui certes ne manquent pas, que dans la
personne même de Jésus, Parole totale et définitive de Dieu. Il
est célibataire pour le Royaume, afin de manifester de façon vi-
sible l'amour de Dieu pour tous et pour chacun. Il inaugure
ainsi une autre manière d'être une personne où la sexualité
réalise, avec une liberté totale, la pleine appartenance au Père
et la donation jusqu'au bout pour les hommes.

De la Bible je ne prends qu'un point que je crois particuliè-
rement adapté au moment présent. II vous servira d'invitation
à une approche personnelle et calme de la Parole pour situer
toute votre réflexion dans son contexte plein de lumière et de
grâce.

L'Ancien Testament pressent la future révélation de la ür-
ginité pour le Royaume lorsque Jérémie, qui a mis son célibat
au service de la mission prophétique8, introduit l'image de la
uierge d,'Israël'. Mais l'attente normale de Ancien Testament
est la fécondité, bénie de Dieu avec des descendants qui, de gé-

nération en génération, confirment les promesses de Yahveh et
l'espérance d'obtenir, dans sa propre chair et son propre sang,
la venue du Messie.

Le don de la virginité appartient au Nouveau Testament et
porte en son cceur, comme nous l'avons dit, la mémoire de
Jésus, qui l'a vécue avec simplicité et en a exprimé le contenu
par son existence donnée au Père et au service de ses frères.

Il est facile de saisir dans le Nouveau Testament une insis-
tance sur la relation très personnelle qui relie le disciple à
Jésus. Elle est particulièrement forte et impliquante dans
l'Evangile de Jean. Elle se développe dans le dialogue de Jésus
avec Nicodème et avec la Samaritaine, elle se fait familière
dans le cas de Lazare, de Marthe et de Marie ; elle se montre fi-

6 Cf. Jr 16, 1-2

' Cf. Jr 18, 13 ; 31,4.21
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dèle à I'heure de la croix, dans un chassé-croisé de don réci-
proque et de passion, qui voit comme protagonistes Jésus, la
Vierge Mère et Ie disciple préféré.

C'est précisément l'icône du disciple que Jésus aimait 'o qui
nous montre la place centrale de l'amour personnel. La qualité
de " disciple " a son origine et son expression dans l'amour
croyant et obéissant. Et cela fonde "l'apostolat ". Tel est le sens
du üalogue avec Pierre au chapitre 21 de l'Evangile de saint
Jean : là, l'amour personnel pour le Maître deüent une condi-
tion imprescriptible pour qu'il puisse se voir confier le minis-
tère pastoral: "M'aimes-tu plus que ceux-ci?rtl

C'est un amour marqué par l'intimité immédiate entre
Jésus et le disciple préféré, qui à la dernière cène repose sa tête
sur le cæur du Maître. C'est un amour courageuK, qui reste à
ses côtés dans l'épreuve. Un amour éclairé qui, le jour de la Ré-
surrection, .. croit sans voir », et reste aux aguets pour recon-
naître le Ressuscité sur la rive du lac, malgré les brumes du
matin. Un amour qui dure " jusqu'à ce qu'Ilüenne " ".

On estime aujourd'hui que le disciple que Jésus aimait est
aussi le ,. tn)e " du chrétien mûr, qui a fait du Christ le centre,
la cause et le " premier amour " de sa vie. Et c'est aussi une tra-
dition, antique et toujours vivante, de l'Eglise que de voir dans
le disciple préféré le " sJrmbole " de la ürginité et du " cceur sans
partage », prêseüe une prémonition de la vie consacrée, qui fait
du Christ l'amour unique et souverain de son existence person-
nelle, capable de donner de la ügueur et une norme à tous les
autres amours. Sa maison est avec Marie, dans le cceur de l'Egli-
se. Sa famille est la compagnie de ses frères et de ses sæurs, qui
ont reçu le même appel. Son destin est de durer " 

jusqu'à Son re-
tour,,, en écrivant d'une plume toujours nouvelle la longue his-
toire des amis et des disciples de Jésus.

Cette nouveauté ne fut pas facile à comprendre. Le change-

to Jn20,2
I' Jn 21, 15
t2 LCo LL,26
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ment introduit par Jésus dans l'usage courant, en hommage au
plan originel de Dieu - <( au commencement, il n'en était pas ain-
si , " - était trop radical. C'est pourquoi Jésus lui-même affrrme
- respectivement à propos de la fidélité matrimoniale et du céli-
bat pour le Royaume - que . ce n'est pas tout le monde qui peut
comprendre cette parole, mais ceux à qui Dieu l'a révélée ,'o : . il
y a des gens qui ont choisi de ne pas se marier à cause du Royau-
me des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il corDprerne » 16.

" Qu'est-ce alors que ce règne de Dieu qui habilite à re-
noncer au mariage ? C'est l'amour paternel, maternel et
conjugal de Dieu pour l'homme, dont parle toute l'Ecriture ; la
douce seigneurie du Père, à travers le Christ, dans I'Esprit, à
qui on décide de répondre avec un amour filial et conjugal. La
racine de la virginité chrétienne, c'est la perception de l'irrup-
tion du Royaume " 

t6.

Si Jésus prêche le Royaume, les apôtres, eux, prêchent le
Christ, qui en incarne la plénitude définitive. La virginité fait
mémoire de Lui. II est le Royaume, qui, en esprit et en vérité,
réoriente l'humanité vers le destin de grâce préparé par
le Père.

L'Apocalypse voit dans la virginité le signe de l'épouse, qui

" descend du ciel, d'auprès de Dieu ,'7 et qui, de la terre, monte
vers Lui. Elle signifre donc la proximité du Christ Seigneur, Ia
joie de l'accompagner dans des communautés en liesse, qui
s'expriment par un cantique nouveau plein de beauté et de
mystère, tension soutenue de l'espérance d'une rencontre défi-
nitive. Par la découverte enthousiasmante du Christ, " l'état
religieux [...] s'efforce d'imiter de plus près et il représente

t3 Mt 19,8
E Mt 19, 11
16 Mt 19, 12

'o Collectif : Parola di Dio e spirito salesiano. Ricerca sulla dirnensinne biblica
dclle Cosütuzinni dclla Farniglia so)asiana, p. L37t Cf.Ap2l,2
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continuellement dans l'Eglise cette forme de üe que le FiIs de
Dieu a prise en venant au monde pour faire la volonté du Père
et qu'il a proposée aux disciples qui le suivaient " ".

Notre vceu est un signe qui indique le Christ : vivant, res-
suscité, présent dans son Eglise, capable de susciter l'amour,
cet amour que chante l'Eglise depuis des siècles dans son his-
toire et dans la liturgie.

Par la chasteté, le religieux deüent l'image et les prémices
de l'Eglise, toute donnée, pour toujours et en exclusiüté, à son
Seigneur. Son identification avec l'Eglise se fait et s'exprime
surtout par le don total de soi. " Il n'y a aucune virginité qui
soit féconde et pleine de signiflrcation en elle-même [...] ; elle
n'acquiert son sens et sa fécondité que du don total dans
l'Eglise " 

re.

La virginité chrétienne tient ou tombe avec le mystère de la
croix, avec l'ouverture de la plaie du côté et la naissance de
l'Eglise qui en proüent, comme « corps et épouse du Christ ".
Cette expressivité de l'Eglise est la raison pour laquelle en
chaque v@u se retrouvent aussi les deux autres. " L'obéissance
est la pauweté de l'esprit par amouq et la ürginité, qui est une
pauweté du corps par amour, ne deüent féconde que là où elle a
comme présupposé le sacrifice spirituel "'0. Sous ce profil aussi
la chasteté nous rend semblables au Christ qui " est riche et est
devenu pauvre à cause de nous , ". À l'exemple du Christ mort
nu sur la croix nue, le religieux se trouvera, à la fin de son exis-
tence, corrme un homme sans famille et sans fortune, qui n'a
rien bâti pour son propre compte et dont les yeux sont fixés sur
Dieu qui, seul, peut donner une signification à son existence.

La chasteté exprime ainsi une forme mûre de liberté, qui
est l'option de se donner sans compter, de réaliser de façon in-
solite une dimension personnelle, de se liwer totalement à sa

I'LG$
'n Vou Baltsasan , Les états d,e uic d,u chrétien, (p. 204 dans l'édition itslienne)
D Ib,
â Cf.2Co 8, I
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mission sans rien rechercher ni garder pour soi. Tel est le té-
moignage que bien des missionnaires d'hier et d'aujourd'hui -
et beaucoup de confrères salésiens parmi eux - ont donné et
donnent à l'Eglise lorsque, aux avant-postes de la mission, ils
ne cessent de donner tout, jusqu'à leur vie, souvent exposée à
des risques mortels, par frdélité au peuple qui leur est confié.
On découwe ainsi la présence active du mystère pascal dans le
cæur de la Congrégation et de nos meilleurs frères. L'histoire
de l'Eglise, en particulier dans les pays de mission, et les chro-
niques dramatiques de ces dernières années confirment large-
ment que nous ne nous payons pas de mots, mais que nous
essayons de lire " des faits d'Evangile ".

Cette totalité inconditionnelle de l'oblation est le cæur de la
chasteté de Marie qui, en prononçant, Ecce ancilla Domini,
" Voici Ia servante du Seigneur,,22, unit la chasteté la plus
élevée et le don total de soi au projet de Dieu.

2. CHATETÉ ET CXARISME SALÉSIEN

Dans te sillage d'une tradition.

Il n'est pas nécessaire de rappeler l'attention que Don
Bosco portait à la vertu de pureté : il y voyait un point essentiel
de la croissance chrétienne du jeune, une garantie du climat
éducatif de la maison salésienne et un préalable pour que le
salésien et le jeune se donnent au Christ et à l'Eglise.

Ses contemporains sont unanimes à témoigner de la fasci-
nation que conférait à Don Bosco l'exercice de cette vertu, pour
devenir un des traits les plus limpides de sa sainteté. Il n?est
donc pas étonnant que notre saint Fondateur rêva les salésiens
caractérisés par la chasteté et situa cette vertu au carrefour des
exigences de l'éducation, de la marche personnelle à la suite du

" Lc 1,38
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Christ et des besoins prophétiques au service des jeunes et du
peuple de Dieu.

Notre Père a certainement bénéficié d'un don extraordi-
naire pour aider les jeunes à viwe avec joie la chasteté. Dans
une note, le P Giovanni Bonetti fait à propos de Don Bosco la
remarque suivante : " Plusieurs fois je l'ai entendu parler en
chaire sur ce sujet. Mais chaque fois j'ai trouvé dans ses paroles
une nouvelle force, chaque fois j'ai été plus résolu à faire n'im-
porte quel sacrifice par amour de cet inestimable trésor " 

B.

En relisant la pratique de Don Bosco*, on se convainc que la
qualité globale du milieu éducati{, la paternité alfectueuse de Don
Bosco lui-même, éducateur et confesseur, la proposition continuelle
des moyens surnaturels (Eucharistie, Pénitence, amour de Marie),
l'esprit de mortifrcation et la fuite des occasions, un style de vie
plein de joie et proposé de façon positive étaient les pistes que notre
Fondateur parcourait de préférence et qu'il indiquait avec conüc-
tion aux éducateurs pour former les jeunes à Ia chasteté.

Ce ne fut pas seulement un trait de sa sainteté personnelle,
mais un élément de son charisme. Don Bosco inaugure une
tradition. Lors du vingtième anniversaire de sa mort, le bien-
heureux Michel Rua écrit une de ses lettres les plus senties, inti-
tuléeVigilance. Sa préoccupation était de faire connaître o ce

que l'expérience nous enseigne peu à peu ou que les besoins des
temps présent nous suggèrent o%.La lettre fut publiée au len-
demain de cette épreuve difficile connue dans l'histoire de la
Congrégation comme l'affaire de Varazze*. o IJne avalanche de

' P PInrRo RIcALDoNE, ÿ.ntità è purezza,, in ACS n' 69 (31 janüer 1935), p. 11.

Une traduction française a été publiée peu après (à Liège ?) sous le tifte Lettre de Don
Ricald,one sur la Sainteté et la Pureté ; le passage cité y frgure à la p. 8.

s Cf. la minutieuse analyse de P Stuu,a in Don Bosco, /I (Rome 1981), p. 240-
274;le traité de P BRAIDo in Il sistema preuentiuo di Don Bosco (PAS'Verlag 1964),
p. 289-311 ; n DEsnAMâur, Don Bosco et la uie spirituelle (Paris 1967), en particulier le
chapitre vt : L'ascèse ind,ispensable.

' Cf. Mlcurrc Rvl. : Vigilanza. 31 janvier 1908. C'est la lettre t vttt du recueil pu-
blié à Turin par la direction générale en 1965 sous le titre Lettere circolari di DonMi'
chele Run ai salesiani, p.46t-473.

o Cf. Annoli della Società salesiana, vol. III, p,684-702



16 ACTES DU CoNsE,T GÉilÉect

calomnies et d'accusations horribles fondit en un instant
comme un brouillard au soleil ", écrit don Rua, et il évoque le
mot de Don Bosco : Il y a un Dieu en IsraëL. Que rten ne te
trouble. Mais en tirant la leçon de la douloureuse expérience, le
bienheureux ajoute avec un sain réalisme : << Nous ne pouvons
pas nous faire illusion : nos pensées sont scrutées et nos actes,
rassemblés et pesés ". Il est clair qu'il veut rendre courage en
ce moment d'épreuve, mais aussi prévenir des faits qui pour-
raient donner lieu à des critiques et à des accusations sur un
terrain aussi délicat que celui des jeunes et de l'éducation.

Sous ce profil il faut dire que, depuis lors jusqu'aujourd'hui,
en beaucoup de parties du monde, le climat est devenu encore
plus sensible et exigeant.

Le P Paolo Albera également, en 1916, crut opportun
d'écrire sa lettre Sur la chastetézl, riche d'éléments dérivant de
la tradition salésienne, et attentive à fournir les grands moyens
de fidélité : Eucharistie et Pénitence, prière et dévotion à
Marie, mortification, humilité et prudence. Cette lettre aussi se
situe dans un contexte. On commençait alors à proposer,
comme faisant partie de l'éducation des jeunes, une informa-
tion sur les questions sexuelles plus systématique et fondée.
Rien de plus naturel que de rappeler la délicatesse de Don
Bosco et de reporter les expressions qu'il utilisait pour la pro-
poser et les routes qu'il indiquait pour la développer.

Le P Albera insiste sur la chasteté comme offrand,e, avec
une référence à la lettre de saint Paul aux Romains : . Je vous
extrorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre
personne et votre üe en sacrifice saint, capable de plaire à
Dieu : c'est là pour vous I'adoration véritable " 

æ.

Le deuxième successeur de Don Bosco, qui l'aimait beau-

' Cf. Paolo ALBERA ; Sulla costità. 14 awil 1916. C'est la lettre xvru du recueil
pubüé à îurin par la direction générale en 1965 sous le lifie l*ttere circolori di Don
Paalo Nbera ai solesiani, p. 2L2-229. Elle sera désignée sous le titre Sulln costita.

E Rm 12,1
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coup, a bien saisi le fondement évangélique de la chasteté, que
notre Fondateur annonçait davantage par le style de sa vie, to-
talement donnée aux jeunes, que par les discours : I'offrande
eucharistique, qui se prolonge dans la vie et répète avec humi-
lité mais fermement : " Ceci est mon corps livré pour vous ,, o.

Le P Pietro Ricaldone, le cceur encore plein des célébrations
de Pâques 1934 qui avait vu la canonisation de Don Bosco, of-
frait sa lettre La sainteté est pureté, pour couronner cette année
inoubliable. C'était un choix calculé fondé sur la certitude de
toucher I'un des points névralgiques de l'esprit salésien. Le
P Ricaldone se disait convaincu de ne pas pouvoir " faire chose
plus agréable à notre Père bien-aimé que d'engager tous les sa-
lésiens à se dire sans cesse que notre sainteté à nous doit spé-
cialement se manifester par une üe d'une pureté idéale " 

*
En 1977, dans sa lettre Vivre aujourd'hui la chasteté conscr-

crée,le P Luigi Ricceri proposait une nouvelle fois, « poür obéir
à un impératif précis " de sa conscience, " le témoignage typique
de la chasteté salésienne,. C'est une lettre intéressante, en-
core de grande actualité. Je vous invite à la relire pour com-
pléter la mienne. Elle se situe en effet au moment où se dessi-
nait le climat que nous connaissons en plein : nouveau contexte
et nouveaux défrs lancés par le monde et interpellations de la
part de l'Eglise ; contexte marqué au sein de la Congrégation
par le douloureux problème des défections souvent touchées,
mais pas uniquement, par des vides, des manques de bases,
des imprudences ou des négligences sur ce terrain.

C'est peut-être trop à la légère qu'on a attribué les sévères
paroles de Don Bosco en matière de chasteté au contexte
culturel et ascétique de son époque, qui comportait certes des li-
mites sérieuses. Aujourd'hui, nous comprenons mieux que nous
sommes appelés à y lire aussi la sagesse d'un saint, profond
connaisseur du cæur humain, qui voyait avec préoccupation les

D Lc22,L9
§ Lettre de Don Bicaldone sur la Sainteté et la Pureté, p. 3

2
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conséquences négatives même lointaines de certaines
tendances et attitudes. Elles retrouvent leur actualité - à la
lumière de ce qui est bien souvent dénoncé publiquement aujour-
d'hui - les réflexions de Don Bosco au cours du troisième Cha-
pitre général de 1883 : " Si l'on manque à la moralité, devant
Dieu on perd son âme et devant le monde, son honneur » 3r.

" Dieu, observe-t-il en une autre occasion, laisserait tomber
la Congrégation si nous manquions à la chasteté "æ

Les drames éducatifs de notre époque, les abus sur les mi-
neurs au sein et au-dehors des familles, la prostitution infantile
organisée et transformée en nouvel esclavage dans le contexte
d'un tourisme dépravé, les formes atroces de pédophilie, la
" traite des esclaves » renouvelée à l'égard de femmes sans dé-
fense, de jeunes hommes et d'adolescents, nous conflrrment que
ce n'est pas un simple problème de religion, mais un besoin
éthique ; non une question de vertu privée, mais un besoin de
justice publique ; non un problème exclusif de l'Eglise, mais la
responsabilité de la société civile préoccupée de son avenir et de
sa dignité.

Au service de !'amour éducatif.

Lorsque nous cherchons les motifs profonds de I'insistance
qui parcourt notre tradition, nous pensons amx phrases par les-
quelles Don Bosco erçrime son amour pour les jeunes et que
nous avons peut-être des difhcultés à répéter aujourd'hui : " Je
vous aime, chers jeunes, et je suis disposé à donner ma üe pour
vous ! " Ou celles que nous avons lues dans le prologue de la
Jeunesse instruite: " Mes chers amis, je vous aime tous de tout
mon cæur. [...] Vous trouverez de bons liwes écrits par des au-
teurs bien plus vertueux et plus savants que moi, mais je puis
vous assurer que vous trouverez difficilement quelqu'un qui

"t MBfrll,4l7* MB XIII, g3
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vous aime davantage en Jésus-Christ et qui désire davantage
votre wai bonheur ,,s.

" Le céIibat [...] est un état d'amoUr,,*, qui nous rend
" signes et porteurs de l'amour de Dieu pour les jeunes "'u.
Pour aimer selon l'Evangile de façon éducative, nous profes-
sons les væux avec le maximun de liberté et d'efficacité. Il est à
présent clair que la charité ne peut se séparer de Ia charité.
Saint François de Sales le dit avec sa simplicité et son élégance
coutumières : ,, Nous connoissons que nostre oraison est bonne
et que nous avançons en icelle, si, lors que nous en sortons ..,
nostre face reluit de charité et nostre corps de chasteté " 

ff.

On sait que la charité pastorale, gd constitue le cceur de Ia mis-
sion salésienne sur le terrain de l'éducation, s'exprime de façon

" sensible " : " Cherche à te faire aimer ,, " Que les jeunes voient
que vous les aimez ". Non seulement donc le savoir-faire et la proxi-
mité, mais l'amitié, l'affection paternelle et maternelle qui soulage,
adoucit et bien souvent supplée à ce qui a manqué aux jeunes. Et
tout cela en vue de leur bien et non de notre satisfaction, sans mé-
canismes captatifs ni possessifs, sans ambiguïté ni lassitude dans les
inéütables épreuves de non-correspondance ou d'incompréhension.
Quand on en a fait I'expérience, on comprend Ia portée des paroles
de Don Bosco : " Ceux qui se consacrent au soin de lajeunesse aban-
donnée doivent certainement s'appliquer à orner leur cceur de
toutes les vertus ; mais celle qu'il faut cultiver plus particulière-
ment et ne jamais perdre de vue, c'est [...] la vertu de chasteté " 

3'.

Dans ce domaine central de notre ministère éducatif
également nous est donnée une « grâce d'unité », pâr laquelle
Ia charité engendre la pureté, et la délicatesse communique la
meilleure des affections.

s Don Bosco, Opere edite II, p. 1886
s Congrégation pour l'éducation catholique: Orientaüons pédagogiques pour la

formolinn au célibat socerd,otal
§ Const.2
o Dictionttnire de spiritualité, entrée : François de Sales, tome ÿ col. 1085 (Beau-

chesne, Paris). n cite le Sermon pour le 2'dimanche de carême, 1614, T. 9, p.28.
ÿ Consütutions de 1875, v, 1 (cf. Motto E, p. 109)
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" La clef de la chasteté salésienne, note le P Ricceri, c'est la
charité salésienne " 

s. Le style de la charité salésienne est pro-
fondément marqué par la chasteté. Elle libère et exprime
l'amour de l'éducateur pasteur, elle le raffermit et Ie protège et
lui donne un üsage original.

Elle le rend avant tout capable d'une profonde gratuité. Sa
joie est de voir s'épanouir chaque jeune et c'est pourquoi il
" donne sa üe " dans le patient accompagnement quotidien. II
désire que le jeune corresponde, et s'en réjouit, car il voit là un
signe que le jeune a accueilli ce que l'éducateur lui propose ;

mais devant sa résistance, iI est capable aussi d'attendre et de
lui offrir de nouvelles occasions de se racheter.

La chasteté inspire encore une affection transparente et
nette sur le modèle de Don Bosco, de qui chacun se sentait pré-
féré, sur la base des signes d'un amour qui se rend lisible avec
une créativité inépuisable : ,. un amour sans le moindre mouve-
ment de retour sur soi , s, qui ne se souille pas ni ne suggère,
même de loin, aucune espèce d'ambiguïté.

Ce type d'amour éducatif est à l'origine de l'esprit de fa-
mille, le creuset authentique de la maison et de l'ceuwe salé-
sienne4. La charité maintient le feu allumé ; mais la chasteté
en exalte la lumière et la chaleur. Elle stimule I'accueil aisé des
confrères et des jeunes, entretient le goût du service de la
maison, ouvre le cæur aux amitiés limpides et profondes nr et,
dans la rencontre de cæurs rassérénés, protège et soutient la
persévérance et la joie des salésiens et des jeunes. " Ceux que
Dieu amène à se séparer de leurs proches parents par amour de
Lui , note J. H. Newman, trouvent des frères en esprit à leurs
côtés. Ceux qui restent seuls par amour de Lui ont des enfants
en esprit élevés poür eüx »o.

* LucI RIccERI, Viure aujourd.'hui la chosteté coræanée,p.32
" Ib. p.26
no Cf. Lettre de Don Ricddone sur la Sainteté et la Pureté,p.4ù49
n' Cf. Cozsü. 83
'2 J. H. Newuan, Paræhial and, plain Senrnns,Y,280
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Don Bosco « nous avertit non seulement que nous devons
avoir pour la jeunesse un amour surnaturel, mais encore que
nous devons le lui faire sentir par une familiarité de bon aloi et
une bienveillance expansive ,43. Le P Ricaldone hésite * à
parler de " charité sensible " et il n'est pas Ie seul. Mais il com-
prend que c'est précisément le mot juste pour exprimer l'inten-
tion de Don Bosco, qui voulait « non seulement que les enfants
soient aimés, mais encore qu'ils se sentent aimés » par leur
éducateur.

Cette dimension est tellement centrale que le CGZ la re-
prend sous le titre Spüritualité d,e la relation : esprit de famille.
Pour libérer la relation éducative de certains retours captatifs
ou manipulateurs, " elle doit s'imprégner de charité et devenir
ainsi l'expression d'une authentique spiritualité de relation.
Son fruit et son signe est la chasteté sereine, si chère à Don
Bosco, qui régit I'équilibre affectif et la fidélité oblative " 

nu.

Des situations graves qü mettent en danger la vocation sa-

lésienne, peuvent avoir leur début dans Ia difficulté d'unir la
charité généreuse et la chasteté prudente, I'audace apostolique
et la régularité communautaire. La parabole de certains chemi-
nements commencés avec un désir sincère de serviq mais peu à
peu manqués, inüte chacun à se sentir responsable de la persé-
vérance joyeuse du confrère, en lui donnant la chaleur de l'ami-
tié, la joie de la famille et l'aide de Ia correction fraternelle.

Signe du don total.

. Pour vous, ie suis disposé à donner ma vie », " celui qui
dépense sa vie pour les jeunes ... " sont des phrases de Don

8 Lettre d.e Don Ricald,one sur la Sainteté et la Pureté, p. 60-5f

" Cf. ib. p. 51 : " Je vous avoue, ô mes très chers fils, qu'en vous écrivant cela la
main me tremble etje suis pourtant str de vous retracer exactement la pensée de notre
Père, dont le plus souventje ne fais que répéter les expressions. Je tremble parce que la
pratique de la charité telle qu'il l'a voulue est semée de dangers et il faudrait pour nousr

acqüter dignement de notre mission que nous soyons revêtus de sa propre sainteté ".
ot cG24,93
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Bosco pour définir la disposition intérieure qui garantit la pra-
tique du Système préventif.

La ürginité de Jésus, de sa Mère et de Joseph son époux est
le signe qu'ils se sont remis sans conditions au projet du Père
pour le salut des hommes. Ils n'eurent pas un projet à eux ou,
s'ils en eurent un, ils l'abandonnèrent au moment même où ils
reçurent leur vocation spéciale. Ils firent le dessein de Dieu. Ils
n'eurent pas de famille propre, mais seulement la famille de
Dieu ; pas de descendance personnelle, mais uniquement celle
que contenait Ia promesse de Dieu.

Marie " toute belle " est radicalement dans les mains de
Dieu. ,. Non seulement elle participe à la forme de üe qui
consiste à se donne4 mais elle est implantée en elle comme
son âme " 

*. Elle en est Ie modèle, le moteur, la poussée et le
point d'attraction.

Le " Totus Tuus " répété par Jean Paul II est la disposition
intérieure du Christ qui est venu faire la volonté du Père jus-
qu'à la mort, et la mort en croix.

Devant ces paramètres nous nous sentons petits et toujours
plus conscients de notre pauweté. C'est pourquoi Jésus nous
aime d'un amour de prédilection. L'essentiel est que, en ré-
ponse à son éternel amour, nous lui donnions tout, ne fût-ce
que deux piécettes, à l'exemple de la veuve de l'Evangile n7.

Pourvu que ce soit tout ce que nous sommes, tout ce que nous
avons. II nous est diffrcile de comprendre pleinement les vceux
religieux sinon dans cette perspective, où se situe notre patient
voyage vers le don total de nous-mêmes à Dieu dans la mission.

Les væux constituent trois signes de la disposition totale et
unique par laquelle nous nous abandonnons à la fîdélité de
Dieu, et qui transfigure selon l'Evangile toutes les valeurs de
notre existence.

" Don Bosco a vécu la chasteté comme un amour sans li-

18 Vow BartHesAR, Les états dp uie du chrétizn, p. 2rE dans l'édition italienne
o7 Lc2L,2
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mites pour Dieu et pour les jeunes ,'8. Par Ia force et le don de

l'Esprit, ils devinrent sa famille. Il se consuma pour les rencon-
trer, les rassembler et les éduquer. I1 brCrla son temps pour les
rejoindre, où qu'ils soient, dans les prisons et dans les rues, par
les . Letture Cattoliche " et les séries de livres scolaires. Il
bâtit pour eux une maison, pour leur donner le viwe, Ie vête-
ment, une famille et une école, malgré l'exiguité de ses moyens.

Il y a dans la tradition spirituelle de l'Occident une signifi-
cation de l'expression pureté angélique qui mérite d'être redé-
couverte o'. D'un côté, elle se réfère à la profondeur avec
Iaquelle les anges contemplent Dieu, et de l'autre à la prompti-
tude avec laquelle ils se font messagers de salut auprès des

hommes et gardiens de ceux qu'Il aime, pour les accompa-
gner au milieu des événements dramatiques du monde. C'est
une valence missionnaire qu'il faut récupérer et expliciter, par
analogie, à propos des salésiens appelés à être des gardiens et
des éducateurs de jeunes. La chasteté rend totalement " dispo-
nibles " : à être ici ou à aller là, à mener une vie recueillie
d'étude et d'éducation, ou à oser quand et là où il y a risque
pour la üe ; à s'en remettre à l'" obéissance " religieuse (vertu
missionnaire par excellence), comme on s'abandonne dans les
bras de la Proüdence de Dieu.

La joie exprimée par beaucoup de populations, envers celui
qui « reste », même dans les moments üffrciles, pour partager
et risquer tout avec eux, et la résonance énorme qu'a eue par-
tout la mort de Mère Thérèse de Calcutta, nous montrent les
fruits mûrs de ce don total à la cause du Royaume, dont la
chasteté est un signe.

Celui qui regardait Don Bosco ou Mère Thérèse ne s'inter-
rogeait pas sur leur vie de chasteté, mais il la comprenait et
l'appréciait comme un feu, qui allumait chaque jour une vie to-
talement donnée.

aE Const. Sl
§ Cf. 34' Congrégatian de la Compagnie de Jésus, Chasteté, no 11 et note 5
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Au cours des journées mondiales de la jeunesse à paris en
L997, quelqu'un leur a demandé ce qui les fascinait en Jean
Paul II, üeux et croulant. Deux jeunes répondirent : o Nous
sommes venus parce que nous comprenons qu'il donne sa vie
pOüf nouS ».

Se rendre totalement disponible n'est pas un mouvement
spontané. Et pourtant il n'était pas difficile pour les meilleurs
garçons de Valdocco (parmi lesquels il y avait beaucoup de gar-
nements ...), d" dire " Je veux rester avec Don Bosco ,. Ils res-
taient non seulement pour " être avec lui ,, mais aussi pour
" faire corrme lui », ce qui impliquait inévitablement de ,. vivre
comme lui ".

Je suis convaincu que, pour les jeunes, la chasteté de Don
Bosco ne se présentait pas comme un problème, une difficulté
ni un sacrifice - et parfois elle l'aura été aussi pour le saint des
jeunes - mais toujours comme un don de Dieu, une joie
d'aimer, une plénitude de vie, un élan joyeux, qui lui permettait
d'être " tout entier )> pour eux. C,est pourquoi, bien qu,il
s'agisse d'une vertu diffrcile, ils l'embrassaient avec tout ce qui
rend la vie salésienne belle, mais aussi exigeante.

« Presque un postulat de !'éducation ».

L'expression est du P Alberto Caviglia qui défïnit ainsi le
rôle de la pureté dans le projet éducatif pensé par Don Bosco.

Notre chasteté, avons-nous dit plus haut, est féconde pour
inspirer un amour paternel envers les jeunes, en particulier
ceux qui en ont le plus besoin, et pour suggérer les gestes qui
peuvent la faire comprendre immédiatement.

