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1. LE RECTEUR MAJEUR

« ll fut pris de pitié pour eux parce,
qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger

et i/ se mit à leur enseigner beaucoup de choses »

(Mc 6,34)

LA PASTORALE SALESIENNE DES JEUNES

1. LE cHEMtN oe u couonÉeAroN DANS u oÉvetoppgmENT DE LA PASToRALE sALÉsrune
DES JEUNES npnÈS LE CONCILE VAT|CAN ll. 1.1 Un long parcout§. 1.1.1 Les premiers pas : du CG19

(1965) au CG21 (1975). - 1.1.2 Le développement des lignes du CG21 opéré par le Dicastère (1978-1990).

- 1.1.3 Les Chapitres Généraux 23 (1990) et 24 (1996).1.2, Les grands oblectlls de ce chemlnement.

1.2.1 LJne perception de plus en plus approfondie de la nouvelle situation des jeunes. - 1.2.2 Un effott pour

reformuler les @ntenus et les modalités qui étaient en cours dans l'éducation et la pastoralê taditionnelles.

- 1 .2.3 Hargissement du champ d'action en réponse à la nouvelle situation. - 1 .2.4 Rénovation des structures

d'animation pastorale et de gouvemement pastonl dans la Congrégation et dans les Provinces. - 1.2.5 Le

point tocal d attention : la qualité de I'aclion éducative pasrorale. 2. LA SITUAT|ON ACTUELLE. 2,1 Connals-

sance et asslmllatlon du modèle de pastorale.2.2 Un rapport plus systémaüque du Dlcastère avec les

équlpes des délégués prcvlnciaux pour la Pastorale des Jeunes.2.3 Quelques aspects du renouveau
pasroral.3. LES DIVERS SECTEURS DE lI PASTORALE SALÉSENNE DES JEUNES.3.l l.es Patrc
nages et les Centres de Jeunes.3.2 La Parolsse conflê aux Saléslens.3.3 EEcole et le monde de

l'éducatlon formelle. 3.4 [â Formatlon prolesslonnelle et la préparatlon au travall. 3.5 Le monde de

I'Unlverslté: Le chêmln accompli par les IUS et par d'aufes rormes de présence dans le monde unl-

versltalre. 3.6 Uattentlon au monde de la marglnallsation des leunes, 3.7 Auues pésences et auüe§

formes légères au service des Jeunes. 4. PEHPECMS D'AVENIH POUR LA PASTOBALE SALÉSIEN'

NE DES JEUNES.4.1 Contlnuer I'effort d'asslmllatlon et de pratlque du modèle de la Pastorale Sal6
slenne des Jeunes.4,2 Une pastorale évangéllsatrlce clalrement orlentéê vers l'annonce du Christ et

vers l'éducallon des leunes à la fol,4,3 Dans chaque proposltlon pastorale, approtondlr et tenlorcer

la dlmenslon donnée à la vocatlon. 4.4 Une attentlon spéciale aur leunes qul sont le plus en sltuaüon

de pauvreté et de rlsque comme caractérlstlque de toute présence saléslenne et de toute ceuwe sal&
slenne.4,5 Redéflnlr nos présences pour les rendre plus slgnllTcatives, c'est-àdlre pour en falre des

"nowelles présences".4.6 Une anlmatlon pastorale qul est effectuée avec de plus en plus de relatlon

et de coordinatlon entre dtflérents Dlcastères, en partlculler enue les dlcastères de la Mlsslon sal&
slenne : pastorale des leunes, communlcation soclale et mlsslons' CONCLUSION.

Rome, 25 avril20l0
Dirnanche du Bon Pasteur

Très chers confrères,

je reprends Ia communication avec vous, en vous souhaitant un
temps de grâce dans la lumière de Ia Résurrection du Seigneur
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Jésus, qui avec son Mystère Pascal a rempli de joie et d'espéran-
ce l'histoire. Et, nous, nous en sommes des témoins. C'est là notre
vocation et notre mission : cheminer "avec les jeunes, pour les
conduire à la personne du Seigneur ressuscité afin que, décou-
want en Lui et dans son Evangile le sens suprême de leur exis-
tence, ils grandissent en hommes nouveaux" (Const.34).