Elle est tout aussi féconde à propos des objectifs et des
contenus de l'éducation pour laüsion de laüe, de lapersonne et de
la culture qu'elle suppose, dont elle témoigne et qu'elle communique.

La sexualité comporte certainement une constellation de
manifestations spécifrques : le sens juste du co{ps, la relation,
l'image de soi et d'autrui, la domination et l'orientation du
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plaisir, et certaines valeurs comme l'amou4 l'amitié et le don de
soi. Mais elle mûrit et s'exprime dans le contexte de toute la
personne et jamais comme une fonction séparée. Elle interagit
avec tous les autres aspects de la personnalité. Eduquer la tota-
lité de la personne en conformité avec une certaine vision est
donc indispensable.

Cela fait voir I'influence quotidienne que la présence, les pa-
roles, l'amitié et les actes des éducateurs et des éducatrices
peuvent avoir sur les jeunes qui fréquentent nos milieux. Nous
éduquons davantage par ce que nous sommes que par ce que
nous disons.

On sent aujourd'hui le besoin diffus de trouver des routes
adaptées, pour aider les jeunes à se rendre capables de viwe et
d'intégrer la sexualité dans le projet de vie auquel ils se senti-
ront appelés. Cela implique des processus délicats et exigeants
qui sont souvent destinés à aller à contre-courant ; il ne faut
pas croire qu'ils mûriront tout seuls sans des éclaircissements,
des propositions et des efforts.

Si, selon une juste remarque, " la chasteté est une liberté "
d'aimer et d'être aimé, alors il faut connaître les étapes succes-
sives d'un " travail de libératisn », eui conduit peu à peu à
orienter les ressources affectives de la personne, pour les
mettre au service de l'amitié et de l'amour, dans un projet
stable de üe.

Pour réaliser ce travail, il faut avant tout remettre au
centre de l'attention éducative la personne avec ses multiples
possibilités et, en particulier, sa destination à Dieu. Cela mè-
nera à mettre dans sa juste lumière la valeur du corps et de la
vertu, aqjourd'hui non corrmune, de pudeur. Elle aide l'homme
et la femme à reconnaître qu'ils sont bien plus que leur corps et
à s'habituer à remarquer la richesse inédite des autres.

La présence, en beaucoup de nos milieux, de garçons et de
filles nous oblige à prendre très au sérieux la route delacoédu-
cation, où chacun accueille sa propre sexualité comme une vo-
cation, découwe et apprécie l'originalité de l'autre sans en faire
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lrL objet de désir, apprend à établir des dialogues libres et
mûrs, dans une dynamique de relation, où s'épanouit l'amitié
sereine et l'échange des dons.

Aujourd'hui les jeunes se trouvent nécessairement sur des
terrains à haute tension émotionnelle (media, groupes d'amis,
discothèques, culture ambiante ...). CeIa demande w surplus
de travail pour éduquer la chasteté du cceur en enseignant la
sobriété et la vie régulière, le contrôle et l'orientation des dé-
sirs, la réflexion permanente sur les options personnelles et les
dispositions affectives, la capacité forte et sereine d'attendre, à
laquelle est appelé un jeune chrétien pour le préparer au:K en-
gagements de la vocation et du mariage.

Dès les premières années, nous accompagnons nos jeunes à
comprendre comment la personne se réalise dans I'expérience
de I'amour. De l'amour qui est rencontre et projet, offrande et
don, joie et sacrifice, volonté de rendre heureux plus que de
l'être, même au détriment d'autrui.

Seul l'amour oblatif peut être l'approche sereine de la
poussée sexuelle. Le jeune doit comprendre que plus la sexua-
lité tourne sur elle-même, plus elle reste inassouüe et cherche
les évasions pour trouver de quoi se satisfaire le cceur. Notre
société nous offre, même sans le vouloir, mille confrrmations du
drame qui s'empare de celui qui n'emprunte pas le juste sentier
de l'amour. LJn amour qui ignore le sacrifice et ne laisse pas de
place à la croix du Christ risque de se transformer sans cesse

en une possessiüté qui asservit et utilise.
Mais apprendre à aimer, c'est apprendre à vivre, c'est com-

mencer à être chrétiens. Don Bosco le savait et l'enseignait à
ses jeunes. C'est pourquoi, à une invitation qui n'admettait pas
de doutes, il ajoutait des indications sages pour maîtriser ses

pulsions et ses sens, se renforcer intérieurement et se purifier.
Le CG23 a considéré que cette éducation à l'amour avait

une influence particulière sur le maintien ou la décadence de la
foi, et nous a invités à la reprendre avec décision et de se

mettre àjour par quelques itinéraires: climat éducatif riche en
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amitié, attention à toute la personne, qualité humaine de Ia
présence ensemble des garçons et des filles, éducation de Ia
sexualité, témoignage des salésiens et des larcs qui üvent avec
sérénité le don de soi, catéchèse qui oriente vers Dieu et forme
la conscience, üe spirituelle qui souligne la force transformante
des sacrementsso.

Complémentarité enrlchlssante.

Le CG24 a ratiflré un tSpe de milieu éducatif qui se formait
depuis tout un temps, mais dont les caractéristiques ne s'expri-
maient pas encore pleinement, pas plus que ses conséquences
sur nos dispositions et nos possibilités. Une de ces caractéris-
tiques est la complémentaÂté entre les éducateurs et les parents
qui se traduit par le dialogue, la collaboration, l'éclairage et
l'échange d'expériences. « On renforcera la collaboration avec la
famille qui est la première éducatrice de ses enfants. Il faudra
donc offrir dans nos ceuwes un climat éducatif riche de valeurs
familiales, en particulier une équipe éducatrice comportant des
présences masculines et féminines intégrées avec harmonie "6'.

Tout comme il donne origine à Ia vie, l'amour entre les
époux constitue aussi l'énergie première et principale pour édu-
quer la famille. Or les époux, protagonistes de la famille chré-
tienne, et les célibataires, protagonistes de la üe consacrée, ex-
priment le don du Christ à l'Eglise par leur frdélité courageuse
et leur offrande totale à une mission typique. Le mariage chré-
tien et Ia chasteté consacrée manifestent de deux façons excel-
lentes, bien que différentes, le même mystère de totalité qui
s'exprime dans le .. pacte d'amour " animé par le même Esprit
Saint6'. " Le oü de la promesse matrimoniale et Ie oui du væu
de religion correspondent à ce que Dieu attend de l'homme : la
remise de soi sans condition, comme le Seigneur sur la croix of-

* cf. cG23 t95-202
u cc24t77
u' Cf. JEAN Paul II, Familiaris consortio, tf ll
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frit tout, âme et corps, pour le Père et pour le monde 
', 
*.

Dans l'échange de dons entre vocations et états de üe, la frdé-
lité des époux encourage les personnes consacrées, et la virginité
féconde de celles-ci soutient le cheminement des époux, aujourd'hui
bien plus exlposé aux dangers qu'hier. Ils sont l'un pour l'autre les
témoins de cette force qui ne vient pas de la chair et du sang, mais
de l'Esprit du Christ, qui anime Son Eglise. La fidélité à Dieu les
unit et leur ouwe de profonds üalogues de communion.

Dans Ia rencontre et la collaboration quotidienne, ce dia-
logue devient pour les jeunes une communication de valeurs et
un exemple de vie chrétienne. " Dans ce contexte, affirme le
CG24, il est nécessaire de souligner la signiflrcation et la force
prophétique du salésien SDB : non seulement il concourt à
l'éducation par les valeurs masculines, mais, comme il üt le cé-
libat dans la joie et la frdélité, il témoigne d'une qualité particu-
lière de l'amour et de la paternité "s.

En outre, dans les milieux éducatifs, nous sommes appelés à
exprimer la richesse éducative de la complémentarité de
l'homme et de la femme. Les religieux et les éducateurs font des
projets, agissent et évaluent ensemble. Le parcours de la coéduca-
tion nous interpelle ensemble et peut-être avant les jeunes. Il
faut dépasser la peur, la distance, la timidité et la non-commu-
nication. De même aussi les légèretés, la superficialité, et la ter-
nissure du sens pastoral et du témoignage consacré.

La nécessité de la coéducation concerne le cæu4 les pensées
et les dispositions profondes plus que les manières seulement.

Le regard de Jésus et la personne de Marie nous donnent
les paramètres pour orienter et modeler nos pensées, nos senti-
ments et nos dispositions. Il est clair que les relations hu-
maines et la collaboration dans l'éducation qui s'expriment
selon ces paramètres donne une touche de qualité humaine et
de témoignage chrétien au milieu et à tout travail d'éducation.

6 VoN Baltnasen, Les états de uie du chrétien, p. 206 dans l'édition italienne* cc24t78
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Le CG24 nous le rappelle en de nombreux passages. En
voici un : .. La présence de la femme aide les salésiens SDB non
seulement à comprendre l'univers féminin, mais aussi à viwe
une relation éducative plus complète : car l'homme et la femme
aident le garçon et la frlle à découvrir leur identité personnelle
et à accepter comme enrichissante leur spécificité à offrir
comme un don dans la réciprocité " 

6.

Unie à l'amour conjugal, la charité virginale et l'originalité
de I'homme en dialogue avec le génie de la femme convergent
avec une fécondité inédite dans la " charité éducative », qui de-
üent capable de structurer de façon unitaire la croissance hu-
maine et chrétienne des jeunes et des adultes.

3. LA ROUTE VERS LA MATURFÉ

Une nécessité qui défie et interpelleæ.

Je ne puis passer sous silence une expérience douloureuse
qui met pour le moment à dure épreuve plusieurs Eglises lo-
cales et Instituts religieux en diverses parties du monde. Il s'est
rencontré, ici et là, des cas de prêtres et de religieux qui ont été
accusés d'" incitations et abus sexuels ,, sur des mineurs ou des
femmes sans défense. On connaît les ravages, souvent irrépa-
rables, que cela apporte à une jeune vie. Ce qui explique Ia
sévérité de beaucoup de législations par rapport à ces épisodes
regrettables et la rigueur des tribunaux vis-à-vis des coupables.
Parfois, les faits en question remontaient à des dizaines d'an-
nées et n'en ont pas moins fait I'objet de procédures pénales, au
grave détriment de la mission de l'Eglise, avec des répercus-
sions douloureuses sur l'accusé et sa communauté, ainsi que de
graves dommages de nature financière.

u cG2453* Cf. document de travail du Conseil général : Deuant les accusotinrc d'obus sæuels.



30 /qCIES DU CO^rSE t GÉrvÉR4t

Ces faits acquièrent aussi de l'importance, en plus de leur
gravité objective, à cause des problèmes connexes qui créent
des préoccupations dans les Eglises et les institutions reli-
gieuses. Il se passe parfois un élargissement anormal du
concept d'. incitations et abus sexuels ,,, qui peut désigner
aussi de simples actes imprudents. Les exemples connus ne
manquent pas.

Nous connaissons l'importance que donnent les médias aux
manquements de prêtres et de personnes consacrées,le plus sou-
vent pour les dénoncer en toute légitimité et parce qu'on attend
normalement d'eux la cohérence, mais souvent aussi dans le but
de diffamer I'Eglise catholique et d'autres institutions. Le tout
s'aggrave de l'exploitation des faits en vue d'obtenir de grosses
sommes d'argent pour les dommages et les frais de procès.

Tout cela réveille en nous l'écho des paroles dramatiques
que Don Bosco a écrites de Rome le 5 féwier 1873 : ,, La ru-
meur publique déplore souvent des faits immoraux contre les
mæurs et des scandales horribles. C'est un grand mal, c'est un
désastre : et je prie Dieu de faire que nos maisons se ferment
toutes avant que n'y arrivent de tels malheurs , u'.

Les faits que nous avons sous les yerD( nous incitent à inter-
venir de toutes les façons possibles pour défendre les mineurs
et contre l'exploitation des femmes. Et je remercie de grand
cæur les confrères engagés sur ces frontières.

Ils nous invitent aussi à redécouvrir les points du Système
préventif que Don Bosco avait soulignés ou suggérés et qui,
quelque part peut-être, ont été un peu perdus de vue.

Il faut retrouver certaines norrnes de pédagogie et de pru-
dence - propres à la tradition salésienne justement - qui méri-
tent d'être proposées une fois de plus et qui, à I'époque, ont été
rappelées aux supérieurs responsables, Et par ces pages aussije
leur demande une collaboration ferme et sereine. C'est une
partie importante de la prophylaxie qui structure nos milieux

57 Lettre dc Don Rirald,one sur la Sainteté et la Pureté, p. 53
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et nos habitudes, de façon à aider l'épanouissement des vertus
humaines et chrétiennes.

Mais ces faits nous poussent surtout à bien comprendre, à
la lumière de connaissances adaptées et de la Parole de Dieu, le
cheminement de croissance permanente que nous sommes ap-
pelés à faire. La recherche inconsidérée de satisfactions, bien
que la plus grave, n'est pas la seule manifestation d'une sexua-
lité non mûre et réprimée. Il y a aussi I'incapacité de nouer des
amitiés, la fermeture à la fraternité, la dureté de cæur, l'atta-
chement incompréhensible à ses opinions, à ses biens ou à ses

avantages, l'aridité dans les relations. Il nous est donc néces-
saire de garder la tension vers la plénitude de notre donation et
de notre capacité d'éduquer.

Un parcours à assumer.

L'énergie et l'identité sexuelles - que la chasteté reconnaît
avec joie, accueille sans hésiter et valorise dans son projet de
vie - structure la personnalité aux niveaux les plus profonds
pour en connoter chaque dimension : pensée, affectivité, ex-
pression, projets, relation. Elle est marquée par les expériences
les plus significatives de la vie. La période prénatale, les pre-
miers mois et les relations avec Ia mère, l'ambiance et les rela-
tions familiales, l'hérédité, la précocité ou les retards dans
l'éducation et dans l'autoéducation, les expériences traumati-
santes difficiles à élaborer et bien d'autres choses influencent
Ia maturation de I'affectivité et de la sexualité.

La chasteté sereine est au bout d'un long cheminement,
pour la simple raison que la maturité de la personne est, elle
aussi, le point d'arrivée d'un long parcours. Il s'agit donc d'ac-
cueillir - pour nous-mêmes et pour ceux qui sont confiés à nos
soins d'éducation - les processus nécessaires pour atteindre
cette maturité qui engendre la joie et la paix, et se traduit en
force de témoignage.

En même temps, nous sommes appelés à prendre acte de ce
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que, sur ce terrain décisif de la croissance humaine, la üe reli-
gieuse, et plus encore une congrégation d'éducateurs, est pour
ainsi dire mise à l'épreuve non seulement par rapport à la mo-
rale sexuelle, mais surtout à la richesse affective. " I1 est néces-
saire que la vie consacrée présente au monde d'aujourd'hui des
exemples de chasteté vécue par des hommes et des femmes qui
font preuve d'équilibre, de maîtrise d'eux-mêmes, d'initiative,
de maturité psychologique et affective ,,68. CeIa implique le
contrôle et l'orientation des tendances spontanées, mais plus
encore le développement de la capacité d'aimer.

Les Constitutions nous avertissent eüê « la chasteté n'est
pas une conquête réalisée une fois pour toutes. EIle a ses mo-
ments de paix et ses moments d'épreuve. C'est un don qui, en
raison de la faiblesse humaine, exige un effort quotidien de fi-
délité " 

6'g.

" Cela veut dire, note paternellement le P Ricceri, qu'il ne
faut pas s'étonner ni s'épouvanter si, spécialement à certaines
heures de dépression, d'inactivité ou d'isolement, nous en
souffrons dans notre chair et dans notre cæur. C'est là un
aspect de notre croix et quelquefois, peut-être, une forme
de participation à l'angoisse du Christ au Jardin de
Gethsémani " 

to. Difficultés dans les relations, frustrations dans
l'apostolat, incompréhensions dans la communauté, angoisses
pour la santé personnelle ou celle des siens, moments de stress :

tout s'enregistre ponctuellement dans notre sphère affective,
avec des contrecoups, qu'il faut inscrire à notre budget et
surmonter à I'aide de la grâce et de la prière, de l'esprit de
mortification, de notre détermination sereine et de la
communauté qui nous accueille et nous accompagne. Il n'est
pas exclu qu'il faille aussi entreprendre des itinéraires patients
pour retrouver des motivations et changer des habitudes

u ycgg
6' Corat.84* Ltncr RIccERI, Vure aujourd,'hui la chasteté con^socrée, p. 19-20
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enracinées. Les üfférentes periodes de la üe exigent des efforts
supplémentaires pour renouveler notre compréhension de
l'engagement que nous avons pris.

Il faut rappeler quelques indications essentielles pour ce
cheminement.

Notre minisêre doit s'exercer dans vn esprit d'humilité et dc
prudcnce,libre de toute forne de présomption, par rapport à ce
qui peut blesser la chasteté : " Rappelez-vous que je vous envoie
pêcher et que vous ne devez pas vous laisser pêcher ", disait Don
Bosco arx siens, avec une pointe d'humour, et lorsqu'il les savait
occrrpés dans des rnilieu:r à risque, il leur disait de " laisser les
yeux à la maison ,6'. Ces paroles nous remettent à l'esprit,
au-delà des allusions matérielles, l'attention à garder en fait
d'amitiés et de familiarités dans nos rnilieu:r d'éducation et de
pastorale, marqués par la rencontre quotidienne avec des
collaboratrices et des jeunes des deux sexes.

La route vers la maturité est marquée par la croix. Avec
l'autorité du témoin oculaire, le P Albera écrit : " Il ne faut pas
croire que Don Bosco aurait donné peu d'importance àl'esprit
de mortification; si I'on étudie bien sa vie, on trouvera que
chaque circonstance est une invitation et un enseignement
pour pratiquer la mortification ,' 82. Cette réflexion peut sem-
bler peu valable aujourd'hui, mais il faut la rattacher à la fé-
condité de la croix. Le piège le plus grand de I'esprit bourgeois,
non seulement pour la vie religieuse, mais même simplement
pour les racines chrétiennes, c'est peut-être le refus de la croix :

tacite, effectif, systématique. Le confoft est considéré comme
une valeur désirable et un état à atteindre ; les analgésiques
sont passés du monde de la médecine à celui de la vie quo-
tidienne, qui désire alléger toute souffrance. Il s'est ainsi
introduit des comportements et des habitudes selon lesquels la

,I MBY,L65
o Paolo Amnne : Sullacosütà,p.224

J



34 AcTEs DU coNsE,I GÉNÉML

satisfaction du désir deüent un impérati{, et la suppression des
risques de soüfrance tant physique que morale et spirituelle, un
style de üe. Ce qui au plan physique est licite et souvent dési-
rable, tend à se transférer au plan moral, annulant ou réduisant
le prix de fatigue indispensable que chacun est appelé à payer
pour défendre les valeurs, la frdélité et I'authenticité de la vie
chrétienne. Dès ses débuts, elle a dû se mesurer avec la croix, la
persécution et le marÿre. La parole de saint Paul aux chrétiens
de Philippes reste de pleine actualité pour nous aqjourd'hü, qui
baignons parfois dans un climat de non-engagement moral : " Je
vous l'ai souvent dit et maintenant je le redis en pleurant : beau-
coup de gens vivent en ennemis de la croix du Christ " 

æ.

Quand on discuta sur la devise à introduire dans le blason
de la Congrégation, quelqu'un proposa aussi ?rouail et tempé-
rance. On sait que Don Bosco insistait sur le binôme, qui inüte
à se dépenser avec générosité, sans oublier en même temps la
mesure. C'est dans ce sens qu'il faut lire les deux mots en-
semble, sans les disjoindre, pour signifier que le travail lui-
même doit être réglé par la tempérance, de façon qu'il puisse
continuer à exprimer la charité envers Dieu et envers l'homme,
en évitant les excès qui peuvent conduire au stress, à l'épuise-
ment et à la confusion affective.

Il faut doser avec sagesse les temps de travail et les temps de
récupération, les temps d'action et de formation, d'immersion
dans la foule et d'émersion spirituelle en quête de nous-mêmes et
des motivations les plus profondes de notre vie et de notre ac-
tion. Il faut dépasser l'action pour l'action et le désordre de la
üe, et redevenir maître de son temps, de ses activités et de soi-
même. C'est pourquoi il faut donner une importance suffisante
à la retraite annuelle, à la récollection mensuelle, au jour du Sei-
gneur hebdomadaire, aux moments quotidiens de communauté
et de prière (y compris la méditation !). Le recueillement per-

EPh3,18
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sonnel doit retrouver une place dans la programmation de notre
journée. " L'isolement est négatif mais la solitude est tout autre
chose. On peut même dire qu'elle en est le contraire. C'est com-
me le silence qui précède et féconde la parole "e.

Mais l'aide la plus décisive nous vient de la grâce de Dieu
qui a dans les sacrements et dans l'amour pour Marie Auxilia-
trice des éléments dont notre tradition a toujours reconnu la
grande efficacité.

L'Eucharistie, qui nous nourrit du Corps et du Sang du Sei-
gneur, renouvelle sans cesse notre conscience d'être Ses

membres, nous donne la force de vivre en chrétiens et d'éviter
tout ce qui est contraire à ce nom.

L'écoute quotidienne de la Parole de Dieu conteste et dis-
sout les sophismes, par lesquels nous sommes tentés de justi-
fïer d'éventuels fléchissements ou de nous laisser aller à des

habitudes moins positives.
L'amour pour Marie et la contemplation de son inégalable

existence maintiennent dans leur qualité et leur pureté les in-
tentions du cæur et animent une plus grande docilité auiK mo-
tions de la grâce.

Le P Paolo Albera relevait l'importance de la confiance en
un directeur spirituel quand il recommandait d'" ouwir à deux
battants sa conscience au confesseur "6. C'est une nécessité que

l'on redécouwe aujourd'hui. Pour garder la sensibilité et Ia vigi-
lance de la conscience, et sa capacité de reconnaître de loin le
bien et le mal, et pour défendre sa liberté personnelle, iI faut
mettre son existence sous les yeux de ses frères, savoir se confier
et exploiter les médiations que Dieu place sur notre route.

Discernement des vocatlons et formation initiale.

Le cheminement que nous avons mentionné requiert une

* Lucr RICCERI, Vure aujourd,'hui la chasteté consocrée, p.23
* PAoLo Amnne, Sulla castità, p.222
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disposition fondamentale de départ qui est le signe de l'appel à
la üe salésienne et l'apprentissage intériorisé des dispositions,
des habitudes et des façons de faire conformes à la chasteté. On
ne peut donc, à propos du cheminement vers la maturité, ne pas
parler du discernement des vocations et de la formation initiale.
Nos documents olhent déjà des critères charismatiques de dis-
cernement et des options pédagogiques pour l'accompagnement
des candidats. Il n'est pas nécessaire de les reproduire ici. Mais
il faut quand même rappeler quelques points d'actualité.

L'expérience, la réflexion et les orientations ecclésiales de
ces dernières années ont donné une importance particulière à
la maturation affective et sexuelle de base comme condition
préalable pour être admis aux vætrK de religion et au ministère
ordonné, et comme point indispensable pour faire l'expérience
d'une vocation sereine et mûreæ.

Une formation spécifique à la maturité affective, qui unit
l'aspect humain et l'aspect plus proprement spirituel, est parti-
culièrement nécessaire dans le contexte actuel, qui est à la fois
largement ouvert et sans cesse exposé à des stimulations diverses.

" Il devient plus difficile mais aussi plus urgent, dit l'exhortation
apostolique Pastores dabo uobis, d'assurer une éducation de la
sexualitré qui soit waiment et pleinement personnelle et qui ouwe
à l'estime et à l'amour de la chasteté, vertu qui développe la
maturité authentique de la personne, en la rendant capable de
respecter et de promouvoir la signification nuptiale du corps ,67.

Dans notre contexte, le CG24 demande que " soit résenrée une
attention particulière à la maturité affective requise par la colla-
boration avec les larts et le monde féminin ,,æ et que, dès les pre-
mières années de la formation, l'on aide " les confrères à dévelop-
per un comportement serein et mûr par rapport à la féminité "æ.

@ Cf. Postores d,o,bo uobis (PDÿ) et Potissimum insütutioni (Pl)
"7 PDV 44
@ cG24t4t* cG24L78
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Il s'agit de conduire les candidats à une décision mûre et
libre, fondée sur la connaissance de soi et du projet de vocation
auquel ils sont appelés, de garantir l'idonéité « grâce à laquelle
le consacré aime sa vocation, et aime selon sa vocation ,'0.

Dans le travail de discernement et aux moments de l'admis-
sion, la sphère affective et sexuelle doit faire l'objet d'une at-
tention particulière, évaluée dans la globalité de la personne et
de son histoire, en rapport avec les caractéristiques de la voca-
tion salésienne.

Parmi les points à évaluer et à éclaircir avant le noüciat,
sur la base d'une connaissance adéquate et d'une évaluation
prudente, il y a l'état sain de l'affectiuité, en particulier l'équi-
libre se*uel. Le décret Perfectae Caritatis de Vatican II, repris
par Potissimum Institutioni, demande que les candidats à la
profession de la chasteté n'embrassent pas cet état ni qu'ils y
soient admis sans avoir passé une probation suffisante et at-
teint une maturité psychologique et affectiue sufl-rsanteT'.

Le discernement initial ou le parcours de formation peuvent
mettre en lumière de sérieuses faiblesses et des expériences de
üe qui invitent pour le moins à une extrême prudence. L'ar-
ticle 82 des Constitutions rappelle l'avertissement de Don
Bosco : " Celui qui n'a pas l'espoir fondé de pouvoir conserver,
avec l'aide de Dieu, Ia vertu de chasteté, dans les paroles, les
actes et les pensées, ne doit pas faire profession dans cette So-
ciété, parce que souvent il se trouverait en danger ,,. C'est une
directive qui nous oblige à assurer le sérieux du discernement
et des admissions.

Il y a des personnalités qui montrent, depuis le début, des
points qui soulèvent de sérieuses préoccupations : Ia vie salé-
sienne n'est pas leur voiez. L'" espoir fondé ", souligpé par les pa-
roles de Don Bosco, ne peut coexister avec des situations qui ont

?o Congréga.tion pour les Instituts de üe consacrée et les sociétés de vie aposto-
lique, .Lo uie fraternclle en communnuté 3'l

7t Perfectoz caritatis 12 ; PI 13

" Cf. Critères etnarmcs,46-49
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marqué profondément la personne, ni avec des tendances qui
s'harmonisent diffïcilement avec les caractéristiques de la voca-
tion salésienne et avec les exigences de la mission d'éducateur
pasteur, ni avec une vie précédemment gravement incorrecte.

Nous connaissons de telles situations et tendances ; je
pense par exemple aux relations précoces, aux expériences
sexuelles, aux problèmes sur Ie terrain de I'homosexualité, à
des situations de üolence et à d'autres semblables. On discute
abondamment à ce propos de données anthropologiques,
pédagogiques et morales. La variété des sujets, l'incidence
diverses des situations et l'état différent où peuvent se trouver
ces tendances déconseille de les traiter de façon sommaire,
pour ne faire tort à personne ni se limiter au fait de l'admission
ou non. Mais il faut savoir que nous avons des critères propres
à une congrégation d'éducateurs exprimés dans nos documents
et avec la possibilité d'être spécifrés ultérieurement pour des
cas particuliers.

Il n'est pas toujours facile de discerner ni d'évaluer avec
délicatesse et prudence. II est donc nécessaire de recourir à des
spécialistes sérieux, pour profrter de tout ce que la science met
à notre disposition sur ce terrain fondamental de la maturité
humaine.

En tout cas, on ne peut fermer les yeux sur les situations
douteuses. Elles doivent être clarifiées avant d'admettre à des
engagements qui impliquent sérieusement la personne et la
Congrégation. Le formateur, guide ou accompagnateur, doit
être en mesure de ne pas s'illusionner et de ne pas illusionner
sur la solidité du candidatTs.

Certains abandons en phase d'expérience avancée, qui
résultent souvent d'admissions peu prudentes, et d'autres
situations douloureuses (ambiguïté de vie, insatisfaction
permanente et inexplicable, compensations illégitimes) inütent
à la ügilance dans le discernement.

'x Cî. Directiues sur la préparation des éd,ucüeurs d,ans les sûninaires, S'l
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Après avoir souligné l'attention à porter à la dimension af-
fective et sexuelle, et la nécessité d'une aptitude de base pour la
chasteté ,, salésienns ,, il faut rappeler qu'elle requiert une

form,ation mentale, rnorale, spirituelle et ascétique, si l'on veut
qu'elle mène à la réalisation de personnes mûres et joyeuses.

C'est donc un point à aborder de façon sereine, ouverte et directe.

La connaissance adéquate, en termes réels, de la sexualité
dans ses divers aspects, significations et réalisations est aujour-
d'hui nécessaire, sans laisser tomber l'information sur les ten-
dances et les faits présents dans notre culture. Dans ce sens il
faut présenter le problème des " incitations et abus sexuels " et
ses implications de nature civile, ecclésiale et vocationnelle,
en soulignant le sens de la justice envers ceux qui en sont
l'objet, et en entretenant une sérieuse préoccupation pastorale
tant vis-à-vis de la üctime que du coupable.

Il sera nécessaire en même temps de présenter sous une
forme « positive " le célibat et la chasteté pour le Royaume,
pour aider à l'assumer comme un bien, même du point de vue
humain, avec la liberté qui " prend les traits d'une obéissance

convaincue et cordiale à la " vérité " de son être propre, au

" sens " de son existence ,rla.Laüsion qu'on en offrira, toujours
basée sur la Parole de Dieu et caractérisée par Ie réalisme, indi-
quera des critères et des paramètres d'évaluation personnelle
que le sujet pourra s'appliquer sans angoisse ni illusions.

Dans cette perspective se situent harmonieusement, sans

d.ichotomie ni ingénui té, l' exigence de la vigilance spirituelle, de

la prudence et du renoncement, l'appel à l'ascèse et à la disci-
pline de üe, à l'effort indispensable et continu pour maîtriser
et intégrer les pulsions sexuelles.

L'ouverture transparente dans le üalogue formateur (direc-

tion spirituetle) et la pratique fréquente du sacrement de la ré-
conciliation, les relations humaines et communautaires
d'amitié et de fraternité sereines, le sens de la mission et

zc pIrV 44
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l'amour personnel pour Jésus Christ soutiennenü un chemine-
ment de frdélité non exempt d'embûches.

La formation à Ia chasteté consacrée constitue un défi et
un devoir pour tous ceux qui interviennent à divers titres
dans la maturation des vocations. Et dans certains contextes
elle peut comporter des diffîcultés qui proviennent de
I'infrastructure culturelle. Il faudra donc accorder une
attention spéciale à la préparation initiale des candidats et à
la formation continue, au renouveau pédagogique et à l,unité
des critères tout le long de la formation.

L'enseignement de Don Bosco et I'e:çérience de la Congré-
gation nous aident à unir la confiance éducative et l,exigence,
la sensibilité pédagogique et la responsabilité charismatique.

Le rôle de la communauté.

Ce que nous avons dit peut donner l'impression que la chas-
teté ne regarderait que le domaine individuel. Un peu selon la
tendance insistance de la culture actuelle à reléguer certains
aspects du comportement à l'inattaquable " privé ,,, à la seule
conscience indiüduelle.

Il est vrai que sur ce terrain, corrme dans tout le processus
de sa vocation, chacun de nous porte une responsabilité inalié-
nable et unique. Mais la communauté y tient un rôle bien loin
d'être secondaire.

Chacun est appelé personnellement à prendre place dans la
communauté avec maturité et à se rendre disponible pour un
échange fraternel de dons et d'expériences. La communauté,
par ailleurs, crée le climat, appuie, encourage et soutient. La
qualité de notre témoignage de chasteté est liée à notre façon
de former et de bâtir une communauté, à notre manière de
vivre et de travailler ensemble. Nous pouvons expliciter
quelques motifs de cette interdépendance.

Dans la communauté, disent les Constitutions, « nous trou-
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vons une réponse aux aspirations profondes du c(Eur ,76, c'est-à-
dire au besoin d'aimer et d'être aimés. Dans l'affection donnée et
échangée, nous nous rendons conscients de notre valeur coulme
personnes et nous exprimons les plus profondes potentialités de
notre être. La communauté est notre famille. Dans la communi-
cation sereine et dans l'amitié adulte se développe et se manifes-
te notre capacité de nous donner et nous bâtissons des relations
de collaboration efficace. Plus notre vie commune est forte et sin-
cère, plus le sentiment de notre chasteté, même dans ses aspects
éüdents de renoncement, tonifie notre besoin d'amour humain
et donne un témoignage créüble que l'amour de Dieu remplit
notre existence. Il est clair alors, en particulier pour lesjeunes et
les gens qui üvent auprès de nous, que la ürginité que nous pro-
fessons est le choix d'un amour authentique, sincère, impliquant,
riche d'humanité et ouvert à tous. Il est certain que l'amour fra-
ternel préüent, neutralise, tempère et réoriente pour un temps
des faiblesses affectives éventuelles. La dissolution de la com-
munauté, par contre, qui se manifeste par la froideu4 Ia fuite
vers l'extérieur et l'individualisme apostolique, pousse aux éva-
sions et aux satisfactions d'autre nature.

Un deuxième motif du lien étroit qui unit la responsabilité
personnelle et l'expérience communautaire concerne notre mis-
sion d'éducateurs. La üe corrmunautaire est une école et un
gJrmnase. La communication éducative est efficace si elle se
réalise par une relation correcte et intense, capable de trans-
mettre des expériences valables et des üsions de vie. Le par-
tage communautaire, la capacité et la disponibilité à s'intégrer
et à se compléter les uns les autres fournissent le banc d'essai
pour nous approcher de façon équilibrée et efficace des jeunes
également. Derrière beaucoup de tensions communautaires se
cachent peut-être f incapacité d'échanger, le refus de prendre
place dans la mission ou l'obstination à vouloir faire notre

76 Const.A9
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chemin contre tous et contre tout. La fragilité du tissu commu-
nautaire a des répercussions négatives sur l'effrcacité de notre
présence parmi les jeunes qui peuvent faire I'objet de nos accès

et de nos tensions. Une expérience de vie communautaire se-

reine deüent éducative en elle-même, surtout dans le domaine
de l'amour, de l'amitié et de l'affectivité auquel les jeunes sont
particulièrement sensibles.

Enfin la communauté nous conduit et nous soutient dans
notre cheminement de fidélité, en nous offrant un espace hu-
main d'interrelations, de circonstances, d'événements et de
contacts qui font que nous nous sentons humainement réalisés,
et bien situés dans la société et dans le monde. IJne commu-
nauté bien intégrée communique de l'énergie à chacun de ses

membres, car eIIe les motive davantage pour üwe leur appel
personnel, les soutient dans les moments de difficulté et leur
fournit un large espace de compréhension pour affronter aussi
des situations diffrciles et des moments de crise et d'égarement.
La proximité amicale et discrète des confrères est un soutien
pour qui üt les tensions de la jeunesse et les crises de la matu-
rité, les soucis de la maladie et de la üeillesse.

La communauté a donc la tâche délicate d'assister et de dis-
cerner.

Assister dans le sens salésien, c'est prévenir, percevoir rapi-
dement les signes d'un état d'âme ou d'insatisfaction, avertir par
un mot fraternel des ambiguïtés et des risques qui se profilent,
éclairer avec courage et franchise celui qui en aurait besoin.

Discerner, c'est résoudre des situations intenable avec un
respect fraternel, mais avec autant de fermeté et d'opportunité.
C'est la tâche du supérieur, mais pas uniquement. Le témoi-
gnage de chacun a une influence sur toute la communauté et
lui appartient donc. Elle doit se sentir investie du devoir de
garder ce témoignage. C'est à cela que nous appelle notre enga-
gement religieux et, sous certains aspects, la loi civile aussi.
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Conclusion : la force d'une prophétie.

L'exhortation apostolique sur la Vie consacrée souligne le
fait que " tandis qu'ils cherchent à acquérir la sainteté pour
eux-mêmes, ceux qui suivent les conseils évangéliques propo-
sent pour ainsi dire, une "thérapie spirituelle" à l'humanité,
puisqu'ils refusent d'idolâtrer la création et rendent visible en
quelque manière le Dieu üvant , ?5

Reprenant une expression de Nietzsche, Urs Von Balthasar
écrit : " La phrase la plus sensée que j'ai entendue est : Dans
l'amour wai, c'est l'âme qui enveloppe le corps ", c'est-à-dire :

. Le rayonnement du corps en vertu de la pureté de l'âme est
effectivement la chasteté absolue ,7'. L'homme remodelé par le
Baptême et, une nouvelle fois, par le don de la chasteté, assume
son état corporael dans la grâce pour en faire un signe, non de

maîtrise de soi, ni simplement de plaisir ou de prestance phy-
sique ou esthétique, mais d'une üe qui se donne sans condition
à Dieu et à ses frères.

Nous savons bien qu'il ne suffit pas de ,. raisonner » sur Ia
chasteté. Don Bosco nous a enseigné à la rayonner : « La condi-
tion de base pour l'éducation à la pureté est le rayonnement
personnel des éducateurs , ".

Et il n'est pas possible de parler de la chasteté salésienne
sans la rattacher au climat qui la suscitait et l'exprimait. Dans
cette expérience d'Esprit Saint, Jésus Eucharistie nourrissait
la üe des éducateurs et des jeunes pour les rendre chrétiens,
éclairait les cceurs du feu de la charité et conférait à la présence
et aux gestes le pouvoir de communiquer la grâce. Il créait ainsi
une école de spiritualité, qui continue à donner, dans toutes les
parties du monde, des fruits de sainteté apostolique et éduca-
tive. Son " sigEre " est celui de la joie, où Don Bosco voyait la
version salésienne de la " Bonne Nouvelle " évangélique. Car la

70 vc 87

' Citee par VoN Belrrrasen, Les étols de uie du chréüen, p. 86 dans I'edition italienne
" P BRAIDo in Il sistema preuentiuo di Don Bosco (PAS-Verlag 1964),p.292
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chasteté salésienne, disait le P Ricceri, « ss vit habituellement
avec sérénité et allégresse, dans un élan dejeunesse, d'enthou-
siasme, de confiance invincible en la üe, et dans le sentiment
de la présence inüsible de Dieu "'e.

La fête de l'Immaculé célébrée aujourd'hui est remplie du
souvenir de l'atmosphère qui nous sert toujours d'inspiration.
Sous son regard attentionné et sa maternité ürginale se forma
et se développa la Compagnie de l'Immaculée, ce groupe de
jeunes qui dewait ensuite soutenir la Congrégation salésienne.
La bonté affectueuse de Don Bosco avait éveillé en eux le désir
de se consacrer tout entiers.

Qu'elle nous aide aussi à développer dans l'amour et à
orienter les jeunes vers des résolutions de sainteté.

Avec mes souhaits d'une année nouvelle enrichie de la grâce
du Père, vers qui nous nous tournons avec un amour de fils*
à la veille du troisième millénaire.

{r.*,tô

?e Ltncl Btccnu, Viure aujourd,'hui la chasteté corcorrée, p.33
& Cf. Etrenne 1999



2. ORIENTATIONS ET DIRECTIVES

2.1 LAibS DE LA FAMILLE SALÉSIENNE
ET RENOUVEAU CAPITULATRE

P Antonio MARTINELLI
Conseiller pour la Famille salésienne

Préambule

Il est banal aujourd'hui de parler de larcs dans l'action et le
charisme salésiens. Le 24'Chapitre général a rassemblé l'expé-
rience de toute la Congrégation et en a regroupé les données
sous quatre titres : communion, partage, esprit et mission de
Don Bosco.

Les Synodes des évêques, qui ont étudié les différentes fa-
çons d'être l'Eglise et de la réaliser, ont aidé la réflexion du
Chapitre, qui a tenu compte de l'enseignement de l'exhortation
apostolique Christifideles laici et de ce qui a paru dans les an-
nées qui ont suivi le Concile.

J'examine leCG24 pour réfléchir au thème des larbs, c'est-à-di-
re de ceux qui font offrciellement partie de la Famille salésienne.

Ces considérations concernent Ia communauté SDB et en
particulier les confrères qui ont des tâches particulières à l'en-
droit des groupes de la Famille.

Du même coup, elles intéressent aussi les groupes de laïcs
de la Famille. Mais ma perspective provient de nos Constitu-
tions et de nos Règlements généraux.

Ce sont les üsites que j'effectue dans les Régions avec les
collaborateurs du dicastère qui m'ont amené à choisir ce thème
et ces contenus.
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Le Proüncial et son Conseil, avec l'aide des délégués, des
assistants et des animateurs salésiens dans les différents
groupes, auront la charge de faire circuler dans les commu-
nautés et parmi les confrères les exigences et les orientations
rassemblées dans cette réflexion.

De qul s'agit-i! ?

Pour enlever tout doute, j'énumère par leur nom les
groupes laïques de la Famille salésienne [je me réfère aux
groupes déjà reconnus ; il y a beaucoup de groupes constitués
de laïcs qui attendent la reconnaissance officielle du Recteur
majeurl :

. Les membres de l'Association des Coopérateurs salésiens
(même s'ils comptent quelques prêtres dans leurs rangs),

. Les membres de la Confédération mondiale des Anciens et
Anciennes élèves de Don Bosco [je ne parle pas ici de deux
catégories particulières : les Anciens élèves prêtres, et les
Anciennes élèves des Filles de Marie Auxiliatrice, vu que üs-
à-üs d'elles les communautés et les confrères n'ont pas les
responsabilités rappelées par les Constitutions et les Règle-
mentsl,

. Les membres de l'Association de Marie Auxiliatrice,

. Les " Damas Salesianas ",. Les Volontaires de Don Bosco,

. Les Volontaires avec Don Bosco,

. Les Filles de la Royauté de Marie Immaculée,

Les trois derniers groupes sont des laïcs avec une consécra-
tion séculière ou sécularité consacrée ; les Filles de la Royauté,
en outre, ont des caractéristiques originales dans leur vie et
leur organisation d'Institut séculier.

Ces différentes places dans le panorama de I'Eglise ont des
conséquences concrètes et pratiques pour leur animation.
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Il est donc possible de tirer une première conelusion : les
salésiens qui travaillent dans les groupes à titre de délégUé
(comme c'est Ie cas pour les Coopérateurs et les Anciens
élèves), d'assistant ecclésiastique (comme pour les groupes
des Volontaires), d'animateur (comme pour les " Damas » et
l'Association de Marie Auxiliatrice), ou à titre d'aumônier
(comme pour les Filles de la Royauté de Marie Immaculée, avec

les Anciennes éIèves des Filles de Marie Auxiliatrice, etc.)
doivent être bien conscients du rôle auquel ils sont appelés.

Les salésiens ne doivent pas exercer une présence indiffé-
renciée dans les différents groupes. Chaque groupe mérite son
animation propre, liée à son originalité et à sa façon de réaliser
le charisme de Don Bosco.

C'est la première tâche de la communauté salésienne et des
responsables ; elle résulte des textes qui règlent la vie et l'ac-
tion des groupes.

On ne peut inventer une présence ni une animation non
prévues par les textes officiels, sous peine de provoquer des

confusions et des mésententes.
Cela ne devient possible que si l'on connaît l'histoire et l'or-

ganisation du groupe.

La premlère Impression après !a lecture du CG24

Quelques salésiens, peut-être avec l'appui de membres de la
Famille salésienne, ont exprimé leur ... surprise. Il leur sem-
blait que la Famille salésienne n'avait pas suffïsamment fait
l'objet de l'attention du CG24. Comme si la réflexion sur les
laïcs avait fait négliger la référence plus explicite et plus
concrète aux laïcs de la Famille.

Il faut tout d'abord affirmer qu'il s'agit d'une " impression ".
Tout ce qui a été dit des larcs doit avant tout s'appliquer aux
larcs de la Famille salésienne.

I1 sufflrt de regarder l'entrée " Larcs " (ainsi que les entrées
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" Famille salésienne ", " Coopérateur - Coopératrice'r, " An-
ciens et Anciennes élèves de Don Bosco ,,, " Volontaires de Don
Bosco " dans l'index analytique des Actes, pour se rendre
sornpte de la richesse d'indications qui s'en dégage.

Il y a trois affirmations du Chapitre que je désire rappeler à
l'attention des communautés salésiennes et des responsables
des différents groupes. Elles indiquent un devoir de la Congré-
gation et demandent de s'organiser pour les rendre effectives.

Les voici :

. La communauté salésienne entretiendra la consistance de sa
qualité pour pouvoir accompagner la Famille salésienne
(CG24,174). Il est évident que la communauté salésienne
conditionne les développements de la Famille et des groupes ;. La communauté salésienne fera la proposition concrète d'ad-
hérer à l'un des groupes de la Famille salésienne (CG24,
124). C'est une orientation concrète, devant laquelle le salé-
sien ne doit pas se cacher derrière le paravent de la liberté
de chacun ;. Dans le choix des personnes à qui confier des responsabi-
lités, il faut s'orienter autant que possible vers des membres
appartenant à la Famille salésienne (CG24,180). Cette aIHr-
mation ne met qu'une seule condition à ne pas négliger : la
qualifïcation des membres de la Fanille salésien.r". À égalité
de conditions avec d'autres laîcs, le choix doit sans aucun
doute s'opérer en faveur d'un membre de la Famille.

Les affirmation ne manquent pas. Il sera nécessaire de
passer aux réalisations !

Mais il y a un autre point qui représente une nouveauté.
Dans sa nouvelle façon de travailler, la communauté salé-

sienne se trouve entourée d'un très grand nombre de laïcs. Ils
sont nombreux et de qualité : toujours dans l'index des Actes
du Chapitre, voir l'entrée " Laïcs » au paragraphe " Variété des
laics et niveaux de leur coopération ".
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Dans ses derniers Chapitres généraux, la Congrégation a
pris de plus en plus conscience de sa mission et de son orienta-
tion vers les larcs, à partir de la Famille salésienne ; cf. CG24,
L7, L9,253,287.

Cela requiert un nouveau style de partage entre salésiens
et laics.

Dans cette situation aussi, la référence à la Famille salé-
sienne est éüdente.

La Farnille salésienne est une structure de partage z CG24,48.
La Consulte provinciale de la Famille salésienne est un or-

gane de partage :CG24,L25.

Une des tâches fondamentales est donc la formation des
laïcs.

La communauté SDB pourra-t-elle agir seule ?

À qui demandera-t-elle de l'aide pour la formation des
larcs ?

Avant tout aux larcs formés de la Famille salésienne !

L'analyse du CG 24 pourrait se poursuivre et rappeler
beaucoup de points qui se réfèrent à la Famille salésienne.

Ce recours aussi abondant aux textes du CG24 a été voulu
pour déblayer le terrain des impressions ... pas toujours
objectives.

Mais après avoir assuré un bon point de départ, il faut faire
le nécessaire pour rendre effectif ce qui a été dit par le Cha-
pitre général.

Faclllter le travall de rénovatlon
des laics de la Famille saléslenne

L'analyse, en fait un peu rapide et générale, des conclusions
que les Chapitres proünciaux ont fait parvenir au Conseil gé-

4
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néral, me suggère Ie paragraphe suivant : faciliter le travail de
rénovation.

Comment ?

Il y a tout d'abord deux perspectives « nouvelles " pour se
situer et pour engager le travail de rénovation, tant de la com-
munauté salésienne que des groupes de la Famille salésienne.

Je me réfère aux convictions plusieurs fois exprimées par le
CG24:

- Le charisme salésien dépasse les limites de la communauté
salésienne et s'étend au-delà du contexte de la communauté
religieuse, vu que beaucoup d'autres partagent avec nous
l'esprit et la mission de Don Bosco ;

- Ce partage, en outre, est le fondement et la justification de la
coresponsabilité d'autres groupes, puisqu'ils sont complé-
mentaires par rapport à l'esprit et à la mission de Don
Bosco.

Par rapport aux laïcs de Ia Famille salésienne, je suggère
aux communautés et aux confrères chargés de l'animation des
groupes, quelques tâches plus spéciflrques en vue de rénover
notre présence parmi eux.

Voici deux pistes que je confie aux Proünces.

La première 
= 

NDER tes taics À Êrne taîcs.

Aider les groupes laïques à être larques, dans l'organisation
interne du groupe comme dans les activités extérieures au
groupe.

Par organisation interne j'entends :

. Le respect des Règlements de chaque groupe est un devoir
des membres et de I'animateur salésien ;. Faire fonctionner les directives avec la responsabilité qui leur
revient dans les options de üe et d'activités de chaque grou-
pe. Avoir des directives qui ne dirigent pas, c'est un contre-
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sens. Avoir des directives qui attendent du salésien " la mise
en route , avant chaque mouvement, ce n'est pas respecter
les rôles prévus. Cela implique un choix aüsé du président ou
du responsable du groupe, ainsi que de ceux qui constituent le
directoire ou conseil. Il s'agit d'animateurs : ils doivent donc
savoir et vouloir animer. Mais ils doivent aussi trouver le
moyen de s'exprimer comme animateurs. Nous ne devons
donc pas nous superposer, ni conditionner comme salésiens de
Don Bosco,l'organisation et les activités des laics. Àb"u.r"oop
de points de vue, donc, notre présence et notre travail dewont
consister à aider. Il ne faut pas les considérer comme une di-
minution de leur importance ni de leur valeur. Loin de là !

Préparer les choses de façon à ne pas devenir indispensable est
un résultat d'éducateurs authentiques !

. Reconnaître à I'épreuve des faits l'autonomie des divers
groupes.

Le point central de la question est l'autonomie du groupe.
Précisément parce que central, il se rattache à beaucoup
d'autres points, tels que :

- Chaque groupe sera reconnu par la communauté salésienne,
dans sa consistance numérique et qualitative, pour lui
donner l'aide que les Constitutions et les Règlement salé-
siens nous confient à nous religieux ;

- II ne suffira pas au groupe de formuler un désir d'autonomie,
mais il dewa assumer l'animation qui lui assurera son déve-
loppement et sa liaison avec les autres groupes de la Famille.

Le point de l'autonomie mérite encore un mot.
Il se produit souvent un cercle vicieux dans I'expérience de

la communauté salésienne et du confrère chargé d'un groupe.
On ne donne pas l'autonomie parce que, dit-on, Ies laïcs ne
sont pas bien préparés. Ils ne sont pas préparés à assumer des
responsabilités et, par conséquent, ils ne pourront pas üwe ni
agir dans l'autonomie.
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Un cercle ... ücieux ... doit se briser !

La meilleur moyen de dépasser la difficulté est la forma-
tion de nos larcs de la Famille.

Les Chapitres proünciaux n'expriment pas d'engagement
spécifrque pour répondre à cette nécessité primordiale indiquée
par le CG24.

Dans les rencontres régionales de la Famille salésienne,
beaucoup de confrères ont affirmé la nécessité d'... avoir des
plus petits nombres, mais de pouvoir compter ... sur des per-
sonnes mieux préparées.

Sur le terrain de la formation, le salésien et la communauté ne
peuvent pas s'esquive4 laisser ce soin à d'autres ni chercher de pe-
tits ajustements qui ne facilitent pas la rénovation du groupe.

J'évite de passer en revue chaque groupe laïcs de la Famille
salésienne. Chaque communauté, provinciale et locale, fera son
évaluation pour voir si la formation a été jusqu'à présent au
centre de l'animation et du développement des groupes de la
Famille.

Toujours dans le contexte de l'autonomie, je veux en souli-
gner l'autre face qui est la cornrnunion.

La communion aussi a ses exigences, exprimées dans les
textes des divers groupes.

Jamais d'autonomie sans communion !

Jamais de communion sans autonomie !

Les deux exigences ne sont ni contradictoires ni en opposi-
tion. Bien au contraire.

L'autonomie se développe là où règne la communion.
La communion s'exprime là où il y a place pour I'autonomie.
L'autonomie est une question d'organisation.
La communion est une âme spirituelle.
Elles doivent toujours se trouver ensemble.

J'ai exprimé les trois termes fondamentaux qui qualifient
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l'organisation interne des groupes de la Famille salésienne :

I'autonamie, la formation et la comrnunion.
On a l'impression dans certains cas que les salésiens cher-

chent pour les groupes laïques une situation de dépendance ;

en d'autres cas, que les groupes larques trouvent pratique de
dépendre de la communauté salésienne ou du salésien chargé
du groupe.

L'organisation extérieure, comporte, entre autres
points, les relations :

. avec la communauté des salésiens ;. avec l'ensemble de la Famille salésienne, pour présenter une
image commune de Don Bosco ;. avec la communauté éducatrice de l'æuwe salésienne et de
ses différentes présences, pour participer activement à la
mission et aux projets des salésiens ;. avec les Conseils pastoraux présents sur le territoire où vi-
vent les groupes de Ia Famille salésienne ;. avec I'Eglise locale, à laquelle il faut avant tout exprimer sa
disponibilité à collaborer aux plans de salut, en particulier
ceux qui concernent la jeunesse et les gens du peuple ;. non seulement la disponibilité, mais aussi la proposition de
travailler en accord avec le charisme personnel ;. avec le territoire civil, pour promouvoir l'esprit de Don
Bosco et développer le mouvement salésien.

Il serait possible de signaler encore beaucoup d'autres
points. Ce rappel a pour but de relancer l'engagement de la
communauté salésienne et des responsables des groupes.

Les tâches qui sont confiées aux communautés et aux
confrères sont importantes et signifïcatives.

Il est important de leur accorder plus d'attention.
Rappelons-les rapidement :

- Ouwir les groupes au-delà des intérêts liés à la vie du seul
gloupe;
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- Relier les groupes larques entre eux et avec la Famille salé-
sienne;

- Inüter à prendre contact avec les groupes ecclésiaux et ciüls
qui travaillent dans la même zo'ne, dans le même domaine,
avec les mêmes destinataires ;

- Aider à programmer avant d'agir.

Comme pour le point précédent à propos de l'organisation
interne, j'ai utilisé trois termes (autonomie, formation et com-
munion). Ici aussi ils peuvent nous rappeler les références es-
sentielles suivante :

Ouverture auK réalités du monde ciül et ecclésiastique qui
nous entourent ;

Sensibilité à la culture des jeunes et du peuple, à appro-
cher de façon directe et systématique, pour connaître les situa-
tions et donner des réponses adéquates ;

Projet ouvert aux possibilités réelles du groupe et du milieu.

La deuxième 
= 

NDER LEs tÂîcs À Êrae DEs LAîcs snrÉslerus

C'est le point le plus difficile, mais aussi le plus nécessaire.
Il comporte beaucoup de types d'actiütés, qui se regrou-

pent autour de trois axes porteurs de la üe du groupe : l'tden-
tité, la mission et la spiritualité.

La Famille salésienne naît du charisme commun vécu avec
les originalités des groupes distincts.

Cette originalité s'appelle identité.
Aider les laïcs à être des laïcs salésiens requiert que la com-

munauté et l'animateur soient capables de susciter un senti-
ment profond d'appartenance à la Famille de Don Bosco.

Elle est le fruit d'une présentation claire de la signification
et de la üe de chaque groupe et de l'ensemble de la Famille sa-
lésienne.

I1 faut donc surmonter les confusions qui nivellent tous les
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groupes et les réduisent à un seul au détriment des caractéris-
tiques de chacun. Alors qu'il faut souligner leurs particularités
lorsque et parce qu'elles servent à mieux définir l'ensemble.

Dans le cas concret, Ie véritable uisage de Don Bosco naît de
Ia richesse du charisme.

Nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose.
I1 y a une complémentarité à reconnaître et à exploiter.

Dans la Famille de Don Bosco, il y a des religieux et des larcs,
des larcs et des séculiers consacrés, des hommes et des femmes,
des jeunes et des adultes, des gens mariés et des célibataires,
des veufs et des familles, des prêtres.

Tout cela constitue non seulement une variété, mais aussi
une richesse.

Chaque groupe a sa signification et sa valeur. Le découvrir
est l'unique moyen de le üvre et de le manifester.

Les différents groupes de Ia Famille salésienne ne représen-
tent ni une hiérarchie ni une division. Ils sont undnn de l'Esprit.

Ils ne sont pas en concurrence, mais ils üvent et agissent
en convergence.

La référence à l'pNspMBLE de la Famille aidera chaque grou-
pe à dépasser le manque de spécificité pour réaliser son identité.

Souligner les caractéristiques du cnoupp senrira pour la re-
lation d'échange des dons qui doit régner entre toutes Ies com-
posantes de la Famille.

Ces réflexions sont à appliquer aux groupes rappelés au pa-
ragraphe " De qui s'agit-il ? "

Si la communauté et les confrères ne sont pas les premiers
à avoir une notion claire de l'identité du groupe et des groupes,
ils risquent de créer des tensions et des diffrcultés.

Cette notion claire est à communiquer aux membres du
groupe.

Pour chaque groupe il est indispensable de passer par son
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identité pour pouvoir progresser dans son engagement éducatif
et pastoral.

Être salésien, viwe et travailler cornme tel, ce n'est pas une
simple question intellectuelle de connaissance. Cela conduit à
comprendre la mission concrète à accomplir.

De l'identité à la mission.
Quand on rencontre les groupes de Ia Famille salésienne, il

faut leur demander :

. Sur quel terrain apostolique se situe chaque groupe dans
une pastorale d'ensemble ?

. Avec quelle méthode apostolique se présente-t-il aux autres ?. Quel projet ou programmation entend-il réaliser dans le cou-
rant de l'année ?

. Quelles caractéristiques souligne-t-il par sa présence et son
travail ?

Dans la Famille salésienne, tous üvent et travaillent à la
lumière du Da miht animas.

Mais chaque groupe le réalise de différentes manières.

Il est évident, le lien qui unit ces trois points : autonomie,
identité et mission.

Demandons-nous pourquoi les communautés ont des diffr-
cultés à associer les groupes de la Famille salésienne dans la
mission locale.

À h question déjà présentée de l'autonornie, il faut ajouter
ici celle de l'identité.

Sur le terrain de l'action et de l'apostolat, l'identité est
comme le savoir-faire et la qualification professionnelle. Je ne
demanderai pas à un ingénieur de participer à une opération
chirurgicale, ni à un médecin d'intervenir dans la construction
d'un bâtiment. À chacun son domaine !

Mais il faut le connaître et le vouloir. Sans quoi il n'est pas
possible de travailler.
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La communauté et chaque confrère ont une tâche impor-
tante à ce sujet.

Il est indispensable d'aider les membres des groupes à faire
ces approfondissements en accord avec les réflexions précé-
dentes.

Nous les salésiens nous ne pouvons ni ne devons pas de-
mander ce que les autres ne peuvent ni ne doivent pas faire.

Les autres ne doivent en général pas nous demander ce qui
n'entre pas dans notre originalité ni notre qualification de Famille.

L'harmonie apostolique engendre la communion !

Un troisième point rentre dans la " salésianité " à entre-
tenir chez les laics : la spiritualité salésienne.

La rénovation indiquée par le CG24 pour la Congrégation a
des contrecoups significatifs pour la Famille salésienne, en par-
ticulier en matière de spiritualité.

Dans les Actes du CG24, la deuxième partie intitulée Salé-
siens et laîcs : mémoire et prophétie aborde la spiritualité au
chapitre ttt (cf. n* 87-105).

Les indications qu'il donne sont nombreuses.
Ce n'est pas le moment de rappeler les points constitutifs

fondamentaux.
Mais j'attire l'attention sur la note 3 du numéro 88. Je rap-

porte d'abord le paragraphe auquel se réf,ère la note, et puis la
note elle-même qui me donne l'occasion de tirer une conclusion
très simple, mais pas moins significative.

Voici le texte des Actes :

., La richesse de l'esprit salésien apparaît d'emblée lorsqu'il se
tradutt en uie concrète pour deuenir une spiritualité. Nous uou-
lons en considérer quelques caroctéristiques principales. "

Et voici la note 3 :

" Nozs trouuons des textes officiels pour les interpréter : cf.
les Constitutions SDB, qui constituent notre point principal de
référence.
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Cf, aussi les Constitutions des FMA,le Règlement de uie aposto-
lique des Coopérateurs, la Charte de communion dans la Fa-
rnille salésienne de Don Bosco,les derniers Chapitres généraur.
Cf. aussi Don Egidio Viganô all'Uniuersità Salesiana (UPS
Rome 1996), p. 162-163. "

Que déduire de ces textes ?

La spiritualité salésienne est certainement un objet d'in-
térêt dans notre Famille. Elle constitue peut-être un peu moins
un objet de réflexion de la part de chaque groupe, en particulier
des groupes larques.

Les formules de la tradition se répètent souvent sans s'ap-
profondir. Il est facile de se contenter du dénominateur
commun, sans rechercher les caractéristiques qui doivent être
vivantes en chaque groupe.

Je donne un exemple en disant que nous nous intéressons tous
à la spiritualité du Système préventif mais les divers groupes ne
voient pas aussi clairement en quoi ils ont à la faire consister.

Il y a des points cornmuns. Mais il y a aussi des éléments spé-
cifiques liés aux expériences différentes des divers groupes.

Dans les rencontres régionales avec les responsables proün-
ciaux de la Famille salésienne, nous avons constaté comme il
est difficile d'exprimer les caractéristiques spirituelles de
chaque groupe. Nous ne sommes pas assez entraînés à cette ré-
flexion ni à cette recherche.

Si la communauté salésienne et chaque salésien ne pren-
nent pas l'initiative d'approfondir comme il faut la spiritualité,
il sera diffrcile que l'initiative parte des groupes de larcs.

Pour arriver à Ia conclusion, je voudrais attirer l'attention
sur le CG24.

Il présente beaucoup de points nouveau:K.
Ils concernent directement la communauté salésienne.
Il ne faut pas négliger ses répercussions sur la Famille salé-

sienne.
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C'est en rénovant notre animation que nous aiderons les
autres à entrer dans le contexte nouveau de la relation de com-
munion et de partage dans l'esprit et la mission de Don Bosco.

Concluslon

Le dicastère a inscrit dans son ordre du jour une réunion
avec les représentants laïcs des groupes de la Famille salé-
sienne. Elle aura lieu au cours de l'année jubilaire ou immédia-
tement après.

Lorsque nous en aurons mieux approfondi les contenus et la
méthode, nous inüterons les Provinces à collaborer pour ar-
river à exprimer de façon plus efficace le üsage de Don Bosco

dans sa ümension larque.
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2.2 LES CENTRES DE FORMATION POUR
LES CATÉCH|STES EN TERRITOTRES DE MISSTONS

Père Luciano ODORICO
Conseiller général pour les missions

Dans le précédent numéro 365 des Actes du Conseil général,
j'ai déjà présenté une réflexion wr La formntion dzs catéchistes en
territoires de missions. Cet article-ci, lui, veut souligner les struc-
tures et l'organisation des centres de formation, en particulier en
territoires de missions. Je n'indiquerai que les aspects les plus
corrmuns et les plus universels, de façon qu'ils puissent refléter
la diversité et l'unité substantielle de ces centres dans tous les
territoires missionnaires confiés à la Congrégation salésienne.