Dans le dernier numéro des Actes du Conseil Général (n. 406),
je vous ai présenté l'Etrenne pour 2010. Aussitôt après, je vous ai
écrit de nouveau pour lancer un appel à Ia solidarité fraternelle
envers nos confrères d'Harti. Après ma üsite à ce peuple éprouvé,
je vous ar écrit une nouvelle fois pour partager mon expérience et
mon évaluation de la situation, et pour faire connaître à tous le
projet de reconstruction. Je renouvelle l'erpression de ma grati-
tude pour la réponse généreuse par laquelle toutes les Provinces
ont apporté leur concours et pour les nombreuses initiatives des
maisons et des æuvres menées en vue d'impliquer les commu-
nautés éducatives dans l'engagement pris pour donner un üsage
à la Providence, de façon à aider le peuple hartien à renaître des
décombres, à ressusciter comme des hommes et des femmes nou-
veaux.

Certes, il y a eu d'autres événements de Congrégation impor-
tants et significatifs, comme l'unification des Proünces de l'Ar-
gentine le Sl janvier 2010, mais je ne m'arrête pas à porter une
réflexion sur eux, également parce que de plus en plus l'informa-
tion d'ANS arrive à tous ponctuellement et en temps utile.

Je passe aussitôt par contre à la présentation de cette lettre.
Elle est très différente, quant au genre littéraire, des trois der-
nières lettres (celle sur le 150è'" anniversaire de Ia fondation de la
Congrégation Salésienne IACG 404], celle pour Ie centenaire de la
mort de don Rua IACG 4051 et celle de l'Etrenne sur l'évangéIi-
sation IACG 4061), mais elle est autant ou plus importante
qu'elles. En premier lieu, parce qu'elle a quelque chose à voir avec
notre mission, celle qui, comme le dit I'article 3 des Constitutions,

" donne à toute notre existence son allure concrète ; [quiJ spécifre
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notre rôle dans l'Eglise et détermine notre place parmi les fa-
milles religieuses ,,. Mais, surtout, parce qu'en obéissance à tout
ce qui fut demandé par Ie CG26 nous sommes en train de conti-
nuer à repenser notre pastorale.

Je pense que la réflexion actuellement accomplie à I'UPS,
dans d'autres centres d'étude de la Congrégation et dans les Pro-
vinces trouvera, dans cette présentation queje fais de Ia Pastora-
Ie Salésienne des Jeunes, un point de référence. En effet, dans Ia
lettre, je recueille ce qui est réalisé dans la Congrégation et com-
ment devrart être faite la Pastorale Salésienne des Jeunes. Mais je
voudrais aider à comprendrele pourquoi.

La citation biblique que j'ai choisie comme introduction à
cette lettre me semble très éclairante. A la différence du passage
connu du chapitre l-0 de l'Evangile selon saint Jean, dans lequel
Jésus se présente lui-même comme le Bon Pasteur, dans le texte
de Marc 6,30-44 nous avons une manifestation concrète de l'es-
prit, du cæur et des mains du Christ dans leur dimension pasto-
rale.

L'évangéliste üt qu'en contemplant la foule immense qui l'at-
tend, Jésus " fut pris de pitié pour er»( parce qu'ils étaient comme
des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner
beaucoup de choses ".

Et sa pitié de bon pasteur s'exprime avant tout dans l'action
de se mettre à'oleur enseigner beaucoup de choses", et seulement
après dans celle de multiplier Ie pain et de nourrir tous ces gens.
Cela veut üre que pour Jésus Ia première réaction de la compas-
sion pastorale est l'évangélisation, inséparable cependant de son
engagement pour satisfaire aussi les principaux besoins des per-
sonnes, comme celui de manger.

Je cherche à offrir une vision cohérente et claire de l'état ac-
tuel de la Pastorale Salésienne des Jeunes. Dès à présent je vous
dis que ce texte dewait faire l'objet d'une étude de la part des
Provinciaux, des Conseils provinciaux, des directeurs et de ceux
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qui sont en formation. J'ai l'impression que Ie modèle pastoral de
la Congrégation n'est pas pleinement connu, et moins encore as-
sumé, même dans les Provinces les plus dynamiques et chez les
acteurs pastoraux les plus zélés. Je suis convaincu qu'il y aurait
à mettre en action une authentique 'révolution culturelle' dans
Ia Congrégation qui, en même temps, serait une véritable
'conversion' aux jeunes. Je souhaite donc que Ia présentation de
notre Pastorale Salésienne des Jeunes soit lue avec le regard de
Jésus, qui nous enseigne à voir ce que ne voient pas même ceux
qui le cherchent, c'est-à-dire I'abandon, le manque de guides
dans lesquels les jeunes se trouvent aujourd'hui à üwe. Ainsi
notre action éducative et pastorale deviendra une révélation de
Dieu, une manifestation que "Deus Caritas est" l"Dieu est
Amour"].

1. LE CHEMIN DE I,A CONGRÉGATION DANS LE DÉ.
VELOPPEMENT DE LA PASTORALE SALÉSIENNE
DES JEI]NES APRÈS LE CONCILE VATICA}..{ II

L'action salésienne en éducation et en catéchèse s'était struc-
turée selon le modèle de l'Oratoire de Valdocco, à l'intérieur du-
quel, pour répondre aux besoins desjeunes, s'étaient développés
une maison pour accueillir les jeunes sarrs famille ou éloignés de
la leur, des ateliers d'arts et métiers pour enseigner un travail et
une école pour les jeunes qui pouvaient accomplir les études litté-
raires ou scientifiques.

L'animation de ces æuwes fut confiée à quelques personnages
qui constituaient le noyau de la communauté: le Directeur,
centre d'unité et guide de la communauté dans son engagement
éducatif et pastoral ; le Préfet, premier collaborateur du Direc-
teur et aussi responsable de l'administration ; Ie Conseiller, res-
ponsable de la discipline, des questions scolaires et des problèmes
d'organisation ; le Catéchiste, qui animait I'aspect religieux, la
formation catéchétique, les groupes... Ce modèle guida le déve-
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loppement des ceuwes éducatives de la Congrégation et resta co-

difié dans les Constitutions et les Règlements jusqu'à l'année
t972.

Au cours des cinquante dernières années, on commença à sen-

tir le besoin d'adapter ce modèle aux nouvelles situations sociales.
Ainsi fut ouvert un chemin de réflexion et de renouvellement de

la pratique éducative et pastorale, qui nous a conduits jusqu'à
l'actuel modèle pastoral.

1.1 Un long parcours

1.1.1 Les premiers pas : du CG19 (1965) au CG21 (1978)

Le CG19 représente le premier moment où apparaît la
conscience communautaire dans la Congrégation en ce qui concer-
ne le changement qui est en train de s'effectuer dans le monde des
jeunes et l'exigence de reformuler la pratique éducative et pasto-
rale traditionnelle. On commence par quelques retouches par-
tielles, mais surtout on tente un premier renouvellement des

structures centrales d'animation et de gouvernement pour les
rendre plus adaptées à la nouvelle situation, dans la flrdélité à la
formulation d' origine.'

Jusqu'à ce moment-là les structures d'animation et de gou-
vernement de la mission de Ia Congrégation s'articulaient selon
les principaux secteurs de l'actiüté : un Conseiller du Chapitre
Supérieur responsable pour l'école, un autre pour Ia formation
professionnelle, Ie Catéchiste qui coordonne l'animation des as-
pects religieux et Ia formation chrétienne... Le CG19 adopte, ad
experimenturn, jusqtîau Chapitre Général qui suiwa, une struc-
turation d'animation mondiale qui manifeste une vision plus uni-
taire de Ia pastorale salésienne, en instituant le Conseiller pour la
Pastorale des Jeunes qui assume la responsabilité de l'animation
de tous les secteurs de la pastorale salésienne dans les différentes

'Actes du 19" chapitre général : "les structures de la Congrégation". ACS 2M, janviet
1966, pp. 23-53 ; 112-113.
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æuvres.2 Au niveau proüncial, en correspondance, on institue des
Délégués provinciaux chargés de l'une ou de l'autre des activités
avec des tâches d'étude, de développement, d'organisation et de
coordination.