La joie et la tâche d'annoncer I'Evangile à toutes les nations
a toujours trouvé dans l'Eglise la réponse généreuse de gens
prêts à offrir leur vie pour la cause du Royaume, qu'ils soient
missionnaires prêtres, religieux ou larts.

Reprenant le décret conciliaire Ad gentes (AG),I'encyclique
Redemptoris rnissio (RIVD faft l'. éloge de cette armée qui a si
magnifiquement mérité de l'æuwe des missions ,, de ces caté-
chistes à plein titre, en première ligne en terres de mission,

" gd, pénétrés de l'esprit apostolique, apportent par leurs la-
beurs considérables une aide singulière et absolument néces-
saire à l'e:rpansion de la foi et de I'Eglise ,,.

L'encyclique poursuit en invoquant l'engagement de
l'Eglise pour assurer une préparation plus soignée et un renou-
uellement spirituel et apostolique des catéchistes, en favorisant
" la création et le développement d'écoles de fomation pour
catéchistes »2.

I AG,LI
2 RM,73
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L'encouragement de l'encycliqte Redemptoris nzzssio n'est
pas une nouveauté, mais un point ferme officiel sur ce que les
documents précédents ont déjà répété à l'occasions.

Les peuples non encore évangélisés ont toujours été l'objet
particulier de la sollicitude de Don Bosco et de son ardeur apos-
tolique. " Notre o,ction missionnaire est une æu,ure de patiente
éuangélisation et de fondation de I'Eglise dans les groupes
hurnains. " 

n Remercions le Maître de la moisson pour les fonda-
tions d'Eglises, de vicariats missionnaires et de diocèses mis-
sionnaires encore confiés aux salésiens.

Dans son programme, le dicastère pour les missions a dé-
cidé de travailler à la formation pratique et théorique des
confrères missionnaires, en particulier des catéchistes en terres
de missions, pour encourager et appuyer ce secteur indispen-
sable de la première évangélisation6.

La catéchèse est certes une tâche diffrcile à cause du témoi-
gnage de üe qu'il exige de la part du catéchiste, non seulement
pour l'annonce qu'il doit apporter, mais pour être à même

" d'atteindre et comme de bouleverser par la force de l'Evangile
Ies critères de jugement, les valeurs déterminantes, les points
d'intérêt, les lignes de pensée, les sources inspiratrices et les
modèles de üe de l'humanité, qui sont en contraste avec la Pa-
role de Dieu et le dessein du salut "6.

Avec l'approbation des Conférences épiscopales, beaucoup
de missions ont renforcé les écoles pour catéchistes. Selon les
statistiques du CG24 (Rome 1996), les centres catéchistiques
travaillant dans la Congrégation en territoires de missions sont
au nombre de 23 sur un total de 34, c'est-à-dire en excluant les
zones d'ancienne chrétienté. Les confrères occupés à temps

' Cf. le Document de base (n" 189), le Directoire catéchistique général (n" 126), les ex-
hortations apostoliques Euan6elii nuntinnd,i (EiV) n' 73 et Cüechzsi trodendae GT) n" 7L

a Coræt.3O
8 Cf. ACG 358, supplémeü
6 EN, 19
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plein dans ces structures ne sont que quelques uns, plusieurs
y travaillent à temps partiel et les larcs y sont nombreux.

En nous basant sur quelques statuts et proglammes,
nous notons avec plaisir une large variété de projets, de niveaux
- paroissiaux, diocésains et interdiocésain - et de cycles d'étude,
parfois intégrés à des plans d'éducation au développement et à
la promotion de la femme. C'est un signe positif qu'ils donnent
des réponses spécifiques aux besoins de l'Eglise et aux
possibilités logistiques concrètes où nous sommes appelés à
travailler.

La durée de ces centres varie selon les possibilités des dio-
cèses et des communautés chrétiennes, de la préparation des
formateurs et des animateurs du centre, et de l'indispensable
appareil logistique. La durée de la formation varie en général
de deux à trois ans. Il y a aussi des sessions de rappel, trois
mois chaque année, pour les catéchistes qui peuvent se libérer
ou qui s'imposent ce r5rthme de formation permanenteT.

L. La forrnatton des catéchistes au niueau paroissial, que nous
pouvons appeler dapremier niueau, dewait comprendre :

. Le profil du catéchiste, sa personne comme éducateur et té-
moin, en relation avec sa famille, la communauté et ses des-
tinataires, sa spiritualité, ses qualités humaines, son besoin
de formation initiale et permanente, sa place spécifique dans
l'activité prophétique de l'Eglise.

. Le rôle essentiel de la catéchèse dans le travail de l'évangéli-
sation : enseignement, engagement de üe chrétienne, <( scfll-
tins " de type catéchuménal dans les passages importants de
l'année liturgique ou dans la croissance humaine et concrète
de la vie chrétienne (récollections, évaluations, stages, ad-
mission à I'étape suivante etc.). À ce propos, plusieurs docu-

7 Une présentation synthétique sur ces centres de formation est donnée par le do-
cument Guid,e pour les coléchistes de Ia Congrégation pour l'évangélisation des peuples
(CEP), EDB, 1994, n" 30.18
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ments insistent sur l'importance d'un changement de men-
talité chez les destinataires pour une catéchèse permanente
et pas seulement en vue de recevoir les sacrements. Si la ca-

téchèse est incarnée, elle devient une source de lumière pour
tous les secteurs et pour tous les âges de la üe.

. La connaissance directe des liures indispensables à son tra-
vail : la Bible, les contenus du catéchisme et des documents
principaux de l'Eglise sur sa tâche, les lignes essentielles de

méthodologie pour les üfférents âges de l'évolution, le maté-
riel didactique minimum, fonctionnel et à jour.

2. Le deuxième et le troisièrne niueau,là où ils existent, em-
brassent des rayons pastoraux plus étendus, le plus souvent
au plan diocésain et/ou interdiocésain.

' Les programmes prévoient la succession des cours de forma-
tion en cercles concentriques d'approfondissement, d'intérêt
et d'items toujours plus spécifiques, tant au niveau de la for-
mation intellectuelle que de l'expérience directe, parfois dif-
ficiles, pour introduire concrètement les catéchistes dans les
paroisses limitrophes du centre.

. En général, les cours embrassent l'éventail commun à toute
ratio studiorum; la formation biblique, dogmatique, sacra-
mentelle, liturgique, morale, pastorale, culturelle et métho-
dologique.

. IJn point commun qü apparaît dans les documents est le cri-
tère d'acceptation des catéchistes candidats dans les centres
d'étude. On insiste sur leur engagement chrétien, sur la lettre
de présentation de la part du curé ou du diocèse, le niveau
d'étude suffisant, la motivation, une certaine maturité hu-
maine et une honnêteté attestée dans la vie sociale, l'âge mi-
nimum de 18 ans, une expérience d'au moins deux ans dans le
service de la catéchèse. (Nous citons comme exemples : Ie
centre catéchistique MAKALAIa - Tanzanie et le centre caté-
chistique « MoAMoA Theological College " - îles Samoa).
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3. Un centre catéchistique se distingue et se qualifie aussi par
sa capacité de recherche et de production en fait d'édition :

catéchismes, re\ les d'étude et de liaison, recherches diverses sur
l'inculturation, frrit d'étude de séminaires, expérimentations, jour-
nées de célébration annuelle de catechèse ou pour les catéchistes.

Orlentatlons de concluslon

1. Une des tâches d'un centre de formation pour catéchistes
en territoire de missions est d'entretenir leur esprit rnis-
sionnaire, qui doit les motiver, leur vision de l'Eglise uni-
verselle, leur disponibilité à changer de secteur pastoral, en
particulier s'ils sont employés à temps plein,là où la situa-
tion pastorale enregistre des secteurs avec de fortes ca-
rences dans l'évangélisation. Il est clair qu'à la base de cette
formation iI faut une authentique spiritualité missionnaire,
en d'autres termes ,, la cornmunion intime auec le Christ,
I'ouuerture et I'intérêt enuers tous les peuples et tous les
homrnes, spécialement les plus petits et les plus paul)res ,,8.

2. Il faut donc souligner qu'une solide formation intégrale
des catéchistes va de pair avec le renouvellement d'une men-
talité d'Eglise " en état de mission ", évangélisée et évangéli-
satrice. Le directoire catéchistique, diocésain ou national,
dewait donner des indications signifrcatives en la matière.

3. Il est nécessaire d'accorder une attention particulière à la
relation, pas toujours nette, entre la demande des caté-
chistes (les besoins pastoraux de l'Eglise locale) et ce que
le centre peut offrir. Il ne suffrt pas d'envoyer étudier
dans les centres les amateurs de catéchèse ; il est important
d'avoir surtout des catéchistes motivés et en quelque sorte
déjà impliqués dans la pastorale locale ou diocésaine. Les

E RM 88. 89
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différents curés doivent s'associer activement à ce projet de
formation. L'importance du centre ne dépendra pas seule-
ment du niveau optimal de ses discours académiques, mais
de sa capacité de tirer parti de l'expérience des catéchistes,
en particulier en ce qui concerne les séminaires de re-
cherche et l'e:périmentation sur le vaste terrain de l'incul-
turation du message et de la liturgie.

4. Il est bon que les catéchistes sachent pourquoi ils se retrou-
vent dans un centre et que le centre dise ce qu'il peut offrir.
La syntonie entre la demande et la réponse fera apparaître
la valeur de l'expérience en soi, la satisfaction des caté-
chistes et des pasteurs de ne pas avoir été déçus dans leurs
demandes, et l'intérêt de chaque centre malgré les sacrifice
qu'il implique. Plus le centre tient, plus se développent ses
prestations et ses spécialisations :

. Formation de catéchistes,

. QualiIïcation pour formateurs d'autres catéchistes,

. Spécialisation sur des terrains spécifîques du travail caté-
chistique en référence aux zones rurales ou urbaines,
aux üverses couches de la société, à tel secteur particulier
de la pastorale etc.

. Cycles particuliers pour animateurs ou responsables de
cornïnrlnautés de base ou de secteurs pastoraux.

5. À ce propos, il s'agit de la relation entre le centre caté-
chistique, le projet pastoral diocésain ou national et la
çsrnrnuns11f,é chrétienne. Cette dernière aussi dewa être
attentive et empressée à répondre, dans la mesure de ses ca-
pacités et de son rythme pastoral, aux propositions de chan-
gement et d'amélioration dans sa façon de faire la catéchèse,
à appuyer le travail des catéchistes, en particulier en fait de
matériel üdactique et de liwes d'utilisation immédiate.

6. La valeur d'un centre catéchistique, surtout en terre de

5
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missions, se révèle aussi par sa capacité de créer un milieu
où les catéchistes et les enseignants font une forte expé-
rience d'Eglise e, et cela par la façon d'accueillir les per-
sonnes et les cultures et les ethnies qu'elles représentent,
par la croissance spirituelle des personnes et du groupe, par
le climat de joie qui s'obtient par des célébrations et des
rencontres informelles. Ce sont précisément ces expériences
de convivialité qui permettent de prendre conscience de qui
on est, et font du centre une école de prière et d'éducation à
l'esprit missionnaire, un point de référence qualifré et un
interlocuteur de Ia pastorale de l'Eglise locale.

7. En territoire de missions, la structure des centres pour
catéchistes prévoit un style d'allure üllageoise'0, ou de cam-
ping, qui respecte aussi bien la vie privée des couples de
catéchistes que le climat nécessaire à l'étude. Notre expé-
rience des maisons de formation pourrait nous venir à point
tant pour Ia manutention des structures et l'organisation
interne, que pour le climat de famille, de disponibilité, de
collaboration et de joie qui doit y régner. Choses évidentes,
mais auxquelles il faut tenir si l'on veut obtenir de bons ré-
sultats de conviüalité et de qualité pour le centre lui-même.

Je termine par une nouvelle citation de l'encyclique Re-
demptoris missio, au numéro '13: " Les catéchistes sont des agents
spécialisés, des témoins directs, des éuangélisateurs irrempla-
çables, qui représentent la force de base des communautés
chrétiennes, particulièrement dans les jeunes Eglises ". Notre
volonté d'assurer la signifiance de nos présences missionnaires et
la qualité de la formation " nous sollicite à avoir le souci priori-
taire de nos premiers collaborateurs que sont les catéchistes.

0 Cf. le centre de Makalala dont il a été question plus haut.
'o Cf. le centre des îles Samoa dont il a été question plus haut.
" Cf. priorités programmées par le Conseil gÉnéral, avec une référence particu-

lière à la pratique missionnaire, ACG 358, supplément.
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4.1 Chronique du Recteur majeur

Après les réunions de la session
intermédiaire de septembre (cf.

Chronique du Recteur majeur,
ACG 365, p. 87), le Recteur ma-
jeur part de Rome Fiumicino le
jeudi 17 septembre pour un
Yoyage en Afrique dans le but de

visiter les confrères et de célébrer
la fête annuelle du Recteur ma-
jeur, selon la tradition de la
Congrégation.

Dans son escale à Johannes-
burg en Afrique du Sud, le Rec-
teur majeur peut consacrer
quelques heures à la communau-
té de formation (prénoviciat et
postnoüciat) de Rynfield, où il
célèbre la sainte messe. Il repart
immédiatement après en direc-
tion de Maputo, au Mozambique,
où il arrive le soir du 18. Il est ac-
cueilli par le Délégué, le P Va-
lentin de Pablo, et par d'autres
salésiens et FMA, qü l'accompa-
gnent à Matola, la maison des

aspirants. Il y célèbre l'Eucharis-
tie et, après Ie soupeq il reçoit
l'hommage d'une sympathique
séance académique exécutée par
les aspirants.

Il rentre à Maputo au siège de

la Délégation pour y passer la

nuit. Le lendemain, samedi 19

septembre, le Recteur majeur se

rend à la paroisse de Sâo José de
Lhanguene pour célébrer la sain-
te messe en présence de nom-
breux frdèles et de représentants
de toutes les branches de la
Fbmille sa]ésienne. Durant l'homâ
lie, il parle de la Famille salésien-
ne et du vaste champ qü s'ouwe
à elle au Mozambique.

Après la sainte messe et avant
le déjeuner, Ie Recteur majeur a
l'occasion de faire une brève üsi-
te à l'æuwe salésienne de Sâo Jo-
sé. Au déjeuner sont présents le
nonce apostolique Mgr Peter Zar-
brighen, et l'évêque auxiliaire de
Maputo, Mgr Adriano Langa,
franciscain, qui représentait le
cardinal empêché de venir.

Après le repas commence la fê-
te en I'honneur du Recteur
majeur dans les locaux de l'ecole
primaire " Rainha Sofia "de Ma-
puto.

Les divers numéros de la séan-
ce sont présentés par le président
du Mouvement salésien des
jeunes, qui commence par adres-
ser aux participants quelques
mots de bienvenue. Après lui in-
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tervient le délégué,le P Valentin,
pour manifester sa joie, sa recon-
naissance et son étonnement que
ce soit le Mozambique qui att étê
choisi pour la fête annuelle de re-
merciement au Recteur majeur :

le Mozambique est un pays où la
présence salésienne n'est pas très
étendue et est encore très jeune.
Il conclut en rappelant qu'aujour-
d'hui sont présentes toutes les
branches de la Famille salésienne
et il communique des messages
de participation arrivés par fax
ou par téléphone, d'un peu tous
les côtés ; très apprécié a été celui
de la Mère générale des FMA Sr
Antonia Colombo.

Puis commencent les innom-
brables numéros de la fête exécu-
tés par des groupes de toutes les
(Buwes des salésiens et des FMA.
À la fin, le Recteur majeur prend
la parole. Il remercie les partici-
pants et en particulier le nonce
apostolique et Mgr Adriano. .Il
souligne que c'est l'Afrique et en
particulier le Mozambique qui a
été choisic pour la fête parce que
le Mozambique fête les cinq cents
ans du premier contact auec la
cornrnunauté chrétienne et parce
qu'en 7992, d,ans ce rnouuetnent
d'éuangélisation de l'Eglise, les
so.lésiens ont lancé une époque de
belles réalisüions. Puis il laisse
un rnessage pour les jeunes, les

od.ultes et la Famille salésienne.
Le dimanche 20 septembre,

en matinée, le Recteur majeur
célèbre l'Eucharistie dans la pa-
roisse du " Bom Pastor " dans le
quartier de Maputo-Jardim,
puis il rencontre les salésiens au
siège de la Délégation.

L'après-midi, il retourne à la
paroisse . Bom Pastor » poür
rencontrer environ 300 jeunes
animateurs venus des diverses
présences salésiennes du
Mozambique. C'est une rencontre
jeune, où abondent les chants et
les danses. Le Recteur majeur la
clôture par un message, inspiré
justement de l'animation que les
jeunes ont exécutée : le déuelop-
pem,ent de la sem,ence qui d,anient

une racine, un tronc, une fmndai-
son et enfin danne d,u fruit.

Le lundi 21 septembre en mati-
née, le Recteur majeur rencontre
les directeurs et le Conseil de la
Délégation du Mozambique. Sont
présents le Provincial du Portu-
gal, le P Simâo Crtz, et le
conseiller régional pour l'Afrique
et Madagascar, le P Antonio Ro-
drfguez Tall6n.

Il va ensuite rendre üsite à l'ar-
chevêque de Maputo, le cardinal
Alexandre José Maria dos Santos,
franciscain. Il consacre l'après-mi-
di à üsiter les (Euvres des FMA: la
o Casa Rosetta ", le centre d'ac-
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cueil Don Bosco à Infulene et en-
frn le maison provinciale.

Le mardi 22 septembre, le Rec-

teur majeur va visiter la maison
de Moamba. Il y préside l'Eu-
charistie au cours de laquelle
deux jeunes reçoivent le Baptê-
me, puis il bénit les nouveaux lo-
caux du patronage et les ateliers
du centre d'arts et métiers.
L'après-midi, au cours d'une ma-
nifestation culturelle en son hon-
neur, il reçoit des remerciements
pour sa sympathique visite aux
salésiens du Mozambique. Il ré-
pond en remerciant à son tour de
l'accueil reçu et en soulignant
auoir noté le progrès arcompli de-
puis 1992 jusqu'aujourd'hui, et
constaté de l'hnagination et de la
créatiuité dans le déueloppement
du trauail. Il a ad.rniré I'attarhe-
ment à la mission et I'espérance
en I'auenir qui anime les
confrères. Cette espérance uient
des uocations locales qui, grôre à
Dieu, sont en croissance.

Le mercredi 23 septembre, le
Recteur majeur quitte le Mozam-
bique et, durant une nouvelle
étape technique à Johannesburg,
rejoint Luanda en Angola,
l'autre pays africain dont est pro-
grammée la üsite aux présences
salésiennes. Il est accueilli par le
Délégué, le P Gino Favaro, avec

d'autres salésiens, et immédiate-
ment accompagné à la maison du
postnoüciat de Luanda-Palanca-
Après le déjeuner, il y rencontre
l'après-midi les prénoüces et les
postnoüces, avec les salésiens de

Luanda, pour échanger avec eux
des impressions, des évaluations
et des nouvelles. A l'occasion du
salut de bienvenue au P Vecchi
pour le remercier de sa üsite, le
Délégué présente brièvement
l'histoire et la situation de l'ceuwe
salésienne en Angola. Arrivés au
pays le 1* septembre 1981, avec
l'appui des Provinces de la Région

" Atlantiqus ", dans le cadre du
Projet Africain, les salésiens sont
aujourd'hui 51 en Angola : 27
prêtres, 8 coadjuteurs et 16 en for-
mation. 16 sont Angolais et les
autres, originaires d'autres na-
tions : 15 Argentins, 12 Brésiliens,
4 Uruguayens et l Mexicain.

Le 24 septembre, le Recteur
majeur se rend à Dondo, localité
située à 180 km de la capitale,
pour y üsiter l'ceuwe salésienne.
Là, avec les salésiens et les BMA5
il célèbre la messe en l'honneur
de Marie Auxiliatrice en la récur-
rence du 24 du mois. Il a aussi la
possibilité de faire une visite à

I'école du village de Cassolala, à
enüron 25 km de Dondo, où il est
accueilli par la population et les
enfants qui fréquentent l'école.
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L'après-midi, le Recteur mqieur
rencontre les confrères et leur
parle des fronts missionnaires. Il
s'entretient ensuite avec le grou-
pe des Coopérateurs et avec
quelques personnes qui se prépa-
rent à entrer dans I'ADMA

Le vendredi 25 septembre, le
Recteur majeur célèbre la sainte
messe dans l'église paroissiale de
Dondo. La messe est en I'hon-
neur de Don Bosco. Puis il repart
pour Luanda où, l'après-midi, il
va rendre üsite d'abord à l'arche-
vêque de Luanda, le cardinal
Dom Alexandre do Nascimento,
puis au nonce apostolique, pour
s'entretenir avec eux de sujets in-
téressants sur l'Eglise et la
Congrégation en Angola. Le soir,
le Recteur majeur visite la com-
munauté des FMA de Luanda, à
qui il donne une conférence.

Le samedi 26 septembre il re-
joint par aüon Luena où, en ma-
tinée, il rend üsite à l'évêque et
préside l'Eucharistie en l'hon-
neur de Marie Auxiliatrice.
L'après-midi, il üsite le cimetière
pour prier sur Ia tombe du salé-
sien coadjuteur Umberto Miche-
lino, mort à Luena en 1992, puis
il prend part au spectacle organi-
sé par lesjeunes en son honneur.
Il repart pour Luanda où, le soir,
il s'entretient avec les postno-
üces dans le mot du soir.

Le dimanche 27 septembre, le
P Vecchi préside l'Eucharistie à
la paroisse salésienne Saint-Paul
de Luanda, en présence de 4000
personnes, dans une célébration
solennisée par des chants et des
danses tSrpiques du lieu. Après la
sainte messe, il visite deux zones
très pauwes où travaillent les sa-
lésiens : le quartier Mota, qui
fait partie de la paroisse Saint-
Paul, puis Ia paroisse Saint-
Joseph-Ouwier dans le quartier
Lixeira, où les salésiens ont
construit un centre de formation
professionnelle. Il se rend ensüte
au village de Kakuako où les
FMA animent un patronage-
centre de jeunes, un centre
d'alphabétisation et un centre
professionnel de couture, de
dactylographie et d'informatique.
Là est servi le déjeuner auquel
sont inütés les responsables des
Coopérateurs et de I'ADMA.

Le soir, il revient à la paroisse
Saint-Paul pour rencontrer les
jeunes. Après la présentation
des nombreux groupes, le P Vec-
chi répond aux questions que lui
posent lesjeunes.

Le lundi 28 septembre, le Rec-
teur majeur préside la célébra-
tion eucharistique au siège de la
Délégation avec les confrères de
la maison, puis il rencontre le
Conseil de la Délégation. Il se
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rend ensuite à l'aéroport pour
rentrer à Rome.

A Rome, au début d'octobre, il
doit se rappeler deux importants
rendez-vous : le 5 octobre à I'UPS
et le 7 àl'Auxilium pour l'ouver-
ture de l'année académique. Aux
deux occasions, il préside la concê
lébration eucharistique.

Le 9 octobre, à l'institut du
Sacré-Cæur de la via Marsala à

Rome, il prend part à la présen-

tation du liwe de Saul Celora, Le
uie del Signore sono infinite,lLes
voies de Dieu sont infiniesl.

Le samedi 10 octobre, le Rec-
teur majeur rejoint en voiture la
maison salésienne de Figline
Valdarno pour fêter le cente'
naire de la présence salésien-
ne dans la ülle.

La célébration a lieu le dl-
manche 11 oetobre et comporte
divers actes. Après une brève ü-
site au " cimetière de la Miséri-
corde " pour prier sur la tombe
des confrères défunts, et à divers
lieux significatifs de laülle, parmi
lesquels l'église collégiale, à t h
30, le Recteur majeur se rend à
l'hôtel de ville où il est accueilli
par le maire et le Conseil. Dans
son remerciement, le Recteur ma-
jeur parle de la fidélité des salé-
siens au type d'éducation uoulue

par Don Bosco, en constante rela-
tion de colloboration auec la socié'
té et les institutions. Il retnercie la
communauù! ciuile de FiglineVal-
damo pour ce qu'elle a donné aux
salésiens et conclut par le souhait
qu'à Figline les salésiens puissent
continuer leur æuure d'éducation
dans I'esprit d,e Don Bosco, auec

cornpétence et efficarité, et que de-

rneure toujours la collaborüion ef'

fectiue de la part de la hiérarchie
et des institutions ciuiles.

Le Recteur majeur rentre au
patronage pour présider dans la
cour l'Eucharistie, après laquelle
la fanfare offre un moment de
spectacle et de fête. Intéressante
est la visite faite au début de

l'après-midi, au quartier Viesca, à

la maison d'une bienfaitrice de
l'æuvre salésienne, Madame
Wanda Ferragamo, où est entre-
tenue une chapelle où Don Bosco

a célébré l'Eucharistie au cours
d'une de ses visites en Toscane.

Aussitôt après, salué par les en-
fants et les salésiens, le Recteur
majeur part pour Arezzo faire
une üsite et inaugurer ofÏicielle-
ment l'ceuvre que les salésiens
ont accepté d'animer, dans le
quartier Saint-Léon, à l'invita-
tion de Mgr Flaüo Roberto Car-
raro. En plus du travail Pastoral
à la paroisse Saint-Léon-le-
Grand, l'æuwe entend être un
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point de référence pour lajeunes-
se de la zone. Dans l'Eucharistie
présidée par Mgr Carraro, le Rec-
teur majeur présente la commu-
nauté salésienne et l'action que
les salésiens veulent accomplir.

Le Recteur majeur rentre le
soir à Rome et, le matin suivant,
lundi 12 octobre, part pour I'Ex-
trême-Orient faire une üsite aux
confrères et aux communautés
du Viêt-nam, üsite désirée de-
puis tout un temps et à présent
possible. Huit journées très signi-
fïcatives - du 12 au 20 octobre -
au cours desquelles le Recteur
majeur peut connaître la réalité
salésienne qui s'est développée
en dépit des difficultés, üsiter les
différentes présences, rencontrer
les communautés et des groupes
de confrères qui se sont réunis
dans ce but. La situation des salé-
siens est waiment consolante. Au
moment de la visite, la quasi-
Proünce compte 157 profès et 13
noüces. Parmi les 157 profès,
94 sont perpétuels (46 prêtres,
13 diacres, 17 coadjuteurs et
18 clercs) et 63 temporaires
(43 postnoüces et 20 théologiens),
les stagiaires sont 13. Les salé-
siens se regroupent en 10 commu-
nautés, mais s'occupent de 28
présences avec 18 paroisses.

Parmi les rencontres signilica-

tives de groupes de confrères,
avec qui le Recteur majeur
s'entretient et laisse un message
spécifique pour chacun, il faut
rappeler la réunion du Conseil de
la quasi-Province au début de la
üsite, la rencontre des étudiants
en théologie àXuan Hiep le 13 oc-
tobre, des postnovices à Dalat le
16 octobre, des novices à Ba Thon
le 19 octobre, des prénovices à
Cau Bong et enfin des directeurs
et des curés le 20 octobre à la clô-
ture de la visite. Devant ces der-
niers, le Recteur mqjeur souligne
quelques points positifs qui ac-
compa,gnent I'heure aduelle de la
quasi-Prouince du Viêt-nam et lui
confèrent sa fidélité : la fidélité
cotntnunautaire, la capacité d,e

s'ad,apter ù la situation, la crois-
sance en nom,bre et le soin donné
aux, conlntunautés de formation,
le trauail dans la pastorale des
jeunes et les projets d'æ,pansion.
Il indiqu.e ensuite quelques points
à renforcer pour I'auenir : la pre-
mière éuangélisation, la qualité et
la profondeur du trauail, la for-
mation pertnanente.

Parmi les rencontres person-
nelles signiflcatives, notons-en
deux avec les autorités civiles : le
samedi 17 octobre à Hanoi, le
vice-président des affaires reli-
gieuses du Viêt-nam, M. Nguyên
Van Ngoc, et Ie lunü 19 octobre,
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le responsable des affaires reli-
gieuses de la ülle de Hô Chi
Minh. Elles permettent de parler
des relations entre les salésiens
et la société ciüle, et de certains
projets de travail d'éducation
qu'ont à cceur les salésiens (com-
me le centre professionnel de Ke-
nap près de Hanoi).

Sur le terrain de l'Eglise, très
cordiales et senties sont les visites
du Recteur lnajeur au cardinal de
Hanoi, son Em. Paul Pham Dinh
T\rng (samedi 17 octobre) et à l'ar-
chevêque de Hô Chi Minh, Mgr
Jean-Baptiste Pham Minh Man.

Très intéressante estlafête des
jeunes,le dimanche 18 octobre :

sont présents enüron 700jeunes
provenant des paroisses et des
centres salésiens. La fête a pour
thème : Le jeune : conzmunion et
participation dans I'esprit et la
rnission de Don Bosco. Très vi-
vante séance académique, qü se
déroule en neuf tableaux reliés
entre eux, ayant comme thème la
présence et le développement de
l'æuwe salésienne au Viêt-nam.

L'après-midi du même di-
manche 18, après la fête des
jeunes a lieu la rencontre de la
Famille salésienne.

À signaler encore, parmi les ü-
sites significatives, celle du 16 oc-
tobre aux Filles de Marie Auxi-
liatrice dans leur maison de Tam

Ha, où se trouvent le siège de la Dê
légation, le posüulat, le noüciat et
une école maternelle pour environ
200 enfants. Le même 16 octobre,
le Recteur majeur visite aussi le
grand centre marial de Bai Dau.

Le 20 octobre, en compagnie du
supérieur de la quasi-Province, le
P Jean Nguyên Van Ty, le Rec-
teur majeur a un peu de temps
pour visiter rapidement quelques
lieux de la ülle de Hô Chi Minh,
I'ancienne Saigon. Il repart en-
suite pour Rome avec le souvenir
de la vitalité de la mission salé-
sienne en cette terre d'Orient.

Quelquesjours après sa rentrée
à Rome, le Recteur majeur part à
nouveau pour trois jourmées en
Calabre, dans la Province Méri-
dionale, du 23 au 26 octobre. Il y
est inüté pour trois occasions : le
centenaire de la présence des sa-
lésiens à Bova Marina, le quatre-
vingt-dixième anniversaire de
l'ceuwe salésienne à Soverato et
l'inauguration de la nouvelle
æuwe de Lamezia Terme.

La première étape est à Sove-
rato, où le Recteur majeur arrive
en compagnie d'un groupe de
jeunes en motos scooters, escortés
par la police. À l'institut de Sove-
rato, le matin, a lieu la fête des
jeunes, garçons et filles, qui lui
présentent leur hommage et écou-
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tent le message qu'il leur trans-
met en s'inspirant des paroles
inscrites sur le fond du podium :

Spiritualité salésienne des j eunes.
L'après-midi, à l'institut des

FMA, il donne une conférence
aux salésiens, aux FMA et à un
groupe de sæurs Oblates des
Sacrés-Cceurs.

La fête de ce quatre-üngt-dixiè-
me anniversaire culmine dans la
concélébration eucharistique qui
a lieu à la paroisse salésienne, à
18 heures : l'église est comble :

Famille salésienne, autorités,
amis, paroissiens.

A la fin de la messe, le Recteur
majeur rencontre l'évêque du dio-
cèse de Catanzaro, et se rend en-
suite avec lui à l'hôtel de ville pour
recevoir la citaxenneté d,' honneur.

La fête se conclut par un souper
fraternel à l'institut des FMA.

Le samedi 24 octobre,le Rec-
teur majeur part pour Locri où
travaillent aussi les salésiens. Le
premier acte se déroule sur une
place de la ville où, en présence
du maire, M. Giuseppe Lombar-
do, et de presque tout le conseil
communal, est découverte la
plaque qui donne à Ia place le
nom de Saint Jean Bosco.

Puis au centre salésien de
jeunes, le Recteur majeur ren-
contre lesjeunes de sept écoles su-
périeures de Locri, à qui il déve-

loppe l'intéressant thème intitu-
lé: Lesjeunes : élèues ou éduca-
teurs ? que le Recteur majeur
modifie en ces termes : Etre des
élèues ou des éducateurs ?

Après la rencontre desjeunes, le
P Vecchi préside la célébration de
la sainte messe avec la participa-
tion de nombreux membres de la
Famille salésienne, et au cours de
laquelle neufCoopérateurs et Co-
opératrices émettent la promesse.

L'après-midi, il part pour Bova
Marina où, à l'entrée de la ülle, il
est accueilli par le P Mario Cipria-
ni, directeur, les confrères et le
maire, qui lui expriment la bien-
Yenue, et par beaucoup de gens
qui l'accompagnent au patronage
salésien. Ici, le premier acte du
Recteur majeur est d'inaugurer
un haut-relief commémoratif, pla-
cé sur la façade de l'église ; Aussi-
tôt après, au théâtre, a lieu la
commémoration oflicielle du
centenaire tenue par le Proüncial
salésien, puis un spectacle de
chants et de danses folkloriques
et traditionnelles, également en
dialecte Iocal grécanique.

Le dimancheZi,le Recteur ma-
jeur est attendu à I'hôtel de ville,
où le maire lui conlère la citayen-
neté d'honneur. Dans son remer-
ciement pour la distinction reçue,
le Père Vecchi souligne qu'elle esü

une reconnaissance pour tous les
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salésiens qui se sont succédé à Bo-
ua Marina, et qu'elle est un signe
de gratitude pour ce que les
confrères et les consæurs ont or-
compli durant ces cent années.

A onze heures, en l'église pa-
roissiale, le Recteur majeur prési-
de I'eucharistie solennelle concé-
lèbrée par plusieurs salésiens qui
ont travaillé à Bova Marina. Avec
beaucoup de fidèles et de
membres de la Famille salésien-
ne, participe un groupe de sæurs
Salésiennes Oblates des Sacrés-
Cceurs, qui ont vu naître leur
charisme à Bova.

L'après-midi, le Recteur majeur
rejoint Lamezia Teme, derniè-
re étape de son voyage en Ca-
labre, pour visiter la nouvelle
ceuwe que les salésiens ont lan-
cée pour la jeunesse de Lamezia,
dans le cadre du " projet
Calabre » appuyé par la CISI
lConférence des provinciaux salé-
siens d'Italiel. A la paroisse
SaintJoseph-Ouwier confi ée aux
salésiens, le P Vecchi est accueilli,
avec les salésiens, par l'évêque
Mgr Vincenzo Rimedio, le maire
M* Doris Lo Moro, les jeunes et
une grande foule. Dans l'église a
lieu un discours de bienvenue et
d'hommage, ainsi que les inter-
ventions de l'évêque, du maire et
du Proüncial. Tous remercient
de la visite et soulignent l'impor-

tance de la présence des salésiens
dans la travail pastoral et éduca-
tif pour les jeunes de la ville. À la
fin des interventions, le Recteur
majeur bénit une statue de Marie
Auxiliatrice et prend la parole,
pour souligner comment l'inau-
guration d'une nouvelle présence
est toujours un moment d'émo-
tion, pour remercier tout le
monde de l'accueil donné aux
sa]ésiens et mettre en lumière la
signification de cette présence.

Suit la fête des jeunes dans la
grande salle qui est sous l'église.
Le matin du 26 octobre, le
Recteur majeur célèbre la sainte
messe en l'honneur de MarieAuxi-
liatrice dans l'église paroissiale. Il
üsite ensuite plusieurs lieux de la
ville, puis rentre à Rome.

Une autre célébration de cente-
naire occupe le Recteur majeur
les 7 et 8 novembre : celle de la
présence salésienne à Zurich en
Suisse, à la Mission catholique
italienne. Cette Mission a vu le
jour pour s'occuper des émigrés
italiens, ce qu'elle continue à fai-
re jusqu'à présent. Mais aujour-
d'hui la communauté salésienne
suit aussi les émigrés provenant
de Bohème et de Slovaquie. La
Mission catholique est une pa-
roisse personnelle avec un patro-
nage-centre dejeunes.
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L'après-midi du 7 novembre, le
Recteur majeur, en compagnie du
Provincial sa]ésien et du direc-
teur, rencontre le consul général
d'Italie, M. Gianluigi Laiolo, et le
délégué pour les missionnaires
italiens en Suisse, Mgr Antonio
Spadacini, pour traiter avec eux
du thème de l'immigration en
Suisse. Puis il rencontre le maire
de Zurich, M. Josef Estermann,
et d'autres autorités de la ülle, à
laStathaus,I'hôtel de ülle deZu-
rich, où se succèdent plusieurs
discours et des intermèdes musi-
caux. Dans son intervention, le
Recteur majeur remercie I'a.dmi-
nistration cotnmunale de cette
rencontre uoulue pour exprirner
sa reconnaissance à, l'égard, de la
Mission catholique pour son tra-
uail au cours de ces cent années.
De leur côté, les salésiens ueulent
remercier de la proximité et d,e

l'appui que les diuerses institu-
tions de la uille leur ont donnés.

Au souper qui suit la rencontre,
à la Mission catholique, est présent
l'évêque de Coira et de Zurich.

Le dimanche 8 novembre, le
Recteur majeur préside deux cé-
lébrations eucharistiques : à
10 heures pour les jeunes et à
11 h 20 pour toute la population.
Elles donnent l'occasion de
remercier ensemble le Seigneur
d'avoir accordé ces cent ans de

vie et d'action salésienne.
L'après-midi a lieu une sJrmpa-

thique séance académique où,
entrecoupés de morcealxK de
musique exécutés avec brio, se
donnent des saSmètes et des
ballets présentés par les garçons
et les lïlles du patronage-centre
de jeunes. Après avoir félicité les
acteurs et les organisateurs, le
Recteur majeur souligne que le
centenaire oriente le regard uers
I'o»enir. Il est importaü dnns unz
uille d,e pouuoir cornpter sur un
centre de jeunes qui aide à se
déuelopper. Ce centre attire les
jeunzs, mais est aussi une plde-
forme d'où les jeunes partent uers
la uille pour en inuiter d'outres à
y uenir et à paüciper à la uie de
celte comrnunauté de jeunes. Il
conclut en affirmant qu'il part
auec urle imprcssinn très optirniste.

Il rentre ensuite à Rome pour y
reprendre son travail.

Le 19 novembre à l'Auxi-
lium, le Recteur majeur partici-
pe à la remise solennelle du
doctorat " honoris causa ,, à Mgr
Francesco Marchisano et à Sr Fa-
biola Ochoa.

Le 2O novembre, il est inüté
au Collège espagnol pour donner
une conférence aux étudiants et
aux enseignants sur le thème: Où
le Saint Esprit conduit l'Eglise.
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Du 23 au 28 novembre, il
prend part au travail de I'Union
des supérieurs généraux (USG) :

le 23, il participe à la réunion du
Conseil exécutif USG,le 24 à cel-
le du " Conseil des 16 " et du 25
au 28 à l'assemblée générale
USG qü a lieu, comme d'habitu-
de, à Ariccia.

Le 30 novembre, à l'institut
du Sacré-Cæur de Rome, le Rec-
teur majeur rencontre les direc-
teurs du Bulletln salésien,
provenant du des différentes par-
ties du monde, réunis au congrès
organisé pour eux en vue de la

" rénovation et de la relance du
Bulletin dans le monde " Il leur
adresse une conférenoe sur le thè-
me : Horizons, dispositions et
târlws du directeur du Bulleün sa-

lésien (le texte est reporté au nu-
méro 5.2 du présent fascicule des
ACG). La rencontre se termine par
la concélébration eucharistique.

Dans la matinée du 7 dé-
cembre, le Recteur majeur prend
part au lancement dtmeeting in-
ternational sur les " enfants de la
mê )»r organisé par le Volontariat
international pour le développe-
ment (VIS) et le dicastère pour la
pastorale desjeunes, qui tient ses

réunions plénières dans la salle
Esquilino de la gare des Termini
de Rome. Après une introduction
du P Antonio Doménech, plu-

sieurs orateurs adressent de
brèves salutations. Puis le Rec-
teur majeur prend la parole pour
présenter son thème : Les salé-
siens et les jeunes à isque,

L'après-midi du même 7 dé-
cembre, le Recteur majeur se rend
à Morlupo, localité située à envi-
ron 30 km de Rome sur la üa Fla-
minia, à la maison de spiritualité
tenue par les rogationistes, pour
saluer les VDB réunies pour leur
congrès annuel des responsables
régionales et des déléguées pour
la formation. Il célèbre la messe
puis, dans une brève rencontre, il
expose quelques réflexions sur la
marche de la Famille salésienne
en ces six années.

Le 8 décembre, solennité de
l'Immaculée Conception, le Rec-
teur majeur est à Borgo R.agaz-
zl Don Bosco à Rome, pour les
célébrations qui terminent le cin-
quantième anniversaire de
l'æuwe. Il rencontre différentes
autorités, parmi lesquelles le mai-
re de Rome, Francesco Rutelli.

Le Recteur majeur préside
I'Eucharistie et rencontre ensui-
te les groupes des Anciens élèves,
des Coopérateurs, du Conseil pas-

toral et des animateurs. Avant le
repas de midi, il participe avec les
patronnés au Cercle marial et
lance un message par la radio

" Meridiano 12 ".
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4.2 Chronique des conseillers
généraux

Le vlcalre du Recteur maleur

Après les réunions plénières du
Conseil général, le P Luc Van
Looy se rend à Hechtel en Bel-
grque, avec les Pères Doménech
et Van Hecke, pour participer à la
clôture del'Euroforurz. S'y trou-
vaient rassemblés 900 jeunes en
provenance de toute l'Europe sa-
lésienne, pour une semaine bien
organisée. Intéressante fut la
rencontre au siège de la Commu-
nauté Européenne à Bruxelles
aYec différentes autorités du
Conseil d'Europe. À la clôture
étaient présents le Cardinal Da-
neels et cinq évêques, ainsi que
les vicaires généraux des autres
diocèses, deux ministres et de
nombreux députés du Parlement.

Du 28 jüllet au 5 aott, le P Van
looy prêche la retraite spirituelle
aux Filles de Marie Auxiliatrice à
Forno üCoazze; et le 5 aott, en
la basilique de Marie Auxiliatrice
à T\rrin, il préside une cérémonie
pour l'anniversaire de la profes-
sion de nombreuses Filles de Ma-
rie Auxiliatrice, et en particulior
le cinquantième anniversaire de
la profession de Mère Marinella
Castagno.

Le 6 aott, à Contra di Missa-
glia, il préside l'Eucharistie pour
la première profession des FMd
et rentre ensuite à Rome.

Après une période de repos en
famille, il est à Courmayeur dans
la Vallée d'Aoste, du 16 au 23
août, pour le congrès annuel du
Volontariat international pour le
développement (VIS), sur le thè-
me Education cornrne uoie de ü-
ueloppement.

Du 29 aott au 3 septembre il
est en République Tchèque, à la
maison de Fry§tâk, pour diverses
rencontres avec des jeunes ani-
mateurs, des directeurs salésiens,
des Coopérateurs, des étudiants
en théologie etc.

Il rentre à Rome et, le 5 sep-
tembre, il participe à la fonction en
souvenir de Mère Thérèse, en la
salle Paul VI au Vatican. Du 7 au
12 septembre, il prend part à la ré-
union intermediaire du Conseil 96
néral. Le 8 il préside la fonction de
la première profession des novices
en la basilique du Sacré.Cæur de
Rome. Le 12 au soi4 à Porto Reca-
nati, dans la Province Adriatique,
il reçoit la profession perpétuelle
d'un confrère de Biélorussie et le
13, il est au Colle Don Bosco pour
la fête du centenaire de la premià
re statue publique dédiée à Don
Bosco, sur la place de Castelnuo-
vo, en présence des autorités de la
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Proünce, des maires des pays
limitrophes, de beaucoup d'habi-
tants de Castelnuovo et de nom-
breuxjeunes gens.

Les 19 et 20 septembre, il parti-
cipe au congrès national des Co-
opérateurs de Pologne à Wroclaw
et, du 21 au26, il prêche la retrai-
te spirituelle aux directeurs et au
Conseil provincial de Wroclaw.
Dans cette retraite, il parcourt di-
vers textes de saint Paul pour
éclairer le charisme de Don Bosco.

Il rentre à Rome et, les 29 et 30
septembre, il répond à l'invita-
tion des Sceurs de Notre-Dame à
guider la réflexion pastorale de
leur Chapitre général à Rome,
sur le thème : Les jeunes, qui
disent-ils que nous somrnes ?

Le 2 octobre, il participe à une
rencontre des deux Conseils pro-
ünciaux de Venise et de Vérone,
à la maison générale de Rome.

Le 4 octobre, il part pour un
long voyage en Orient : il com-
mence par diriger trois journées
de réflexion pour les directeurs
des Provinces d'Extrême-Orient,
en traitant en particulier le rôle
du directeur dans la CEP et sa
tâche de directeur spirituel. Puis
il passe unjour à Tôkyô pour une
rencontre avec la Mère et le
Conseil général récemment élus
de la Congrégation des Sæurs de
la Charité de Miyazaki, et pour

une rencontre avec le Conseil
proüncial salésien.

Du 9 octobre au 3 novembre, il
est en Corée pour la uisite ætra-
ordinaire de ln quasi-Prouince. De
là il va üsiter la nouvelle ceuvre
ouverte au début d'octobre à Yan-
ji, au nord-est de la Chine.

Après sa üsite en Corée, sur le
chemin du retour, il passe cinq
jours en Indonésie et à Timor,
pour rencontrer les communau-
tés et beaucoup d'anciens élèves
et amis des ceuwes salésiennes.

Le 15 novembrg avec la
communauté d'Ortona, dans la
Proünce Adriatique, il élèbre le
cinquantième anniversaire de la
fondation de l'ceuwe qui compte
actuellement un cenhe profession-

nel, une paroisse et un pahonage.

Le 27 novembre, il participe à
l'ouverture des havaux du congrès

mondial des direcüeurs du Bulletin
salésien, qui se déroule au Sacrê
Cæur à Rome, et termine le mois de
Novembre à Rimini, au congrès
national des assæiations salésiennes

italiennes de jeunes pour le sport,
pour y parler de l'Educatbn
solbimnÊ d lc sprt.

Le conseiller pour la formation

Un des objectifs de la program-
mation des six ans est ls « qualité
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de la formation intellectuslls ", ob-
jectif souligné par le Recteur ma-
jeur dans sa lettre " Pour uous
j'étudie,, (ACG 361). C'est dans
cette perspective qu'il faut voir les
rencontres des responsables pour
la formation intellectuelle des
deux Régions d'Amérique et de la
Région d'Asie'Aushalie organisées
par le dicastère de la formation.

Du 9 au 15 aott s'est déroulé à
Sâo Paulo le séminaire continen-
tal pour les responsables des
études de théologie des deux Ré-
gions d'Amérique. Y ont pris part
enüron trente confrères repré-
sentant les 17 communautés de
formation théologique, 10 proün-
ciales et 7 interprovinciales. Pour
la même zone a eu lieu, près de
Caracas, du 1* au 7 novembre, le
séminaire continental sur les
études durant le postnoviciat. Les
participants étaient enüron qua-
rante en provenance de 27 com-
munautés de postnoviciat. Il y a
sur le continent américain quatre
centres salésiens d'études théolo-
giques et 18 centres salésiens
d'études philosophiques. D'autres
centres d'études sont gérés en co-
responsabilité avec les dioêses ou
avec d'autres congrégations. Par-
fois on fréquente des centres non
salésiens avec la présence d'un
enseignant salésien.

En Asie ont eu lieu deux sémi-

naires au mois de septembre. À
Hyderâbâd, du 15 au L9, pour les
huit Provinces de l'Inde. Y ont
participé les responsables des
études philosophiques et théolo-
giques. A Canlubang, près de Ma-
nille, du 22at26 septembre, avec
la participation des responsables
des études du postnoviciat et de
théologie des Provinces d'Asie de
l'Est. Dans la Région d'Asie-Aus-
tralie, il y a 17 communautés de
postnoviciat et 11 centres salé-
siens d'étude ; 10 communautés
de théologie et 4 centres salésiens
d'études théologiques.

Ces séminaires ont permis au
conseiller pour la formation, le P
Giuseppe Nicolussi, de connaître
la situation de la formation dans
plusieurs Proünces : visite aux
communautés de formation, ren-
contre avec le Conseil proüncial
et les formateurs etc. C'est arrivé
par exemple dans les Provinces
du Brésil-Recife (5-8 aott), du Ja-
pon (29 septembre), du Venezuela
(30-31 octobre), du Mexique-
Mexico (8-11 novembre), et du
Mexique.Guadalajara (12-L4).

Le dicastère a poursuiü sa ré-
flexion sur la réüsion dela Ratio
FSDB, en attendant qu'arrivent
les contributions des Provinces,
et sur l'organisation d'une étude
du problème des persévérances et
des aband,ons.
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Au début d'octobre, le
conseiller a pris contact avec
quelques communautés interna-
tionales de confrères qui étudient
à Rome.

À la fîn de novembre étaient
parvenus au dicastère la majorité
des plans provinciaux pour la
qualification du personnel, de-
mandés par le Recteur majeur.

Le conseiller
pour la pastorale des leunes

Le 7 aott, le conseiller pour la
pastorale des jeunes, le P Antonio
Doménech, part pour l'Inde afin
de participer à diverses ren-
contres pour la pastorale des
jeunes. Les 9 et 10 aott, au Don
Bosco Nitika (Calcutta), il parti-
cipe à la rencontre de la Commis-
sion nationale pour la pastorale
des jeunes qui prépare le projet
national d'animation pastorale
pour les trois prochaines années.
Du 11 au 17 aott, au même en-
droit, il anime le cours de forma-
tion pour les délégués et les
membres des équipes provin-
ciales de pastorale des jeunes : y
participent 46 SDB et 7 FMA.
Après ce cours, les 18 et 19 aott,
il se trouve avec les mêmes Délé-
gués et les responsables provin-
ciaux des écoles et des centres

professionnels des Proünces des
SDB et FMA de l'Inde. Cette ré-
union prépare une proposition de
travail pour les Provinces en vue
d'une rencontre nationale sur
l'école salésienne l'an prochain.

Après avoir participé à Rome
aux réunions intermédiaires du
Conseil général, le P Antonio Do-
ménech, avec un autre membre
du dicastère, anime trois cours de
formation pour les délégués et les
membres des équipes provin-
ciales pour la pastorale des
jeunes : du 13 au 18 septembre à
Montréal pour les Provinces des
Etats-Unis et du Canada ; du 20
au 26 septembre à Guadalajara
(Mexique) pour les Proünces du
Mexique, d'Amérique centrale,
des Antilles et du Venezuela ; et
du 27 septembre au 3 octobre à
Cumbayâ (Equateur) pour les
Proünces de Colombie, d'Equa-
teur, du Pérou et de Boliüe. Ces
cours servent à approfondir le
contenu du liwe sur la pastorale
desjeunes rédigé par le dicastère
et à rechercher le moyen de les
appliquer aux différentes situa-
tions.

Le 5 octobre, le conseiller com-
mence, au nom du Recteur ma-
jeur, la uisite æ,tranrdinaire de la
Province de Pôrto Alegre (Brésil),
qui I'occupera jusqu'au 25 no-
vembre.

6
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Durant la visite, il a aussi la
possibilité de participer à la ren-
contre sur les écoles salésiennes
du Brésil, qui étudie leur situa-
tion et cherche des moyens de co-
ordination et de collaboration
dans l'animation de cet impor-
tant secteur de l'activité pastora-
le au Brésil.

Il rentre à Rome puis, les 5 et 6
décembre, il participe à Sanhicar
(Espagne) à la rencontre nationa-
le des paroisses où il développe le
thème principal : Troisième mil-
lénaire et éuangélisation. Apport
des paroisses confiées aux salé-
siens. Du 7 au 11 décembre, il
anime avec le VIS leprerzier rnee-
ting international sur les enfants
de la rue, qui réunit à Rome
presque 100 salésiens et lai'cs qui
travaillent dans ce t5pe d'ceuwe
dans le monde entier.

Au nom du conseille4 d'autres
membres du dicastère participent
à la deuxième rencontre des res-
ponsables proünciaux du secteur
écoles et centres professionnels
d'Amérique centrale (Querétaro,
Mexique, du 6 au 9 aott) et du
groupe andin (Quito, Equateur,
du 12 au 14 août). Du 20 au
24 septembre, à l'invitation du
Conseil pontifical pour les larts,
le dicastère est présent à Pader-
born (Allemagne) à la troisième
rencontre européenne de pastora-

le des jeunes, avec une FMA et
deux jeunes du mouvement salé-
sien des jeunes. Enfin, du 9 au 12

octobre, le dicastère participe à
Campo Grande (Brésil) au vff sé-
minaire de pastorale du mineur à
risque, sur le thème: Famille sa-
lésienne aux côtés d,es jeunes en
situation de besoin particulier.

Le conselller
pour la Famllle saléslenne
et la communlcation soclale

I. FATYTILLE SALÉSIENNE

Les aetûoütés ord.inaûres
du dicastère pour la période
d'aott à novembre 1998 ont été
les suivantes :

. La préparation de la rencontre
des voLoNTArREs AvEc DoN Bos-
co en décembre prochain à la
suite de leur approbation ecclé-
siastique et salésienne comme
Association publique de fidèles
en vue de devenir un Institut
séculier ;

. L'application des conclusions
de l'assemblée mondiale des
ANCIENS ÉlÈvns à la vie des
Unions locales, car ce sont elles
qui ont le plus besoin d'appui et
d'animation;

. La traduction pratique pour les
centres locaux et pour les Pro-
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vinces des indications données
par la Consulte mondiale de
l'essocmrtoN DES oooPÉRATELIRS

sar,ÉsrnNs en juillet : autonomie
de l'Association, formation, or-
ganisation financière ;

. L'étude pour la réalisation
d'une rencontre mondiale des
assistants régionaux des vol,otl-
TAIR.ES DE DoN Bosco, qui doit se

tenir en 1999.

Se sont poursuiües les actiütés
prévues par la progr,rnmation :
renaontree régûonalce des res-
ponsables de la Famille salésienne :

f. À sao PAoLo (Brésil), du 21 au
23 septembre, avec la partici
pation de toutes les Provinces
du Brésil ;

2. À conoone (Argentine), du 25
au 27 septembre avec la parti-
cipation de toutes les Pro-
ünces du cône Sud ;

3. À rrreonro, du 20 au 22 octobre,
avec la participation de toutes
les Proünces d'Europe Ouest ;

Ont été convoqués les Délégués
proünciaux pour la Famille salé-
sienne, les Délégués nationaux et
proünciaux des Coopérateurs, les
Délégués nationaux et proünciaux
des Anciens élèves, les assistants
ecclésiastiques régionaux des Vo-
lontaires de Don Bosco et les ani-
mateurs (pour employer un terme

large qui puisse se rapporter à
tous) des autres groupes de la Fa-
mille salésienne ayant une organi-
sation nationale et proünciale.

Les rencontres ont duré trois
journées entières.

Les thàrnes abordés ont été les
suivants :

. L'ENsEMBln de la Famille salé-
sienne : perspective à déve-
lopper au sein de la vie et de
l'organisation de chaque grou-
pe, comme contribution parti-
culièrement soignée de la
présence du salésien délégué,
assistant, animateur I

. La sprntruAl,rtÉ de la Famille sa-

lésienne : condition indispen-
sable pour le développement de
tous les groupes et leur commu-
nion entre eux. On a soigné par-
ticulièrement la réflexion sur la
spiritualité, comme il ressort
des textes de base des groupes
des Coopérateurs, des Anciens
élèves et de l'ensemble ;

. L'oRcANISATIoN de la Famille
salésienne : tâche à assumer
de façon plus effïcace pour as-
surer le développement des
groupes et de l'ensemble, ainsi
qu'une continuité dans les
changements qui s'opèrent or-
dinairement, non seulement de
la part du salésien, mais aussi
de la part des lai'cs eux-mêmes.
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Les besoins signalés concernent
en particulier deux domaines :

. La connaissance plus approfon-
die des différents groupes et de
leur originalité, pour rendre un
service efficace à l'épanouissement
des indiüdus et des groupes ;

. La spiritualité salésienne
vécue par chaque groupe, pour
aider chacun à adopter à nou-
veau les affirmations et les
contenus qui caractérisent I'es-
prit de Don Bosco.

Certaines rencontres méri-
tent une mention spéciale : Ia ü-
site en Russie et en Lituanie, à
Alep en Syrie, à Lanusei en Sar-
daigne, à Cdrdoba et à Buenos
Aires en Argentine, à Manille.

Les rencontres avec les jeunes
confrères ont été utiles.

Intéressants les débuts des
VDB en Russie.

La réunion de toute la Famille
salésienne duVenæ,uela a eu un
développement original.

Pendant trois journées entières,
de nombreux représentants des
divers groupes de la Famille salé-
sienne - environ 150 personnes
avec la présence de 10 groupes dif-
férents ; étaient également pré-
sents les jeunes confrères [no-
vices, postnoüces et théologiensJ
et les jeunes cons(Eurs [novices et

" juniores "] - se sont retrouvés
pour une réflexion approfondie
sur la CHARTE DE coMMt MoN.

Ce fut un travail intéressant
pour tous, parce qu'ils ont re-
cherché leurs racines dans la
Charte et les possibilité de déve-
loppement qu'elle contient.

La rencontre s'est terminée au
temple national de Don Bosco à
Altamira.

TT. COMM(/ffICATION SOCIALE

Les différents secteurs du di-
castère ont travaillé à la mise en
(Duvre du progrannme dt Rec-
teur majeur et du Conseil.

- Le secteur FoRMATIoN ET ANrMA-
TION :

Il a complété un document de
formation à la communication so-
ciale et est en train de rassembler
les documents des journées mon-
diales de la communication sociale.

- Le secteur INFoRMATIoN :

En plus des produits de I'ANS, il
a pensé à préparer la rencontre
mondiale des directeurs du Bulle-
tin salésien.

_ LE SEcteur ENTREPRISES :

Il a repris le " projet Fusaga-
sugâ " pour lequel est prévue une
relance dans les divers domaines
de la présence salésienne en fait
de communication sociale.
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Selon le calendrier de la pro-
grammation ont été réalisées les
rencontres régionales sui-
vantes :

t. Ànorranev, du 25 au 27 aott, du-
rant la réunion de la Conféren-
ce des Proünces de I'Inde avec
la parbicipation du conseiller r&
gional, le P Joaquim D'Souza.

2. À supNos AIRES, du 29 sep-
tembre au 1* octobre, durant
la réunion de la Région du cône

Sud, avec la participation du
conseiller régional, le P Helvé-
cio Baruffi.

3. À cenecns, du 12 au 14 oc-

tobre, durant la réunion de la
Région Interaméricaine, avec
la participation du conseiller
régional, le P Pascual Châvez.

4. À nouo, du 3 au 5 octobre, du-
rant la Conférence des Pro-
vinces salésiennes d'Italie avec

la présence du régional, le
P Giovanni Fedrigotti.

Les partieipants à la ren-
contre venaient avec des expé-
riences et des qualifications diffé-
rentes. Etaient présents le
conseiller régional, les Provin-
ciaux de la zone intéressée, le
Délégué provincial pour la com-
munication sociale et le Délégué
national (pour les zones qui ont
aussi une organisation nationa-
le), le directeur du Bulletin salé-

sien ou les directeurs des Bulle-
tins salésiens lorsque la réunion
comprenait plusieurs pays, le di-
recteur des éditions (pour les
Proünces qui ont des maisons
d'édition), d'autres confrères
dont les Proünciaux ont jugé uti
le la participation.

Les eontenzs ont été dévelop-
pés durant troisjournées :

. La pRnutÈRn journée a étudié la
situation de la communication
dans la zone de présence salé-
sienne. Des experts, des techni-
ciens et des larcs de la zone, ont
été invités ;

. La nrtxrÈrvrE journée a évalué
la réponse salésienne à l'in-
fluence de la communication
sociale sur le territoire de üe et
d'action. Le point de référence
a été le CG24;

. La rnorsrÈ:un journée a indiqué
la perspective de travail pour
I'avenir proche, compte tenu
des contenus sur lesquels il fal-
lait intervenir et de l'organisa-
tion à prévoir.

Les conclusions ont fait res-
sortir plusieurs nécessités :

. Donner au secteur une organi-
sation plus significative dans
chaque Proünce, en saisissant
les diverses occasions d'utiliser
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au mieux la communication so-
ciale dans le travail salésien ;

. Dans le plan proüncial de la
formation du personnel, penser
à des confrères dotés de dyna-
misme salésien et de prépara-
tion professionnelle pour en
assumer l'animation dans les
Provinces;

. Progresser dans la convergence
entre les divers moyens de la
communication sociale dans Ia
Province, ainsi qu'entre les
forces des Proünces voisines ou
de la même zone culturelle.

Le conseiller général a eu
d'autres rencontres avec les
jeunes confrères en première for-
mation, avec des directeurs de
communautés et avec des Conseils
proünciaux en différentes zones.
Iæs plus significatives ont eu lieu
en Russie, en Argentine, au Vene-
zuela et aux Philippines.

Il a prolîté de sa présence dans
les Provinces pour introduire,
avec des raisons diverses, le thè-
me de la communication sociale.

Le conseiller pour les mlssions

Après la session d'été du
Conseil général, le P Luciano
Odorico se rend au Kenya pour
une visite d'animation mission-

naire et d'orientation de pratique
missionnaire. Il üsite les missions
de Nzaikoni, de Maku5ru, de Sia-
kago et d'Embu, et inaugure le
nouveau siège du " Saüo centre "
à Nairobi, pour les " enfants de la
rue «. En compagnie du Provin-
cial d'Afrique de l'Est, il se rend
aussi en Ouganda pour üsiter les
missions de Kamuli et de Bombo.

À la conclusion de sa visite, il
relève le renforcement signifi catif
des structures, des projets pasto-
raux, l'augmentation des voca-
tions locales et la nécessité de la
première évangéli sation.

Du Kenya, le conseiller pour les
missions se rend en Inde le 5 aott
pour effectuer la uisite cananique
extronrd,inaire de la Prouince de
Mumbai (INB). Il n'est évidem-
ment pas possible ici de faire la
chronique de la visite dans ses
üfférentes étapes, mais il est bon
de souligner quelques impres-
sions les plus saillantes sur la
Province et sa mission, glanées
au cours de la visite :

. L'énorme étendue géogra-
phique (5 Etats) ;

. Le travail intelligent et dyna-
mique de promotion, d'éduca-
tion et d'évangélisation en
divers contextes ;

. Iæ soin parüieulier donné à la for-
mation initiale et permanente;
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. La préoccupation spécifique pour
les missions et la marginalité.

La üsite a duré du 6 aott au 31.

octobre. EIle a commencé et s'est
clôturée en la basilique dédiée à
Marie Auxiliatrice à Matunga,
Mumbai.