En faisant référence aux contenus de la Pastorale des Jeunes,
Ie Chapitre présente seulement quelques priorités: "I'æuvre
« primordiale " du « patronage », opportunément rajeunie et re-
nouvelée [...] de façon qu'elle réussisse à attirer et à servir le plus
grand nombre de jeunes, grâce à la variété de ses organismes
(centres, clubs, associations diverses, cours, cours du soir)".'il
élabore un document spécifique pour les Ecoles Professionnelles,
en demandant aux Provinces d'instituer une « Commission pour
l'éducation des jeunes travailleurs [... avec des] tâches de re-
cherche, de documentation et de consultation au service des mai-
sons ,.n Au niveau central, sous la présidence du Conseiller pour
la Pastorale des Jeunes, il institue une Commission centrale pour
l'éducation des jeunes travailleurs.

Le CG20 (CGS), dans son effort pour repenser la üe et la mis-
sion de la Congrégation, reformule la mission salésienne et préci-
se à nouveau ses destinataires, en réaffirmant la "priorité absolue
à la pastorale desjeunes",u présente les attitudes pastorales fon-
damentales qui doivent guider les Salésiens dans leur action pas-
toralet et encourage à ouwir la présence salésienne aux nouveaux
besoins des jeunes au moyen de "nouvelles présences" capables

' "Le Chapitre général a cru opportun de confrer à un unique conseiller toute la pas-
torale desjeunes et celle des paroisses, en raison de I'étroitesse de leurs rapports. [...1 le
conseiller responsable s'occupera de [Ja] formation générale [des jeunesJ sous I'aspect re-
Iigieux, moral et intellectuel dans toutes les maisons salésiennes (patronages, internats,
externats, foyers, centres de jeunes, cercles, compagnies, associations diverses), restant
sauves les compétences des Provinciaux et Ia collaboration du conseiller chargé du groupe
de Provinces pour ce qü regarde les problèmes strictement locaux d'organisation, de ca-
ractère technique, scolaire, professionnel, etc." Idem, p. Bt.

3 Actes du 19" chapitre général : "Ies ceuwes de l'apostolat salésien". ACS 2114, janüer
1966, p. 119.

a ldem,p. 136.
u CG20, n. 180.
6 Cf. CG20, nn. 360-365.
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d'élargir les horizons de l'action pastorale réalisée dans les
ceuvres traditionnelles.'Dans le même temps, il confîrme la nou-
velle structure de l'animation centrale de Ia Pastorale des Jeunes
en l'incluant dans les Constitutions.s

Le CG2l, en assumant les orientations du CG20, les repense
et les développe en proposant les contenus éducatifs à l'intérieur
d'un cadre de référence qui avait mûri jusqu'à cette époqueJà ; il
propose les lignes fondamentales pour un Projet Educatif et Pas-
toral qui réponde à la nouvelle situation des jeunese ; il confirme
que l'éducation et l'évangélisation sont étroitement intégrées
dans le système éducatif salésien.'o En outre, il engage les Pro-
vinces à repenser Ie Système Préventif à étudier la condition des
jeunes d'aujourd'hui, à exprimer d'une manière appropriée les
buts, les contenus et le style salésien dans le Projet Educatif et
Pastoral, à constituer et à faire croître dans chaque ceuwe salé-
sienne la Communauté éducative et pastorale." Ces orientations
seront, ensuite, codifrées dans les Constitutions et Règlements
par le Chapitre Général22."

1.1.2 Le déueloppement des lignes du CG21 opéré par le Dicastère
(1978-1990)

Le CG21 avait engagé la Congrégation dans un profond re-
nouvellement de la Pastorale des Jeunes. Pour aider les commu-
nautés et les Proünces à le comprendre et à l'assumer pleine-
ment, le P Juan E. Vecchi, Conseiller pour la Pastorale des
Jeunes, et son équipe réalisent un grand effort d'approfondisse-

'"La mission salésienne n'a pas su trouver en beaucoup [d'endroits] cette présence
nouvelle qu'exigeait un monde en transformation . Une grande partie du )OX* CG est res-
tée sur le papien (CG20, n. 393) lC'est nous qü soulignons en itatique].

E Constitutions de la Société de saint François de Sales. Ed,.1972. Art. 137. 140.

'g CG21, cf. nn. 14. 80ss. 96ss ; cf. n. 105 (projet éducatifproüncial) ; et successivement
pour les différentes ceuvres : * 127 (Oratoire et Centre de jeunes) ; nn. 182. 184 (école) ;
n. 140 (paroisse).

Lo ldem, cf. nn.4. 14.

" Idern, cf. nn. 63-68. 79.
D Cf. Constitutions art. 47 ; Règlements ârt. 4 et 5.
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ment des éléments fondamentaux du Projet Educatif et Pastoral
salésien et de Ia Communauté éducative et pastorale, en offrant
des instruments pratiques pour guider son élaboration, pour ap-

porter de la qualité aux programmes éducatifs et pastoraux dans

les différentes æuwes selon les indications des Chapitres." Au
moyen de ces instruments le Dicastère oriente les Provinces pour
que, dans Ieur situation concrète, elles connaissent, assument et
développent les lignes centrales du modèle de la Pastorale salé-

sienne des jeunes comme une réalité unitaire et organisée."

Il faut reconnaître que cet effort, systématique et global, de

réflexion, de formation et de communication est suivi par les Pro-
ünces d'une manière plutôt irrégulière. Tandis que certaines Ré-

gions et certaines Provinces l'assument et le tentent, d'autres
pour diverses causes, continuent avec le modèle précédent, par-
fois en changeant seulement quelques noms. En général, on per-

çoit la difficulté des confrères et des communautés pour assumer
la nouvelle mentalité et rénover la pratique quotidienne.

1.1.3 Les Chapitres Généraux 23 (1990) et 24 (1996)

Ensuite le CG23 fait sien le cheminement précédent de Ia
Congrégation et présente une proposition unitaire de chemin pas-

toral qui rassemble d'une façon organisée tous les éléments fon-
damentaux de la Proposition éducative pastorale salésienne.

Le Recteur majeur disait dans son rapport au Chapitre sur
l'état de la Congrégation : . Le secteur de Ia Pastorale desjeunes a

besoin d'une sérieuse et nouvelle réflexion organisée et opération-
nelle [...] En jugeant au niveau mondial, on peut dire que le secteur

" Cf. les documents élaborés par Ie Dicastère pour la Pastorale des Jeunes au cours

des années 19?9-1988. On en trouve Ia liste dans La Pastorale Giouanile Salesiana. Qua-
dro di riferimento fondnmentale. Deuxième édition. Rome 2000, pp. t3-14. [En français :

DICASTÈRE poIJR I"A PASTORALE DES JEIINES. La Pastorale Salésienne dcs Jeunes.

Cadre Fondamental de Référeræe. Ttaduction du P A$oué - 2007' pp. 8-9J.

" Voir comme synthèse finale le liwe: DICASTÈnE pouR LA PASToRALE DES

JEUNES. Posro rale Giouanile Salesiana. Rome 1993. Y sont rassemblés les éléments fon-

damentaux de la Pastorale Salésienne des Jeunes dans des dessins brièvement commentés.
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des jeunes a été l'objet d'encouragements généraux, mais pas, sur
Ie plan des structures, de poussées innovatrices, décisives et opéra-
tionnelles, avec l'application de personnes, de moyens et d'orienta-
tions contraignantes ,.'u On peut affrrmer que le CG23 constitue Ia
réponse à ce besoin : une présentation unitaire, organisée et opéra-
tionnelle de toute Ia Proposition pastorale salésienne.

Le Chapitre propose à la Congrégation les lignes fondamen-
tales d'un itinéraire salésien d'éducation à la foi qui réponde à la
condition complexe des jeunes dans ses üvers contextes et réalise
dans Ia pratique la synthèse entre éducation et évangélisation qui
caractérise notre système éducatif ; il présente, sous une forme dy-
namique et progressive, les éléments centraux des quatre secteurs
de l'itinéraire d'éducation à la foi, secteurs qui correspondent par-
faitement aux quatre dimensions de la proposition éducative et
pastorale salésienne, à savoir le secteur de la maturité humaine, le
secteur de Ia rencontre avec Jésus Christ, le secteur de l'apparte-
nance à l'Eglise, le secteur de I'engagement pour le Royaume.'6

Le Chapitre développe également les valeurs de Ia Spirituali-
té Salésienne des Jeunes, qui, comme projet original de üe chré-
tienne et chemin de sainteté, constitue le but et l'inspiration qui
doit guider et soutenir tout le cheminement d'éducation à la foi.'?