En fin septembre, du 20 au 28,

le P Luciano Odorico a interrom-
pu sa visite et fait un rapide voya-
ge à Rome pour accompagner les
missionnaires en partance. Le
sommet du cours et du pèlerinage

fut la remise du crucifix et l'envoi
des missionnaires, célébrés à Tu-
rin, en la basilique Marie'Auxilia-
trice, le 27 septembre 1998. C'est
le P Odorico en p€rsonne qui a prê
sidé ce 128" envoi missionnaire, qui
comprenait 24 salésiens, 7 FMA et
5 candidats volontaires laïques.
Les pays d'origine étaient 17 et
ceux de destination, 15. Parmi les
missionnaires, plusieurs se desti-
naient à la Chine, mais pour des

motifs évidents, nous ne donnons
pas davantage d'informations.

Du 2 au 5 novembre, le conseiller
üsite la mission salésienne de Te-
tere, dans les lles Salomon, qui ap-
partient à la Province du JaPon.
Elle a pris un bon départ et a Pu
déjà exercer des activités stricte-
ment missionnaires en paroisse et
pour lesjeunes, ainsi que des ex-
périences de volontariat.

Du 6 au 16 novembre, en com-
pagnie du Proüncial de Manille,
il fait une visite missionnaire aux
sept présences de PaPouasie-
Nouvelle-Guinée. Il constate le
développement significatif :

. des structures,

. de l'animation des vocations et
des missions,

. du début du prénoviciat et de
l'aspirantat,

. et de l'intérêt pour un service
adéquat d'éducation des jeunes

au travail.

Les évêques demandent de
nous étendre davantage, mais ce-

la dépendra de l'augmentation du
personnel (les salésiens sont ac-

tuellement 31).
À Manille (Philippines), il fait

un bref rapport au Conseil pro-
vincial et préside une réunion de

la commission pour l'animation
missionnaire. L'intérêt mission-
naire dans cette Proünce est wai-
ment en croissance, non seule-
ment vers la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, mais aussi vers d'autres
missions de la Congrégation.

Le 25 novembre, le P Luciano
Odorico rentre à Rome. Il ne lui a
pas été possible de se rendre en
Mongolie pour une visite d'exPlo-
ration.
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L'économe généra!

La première tâche de l'économe
général, le P Giovanni Mazzali,
après la clôture de la session plé-
nière d'été du Conseil général, est
de prêcher la retraite spirituelle à
un groupe de confrères salésiens
de la Proünce de New Rochelle, à
la maison de spiritualité de West
Haverstraw, Stony Point, du 2 au
8 aott. Il profïte de la circonstan-
ce pour faire une visite rapide à la
maison provinciale de San Fran-
cisco pour quelques questions fi-
nancières et légales. Tant à New
Rochelle qu'à San Francisco, dans
les brefs laps de temps dont il
dispose, il visite quelques com-
munautés et rencontre les
Conseils provinciaux des deux
Proünces.

Après les fêtes de l'Assomption,
il participe, les 21 et 22, at " Cha-
pitre des jeunes " de la Proünce
de Ligure-Toscane, et leur parle
de la participation et de la cores-
ponsabilité des jeunes dans
l'apostolat des jeunes. Puis il se
rend dans la localité montagnar-
de de Cesana (Turin) où, du 23
au 29 aott, il anime un camp-
école dejeunes coopérateurs et de
familles, sur le thème de l'holo-
causte et de l'encyclique sur le
Jour du Seigneur. La semaine
suivante, du 30 août au 5 sep-

tembre, le P Mazzali dirige la
douzième édition du camp-école
du patronage Don Bosco de San-
gano (Turin), à la maison salé-
sienne de Col di Nava (Imperia).

Il rentre à Rome pour partici-
per à la session d'automne inter-
médiaire du Conseil général.
Après quoi, il passe une semaine
de repos en famille.

Les semaines suivantes sont
consacrées à l'administration or-
dinaire, à la présence à la SEI et
en particulier au lancement pra-
tique des projets de restructura-
tion du " Salesianup ,, de I'UPS
et du " Testaccio ". En cette pé-
riode, il a de fréquents contacts,
au Colle Don Bosco, avec le
peintre Mario Bogani et le mo-
saiste Bernasconi, pour préciser
les projets de mosai'que à réaliser
dans les panneaux extérieurs du
temple de Don Bosco.

Du 20 au 31 octobre, le P Maz-
zali se rend au Brésil dans les Pro-
vinces de Manaus et de Recife,
pour s'occuper surtout, en dia-
logue avec les responsables, de la
situation financière des Proünces
et pour visiter quelques æuvres
dans d'étroites limites de temps.

Le 6 novembre, auprès de la di-
rection générale des Filles de Ma-
rie Auxiliatrice à Rome, il célèbre
l'Eucharistie qui introduit le
cours pour les économes provin-
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ciales en provenance du monde
entier.

Puis, du 8 au 19 novembre, le P
iùllazzali peut visiter, selon un
rythme de déplacements très in-
tense, une bonne partie des pré-
sences et ceuwes salésiennes de
la circonscription de l'Est, ren-
contrer des communautés et des
confrères et s'entretenir en parti-
culier avec le Conseil provincial
sur la situation financière, les
projets en gestation et en chan-
tier dans les différents pays.

Le conseiller réglonal
pour I'Afrlque et Madagascar

Après quelques jours de repos
en famille, le P Antonio Rodri-
gJez Talldn, conseiller pour
l'Afrique et Madagascar, part le
14 aott pour la République de
Guinée (Conakry) afin de visite4
pour la première fois, les trois
présences salésiennes (Conakry :

typographie ; Kan Kan : école
professionnelle et Siguiri : centre
missionnaire), et partager ainsi
avec les confrères les projets et
les attentes pour l'avenir.

Le 24, il passe en Sierra Leone
pour visiter, là aussi pour la pre-
mière fois vu que les événements
politiques ne le lui avaient pas
permis plus tôt, la présence de

Lungi (paroisse, école primaire et
secondaire et centre profession-
nel débutant) et les actiütés avec
les enfants de la rue à Freetown.

Il doit renoncer au bref séjour
qu'il avait prévu au Libéria, à
cause de retards de vols à Free-
town. Il connaissait déjà l'activité
salésienne en ce pays.

Le 31 aott, il se rend directe-
ment àAbidjan (Côte-d'Ivoire) et,
le 3 septembre, il s'envole vers
l'Ethiopie pour participer au lan-
cement de la quasi-Prouince,
constituée par le Recteur m4jeur
en unissant l'Ethiopie et l'Ery-
thrée. Iæ 7 il participe à la réunion
des directeurs et, le soir, préside
l'acte de début de la quasi-Provin-
ceMaria Kidane Meheret ("Marie
Pacte de Miséricorde "), dénomi-
nation très ancienne et chère aux
Ethiopiens. Il consacre la semaine
suivante à üsiter les maisons de
Dilla, de Zway et d'Addis-Abeba.

Le 15 septembre, il se rend au
Mozambique pour accueillir le
Recteur majeur et I'accompagner
dans sa première visite aux
(Euvres salésiennes du pays et en
Angola. Au Mozambique il cé-
lèbre avec les confrères la fête d,u

Recteur majeur et l'accompagne
dans ses üsites d'animation aux
diverses maisons du sud du pays.

Puis il accompagne encore le
Recteur majeur dans sa visite
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d'animation aur æuvres de l'An-
gola. Il s'arrête ensuite dans ce
pays quelques jours de plus, afin
de connaître aussi l'æuwe de
Benguela récemment commencée.

Les 2 et 3 octobre, il participe à
la réunion de tous les Proün-
ciaux et supérieurs de circons-
criptions d'Afrique francophone,
et des Délégués de I'Angola et du
Mozambique, qui a lieu à Libre-
ülle (Gabon). Le but de la ré-
union est de commencer à prépa-
rer la " visite d'ensemble " de
cette zone de la Région prévue
pour féwier 2000. Malgré les dif-
ficultés dans la République démo-
cratique du Congo (RDC), tous
les membres convoqués peuvent
participer à la réunion.

Dès la fin de la rencontre, le
conseiller régional rejoint le Ma-
lawi pour commenceq à partir de
ce pays, lavisite ætranrdinaire de
ln Circonscription spéciale ZMB,
qui comprend le Malawi, la Na-
mibie,la Zambie et le Zimbabwe.
Du 4 octobre au 21 novembre, il
üsite les maisons sa]ésiennes de
ces quatre pays. Le 20 novembre,
il réunit le supérieur de la Cir-
conscription et son Conseil pour
partager ses premières impres-
sions sur la visite accomplie.

La dernière semaine de séjour
en Afrique, avant de rentrer à
Rome pour les travaux de la ses-

sion plénière du Conseil général,
le Régional la passe en Egpte
pour üsiter, cette fois encore
pour la première fois, les trois
communautés et æuwes salé-
siennes : Le Caire, école profes-
sionnelle, Le Cure-Zeitun, mai-
son d'accueil pour les vocations,
et Alexandrie d'Egpte, collège et
école professionnelle.

Il rentre à Rome le 28 no-
vembre.

Le conselller pour la Région
d'Amérique latine - cône Sud

Après les réunions du Conseil,
le conseiller pour la Région
d'Amérique - cône Sud, le P Hel-
vécio Baruffi, participe à la
Conférence des Proünciaux sa]é-
siens du Brésil (C/SBEA§/I) qui
a lieu à Sâo Paulo du 25 au
27 jüllet. Elle soumet à une éva-
luation les rencontres interpro-
vinciales, approuve le plan inter-
proüncial de formation pour la
période 1999-2000, et planifie les
futures rencontres de formation
permanente. Une journée entière
est consacrée à la réunion d'en-
semble CISBRASIL (salésiens) et
CIB (Filles de Marie Auxiliatri-
ce), qui approuve leplan d,'artion
d'ensemble à réaliser ces pro-
chaines années.
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Du 1* aott au 18 septembre, le
Régional fait la uisite ætraard,i-
naire de la Prouince d'Uruguay
en passant dans toutes les com-
munautés. Il rencontre person-
nellement chaque confrère et réa-
lise aussi des réunions : le
Conseil provincial, les directeurs
et les curés, et les divers groupes
de la Famille sa]ésienne.

Puis du 19 septembre au 21 no-
vembre, il fait la visite ætroardi-
naire d,e la Prouince Notre-Dame-
du-Rosaire (Argentine). Comme
approche le terme du mandat de
I'actuel Proüncial, il fait durant
cette période cinq récollections de
discernement dans cinq parties
üfférentes de la Proünce, avec la
participation de la quasi-totalité
des confrères, pour suggérer des
noms à proposer au Recteur ma-
jeur en vue de la nomination du
nouveau Provincial.

Du 28 septembre au 2 octobre,
à Ramos Mejfa, Argentine, le P
Baruffi participe à la rencontre
sur la communication, organisée
par le dicastère pour la communi-
cation sociale. Avec les Provin-
ciaux sont présents les respon-
sables proünciaux du secteur de
la communication. Il préside en-
suite la réunion de la Conférence
des Proünciaux salésiens du cône
Sud (CISUR) pour évaluer le pro-
gramme interproüncial de for-

mation permanente et faire la
programmation pour 1999. Un
bon bout de temps est consacré à
la préparation de la prochaine

" üsite d'ensemble ". Il réunit
aussi les Proünciaux d'Argentine
pour traiter de sujets spécifiques,
comme la mise en route de la
Procure argentine et du noviciat,
ainsi que la nomination des res-
ponsables pour l'animation des
secteurs de caractère national.

Du 7 au 11 octobre, à Cachoeira
do Campo, dans la Proünce de
Belo Horizonte, le Régional parti-
cipe à la deuxième réunion de
I'année de la CISBRASIL. À
l'ordre dujour figurent la prépa-
ration de la prochaine " üsite
d'ensemble » programmée pour
awil 1999 à Campo Grande,l'ap-
probation du plan de formation
permanente pour les salésiens,
l'étude d'un statut pour créer la
personnalité juridique de la CIS-
BRASIL, un coup d'ceil sur les
rencontres faites et la mise en
route des suivantes.

Le 10, il participe au septième
séminaire de la Famille salésien-
ne sur le mineur, avec pour thè-
me: Eræemble àcontre-courant d.e

l'æ,clusion, uers le nouueau millé-
naire, organisé par la Province
SaintJean-Bosco avec la partici-
pation de 119 éducateurs SDB et
FMA, Coopérateurs et Anciens
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élèves. Y prennent part neuf Pro-
vinces dont celles d'Argentine, de
l'Uruguay et du Paraguay.

Après la üsite de la Proünce de
Rosario, le Régional fête ses
üngt-cinq ans de sacerdoce dans
son pays natal, puis rentre lejour
même à Rome.

Le conseiller pour
la Région interaméricaine

Après la session d'été du
Conseil général, le conseiller pour
la Région interaméricaine, le
P Pascual Châvez, passe une
journée au postnoüciat de Gua-
dalajara, Mexique, où s'opérait
le changement de directeur.

Aussitôt après, il se rend dans
la Prouince de Boliuie pour guider
le processus de discernement
communautaire en vue de la no-
mination du nouveau Proüncial.
Du 3 au I aott il rencontre tous
les confrères dans trois maisons :

Santa Cruz, Cochabamba et La
Paz. Il profite de sa visite à Co-
chabamba pour se trouver avec
les confrères des maisons de for-
mation : prénoüciat, postnoü-
ciat, et le scolasticat de théologie
en train de déménager.

Du 9 au 13, il visite la Prouince
des Antilles, en particulier les
confrères de Porto Rico avec qü

il a une journée de rencontre à
I'occasion du cinquantième anni-
versaire de l'arrivée des salésiens
dans l'île, et les confrères de
Saint-Domingue, où il a une ré-
union avec le Conseil proüncial,
avec les étudiants et avec les par-
ticipants à la retraite spirituelle
de Jarabacoa.

Le Régional se rend ensüte aux
Etats-Unis pour une uisite d'ani-
mation aux deux Prouinces, du L4
au 21 aott. À Los Angeles, le 14,
il reçoit la profession perpétuelle
de trois salésiens de la Province
de San F'rancisco et, le lende-
main, la première profession des
novices, deux de San Francisco et
trois de New Rochelle. Il a deux
réunions, une avec le Conseil pro-
vincial de SUO et une avec les
deux Proünciaux.

Durant son passage dans la
Proünce des Etats-Unis de l'Est,
il passe une journée à Chicago
pour visiter la communauté qui
gère la nouvelle présence en
faveur des hispaniques et éva-
luer avec eux l'expérience qui a
été lancée. Les jours suivants, il
üsite des deux communautés de
Ramsey et de Paterson, nouveau
siège du postnoviciat, tient une
réunion avec la communauté de
la Procure des missions et une
avec le Conseil provincial.

Dans la Province d'Amérique
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centrale aussi, il lance la consul-
tation pour la nomination du
nouüeau Prouincial (23-30 août),
en passant par chacun des pays
qui composent la Province pour
réunir tous les confrères. Au Sal-
vador, il fait une üsite aux
confrères coadjuteurs qui font
leur expérience de formation au
CRESCO (Centre régional des sa-

lésiens coadjuteurs).
Du 3 septembre au 21 no-

vembre, le Régional faft h uisite
extraordinaire de la Prouince de

I'Equateur. Durant ces deux mois,
il peut constater la richesse de la
présence salésienne dans cette
Province qui compte des ceuwes
très significatives : les missions
d'Amazonie et de la zone andine,
où s'est fait un travail important
sur le terrain de I'inculturation,
de la promotion humaine et de
l'éducation interculturelle bi-
Iingue ; la présence dans le monde
afro-équatorien ; le travail avec
les " enfants de la rue » ; les mai-
sons d'édition pour livres de

textes, d'anthropologie appliquée
et de matériel catéchistique ; en-
fin le développement de l'" Uni-
versité polybechnique salésienne "
avec divers sièges et campus.

Dans la visite de la Proünce de

l'Equateur s'est intercalée la ré-
union des Prouinciaux de la Ré-

§on qui s'est tenue à Los Teques,

Venezuela, du 11 au 18 octobre.
La première partie de la réunion,
du 11 au 14, a été consacrée à la
communication sociale, avec la
coordination du conseiller pour la
CS,le P Antonio Martinelli, et de
son dicastère. A cesjournées ont
pris part les responsables du Bul-
letin salésien de chaque Proünce
et les représentants provinciaux
des divers secteurs de la CS.

La deuxième partie de la ré-
union s'est centrée sur les
thèmes de la Région : la situation
personnelle des Proünciaux, la
préparation de la " visite d'en-
semble ", l'information sur les
centres de formation de la Ré-
gion, la présence missionnaire en
Afrique, les conclusions des jour-
nées sur la communication socia-
le, le matériel pour la formation
des larcs, le processus de consti-
tution de " sous-régions ,, la pré-
sentation des projets proünciaux
d'action et la révision de la pro-
grammation de la Région.

La üsite de la Proünce de

I'Equateur s'est conclue par
quelques jours de retraite spiri-
tuelle pour les directeurs et la prê
sentation offrcielle du rapport final.

Au cours de la dernière semai-
ne de novembre, le Régional est
allé à Guadalajara pour partici-
per aux deuxjournées de conclu-
sion du cours de formation
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permanente pour les salésiens de
la Région et célébrer avec ses
compagnons d'ordination le 25"
anniversaire de son ordination.

D'autres activités au niveau
régional ou continental avec
d'autres conseillers sont rappor-
tées par eux dans leurs chro-
niques : les séminaires sur la
formation intellectuelle au post-
noüciat et au scolasticat de théo-
logie, qui ont respectivement eu
lieu à Caracas et à Sâo Paulo, et
les cours pour les Délégués pro-
ünciaux pour la pastorale des
jeunes qui se sont tenus à Mont-
réal, à Guadalajara st, [ Çumfayâ

Le 30 novembre, le P Pascual
Châvez rentre à la maison génê
rale pour la session d'hiver du
Conseil.

Le conseiller réglona!
pour l'Australie-Asie

Après la session d'été du Conseil
général, le Régional, le P Joaquim
D'Souza, part pour New York, sur
l'inütation du Provincial,le P Pa-
trick Angelucci, pour prêcher une
retraite spirituelle aux confrères
de la Province des Etats Unis de
l'Est, une des actiütés de la Pro-
ünce à l'occasion de Ia célébration
du centenaire de la présence salê
sienne aux Etats Unis.

Ensuite le conseiller rentre à
Rome pour s'envoler aussitôt
vers Manille et y promouvoir la
consultation en vue de la nomina-
tion du nouveau Provincial des
Philippines Nord.

À ta Iin du mois d'aott, le
P D'Souza se rend à Mumbai
pour la réunion du Conseil
exécutif de la Conférence
provinciale salésienne de l'Inde
(SPCI), où l'on discute entre
autres sqjets de la prochaine fête
du Recteur majeur qui aura lieu
à Shillong en fin féwier 1999. L,e

Régional participe ensuite avec
les Proünciaux de l'Inde à trois
journées sur la communication
sociale (25-27 aott) organisée
par la Commission nationale de
la communication sæiale (BOSCOM-

Inde) sr:,us l'impulsion du dicasêre
pour la communication sociale.
Prend Qalement part à la réunion
le conseiller pour la communication
sæiale et la Fbmflle salésienng le P
Antonio Martinelli avec son équipe.

Au début de septembre, le
Régional se rend au nord-est de
l'Inde pour commencer le 2 sep-
tembre la uisite canonique ætra-
ordinaire de la Prouince de Dimn-
pzr. Après deux mois et demi, il la
termine le 18 novembre après
avoir visité 41 maisons et pré-
sences réparties dans quatre
Etats, et avoir rencontré 204
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confrères. Sur la route du retour
vers Rome pour la session d'hive4,
le P D'Souza fait une brève halte
de deux jours à New Delhi pour
rencontrer le secrétaire de la
Conférence provinciale indienne
et l'équipe nationale pour la pas-

torale desjeunes dans leur nou-
velle maison. Il passe aussi une
semaine au postnoviciat de Na-
shik, dans la Province de Bombay.

Le conselller réglonal
pour l'Europe Nord

Du 5 au 8 juin, à la maison de
Rome, le conseiller régional, le P
Albert Van Hecke, préside la ren-
contre des Provinciaux des cinq
Proünces d'Europe Nord : CEf;
CRO, SLK SLO et UNG. Les ob-
jectifs de la rencontre étaient les
suivants : définir les motifs d'une
collaboration plus étroite entre
les Proünces ; relever les actiü-
tés communes qui existent dans
le cadre des cinq dicastères ; éta-
blir les terrains de collaboration
à eméliorer ; défrnir les stratégies
et les activités pour le développe-
ment ; fixer les thèmes et les
dates des rencontres futures, en
particulier fixer le thème et le
progrsmlpg de préparation de la
prochaine rencontre. Elle a
constitué la nouvelle Consulte

CIMEC (Consulte " Cyrille et
Méthode ") dont font partie le
P Albert Van Hecke en qualité de
président, les Provinciaux des

cinq Provinces et le secrétaire, le
P Marian Stempel.

Du 13 au 15 juin, avec le Recteur
majeur et d'autres hôtes de Rome,
le Régional participe à O6wigcim
(PLS) aux fêtes du centenaire de
la présence des salésiens en Po-
logne. Avant les célébrations a eu
lieu une rencontre du Recteur ma-
jeur avec les Provinciaux de Po-
logne, pour traiter des urgences
immédiates, de problèmes
concrets et de la perspective mis-
sionnaire en vue du troisième mil-
lénaire. La fête du centenaire a
rassemblé environ 4000 personnes
avec les salésiens, les F1\4Ao divers
membres de la Famille salésienne
et des jeunes. Ce fut une célébra-
tion très sentie, avec un sens pro-
fond de solidarité dans la mémoire
de cette célébration.

Du27 a,uZ9juin, il se rend de
nouveau en Pologne où, à Swob-
nica (noviciat de PLN) il préside
la cérémonie de vêture de 16 no-
üces et, à Twardogdra (PLO),
participe à l'installation du nou-
veau Provincial de Wroclaw, le
P Franciszeck Krasorî.

Le 24 juillet, il part pour la Bel-
grque où, à Hechtel (Belgique
Nord), il participe à la clôture de
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l'Euroforum, rencontre de 900
jeunes de 14 pays différents d'Eu-
rope, sur le thème : Le mouue-
ment éducatif autour de Don Bos-
co « pour les jeunes et auec les
jeunes », u,n pan4enaire qualifié
dans la construction de l'Europe.

Du 1* au22 aoit il est en Alle-
magne dans la maison provincia-
le de Munich, pour suivre un
cours d'allemand. Les 14 et 15

aott, il se trouve à Jünkerath
pour participer aux premières
professions des noüces et au re-
nouvellement des v(Eux de
quelques jeunes confrères.

Ensuite, du 23 au 29 aott, il se
rend pour une semaine à Moscou
afin d'effectuer, avec le Conseil
provincial, une évaluation de la
visite extraordinaire de la Cir-
conscription de I'EST qui a eu
lieu l'année passée. À Oktiabrs-
kij, noüciat de la Circonscription,
il préside la profession religieuse
des novices et au renouvellement
des vceux des autres confrères.

Le régional passe la période du
29 aott au 11 septembre à Rome.
Du 7 au 11, il participe à la ses-
sion intermédiaire du Conseil gé-
néral, consacrée à l'étude de la
zone Est de Ia Région d'Europe
Nord.

Immédiatement après, du 11
au 14 septembre, il est à Lüv en
Ukraine pour une brève üsite

d'animation parmi les confrères
de rite byzantin et latin.

Du 18 au 20 septembre, ensui-
te, le Régional se rend en Slova-
quie pour participer à la fête des
jeunes à Zilina : 4.300 jeunes pré-
sents. Il profrte de l'occasion pour
rencontrer aussi le Conseil pro-
vincial.

Puis, du 2t au.25 septembre, il
se rend dans la Province de Hol-
lande pour une visite d'animation
parmi les confrères et pour la
rencontre du Conseil provincial
avec divers groupes de larcs asso-
ciés à la mission salésienne.

Il se trouve ensuite en Pologne
pour présider à Szczyrk la Consul-
te des Proünces polonaises. Par-
mi les différents thèmes figurent
surtout la constitution de la fédé-
ration des écoles salésiennes de
Pologne, du Bureau de la Consul-
te en Pologne, le Bulletin salésien
en polonais et la préparation de la
visite d'ensemble en Pologne qui
se déroulera à Czgstochowa du 5
au 9 octobre 1999, avec pour thè-
me La spiritualité salésienne des
jeunes dans I'Eglise de Pologne.ll
s'est agi aussi de la constitution
de la commission interproünciale
pour la formation, et de la propo-
sition d'élaborer le directoire pro-
üncial (Règl. 87). Elle a approuvé
aussi le Règlement de la Consulte
des Provinciaux de Pologne et
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constitué la section polonaise des
amateurs d'histoire salésienne
(Polska Sekcja Stowarzyszenia
Historykûw Salezj artskich) avec
son siège à Lublin.

Il passe le début d'ætobre à Ro-
me puis,le 4 octobre, il entame la
ukite ûroardinnirc dz ln Prouince
d'Allemagræ du Sud dnnt Le siège
est à Munich. Parmi les rencontres
auxquelles il participe durant la vi-
site, il relève les suivantes : le cu-
ratorium de Benediktbeuern, le
17 octobre ; l'ordination de cinq
diacres des Provinces d'Allemagne
et d'Autriche; les deux Conseils
provinciaux (GEK et GEM) ; le
premier Congrès des Anciens et
Anciennes élèves d'Allemagne, le
28 novembre à Munich.

Il rentre à Rome le 28 no-
vembre pour la session d'hiver du
Conseil général.

Le conselller réglonal
pour l'Europe Ouest

Le soir même du 24 juillet, la
session d'été du Conseil général à
peine terminée, le conseiller
régional pour l'Europe Ouest, le
P Filiberto Rodrfguez, part pour
Madrid. Il commence le lende-
main 25 juillet, fête de saint
Jacques de Compostelle, une uisi-
te d,'animntioz à chaque commu-

nauté de la Proünce de Bilbao.
Nombreux sont les camps et les
colonies d'été organisés durant
cette période dans la Proünce
par la Délégation provinciale
pour la pastorale des jeunes ou
par les maisons salésiennes. Il est
intéressant de voir comment ces

activités de loisir sont de plus en
plus exploitées pour l'éducation
et la pastorale, et comment les
aspects explicites de formation et
de proposition religieuse acquiè-
rent toujours plus d'importance.

Le régional passe ensuite la
première semaine d'aott àvisiter
quelques ceuvres salésiennes de
la Proünce de Ledn, en particu-
lier en Galice. Tant à Bilbao qu'à
Le6n, il rencontre les confrères à
l'occasion des retraites spiri-
tuelles.

Le 16 aott, à Sanhicar la Mayor,
le P Filiberto Rodrîguez reçoit les
premières professions de tous les
noüces d'Espagne. Depuis un
temps immémorial, c'est la pre-
mière année qu'il n'y avait qu'un
seul noüciat en Espagne. Il profi-
te de l'occasion pour organiser
une rencontre des représentants
de toutes les Provinces, dans le
but de mieux déflrnir la corespon-
sabilité de chacune d'elles dans
les maisons de formation en com-
mun, et en particulier dans la
maison du noüciat qui, pour l'an-

7
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née 1998-1999 du moins, conti-
nuera à être commun pour toutes
les Proünces d'Espagne.

Après quelques jours en famil-
le, il assiste, dans la Proünce de
Madrid, aux journées de pro-
grarnmation de la nouvelle an-
née, réalisées dans trois zones
différentes : Aranjuez, Moher-
nando et Arévalo. Durant ces
journées, il présente la lettre
écrite par le Recteur majeur
aux Provinciaux du Portugal et
d'Espagne.

Le 31 août, il arrive àValence
pour commencer la uisite extra-
ordinaire de la Proünce " Saint
Joseph " (SVA). Il peut la faire
tout entière selon le programme
prévu : conversations person-
nelles et communautaires avec les
confrères, rencontres des divers
groupes de la Famille salésienne,
mot du matin aux élèves, ren-
contres des professeurs, des pa-
rents, des Conseils paroissiaux,
des Comités des patronages et des
centres dejeunes etc. Il peut ap-
précier la bonne organisation de
la Province, le haut niveau de
connaissance et d'assimilation des
documents salésiens et des direc-
tives du Recteur majeur, la créa-
tivité sur le terrain pastoral, la vi-
talité des associations, l'ouverture
des ceuwes à leur quartier, l'en-
gagement croissant des commu-

nautés dans Ia pastorale des voca-
tions, la participation des laïcs
aux tâches d'organisation et de di-
rection, les actiütés intéressantes
sur le terrain de la formation qui
se réalisent pour tous les milieux :

salésiens, larcs, jeunes ... La üsi-
te se termine le 7 novembre après
avoir rencontré respectivement
le Conseil proüncial et les
directeurs des différentes com-
munautés.

Du 17 au 19 octobre, à Madrid
(El Plantio) le régional prend
part à la xtwff session de la
Conférence ibérique. Durant cette
Conférence se sont inaugurées
les restructurations réalisées à la

" maison Don Bosco " et les nou-
veaux locaux destinés au Centre
national de pastorale desjeunes.
Un des thèmes principaux de la
Conférence a étéla préparation
de la uisite d'ensemble qui aura
lieu l'an prochain à Saint-
Jacques-de-Compostelle.

Du 20 au 22 octobre, au même
endroit, il participe auxjournées
sur la Fatnille salésienne, organi-
sées pour toute la Région par le
dicastère pour la FS. Sont pré-
sents les Délégués proünciaux de
quelques groupes de la Famille
salésienne de Belgique, de Fran-
ce, du Portugal et d'Espagne. Y
prend part le conseiller pour la
Famille salésienne, le P Antonio
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Martinelli, avec l'fuuipe du dicas-
tère.

À la fin de sa visite à Valence, le
régional part en France pour réa-
liser quelques journées de discer-
nernent en vue de la nomination
du nouveau Provincial de la pro-
chaine Province unique qui se
prépare pour la France. Le 9 no-
vembre, il effectue un exercice de
discernement avec les directeurs
de Lyon et le 10, avec les direc-
teurs de la Province du Nord à
Paris.

Le 13 il assiste à une des
réunions habituelles de la Corn-
mission interprouincinle pour la
formation (CIFO) qui a lieu à
Farnières (Belgique) et, les 14 et
15, il participe à la rencontre an-
nuelle des Conseils prouinciaux
d.es trois Prouintes franaophones.
Pour ces réunions aussi le but est
de préparer la uisite d,'ensemble
qui sera unique pour toute la Ré-
gion, à SaintJacques-de-Compos-
telle. Pour situer la réflexion, on
a demandé l'aide du P Schepens
SDB, qui a développé le thème :

La uie religieuse et le charisme
salésien dans un rnonde séculari-
sé : situation, discernenxent et
perspectiues. Le P Schepens a fait
une présentation claire et inté-
ressante, et la réflexion qui a sui-
ü a été riche et constructive.

Le 16 novembre, le Régional

parb pour Lisbonne (Portugal). il
a une rencontre avec le Conseil
provincial et les directeurs réunis
à Fatimq et il conduit un exercice
de discernement en vue de la
consultation pour la nomination
du prochain Provincial. Puis il
consacre quelques journées à vi-
siter différentes maison de la
Proünce, pour chercher à animer
les confrères à viwe la vie salé-
sienne en accord avec les orienta-
tions que le Recteur majeur a
envoyées aux Proünces du Portu-
gal et d'Espagne.

Le 25 novembre, il üsite le sco-
lasticat de Théologie de Madrid.
Il parle aux confrères de Valence
et leur présente les conclusions
de la visite extraordinaire qui
vient de se terminer. L€ 26, il vi-
site la communauté de formation
de Burgos où se trouvent les étu-
diants en philosophie des Pro-
ünces du Porüugal, de Bilbao, de
Madrid et de Le6n. Tant à Ma-
drid qu'à Burgos il présente aux
confrères du Portugal la consul-
tation pour la nomination du
nouveau Proüncial.