En plus de la présentation des contenus, des valeurs et des dé-
marches de Ia proposition, le Chapitre offre aussi quelques orien-
tations pour la rendre opérationnelle : la communauté salésienne,
animatrice d'une communauté éducative et pastorale, comme
agent fondamental de Ia proposition" ; une animation pastorale
provinciale capable de favoriser et de développer l'unité organisée
des différents aspects de la pastorale (le Délégué provincial pour
la Pastorale des Jeunes et une équipe autour de lui)'n ; I'orienta-

" Cf. "La Società ü San Francesco ü Sales nel sessennio 1984-1990". Rapport du
Recteur majeur (au CG23), n. 180.

* Cf. CG23, nn. 120-157.

' Cf. CG23, nn. 161 ss.

'8 Cf. CG23, nn.232-238.
r Cf. CG23, nn.239-246.
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tion des vocations comme élément qualifiant de l'itinéraire2,;
f importance de la communication sociale comme chemin et forme
actuelle pour I'évangélisation."

Après Ie Chapitre un bon nombre de Provinces s'engagent
avec effort et enthousiasme à mettre en ceuvre concrètement
dans leur contexte propre les indications de l'itinéraire d'éduca-
tion à Ia foi. Mais souvent la maigre formation des animateurs
rend peu opérationnels ces itinéraires.

Le CG24 approfondit un aspect central du modèle pastoral,
son agent fondamental, la communauté éducative et pastorale,
dans laquelle les Salésiens et les larcs partagent l'esprit et Ia mis-
sion de Don Bosco. A la lumière d'une ample vérifrcation de la si-
tuation et du chemin accompli dans la Congrégation, le Chapitre
présente les motivations ecclésiales, charismatiques et culturelles
qui invitent à aller plus loin et offre les critères d'action et les
orientations opérationnelles nécessaires.

La nouveauté, disait le Recteur majeur lors de la conclusion
du Chapitre, « provient de l'irruption [des laïcs] dans l'horizon
salésien et de la place que prend leur expérience au cæur de notre
charisme ,,."Le Chapitre nous inüte à passer de l'acceptation des
larcs comme simples collaborateurs à leur implication dans la mis-
sion qui soit une véritable implication, d'une aide au niveau de
l'action à un véritable et propre partage de responsabilités, de re-
lations essentiellement établies dans Ie cadre de la fonction assu-
mée à une profonde communication, entre les personnes comme
dans le groupe, autour des valeurs de la pédagogie et de la spiri-
tualité salésiennes, et tout cela avec des itinéraires systématiques
de formation qualiflrée.

De cette façon leCG24 confirme et approfondit l'importance de
Ia Communauté Educative et Pastorale [CEP], corrme étant la for-
me concrète de réalisation du projet éducatif et pastoral salésien,

æ Cf. CG23, r.rr.247-253.
^ Cf. CG23, r,irr.254-260.
o CG24, n.23L.
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en impliquant, dans un climat de famille, jeunes, éducateurs, reli-
greu, et larcs; il définit le rôle spécifique de la communauté reli-
gieuse salésienne dans I'animation de la CEP et les critères fonda-
mentaux pour la formation pastorale salésienne qui doit l'animer.B

1.2 Les grands objectifs de ce cheminement

Pendant ce parcours, la Congrégation découwe et réaffirme
quelques aspects caractéristiques de sa pratique pastorale: je
crois qu'il est important de les présenter au moyen d'une synthè-
se pour mieux comprendre l'ensemble du cadre fondamental de
référence de la Pastorale Salésienne des Jeunes.