Iæ 28 novembre, il assiste au dê
but des fêtes du centenaire de la
maison de Sagonte (Valence). Il
s'agit du premier centenaire de la
présence salésienne dans la Pro-
vince. La célébration d'ouverture
a été très sentie, solennelle en

7r
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même temps que délicate. Elle a
cherché à souligner, avec la grati-
tude de tous, le travail extraordi-
naire réalisé par les salésiens
durant ce siècle de vie à Valence,
surtout sur le terrain de l'éducation
des classes les plus nécessiteuses.

Le 29 novembre, le Régional
rentre à Rome pour prendre part
à la session d'hiver du Conseil gé-
néral.

Le conseiller réglonal
pour I'ltalie et le Moyen-Orient

Dans le seconde moitié d'aaût,
le Régional d'Italie et du Moyen-
Orient, le P Giovanni Fedrigotti,
participe à des rencontres natio-
nales et proünciales . Les 22 et 23
aott, à Belluno, il intervient au
congrès de formation pour prêtres
et coadjuteurs du « quinquen-
nium ". Le25, à Rome, à un grou-
pe de FMA promotrices de la
revue de jeunes Primauera, il
présente une réflexion slur L'im-
portance de la presse dans le cha-
risme salésien. Le 28 août, à
Mestre, il participe à l'assemblée
de la Proünce Saint-Marc de Ve-
nise avec une réflexion et un dia-
logue en préparation au Chapitre
provincial. Le 29, à Rome San
Tarcisio, il rencontre les confrères
du ressort de la Conférence des

Proünces salésiennes d'Italie (CI-
SI), pour les préparer à la profes-
sion perpétuelle. Le 31 aott, à la
Villa Sora (Rome), il partieipe à
I'assemblée proünciale de la Pro-
ünce de Rome, en vue de la nou-
velle année pastorale.

I'e2 septemôre il commence, au
nom du Recteur majeur, la uisite
extronrd,inaire de la Prouince

" Saint-Zénon " d,eVérone,qui du-
rera jusqu'au 22 novembre. Le 13
septembre, à Milan-S. Ambrogio,
il rencontre les jeunes animateurs
de la Proünce Lombardo-Emilien-
ne pour lancer la proposition pas-
torale. Les 27 et 28 septembre, il
est à Ttrrin pourl'Harambee lras-
semblement de jeunes organisé
par le Volontariat missionnairel, la
remise du crucilix aux mission-
naires en partance et la rencontre
de la Consulte missionnaire.

Le 2 octobre, à Rome-Pisana, il
participe à la rencontre du Rec-
teur majeur et de son ücaire avec
les deux Conseils proünciaux de
Vérone et de Venise, pour évaluer
et mettre au point le dialogue en
cours, entre le Conseil général et
les deux Proünces IVEÆVQ à pro-
pos d'un programme progressif de
collaboration et de conYergence.

Du 3 au 6, à Rome-Sacré-Cæur,
il participe à l'assemblée CISI sur
la cornmunication sociale, pro-
mue par le dicastère du même
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nom et par le secteur national.
Dans la présidence CISI du 6, il
souligne l'urgence d'une plus
grande collaboration entre le
Centre National des Guwes Sa-

lésiennes pour la Formation et
I'Aggiornamento Professionnels
(CNOS-FAP) et le CNOS-Ecole.
Il donne le feu vert de principe à
un plan de formation du person-
nel de d,irection d,es écoles salé'
siennes. Après un long débat,
I'assemblée décide de différer
d'un an l'approbation éventuelle
d'un projet pour la qualité des
écoles salésiennes. Elle choisit le
thème proposé par la CISI pour
la " visite d'ensemble " de l'an
2000 : L'anirnüion des uocaüons
en ltalie, auec une attention parti-
culière aux uocüions a.d,ultes et à
la uocation de coad,juteur.

Le 18 octobre, à Trieste, le
P Fedrigotti représente le Rec-

teur majeur pour la conclusion
des fêtes du centenaire de

l'æuwe. Le 20, au siège romain
de la Conférence épiscopale ita-
lienne (CEI), il participe au
Conseil national de l'école cüho'
lique. Le 27 du même mois, à

Côme-salesianum, il rencontre le
Chapitre de la Proünce Lombar-
do-Emilienne pour présenter la
consultation, en vue de la nomi-
nation du nouveau Provincial.

Le 22 nouernbre, à Monteorto-
ne, il rencontre le Chapitre Pro-
üncial de Vérone pour la conclu-
sion de la visite extraordinaire.
Du 23 au 27, à Rome-Sacré'
Cceur, il préside la rencontre na-
tionale du secteur de la Pastorale
des jeunes (PdJ), pour faire une
large révision du panorama na-
tional, et souligner quelques
points et quelques dimensions
qui ont besoin d'une réflexion
spéciale comme : l'équipe proün-
ciale pour la pastorale desjeunes,
la fonction de la revue Spazio
animatori, l'anticipation de
l'approbation du calendrier des
activités de la PdJ, I'appui et l'ex-
ploitation pastorale de Dimensio'
zi et de Mondo Erre,laprésence
de laics salésiens dans les associa-

tions pour garantir le charisme,
le cheminement du mouvement
salésien des jeunes et la relation
entre le secrétariat national et le
secrétariat proüncial.



5. DOCUMENTS ET NOUVELLES

5.1 Etrenne 1999

Vobi letætz del'Etrenræ du Rec-
teur majeur pour 1999. Elle s'ins-
pire d.e la trokiàmc année de prepæ
ratinn pour le jubilé dz l'an 2000.

BÉt'tt son Drcu LE PÈRE
oo ttoran Snrctteua JÉsus Cnntsr

(EP 1,3)

TounNoNs-Nous vER.s Lur
AVEC UN AMOT'R DE FII§,

PouR ÊTRE AvEC LEs JELJNES

NNS sÂrlssnl]R"s DE SoLIDARITÉ

FRATERNELLE.

[La trad.uttion d,u comrnentaire
fait par le Recteur majeur a été en-
uoyée par E-mail à tous les Pro-
uinciau.x francophones. N. D. T.l

5.2 Horizons, dispositlons
et tâches du directeur
du Bulletin salésien

Voici le tæte intégral de I'inter-
uention-progrannme du Recteur
mqjeur aur directeurs du Bulle-
tin soJésien, réunis à I'institut du
Sasé-Cæur à Rome. Il y trace le
profil et les tâches du directeur,
rnais il donne aussi des ind,ica-
üons sur ce que le Bulletin repré-
sente pour la Congrégation et la
Famille salésienne, selon la pen-

sée de Don Bosco et au temps que
nous u iu on s auj ourd,' huL

Bonjour à chacun de vous. Je
souhaite de tout cceur que cesjour-
nées de travail apportent des ré-
sultats substantiels et durables
pour le Bulletin salésien mondial.
Je me réjoüs avec le P Antonio
Martinelli et son dicastère de Ia
préparation de cette réunion et des
finalités qu'elle entend réaliser.

Nous sommes tournés vers
l'avenir. Nous entendons souvent
des expressions qü annoncent le
scénario du troisième millénaire :

conlntun dénorninateur, globali-
sation, multiplicité des médias.
Le défr du troisième millénaire
nous demande aussi de repenser
bien des choses. Entre autres,
l'outil humble mais très impor-
tant pour la Congrégation qu'est
le Bulletin salésien.

1. Rappel des points acquis

J'ouwe la conversation par le
rappel de quelques points sur les-
quels vous aurez certainement déjà
réfléchi, mais qu'il est toujours in-
téressant de rappeler à l'attention.

a. Importanee du Bulletin
dans lc projet dc Don hseo.

Le premier de ces points est
l'importance qu'a eue le Bulletin
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dans le projet de Don Bosco.
Dans la vie de Don Bosco, il y a
des moments d'intuitions fé-
condes et ensuite de longs temps
où ces intuitions se réalisent pa-
tiemment. Par exemple, le mo-
ment où l'Oratoire lui apparut
comme « son système et son
(Euvre » est celü de l'intuition et
de la création. Ont zuiü de longs
moments où l'Oratoire a pris sa
forme complète. Nous pouvons
dire la même chose de la basi-
lique de Marie Auxiliatrice : elle
a été préparée par la dévotion à la
Vierge Marie présente en Don
Bosco dès ses premières années
de üe. A un certain moment lui
est venue l'idée du titre et du
sanctuaire ; puis les longs mo-
ments de réalisation de ce qui est
advenu avec le sanctuaire et au-
tour de lui : la dimension mariale
populaire de la pastorale salé-
sienne. Quelque chose de sem-
blable se passe avec I'idée de
fonder la Congrégation : un mo-
ment d'intuition où il l'entrevoit,
püs le lent travail de convoquer
et de former les candidats, de ré-
üger la Règle et de donner un ü-
sage à la communauté.

Le Bulletin est lui aussi dans
cet ordre de choses. Il est venu à
Don Bosco l'idée d'avoir un orga-
ne de presse au serüce de son
mouvement et de sa Famille ;

puis ont suivi les travaux, les ef-
forts, les mini-organisations etc.

Don Bosco comprit une chose
qui s'est avérée ensuite : le Bulle-
tin a donné une nouvelle existen-
ce à la Congrégation et au
mouvement salésien. Avec une
formule simplement analogue,
nous dirions aqlourd'hui qu'il lui a
donné une existence virtuelle sur
un espaoe qui n'était pas l'espace
physique, mais social, dans lequel
il créa un réseau de syntonie, de
connaissance et de collaboration.

Sur ce passage de la vie de
notre Père il serait possible de
faire toute une conférence. Il re-
üent aux historiens de l'appro-
fondir. Ce qü compte pour nous
en ce moment, c'est de bien dis-
tinguer la consistance variée des
activités entreprises par Don
Bosco. Car une chose est un tra-
vail occasionnel qu'il a assumé, et
autre chose les actiütés qui se ré-
vèlent déterminantes et qui ont
une continuation, avec un déve-
loppement permanent dans sa
pensée et dans son (Euwe : §on
option pour la jeunesse, sa
conception de l'Oratoire, les
écoles professionnelles, la basi-
lique de Marie Auxiliatrice, la
fondation de la Congrégation, le
Bulletin salésien.

En vérité, le Bulletin est en re-
lation avec sa sensibilité pour la
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bonne presse, mais, en même
temps, au sein de la bonne pres-
se, il a une existence à lui, une
configuration originale et une fi-
nalité particulière par rapport à la
Congrégation. C'est pourquoi non
seulement Don Bosco, mais après
lui tous ses successeurs sans ex-
ception, ont parlé de son impor-
tance et de sa nature. C'est pour-
quoi, comme le dit l'article 41 des
Règlements, sa rédaction est pla-
cée sous la responsabilité du Rec-
teur majeur et de son Conseil.

b. Fûnalüté spécifique du Bul-
lztin.

L'importance accordée au Bul-
letin dans toutes les phases par-
courues jusqu'à présent par la
Famille salésienne tient aux rôles
qu'il a exercés. Nous pouvons les
résumer à partir des paroles
mêmes de Don Bosco :

- Etendre, je ne dis pas la gloire
et la renommée de la Congréga-
tion, mais ses possibilités apos-
toliques et son image au-delà de
ce que pouvaient faire ses
(Euvres et ses personnes ;

- Unir spirituellement tous ceux
qui, de quelque façon, se sen-
tent liés à l'ceuwe salésienne,
en créant un sentiment d'ap-
partenance et de disponibilité à
la collaboration ;

- Rejoindre ces deux finalités par
la diffusion de l'esprit salésien
exprimé dans les æuvres et
dans la mentalité éducative de
la Famille salésienne.

C'est ce que Don Bosco avait en
vue et que l'histoire a ponctuelle-
ment confirmé.

Je n'ai pas l'intention de
m'étendre sur ces points. Je suis
str que vous en avez traité ou
que vous le ferez. Je tenais sim-
plement vous les rappeler.

2. Références pour I'orienta-
tion actuelle du Bulletin

Quand nous pensons à la façon
de réaliser ces finalités, nous pen-
sons immédiatement non aux
moyens ni aux instruments, mais
au contexte où nous vivons. Car
si nous ne nous situons pas avec
lucidité dans les coordonnées de
la culture, de l'Eglise et de la
Congrégation, les moyens ne ser-
viront guère. Ils exigeront de
grands investissements pour peu
de rendement. Car l'important
n'est pas d'avoir une organisa-
tion pour dire n'importe quoi,
même de bon, mais d'entrer en
dialogue avec la société actuelle
et dans l'Eglise. Le premier point
indispensable est donc de savoir
en quel contexte nous parlons au-
jourd'hui du fait salésien.
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Je voudrais vous dire comment
je sens le contexte actuel, pour
justifier aussi les directives que,

comme Recteur majeur, je vous
indiquerai. C'est un aspect que je
ne puis pas non plus développer
beaucoup. Chacun des points dont
je parlerai exigerait un long com-
mentaire, mais notre temps est li-
mité. Il s'agit des signes du temps
que nous üvons et qui devront
inspirer l'orientation du Bulletin
au cours des prochaines années.

Pour combien d'années ? Nous
ne pouvons même pas fixer avec
précision la durée des signes ni
par conséquent des directives ;

elles pourront valoir pour trois,
six ou dix ans : tout dépendra de
la rapidité du changement. Mais
I'important est de regarder la
réalité et de vouloir travailler
pour ne pas rester en marge.

Quels sont donc ces signes ou
ces coordonnées, c'est-à-dire le cli-
mat salésien, ecclésial et culturel
que nous vivons et que nous pre-
nons comme point de référence ?

a. Le << temps " de ln Congré-
glation: salésiens et la.ics.

Au grand point de vue salésien,
où nous devons nous situer sur-
tout aujourd'hui, c'est la ré-
flexion du CG24 et, en termes
plus concrets, les idées et les ob-
jectifs contenus dans la program-

mation du Recteur majeur avec
son Conseil (cf. ACG 358,numéro
spécial).

Sur ce point nous devons bien
nous comprendre. Il ne s'agit pas

de rapporter littéralement les
points de la programmation, mais
de nous situer mentalement dans
la perspective qu'elle crée et en-
üsage.

La programmation et le Cha-
pitre soulignent, la valeur des réa-
lités larques.

Quelles sont ces réalités
laïques ? Tous les événements, les
thèmes et les sujets qui intéres-
sent la personne humaine et favo-
risent la dignité de la conüvialité
entre les hommes. L'EgIise les as-

sume pour les clarifie4 les appro-
fondir et faire ressortir le sens de

salut dont ils sont porteurs.
La réalité laïque est aussi la

nouvelle participation du laitat à

la mission de l'Eglise. Celle-ci
l'indique dans plusieurs de ses

documents officiels et la Congré-
gation l'a prise comme objectif
principal de ces six années.

Quelle peut en être la consé-
quence pour le Bulletin salésien ?

La première est de ne pas faire
du Bulletin salésien une revue
cléricale. C'est le strict minimum.
Se situer dans les réalités vécues
par les hommes. Et par consé-
quent ne pas faire de chaque nu-
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méro le relevé des photos et des
citations du Pape, de l'évêque, du
Recteur majeur, de la supérieure
générale, de la Provinciale, du
Provincial et des directeurs de
service de la revue. C'est donc
une première conséquence : se si-
tuer dans le monde, dans les évé-
nements généraux que traite
I'Eglise parce qu'ils représentent
le cheminement de l'homme.

À propos du lai'cat, nous, les sa-
lésiens avec le CG24, nous regar-
dons ce réseau de personnes,
chrétiennes et d'autres religions,
qui par leur collaboration, leur
sympathie, leur amitié ou leur at-
tirance vers des projets généreux,
prennent Don Bosco comme
point de référence et d'union.
Une de nos premières intentions,
mais pas la seule, est de rejoindre
ces personnes pour en accroître le
nombre et la communication.
Mais nous ne nous arrêtons pas
là. Nous voulons aussi parler à
d'autres, non seulement pour ga-
gner de nouvelles sympathies,
mais pour dire un mot, peut-être
une attente, §ur des questions
qui intéressent la vie.

Parmi ces personnes, la mot

" laïcs ), nous rappelle le cercle
particulièrement proche consti-
tué par les groupes de la Famille
salésienne.

À l'indication d'être attentifs

au monde laïque, il faut donc rat-
tacher celle de tenir compte de la
Famille salésienne, du mouve-
ment salésien et des nombreux
amis de Don Bosco.

Pour leur faire parvenir un
message, nous devons choisir les
événements en vertu de leur si-
gnifiance. Beaucoup de choses
peuvent êüre belles et dignes
d'être racontées, mais il faut pr6
férer celles qui, avec le plus de
clarté et d'immédiateté, peuvent
présenter la réalité salésienne. Je
n'en tire pas de conséquences, pü-
oe que vous êtes des direcüeurs de
revue et capables de le faire par
vous-mêmes. Mais, vous le compre-
nez bien, cela veut dire que, pour
choisir le matériel, il ne faut pas se

laisser conduire par le besoin de sa-
tisfaireles amitiés ou les demandes
des gens « anxieux " de voir leur
(Buvre présentée par le Bulletin. À
celapeuvent pourvoir les feuilles de
nouvelles provinciales, non le BuI-
letin salésien qui s'adresse en
quelque sorte à l'opinion publique.

b. Lc elûmat dc I'Eglüee.

Par climat de l'Eglise je veux
désigner l'atmosphère, les grande
tendances, l'heure que üt l'Egli-
se. Outre qu'au climat salésien, il
est important de rester attentifs
aux événements de I'Eglise.
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Je n'en rappelle qu'un. Pour le
moment, l'Eglise vit une grande
tension, qui est aussi un grand
défi : la nouuelle éuangélisation.
Il est important que le directeur
d'une revue catholique compren-
ne bien quelles en sont les impli-
cations. C'est une expression que
vous entendrez à tout bout de
champ, à droite et à gauche, pour
recommander des dévotions, fai-
re connaltre des initiatives et ap-
profondir des questions actuelles
complexes.

La nouvelle évangélisation,
c'est une présence de I'Eglise et
une annonce du Christ dans les
espaces géographiques ouverts
par les derniers événements ;

c'est aussi une intervention dans
les aréopages modernes, comme
on dit souvent, et le dialogue avec
les questions et les problèmes de
I'homme. Tous mots qui semblent
bien difficiles, mais qui regardent
en fait ce qui se fait dans le quoti-
dien. Les problèmes de l'homme
sont la üe et la mort, le travail et
le gain, la culture et les questions
éthiques, l'éducation et la paix.

Si le directeur d'une revue com-
prend bien quel est le mouve-
ment actuel de l'Eglise et se place
bien dans ce courant, il améliore
les messages et les commentaires
qu'il présente dans sa revue.

Parfois j'imagine que le direc-

teur du Bulletin salésien est un de

ceux à qui l'on pense quand on
cherche quelqu'un pour faire une
conférence intéressante sur la
nouvelle évangélisation. Cela ne
dewait comporter pour lui aucu-
ne diffrculté. Les gens pensent, en

effet : " S'il dirige une revue qui
porte des messages chrétiens, il
doit connaltre très bien dans quel-
le direction se meut l'Eglise ".

Le climat de l'Eglise est mar-
qué aussi par les dimensions ac-
tuelles de la communion. Il faut
en considérer au moins deux as-
pects : la communion entre les
vocations sacerdotales, larques et
consacrées - clarifiée et proposée
dans les trois exhortations apos-
toliques concernant ces états :

Christifideles laïci, Postores dabo
uobis, Vita consecrata -, et la
communion rendue possible au-
jourd'hui, à diverses échelles, en
particulier les plus larges.

Le Pape a été appelé le " curé
du monde », pârcê que, si nous
avons le village global dans le
cadre civil, nous avons la paroisse
globale dans celui de l'Eglise.

Nous pouvons en tirer une
conséquence immfiiate : ce n'est
plus le moment de ne raconter
que des choses locales, sous le
prétexte que les faits lointains
n'intéressent pas. Il n'y a plus
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rien de lointain dans la vie de
l'Eglise. Certaines choses peu-
vent arriver à Rome, en Inde ou
en Chine et être très importantes
pour la Terre de Feu, parce
qu'elles sont de grands signes de
la vitalité de l'Eglise. Ce n'est
plus la distance géographique qui
marque l'importance d'une infor-
mation pour les gens d'un lieu.
Des petits événements du lieu
peuvent s'occuper les feuilles de
nouvelles rédigées et diffusées
plusieurs fois par jour. C'est à
elles qu'il reüent de communi-
quer les faits locaux, en plus des
grands événements.

Pour une revue mensuelle com-
me le Bulletin, la dimension de la
communication est celle du climat
de l'Eglise : le dialogue avec le
monde. Cela veut dire prendre en
considération les faits saillants
qui font l'histoire parce qu'ils
concernent l'homme. Hier le pape
a parlé de l'immigration, de ceux
qui spéculent sur elle et mettent
en danger la vie des pauvres. Il y
a des faits qui se répètent çà et là,
qui sont des signaux de grands
phénomènes sur lesquels I'Eglise
a son mot à dire pour présenter
sur euix le point de vue chrétien.
Et la Congrégation a peut-être
aussi une expérience à communi-
quer ou une initiative à présenter.

L'évangélisation et la commu-

nion se üvent avec une intensité
particulière en ce temps du jubilé
qui a commencé hier (29 no-
vembre) avec la proclamation de
la bulle d'indiction. À propos du
jubilé également, il n'est pas seu-
lement question de le signaler
une fois de plus, mais d'assumer
les grands motifs qu'il apporte à
l'humanité et aux gens : y entrer
spirituellement pour se mouvoir
en son sein.

c. Le déaeloppement d.e lo
communication eociale.

Un troisième signe à signaler
concernejustement votre monde :

le développement de la communi-
cation sociale, capable d'arriver
simultanément et avec le même
message à un grand nombre de
destinataires, et de modifier la fa-
çon de communiquer entre les
personnes et les groupes.

Ce que je désire souligner, c'est
qu'il s'agit d'un fait envahissant :

les messages se concurrencent, se
superposent et se confondent ; et
surtout il est " multimédial ",
c'est-à-dire qu'il utilise en même
temps divers types de Iangage et
de moyens.

Il est difficile, par exemple,
qu'une revue ne soit que revue. La
revue a d'autres outils et d'autres
canaur qui fonctionnent de
concert : l' Internet, la disquette of-
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ferte comme gad.get. Certaines
sont rattachées à la radio, à la tê
léüsion, à des centres culturels.

Isolée dans une réalité aussi en-
vahissante, une simple feuille, en
somme, ne peut pas faire grand-
chose, même si elle s'adresse à des
sujets choisis et sélectionnés.
Tout cela doit nous faire com-
prendre qu'il ne faut pas isoler le
Bulletin des autres formes de
communication qui peuvent exis-
ter dans les Provinces ou dans
l'Eglise. tr faut se relier en réseau.

Un autre aspect à ne pas ou-
blier est que la communication
sociale est un espace de dialogue.
On ne peut pas se contenter d'en-
voyer des messages, de parler
dans une seule direction. Aujour-
d'hui, l'interactivité est de règle
dans presque tout le monde des
multimédias : envoyer des mes-
sages et recevoir les réactions ;
poser des questions et rassembler
les réponses. On interagit même
à la télévision, qü devient peu à
peu digitale.

La communication veut être un
lieu de dialogue pour créer une
image ; mais aussi pour lancer et
animer des acüivités. Plusieurs re-
vues et radios émettrices sont de.
venues des centres de propositions
auxquelles il est possible de colla-
borer en faveur de causes qui in-
téressent le milieu immédiat ou

lointain : initiatives « occasion-
nelles », appels, collectes d'aide
promues par la rédaction ou pour
seconder des demandes de
groupes particuliers : la communi-
cation est une action, et pas une
simple parole prononcée ou &rite.

dL Lamond.ûalisation
Un signe des temps que nous ü-

vons est lamnnd,ialisalion. Ce ter-
me signifie en général que les faits
se manifestent en même temps
dans les parties les plus lointaines
du monde. Une variation en bour-
se se ressent à Manille en même
temps qu'à Londres ; Le coca cola
se vend aux Samoa et à Edim-
bourg et pour les mêmes raison.
Ce sont des exemples quotidiens
à la portée de tous. Il y a aussi les
grande tendances de la pensée et
de la culture qui traversent tous
les continents.

La mondialisation indique aus-
si la possibilité pour quelque cho-
se de local et de particulie4 de re-
vêtir ou de susciter un intérêt
mondial.

Ce qui se dit de la mondialisa-
tion des événements séculiers en
général peut se dire de la Congrê
gation en particulier. Pour nous
aussi, les salésiens, les faits ont
des dimensions mondiales, et pas

seulement parce que nous nous
trouvons à présent dans 120 pays.

8
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Les choses qui arrivent en des
lieux lointains par rapport à ceux
où nous vivons, par exemple en
Chine ou au Viêt-nam, nous int6
ressent. Si la situation de ces par-
ties du monde est spéciale, elle
suscite la curiosité de tous. Quand
le Recteur majeur passe ici ou là,
les confrères et les membres de la
Famille salésienne lü demandent
ce qü se passe à l'Est ou en Chine.
Pour vous console4 je dois vous di-
re qu'ils demandent aussi ce qui se
passe en Europe Centre Nord,
parce qu'ils ont tous des informa-
tions sommaires sur le mouve-
ment des vocations et sur la situa-
tion de la foi en cette région.

Nous vivons donc, nous aussi,
la mondialisation, en ce sens que
beaucoup de faits sont communs
et qu'une chose qui se passe
quelque part intéresse ceux qui
üvent ailleurs dans le monde.

Il faut encore rappeler que la
mondialisation représente aussi
une possibilité de liaison à large
échelle pour agir ensemble sur
certains fronts. Les exemples ne
manquent pas.

3. Orientations pour le Bulle-
tin saléslen

À la lu-iè"e de ce cadre de râ
férence et de ces coordonnées,

quelles orientations pourrais-je
vous donner pour le Bulletin salé-
sien ? Je les propose pour la
conversation, en application de
l'article 41 des Règlements qui
dit : " Le Bulletin salésien est ré-
digé en diuerses langues, confor-
mément aux direcüues du Recteur
majeur et de son Conseil ".

a. Optique solési,enne

Je vous recommande tout
d'abord d'aszumer et de maintenir
son caractère salésien. Dans le
titre " Bulletin salésien ", le terme
salésien est, au point de vue
grammatical, un adjectif. Mais en
réalité, c'est un substantif. Car la
caractéristique du Bulletin est
d'évaluer les choses avec un regard
salésien et de représenter la sensi-
bilité de I'ensemble de personnes
qui se reconnaissent dans le cha-
risme et la mission des salésiens.

À la place du mot o Bulletin ,
nous pourrions en mettre un
autre. Nous sommes attachés au
mot " Bulletin » parce qu'il nous
vient de Don Bosco ; mais il n'est
que sa définition matérielle, il ne
désigne que le type de publication :

c'est un bulletin, non un journal.
La substance üent de l'a{ectif

salésien; il veut dire que nous li-
sons les événements humains du
point de vue salésien et que c'est
selon le critère salésien que nous
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contribuons au débat de thèmes
qui nous intéressent.

Si salésien est la substance, ce-

la veut dire que si la salésianité
vient à tomber, la revue tombe
également. Si la salésianité n'ap-
paraît pas ou même disparaît, la
revue perd son identité. Il est
donc nécessaire d'être non seule-
ment matériellement fidèles,
mais consistants et profonds dans
la façon salésienne de voir.

L'optique salésienne est à re-
prendre sous diverses formes et
de façon créative. Donc ne pas ré-
péter des mots, mais moduler et
enrichir. Nous pouvons nous pla-
cer au point de vue de Ia pédago-
gie, de la spiritualité, ou parfois
simplement de la sensibilité hu-
maine vis-à-vis de certains pro-
blèmes ; tout dépend du public
auquel nous nous adressons et du
thème traité.

J'ajoute que ce point de vue sa-
lésien doit caractériser chaque
article. Non seulement l'éütorial,
mais chaque fait et message, mê-
me les blagues et les caricatures.
On a, en effet, une sensation
étrange quand le Bulletin va dans
un sens et que tout d'un coup on
tombe sur un dessin ou une pho-
to qui n'a rien à voir avec tout le
reste, qui obéit simplement à la
volonté de faire rire à tout prix.

Le point de vue dela salésianité
doit caractériser tous les articles ;

caractériser chaque numéro dans
son ensemble ; caractériser la sui-
te des numéros qui donne son ü-
sage à l'en-tête.

Pour éviter toute équivoque à
propos de la solésianité, disons
nous ne parlons pas de la quantité
des événements salésiens rappor-
tés ; il n'est pas nécessaire de re.
porter toutes les commémorations
qui se font dans la Proünce ni
dans le monde. Ni de transcrire
des textes de salésiens ou de Filles
deMarieAuxiliatrice, ni même de
présenter des æuwes salésiennes.
Cela sera matériellement présent
en mesure suffisante et discrète.
Mais il s'agit surtout dtcritère qui
préside au choi.r des sujets ou
thèmes les plus diuers.

Il est possible de choisir des
événements ou des sujets d'Egli-
se, mais il faut savoir lesquels et
pourquoi. Ou un fait ou une opi-
nion répandue dans le contexte
séculier, même s'ils touchent la
politique. Pour le moment, en
Italie, on discute sur l'école : je
me rappelle avoir écrit dans le
Bollettino Salesiano également
un éditorial sur la liberté et la pa-
rité scolaire. On peut donc don-
ner de la place à une discussion
de ce genre : là aussi il faut voir
quels thèmes et pourquoi. On
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peut choisiq, comme toqjours, des
faits de la Congrégation et de la
Famille salésienne. Pour eux aus-
si il est intéressant de connaître
le critère salésien qui en détermi-
ne la présence dans l'économie
du Bulletin.

En plus du critère qui préside
au choix des thèmes, des sujets
ou des événements, la perspecti-
ve salésienne en indique la clé
d'interprétaf,roz. Nous avons des
intérêts, une culture et une sensi-
bilité spécifîques : une sensibilité
d'éducateurs, des intérêts pour ce
qui touche lesjeunes, une ouver-
ture humaniste. Il n'est pas né-
cessaire de répéter les mots, mais
il est important de tenir compte
des références. Si on répète les
mots, on finit par lasser le lec-
teur. Ce qui compte, c'est le point
de vue duquel on regarde : il ne
doit pas être fermé, mais original.

Personne ne donne une infor-
mation aseptique ; l'information
nue n'existe pas ; elle souligne
toujours l'un ou l'autre point, les
ordonne, leur donne une certaine
succession pour mettre les plus
importantes au centre de l'atten-
tion ; certains points de la nou-
velle sont commentés et d'autres,
non. C'est ce qui se passe aussi
quand nous rédigeons des nou-
velles. Il y a une clé pour mettre
les éléments dans un certain

ordre, pour en commenter davan-
tage certains et en survoler
d'autres, pour trouver les titres.

Je vous liwe deux impressions
que je tire de la lecture des Bulle-
tins. Mais je vous avoue que je
n'ai pas le temps de les lire tous
entièrement ; parfois, à tour de
rôle, j'en prends un. Je note par-
fois la pauweté d'élaboration,
c'est-à-dire qu'un événement n'a
été reporté que tel qu'il est arrivé
matériellement. Il est certain que
le lecteur intelligent en tirera les
conséquences, mais il n'apparaît
pas que celui qui écrit y ait réflé-
chi : il l'a simplement rapporté à
la hâte.

Dans d'autres Bulletins, l'éla-
boration est variable. Certains
articles dénotent une sensibilité
éducative et une attention à
l'histoire salésienne, mais d'autres
restent plutôt génériques, sans
rien apporüer de spécifique : ils
n'ont presque pas de
personnalité. On en vient alors
à se demander : selon quel
critère se choisissent-ils, selon
quelle clé se racontent-ils, avec
quel matériel s'élaborent-ils ?

Un maître qui nous enseignait
le genre journalistique nous disait
que, dans un article même court,
les 30 p. cent seulement du maté-
riel proüennent du fait qui s'est
produit, 35 p. cent doivent prove-
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nir de l'inspiration personnelle et
les 35 autres p. cent, de la capaci-
té de comparer avec d'autres
sources qü sont à rapprocher.

Pour réaliser les Bulletins salé-
siens, la première chose est donc
de garder la spécificité salésien-
ne : I'optique et le point de vue
sa]ésiens.

b. L'ouoerture unüaereellc.

La deuxième chose que je vous
recommande est la suivante :

donner au Bulletin rtîe ouuerture
uniuerselle. Nous avons parlé
plus haut de la globalisation, de
la mondialisation, de l'intérêt
que peuvent susciter des événe-
ments qui se passent à un bout
du monde opposé à celui où vous
êcrivez, et de l'" interculture ".
Nous ne sommes plus dans notre
paroisse, nous se sommes plus
dans notre üllage.

Attention et ouverture à l'uni-
versel en trois sens.

Au sens géographique : regard
sur tous les contextes où tra-
vaillent les salésiens. Il est clair
qu'il n'est pas possible de tout
mettre dans un seul numéro.
Mais le directeur veillera à avoir
deux choses : la sensibilité qui
fait de lui non un homme du vil-
lage ou de la paroisse, mais un ci-
toyen du monde ; et disposer de
matériel à large échelle. S'il n'a

pas cette sensibilité parce qu'il
estime que le Bulletin ne doit ré-
pondre qu'aux intérêts du pays,
si grand qu'il soit, ou s'il n'a pas
sous la main de matériel, c'est-à-
dire des informations, il ne pour-
ra pas faite un Bulletin ouvert à
l'universalité.

Je vous ai parlé de l'intérêt des
gens et, en particulier, de nos co-
opérateurs et amis, à connaltre
des nouvelles du monde salésien.
Aujourd'hui, inclure des nou-
velles du monde, cela répond aus-
si à un autre besoin : celui d'édu-
quer à l'esprit mondial. Nous le
disons pour les jeunes, mais cela
vaut pour tous.

L'ouverture universelle, c'est
donc tourner les yeux vers le mon-
de pour saisir de partout des nou-
velles signifîcatives, conformes à
I'heure que üvent la Congréga-
tion, l'Eglise et le monde. Mais
c'est aussi d,onner un large contæ-
te aux faits rapportés. Je m'ex-
plique par une provocation : sal&
sianité, oui ; « sal6sianisme » ou es-
prit de cloche4 non. La salésianité
signifre que, dans le dialogue, qui
a lieu dans l'Eglise, nous offrons
notre façon charismatique de voir.
L'esprit de clocher, c'est donner
l'impression que la seule chose im-
portante pour nous, c'est nous, ce
qui nous appartient et nous
conoerÏle.
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Cette nécessité s'applique aussi
au domaine de I'Eglise : placer les
faits dans le contexte de l'Eglise.
De nouveau, il ne s'agit pas de fai-
re des articles explicites sur la di-
mension ecclésiale, mais de voir
comment s'organisent les nou-
velles que nous voulons donner, et
à quoi les rattacher et les confron-
ter. Cela pourrait s'appeler " fiu-
quer à la catholicité " : savoir
introduire la Famille salésienne
dans la grande communion ecclê
siale. L'impression la plus forte
des Synodes qui se célèbrent dans
le contexte de la nouvelle évang6
Iisation est celle-ci : l'Eglise a la
conviction que si sa communion
réussit à trouver de nouvelles
formes pour devenir effective, elle
peut avoir une influence sans pa-
reille sur le monde. Pensez à la si-
gnification que peut prendre le
fait que toutes les Conférences
épiscopales d'Amérique s'unissent
pour donner une certaine ligne à
l'évangélisation ou pour peser sur
certains thèmes ou certaines
orientations de la société. Nous
devons entrer dans cette ligne

" catholique " de communion.
Enfin le troisième sens de l'uni-

versel est : être attentifs à diuers
milieux humains. Car il y a des
problèmes sociaux à ne pas négli-
get sans pour autant faire du
Bulletin salésien une reyue <( so-

ciale " ; il y a des préoccupations
pastorales, par exemple la famille
et le mariage, qui dewont parfois
apparaître dans les Bulletins sa-
lésiens ; il y a des questions poli-
tiques qui intéressent de près
l'évangélisation. La législation à
propos de la üe et de la famille,
nous n'en traiterons pas comme
le Parlement, mas si nous ne vou-
lons pas être hors du monde, il
faut exprimer quelque chose de
notre point de vue. Il y a égale-
ment les questions morales. Le
Bulletin salésien s'intéresse à tout
cela, même s'il n'est pas une revue
pour lesjeunes, ni une revue caté-
chistique, ni une revue pastorale :

il présente l'expérience salésienne
et en exprime la réflexion et la
sensibilité sur les problèmes de
l'homme et la üe de l'Eglise.

c. §ezs dc l'unité.
Après l'optique salésienne et

I'ouverture universelle, je sou-
mettrais à votre attention parti-
culière le sens d,e I'unité.

La question est pertinente : un
ou plusieurs Bulletins ? Vous
I'avez déjà résolue : un Bulletin
en plusieurs éditions. Les di-
verses éditions ont l'autonomie
qui leur convient et il n'est pas
question de la limiter. Nous
avons toujours donné une place
très généreuse à la créatiüté.
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Mais en même temps, les diffé-
rentes éditions sont reliées entre
elles, ont une unité charisma-
tique, une identité commune en
tant qu'organe de la Famille salé-
sienne et du mouvement salésien.

L'unité charismatique pourrait
avoir aujourd'hü d'autres façons
institutionnelles et pratiques de

souligner que les divers Bulletins
sont des éditions nationales d'une
reYue mondiale. Et le lecteur de-

wait le percevoir. Il ne faut pas

s'en scandaliser outre mesure,
comme s'il s'agissait d'un excès de

centralisation. Celui qui lit le
RneopB's Drcpst au Mato Grosso,
par exemple, sait que c'est une
édition qui lereprend,l'adapte ou
y ajoute, conformément à son
propre marché, mais il sait qu'il y
a un groupe d'éditeurs qui prend
la responsabilité de l'édition an-
glaise, française ou autre. Le
groupe éditeur marque l'orienta-
tion et le style, et celui qui lit la
revue, en n'importe quelle langue,
remarque qu'elle est la même, à
cause des tendances et des cri-
tères suiüs.

Pour les Bulletins, j'imagine
quelque chose d'analogue :

l'autonomie, le choix de quelques

matières et l'élaboration sont dif-
férents, mais les caractéristiques
et l'orientation sont les mêmes,
en italien, en anglais, en français

ou en espagnol : une revue mon-
diale capable de répondre à des

intérêts régionaux, mais reliée à
l'échelle internationale par une
certaine orientation.

Cette unité des Bulletins, dans
le contenu et la nature, pourrait
se manifester davantage : par
exemple un logo commun, une
plate-forme commune pour le
programme, le mot du Recteur
majeur repris de façon régulière
ou quand cela conüent.

Tout cela, vous le déciderez en-
semble en regardant l'avenir.

d.. Orûentation d.e l'éd'ùtion.

La quatrième indication que je
vous recommande concerne
l'orientation de l'édition.

Les trois points précédents
nous disent que nous ne pouvons
pas poursuiwe notre travail avec

le risque de la üscontinuité et de

l'individualisme, en sorte, par
exemple, que le directeur du mo-
ment donne au Bulletin son
orientation : jeune, théologique,
suivant les tendances moderneg
comme le féminisme ou la théolo-
gie de la libération et, si c'est un
autre, il la donne dans la ligne de
la dévotion, de la défensive et de

l'apologétique. Ce sont des para-
doxes pour souligner qu'il n'est
pas possible qu'une institution
ait une revue de cette portée sans
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lui garantir une orientation
d'édition.

L'orientation de l'éd,ition peut
varier, parce que les temps amè-
nent des variations ; mais elle
doit être consciente, c'est-à-dire
fondée ; explicite, mise noir sur
blanc de façon à être publique et
connue, au moins de ceux qui
participent ou se succèdent à la
rédaction ; cohérente, de façon
que ses différentes déclarations
puissent tenir ensemble ; et
maintenue tant par ceux qui écri-
vent les articles que dans la suc-
cession des directeurs.

Notre réussite sur les divers
terrains comme Congrégation est
jusqu'à présent due au fait que
nous avons bien combiné deux
choses : la créatiüté et un cerüain
indiüdualisme qui lui est lié. Nos
missionnaires sont individuelle-
ment capables de concevoir une
(Eurre, de rechercher de l'argent
et de bâtir l'édifice. Ils sont créa-
tifs, mais facilement individua-
listes, si bien qu'il faut souvent
leur dire ; " Quand le prochain
gérant üendra, aura-t-il autant
d'amis, recewa-t-il autant de
moyens, saura-t-il gérer cette
structure ? " C'est une inconnue.
L'indiüdualisme est le risque de
la créativité, mais il peut se mo-
dérer ou se neutraliser sans nuire
à la créatiüté.

Pour le Bulletin, ce serait pareil
si chacun agissait selon ses idées
et ses possibilités ; s'il voulait
chercher des collaborateurs, se
faire des amitiés avec des journa-
listes, rêver d'une nouvelle cou-
verture sans règle ni références
préétablies.

L'un d'eux me disait : " Je veux
faire une revuejeune ", etje lui ai
répondu : " Parfait s'il s'agit du
ton, de la présentation ou de trou-
ver un centre pour le contenu ;

mais pour le reste, non. Le Bulle-
tin n'est pas la revue de pastorale
des jeunes ni d'éducation de la
Congrégation salésienne ". L'in-
térêt du Bulletin salésien est plus
large et plus varié : il s'adresse à
un public plus populaire.

Il est important alors pour
l'édition d'avoir une ligne direc-
trice qui soit claire, expücite, co-
hérente et maintenue dans le
passage d'une rédaction à l'autre,
qui Iaisse de la place à la créatiü-
té et qui, en même temps, la règle
et l'oriente.

e. L'ûntera.etûon.

Je vous ai dit tout à l'heure
qu'aujourd'hui, presque aucune
revue ou organe de communica-
tion n'envoie de messages sans
s'exposer à la réaction et au dia-
logue. Les radios émettrices orga-
nisent beaucoup de programmes
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sur le dialogue I les revues ont le
courrier des lecteurs et les ren-
contres périodiques ; quelques
unes ont un site st Internet.

Le Bulletin salésien non plus ne
doit être un produit terrniné en la-
boratoire et expédié, mais une
æuvre apostolique et pastorale, où
se rencontrent des interlocuteurs
sous diverses formes. Le dialogue
ne sera pas toqiours verbal. L'at-
tention du directeur aux humeurs
des lecteurs, la communication
occasionnelle avec la totalité des
Iecteurs et la communication
régulière avec quelques uns d'enhe
eux sont des formes complémen-
taires d'un dialogue strucüuré.

Dans cette interaction, la parti-
cipation de la Famille salésienne
est souhaitable ; il faut dépasser la
gestion purement individuelle.
Mais sur cette participation je fais
deux brefs commentaires. Le pre.
mier pour souligner qu'elle est nê
cessaire. Il ne faut pas dire : " Je
travaille pour tous " ; il vaut mieux
dire : . Mettons-nous ensemble ".
Le deuxième commentaire est
pour dire clairement que cette par-
ticipation n'est pas par lotissement
ni par représentation, mais par
compétence. Nous travaillons avec
toute la Famille salésienne : qu'il
vienne celui qui est compétent :

compétent dans la direction, la ré-
daction, la distribution.

On peut faire aussi de temps en
temps une rencontre d'évaluation
où pourront venir des représen-
tants. Mais il est inutile, dans la
rédaction ordinaire, d'avoir des
représentants non compétents
qui défendent leur branche parti-
culière, revendiquent une place
matérielle ou une certaine quan-
tité d'articles. Il faut être ouverts,
offrir de la place à la collaboration
et accepter la collaboration ; mais
en même temps, garder le critère
juste : celui de la compétence. Une
rédaction n'est pas un organe po-
litique, mais professionnel.

Et, Iïnalement, nous mettons
dans l'interaction ce que nous
avons commenté plus haut : la
communication entre les Bulle-
tins salésiens. Je ne développe
pas, puisqueje suis str que cette
rencontre mondiale cherche aussi
à élargir l'échange.

4. Disposttlons nécessaires
aux directeurs du Bullettn
salésien

Nous avons insisté sur l'origina-
lité salésienne, l'ouverture, l'uni-
versalité et l'unité du Bulletin. Si
tout cela est vrai, quelles sont les
dispositions nécessaires au direc-
teur du Bulletin salésien pour réa-
liser tout ce qui lui est demandé ?
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Je me garderai bien de vous en
faire une liste trop longue qui
pourrait vous pousser à dire :

" Dans ce cas ... je démission-
ne ! ". Ne me contenterai de vous
indiquer quelques exigences du
rôle que vous êtes appelés à exer-
cer. Ce sont, à mon avis, des dis-
positions que nous avons tous, du
fait que nous sommes salésiens ;
mais il faut les redécouwir et les
développer selon la situation par-
ticulière où vous vous trouvez.

* Inaarner Don Boseo.

Je mets en premier lieu une dis-
position intérieure, un désir qui
est aussi une façon de faire : iz-
carner Don Bosco dans le choix,
I'interprétation et la communica-
tion des messages et, de façon
plus générale, dans le gestion du
Bulletin. Nous le disons aux Pro-
ünciaux: " T\r es Don Bosco dans
la Proünce et la zone, tu dois pen-
ser à ce que ferait Don Bosco, aux
places qu'il s'empresserait d'oc-
cuper, à l'image qu'il donnerait de
la Congrégation ". Nous disons la
même chose aux directeurs : " Tu
incarnes Don Bosco comme direc-
teur d'école ou de centre profes-
sionnel ; pense à ce que ferait Don
Bosco avec les jeunes ... ". Je ne
sais pas si Don Bosco s'est donné
le titre de directeur du Bulletin :

peut-être bien. Mais de toute fa-

çon, vous continuez Don Bosco
dans l'inspiration et la réalisation
du Bulletin salésien. Et, à la lu-
mière de tout ce que nous savons
de Don Bosco, il est intéressant de
penser à la façon dont il gérerait
la revue aujourd'hui, aux dimen-
sions et au contenu qu'il lui don-
nerait, ainsi qu'aux lecteurs et au
style qu'il choisirait.

Il y a le Don Bosco historique,
c'est-à-dire celui qui a vécu de
1815 à 1888. Nous le comprenons
à travers sa biographie et les
études historiques. Et il y a le
Don Bosco charismatique actuel,
qui est le concret de Ia Congréga-
tion et de la Famille salésienne,
avec la communion organique où
les médiations et les moments de
discernement ont leur importan-
ce. Toutes choses que vous saurez
toujours prendre dans un style et
une envergure journalistiques.

b. Culture et fonnation sall-
si,ennp.

Pour bien incarner Don Bosco,
le directeur du Bulletin salésien
doit avoir une bonne culture et
une fonnation salésienne. Sous
cet aspect aussi, je pense souvent
que si un milieu ou un groupe
veut savoir comment est la
Congrégation, comment fonction-
ne la pastorale salésienne ou
quelle est notre spiritualité, il
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doit presque automatiquement
s'adresser au directeur du Bulle-
tin salésien comme à un connais-
seur profond et àjour.

Pour avoir des informations sur
la marche de la Banque l'Italie, on
fait appel au gouverneur. De mê-
me à qui faut-il s'adresser pour sa-

voir ce qui se passe dans le monde
salésien ? Il faudrait penser spon-
tanément que celui qü dirige une
revue salésienne connaît tout ce-
la, qu'il ne peut en ignorer l'his-
toire, les intentions actuelles, les
fronts en expansion ni les critères
qü guident la société dont il diri-
ge l'organe de presse. Les gens

supposent en effet que le directeur
d'une revue connaît bien les
choses dont elle s'occupe.

Culture et formation salésienne
sont donc des compétences spéci-
fiques du directeur du Bulletin
salésien. Cela requiert de la sensi-
bilité et de l'étude. La sensibilité,
c'est I'intérêt et l'attention. L'étu-
de, c'est la lecture assidue et
attentive, la connaissance de la sa-

lésianité intériorisée et accumu-
lée. Je n'imagine pas un journalis-
te sans archives personnelles où il
ressemble, annote et garde à por-
tée de main des observations et
des données ; comment, sans celq
pourrait-il éIaborer ses services ?

Une fois, je suis allé üsiter un
journal, comme chacun de nous a

cherché à faire dans sa vie. Ils
m'ont montré les archives en me
disant : o Voyez-vous, si, à Dieu
ne plaise, le Pape vient à mourir,
nous sortons cette farde et nous
pouvons écrire en deux ou trois
heures où il a vécu, où il s'est for-
mé, combien de voyages il a faits,
où il est allé etc. ". En quelques
heures, un groupe dejournalistes
sont en mesure de faire toute
l'édition, parce qu'ils ont tout
sous la main. Et ils n'écrivent pas

n'importe quoi : ils raisonnent.
Je me rends naturellement

bien compte des différences qu'il
y a entre un journal et un Bulle-
tin ; mais il n'est pas pensable
qu'en vingt, trente ou cinquante
ans d'existence, un Bulletin n'ait
absolument rien laissé dans ses

archives. Et ceux qui disposent
de meilleurs moyens techniques
peuvent affronter ce problème de
façon plus eflicace et complète.

Dans la rédaction du journal
dont je vous ai parlé, il y avait
une bibliothèque spécialisée.
Nous pouvons aussi penser à une
bibliothèque du Bulletin super-
spécialisée, pour y trouver et
prendre rapidement ce qui sert.
Ce peut être aussi une biblio-
thèque salésienne voisine, mais
elle ne peut manquer et doit
obéir à la spécificité du Bulletin.

En somme, il faut être convain-
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cu qu'il est difficile aujourd'hui de
travailler sans outils de consulta-
tion. La salésianité, par exemple,
s'est fortement développée au
point de vue historique. Et l'on
voit immédiatement celui qü do-
mine I'histoire et celui qui ne la
connaît pas. Certains articles sont
pauwes en références : ils ne se
rattachent à Don Bosco ou à son
esprit que par des généralités que
pourrait dire n'importe qü. Dans
d'autres articles, on voit que celui
qui les a rédigés est allé aux
sources et a fait des confronta-
tions. Nous ne publions certes pas
sur la revue tout ce que nous ayons
appris par les conzultations, parce
que la place est ce qu'elle est, mais
l'arrière'plan se sent dans I'article
et se perçoit derrière chaque mot,
et il reste comme culture salésien-
ne pour d'autres articles.

Il y a aussi, avec ce queje vous
ai dit d'abord, le dialogue avec les
responsables locaux de la mission
salésienne : ici non plus il ne
s'egit pa§i de reproduire mot à mot
le Proüncial ou le Conseil. Mais
parler souvent avec el.ur vous met
en orbite et vous aide à com-
prendre où va la sensibilité de la
Congrégation en ce moment.

c. Senspastoral.

La dernière des dispositions du
directeur queje veux citer est le

sens pastoral. Nous dewions
nous référer ici à la spiritualité
du " communicateur ". Elle im-
plique de reviwe et de sentir en
soi ce qu'on veut communiquer,
de le méditer, et de prier aussi ;
de chercher la forme pour arriver
au cæur des gens, c'est-à-dire de
toucher le point précis où nais-
sent les convictions, les senti-
ments et les résolutions.

Il faut donc accepter l'effort, le
travail assidu, la patience d'étu-
dieq, de penseq d'écrire et d'amé-
liorer. C'est le contraire de l'im-
proüsation. Il est clair que dans
lesjournaux il y a des articles qü
doivent s'écrire d'un jet parce
que l'événement est arrivé peu
d'heures auparavant et qu'il faut
l'imprimer. Mais, comme disait
un éditorialiste, pour certains es-
sais, même courts, il faut du
temps I on les prépare donc dans
le calme, on cherche les allusions
ou les liens, on les lit et relit pour
les corriger et leur donner du
mordant. Cela peut se contrôler :

certains éditoriaux sont magis-
traux. Leur élaboration peut être
rapide ou bien demander des
jours de réflexion. Chercher la
forme adaptée et la trouveq c'est
un peu participer à la communi-
cation de la Parole de Dieu.

Avec cela, votre sens pastoral
implique le savoir-faire du jour-
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naliste, dans sa sous-espèce pas-
torale. Dans le journalisme aussi
il y a des secteurs qui ont une ba-
se commune. Mais lorsque cette
base se rapporte à des domaines
spécifiques, elle n'est plus géné-
rique. Quand quelqu'un se pré-
sente àun examen dejournalisme
sportif, on lü fait faire un examen
sur ce secteur précis ; s'il se pré-
sente comme commentateur poli-
tique, en plus des généralités on
examine ses connaissances et son
flair sur le terrain de la politique.
Il faudrait donc voir ce que peut
signifier le journalisme pastoral
au sein de la communication so-

ciale de I'Eglise.
Il y a aussi la capacité d'appe-

ler, c'est-à-dire de former des col-
laborateurs et des successeurs. Et
cela sur deux fronts : le premier,
c'est le front salésien. Vous direz
certainement que cela dépend des
Provinciaux : ils doivent vous ad-
joindre à temps quelqu'un pour
vous aider. Je reconnais lajustes-
se de cette observation. Mais
j'ajoute que, même avec quel-
qu'un à leurs côtés, certains
n'ont pas réussi à former un
successeur à cause de l'incompa-
tibilité des caractères ou de l'in-
diüdualisme dans le travail.

En plus des salésiens qu'ils
peuvent mettre avec vous pour
vous aider et que vous devez de-

mander, en faisant valoir la né-
cessité de préparer la succession,
il faut faire toute la formation
des collaborateurs laïques. Il ne
faut pas leur demander une
simple collaboration matérielle,
mais les introduire peu à peu
dans la mentalité de la revue et
leur communiquer l'optique et
l'esprit salésiens.

Enfin, comme trait du sens pas-
toral je souligne la communion
avec la Proünce : communion de
mission, communion personnelle
et communion de sensibilité.

Voilà. C'est ce que j'ai pensé
bon de vous dire à propos de l'ar-
ticle 41 des Règlements : . Ze
Bulletin salésien est rédigé en di-
uerses éditions et langues, confor-
mément aux directives du Recteur
mnjeur et de son Conseil ".

Merci de votre attention.

Rome, SacrêCceur, 30 novembre
1998.

5.3 Evêques saléslens

L. Mgr HEIMLER Friedrich,
éuêque coad,juteur
ù'UMUARAMA(Brésil).

Le 9 décembre 1998 a été pu-
bliée la nomination par le Souve-
rain Pontife du prêtre salésien
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Friedrich HEIMLER comme
évêque coadjuteur du diocèse
{'UMUARAMA, dans l'Etat du
Paranâ, au Brésil.

Friedrich Heimler est originaire
de Bavière, Allemagne, où il est né
(à Unterlaunnerthal) le L7 féwier
1942.ll fait ses études primaires
et secondaires en Allemagne et, à
17 ans, attiré par la vocation
salésienne, iI entre au noüciat de
Ensdorf, où il émet sa première
profession le 15 aott 1960.

Il part peu après pour le Brésil
et précisément la Province du
Mato Grosso, où il fait ses études
de philosophie et son stage pra-
tique. Il émet la profession perpé-
tuelle à Campo Grande en 1966,
puis rentre en Allemagne pour
étudier la Théologie. Il la fait à
Benediktbeuern, où il est ordon-
né prêtre Ie 12 juillet 1970.

Il rentre au Brésil et complète
ses études civiles pour obtenir la
licence en Lettres. Pendant plu-
sieurs années, ensuite, il exerce
des tâches d'animateur, d'éduca-
teur, et de coordinateur des
études. De 1982 à 1985 il est di-
recteur du collège de sainte Thé-
rèse à Corumbâ. En 1985 il est

nommé économe provincial et
exerce cette tâche pendant douze
ans, jusqu'en décembre 1994.

Au terme de son mandat d'éco-
nome, en décembre 1994, il est
une nouvelle fois nommé direc-
teur du collège Sainte-Thérèse de
Corumbâ, maison qui s'apprêtait
à fêter ses cent ans d'existence.
C'est là que l'a rejoint sa nomina-
tion épiscopale.

2. Mgr COTUGNO Nicolds,
archeuêque de M ON T EW DE O
(Uruguay).

L'Osseruatore Romano du
4 décembre 1998 a rapporté la
nouvelle que le Saint-Père avait
promu au siège métropolitain de
MONTEVIDEO, en Uruguay,
notre confrère évêque Mgr Ni-
cold,s COTUGNO, en le transfé-
rant du diocèse de Melo, égale-
ment en Uruguay, pour lequel il
avait été nommé en juin 1996.

Comme archevêque de Monte-
video, Mgr Nicolâs Cotugno suc-
cède à Mgr José Gottardi Cristel-
li, lü aussi salésien.

(Pour les données biogra-
phiques, cf. ACG n" 357, p. 68-69).
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5.4 Gonfrères défunts (199E - 4" liste)

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

NOM LIEU ET DATE DU DÉCÈS ÂGE PRoV

L ÀNDALORO Agostlno Palerme 17-1G98
L ARIN SALSAMENDI Germân Barcelone 1$1G98
P ASPINWALL Gerald Lincoln 19-0&98
P BARAUT OBIOLS Luls Sucre 191G98
P BELLO LOURO Fernando Madrid 1912-98
P BEM J6zel Cracoüe 1G,12-98

P BERNARDI Eduardo Rivera 11-11-98

L BTEGANSK Franclszek Lcdir 19-12-98
L BLESGRAAFNIco LaHaye 14-11-98
L BONGIORNO Angelo Turin 11-10-98

P BUCCIERI Antonlo Shillong 03,11-98
P CALDEBONI Enzo Florence 3G,t1-98
P CANDIA ÀLSINA Edmundo Assomption 0S11-98
P CAfiETE MARTINEZ JESüS VIIIENA 22:12.98
P CARCABELOS LulsAlberto Paysandü 09-08-98
L CASIRAGHI Domenlco Tampa 1G1 l-98
P CASTEJONBUUOUEZBenIgno Madrid 2G,1G98
E CECCARELU CATRABO Enzo Caracas 1$11-98

Hu évéque en 1974, fut pendant 15 ans vicairc apostolique de Puerlo Ayaarcho (Venezuela)

L CHERIN Francesco Panamâ 2&09-98
P ClMlNl Llno Rome 2$11-98
L CIU LOKAVIT Mark Banpong 14-1G98
P CIURCIOLAMarloTarclslo CiütanovaMarcheAlta 04-11-98
P COMETTI Pletro Cuiabâ 27-1G,98

P C§RCORAN Denls Cork 1$10-98
S CORNEJO CAMFOS César Lima 12-11-98

S da COSTA lnaclo Los Palos (Iimor) 2612-98
P DE MARIA Costalzo Bra (Cuneo) 1G1G98
P FARINA Plo Canasquero 06-12-98
L FERRERO Glovannl Rome 2$11-98
P GARCIA GONZALEZ Emesto Grenade 2G11-98
P GARCIA GUmÂN Luls Madrid 27-10-98
P GENTIUNI Glovannl Battlsta Belluno 12-11-98

P GILARDONI Roberto BuenosAires 0$11-98
P GUZMÂN Juan José San Salvador 1611-98
P HOFFMANN Allred Amstetten 04-07-98
P HUGHES Francls Kendal 1&10-98

88
86
82
86
82
63
60
81

71

81

85
&l
n
75
68
83
74
80

92

u
88
85
80

76
25
25
61

87
82
74

n
67
72
74
u
83

rst
sBt

GBR

BOL
SMA
PLS

URU

PLE

OLA
lcP
ING

ILT

PAR

SVA

URU

SUE

Y
CAM

tRo
THA
IAD

BCG

IRL
PER

ITM

tcP
VEN
UPS
sco
SMA
ILE
ABA
CAM
AUS
GBR
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NOM LIEU ET DATE DU DÉCÈS ÂGE PRoV

L KAULJohannes
P KEIJERS Alphonse
P IÂIMINGER Johann
P UCORDARI Salvatore
P MADDEN Jameg
L MASSI Salvatorc
P McFERRAN Sean
P MELOTII Lulgl
P MORCELU Geremla
P MUSTELAK Leon
L NATOLI Benlamln
L NEGHISOLO Ellseo
P ORI-ANDI Natale
L PASSERA Marlo
P PASZENDA Wolclech
P PATHlYlLJamesJoseph
P PAZZINI Gerardo
P PERONO Lorenzo
P PHALIPPOU Émlte

Pnùvialpendant six arc
P PffiAVINO Maurlzlo
P PONï Benlgno
P ilZANTE Glovannl
P RlZ;l Ferdlnando
P ROMANIMado
P RYDELJoSeI
P SANNATerendo
P SCHMID Alols
P S]LBERBAUER Johann
P SPEZA Llérlo Joâo
P STOLLMEIER José Carlos
P TEIXEIRA Ralmundo
P TEUGELS Fllemon
P WELTER Paul
P WJSMAN Peter
P WLESCHEK otto
P WNSTANLEYAIbe]T
n WOCHNER Walbr lvan Edll
L WFIGLEY John
P ZAPPELLI Oreste

Neuenstadt
Toumal
Oberthalheim
Pedara (Catane)

Edimbourg
Rome
Belfast
Vérone
Sesto San Giovannl (Milan)
Poznari
Onange (New Jersey)
Sesto San Giovanni (Milan)

Torino
Roma
O§wigcim (AuschwiE)

Calcutta
Campinas
Chiarl
Toulon

2&11-98
1&11-98
2$,0&98
1$11-98
26-12-98
0&,11-98

12-11-98

0Ê,12-98
31-1G98
24-12-98
3G0998
1'l-10-98
21-1G98
1S1G98
2ü12-98
0&11-98
27-11-98
1S1o-98
0s11-98

01-12-98
09-1G98
2&11-98
2ù12-98
2&11-98
27-1G98
2S1G98
0s09-98
0s0s,98
2È11-98
0&,0s98
2112-98
17-11-98

@12-98
12-11-98

0ô12-98
1Gl0-98
2-0ù98
30-1&98
17-12-98

GEM

BES
AUS
tst

GBR
tRo
IRL
tvo
ILE

PLO
SUE
ILE

rcP
tsA
PLS

rNc
BSP
ILE

FLY

tcP
ILE

tcP
tvo
tcP
CEP
tcP
AUS
AUS
BPA

BPA

BBH
BEN
FLY

OLA
GEK
GBR
PAR

GBR
tRo

85
82
86
78
82
85
80
75
n
88
73
75
n
71

67
33
&l
75
93

86
78
94
86
87
73
85
81

75
49
49
76
80
74
86
61

80
20
95
u

Lanzo Torinese
Arese (Milan)

Alexandrie (Piémont)

Negrar (Vérone)

Savone
Bmo
Turln
Fulpmes, Tyrol
Vienne
Blumenau (Santa Catarina)
Pôfl0 Alegre
Belo Horizonte
Hoboken
Marseille
Riiswijk
Heiligenstadt
Bolton
Santiago du Chlli
Famborough
Rome