1.2.1 Une perception de plus en plus approfondie de la nouuelle
situation des jeunes

Les milieux et les contextes, sociaux et ecclésiaux, se sont pro-
fondément transformés. Les jeunes üvent de nouvelles valeurs et
ont de nouveaux critères de vie, qui constituent une véritable
nouvelle culture ; les maillons traditionnels de la transmission de
la culture et de la religion (la famille, l'école, l'Eglise...) se sont af-
faiblis et souvent sont entrés en crise. La situation dans laquelle
on doit réaliser l'engagement éducatif et pastoral est variable se-
Ion les lieux et les moments et elle est en continuel changement.
Il n'est donc pas possible de se contenter de petites retouches
d'ajustement de la pratique traütionnelle, ni de penser à un sché-
ma d'action égal pour tous.

Avec cette conscience de plus en plus explicite, on commence
à dépeindre une "nouvelle" présence salésienne au milieu des
jeunes,* une "nouvelle évangélisation",'u une "nouvelle éduca-

* Cf. CG24, nn. 149-161.
% Cf. PASCUAI, CIJ.ÂVF,Z. "Ensernble pour les jeunes d'Europe".Intervention finale

du Recteur mqieur lors de la rencontre des Provinciaux d'Europe, 5 décembre 2004. ACG
388, janüer-mars 2005, pp. 120-122.

â Cf. EGIDIO VIGANÔ. La "Nouvelle Evangélisation". ACG 331, octobre-décembre
1989.
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tion",'u et même un "nouveau système préventif"." Par ces affir-
mations on veut exprimer le besoin de repenser et d'approfondir
les contenus et Ia mise en place de I'éducation et de la pastorale
salésiennes, en réponse à Ia nouvelle situation des jeunes.

1.2.2 Un effort pour reformuler les contenus et les rnodalités qui
étaient en cours dans l'éducation et la pastorale tradition-
nelles

Les appels répétés et pressants de l'Eglise à renouveler la
catéchèse et Ia formation chrétienne, surtout celles des jeunes
intégrés dans des contextes profondément sécularisés, en don-
nant Ia priorité à l'évangélisation et à une annonce renouvelée de

Jésus Christ, ainsi que l'expérience de l'inadéquation de nom-
breuses propositions offertes dans nos milieux éducatifs, font sen-
tir I'urgence de repenser en profondeur les contenus et les moda-
lités de I'éducation à la foi, en particulier autour de quelques
points fondamentaux:

. Avant tout I'unité et I'intégralité de la proposition éducatiue
et pastorale, en dépassant Ia tendance à tout fragmenter que
présente une pratique qui considère Ia pastorale comme un
secteur ('l'aspect religieux') venu s'ajouter aux autres aspects
de l'action éducative, plutôt que comme la qualité qui carac-
térise toute Ia proposition. Penser l'action pastorale comme
une unité organisée signifie la voir comme un unique pro-
cessus dans lequel les différents éléments qui Ie constituent
s'articulent et se qualifient mutuellement, en contribuant
ensemble à Ia réalisation de la même fin, qui est Ie dévelop-
pement intégral du jeune considéré dans la totalité de son
être.

Une manifestation de cette unité est le rapport étroit qui exis-
te entre les quatre dimensions de Ia pastorale salésienne (di-

* Cf. EGIDIO VIGANÔ. La nouvelle éducation. ACG 337, juillet-septembre 1991.
u Cf. EGIDIO VIGANÔ. Chiamaü alla libertà. Riscopriarno il Sistema Preuentiuo

educando i giouani ai ualori. Commentaire de I'Etrenne pour 1995. Rome. FMA, pp. 9-12.
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mension d'éducation, ümension d'évangélisation, dimension
d'association et dimension de vocation) qui doivent être pen-
sées et se développer en liaison intime, en particulier I'éduca-
tion et l'évangélisation : une éducation qui développe le sens
religieux de la üe et ouwe et favorise le processus d'évangé-
lisation, et une évangélisation qui propose à l'éducation un
modèle d'humanité pleinement réussie et respecte dans son
développement la dynamique éducative.

Le sens cofiitrùunautaire d,e la proposition salésienne, qri naît
d'une communauté et donne üe à une communauté. La com-
munauté éducative et pastorale, dans laquelle salésiens et
larcs partagent l'esprit salésien et Ia mission salésienne, est le
véritable agent de la pastorale salésienne. Dans cette ample
communauté éducative la communauté religieuse salésienne
assume des tâches spécifiques de témoignage, d'animation, de
communion et de formation, comme l'afflrrme le CG24.u

Une mentalité qui pousse à æuurer selon des projets. Bien que
l'élaboration du Projet Educatif et Pastoral ftt déjà demandée
aux Provinces en 1978,2e que ce projet frrt déjà codifié dans les
Règlements Généraux six années plus tard,'o et approfondi par
le Dicastère au moyen d'un ensemble d'orientations qui en
clarifiaient les contenus et la méthodologie, sa mise en æuwe
concrète n'a pas été facile. Les communautés ne réussissaient
pas à comprendre qu'il ne s'agissait pas tant d'élaborer un do-
cument, dans lequel on présentât les multiples actiütés et in-
terventions que l'on voulait développer dans l'æuwe éducati-

" "Sa tâche particulière consiste à :

- Témoigner, par la vocation du salésien prêtre et du salésien coadjuteur, de la pri-
mauté de Dieu et du don total à l'éducation évangélisatrice ;

- Garantir l'authenticité du charisme ;

- Etre centre de communion et de participation ;

- Accueillir, susciter et inviter les laïcs à participer à I'esprit et à la mission de Don
Bosco ;

- Promouvoir la formation au point de vue spirituel, salésien et de la vocation" (n. 159).
æ Cf. CG21, n. 105.

'o Cf. Règlements Généraux, art. 4.
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ve, que surtout de les organiser et de les coordonner de ma-
nière à les rendre à même de constituer un chemin progressif
vers des objectifs concrets et vérifiables, avec de claires op-
tions de priorité à donner et de suite d'opérations à effectuer.
Sans cette mentalité qui pousse à æuwer selon des projets,
le projet, en effet, ne réussissait pas à guider et à orienter la
pratique quotiüenne.

Un style d'animation qt:l- exprime dans la nouvelle situation
des jeunes quelques éléments centraux du Système Préventif :

un style de présen'ce au milieu des jeunes qui priülégie les re-
Iations interpersonnelles plus que les relations institution-
nelles, un accompagnement qui veille surtout à approfonür
les motivations des orientations plutôt que leur simple accom-
plissement, une intervention qui fait naître la communion et
la convergence autour d'un projet partagé plus que multiplier
les initiatives.

a

1.2.3 Elargissement du charnp d'o.ction en nlponse à,la nouuelle
situation

Avec la crise des organisations traditionnelles qui opèrent en
éducation apparaissent de nouveaux lieux et de nouvelles expé-
riences, qui prennent une signifrcation pour les jeunes et devien-
nent capables de transmettre des valeurs et des styles de vie. Avec
I'allongement de I'âge des jeunes se manifestent aussi de nou-
velles possibilités de formation et d'implication ; Ia larcisation
progressive du milieu et la multiplication de la marginalisation
des jeunes présentent de nouveaux défis et ouwent de nouvelles
possibilités d'éducation parmi les jeunes.

C'est pour cela que se développent partout de "nouvelles
présences" qui essaient de nouvelles formes d'approche et de
rencontre avec les jeunes, aussi bien dans Ie secteur de la margi-
nalisation des jeunes que dans le domaine de Ia recherche d'asso-
ciations, qui mûrit vers 1988 dans Ie Mouvement Salésien des

Jeunes ; se manifestent aussi des Centres de pastorale des jeunes
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et de catéchèse, des initiatives de communication sociale à I',adres-

se des jeunes pour développer les nouveaux langages et les nou-

veaux champs d'expression des jeunes, des Centres de spirituali-
té, une plus grande attention au monde des jeunes universitaires
au *oyèr, de foyers et de centres de jeunes établis pour eux, le
développement du volontariat missionnaire, etc..

Si au début beaucoup de ces nouvelles présences apparaissent

comme en juxtaposition et parfois en opposition avec les pré-

sences traditionnelles, progressivement elles sont assumées par

les Provinces et intégrées dans leurs projets éducatifs et pasto-

raux. PIus encore, le thème de Ia "nouvelle présence" s'étend à
toutes les æuwes, en poussant Ie renouvellement de leur pratique
pastorale de sorte qu'elles deviennent de nouvelles formes de pré-

sence et de service éducatif parmi les jeunes.

Ce nouveau type de présence demande une nouvelle orga-

nisation de l'éducation et de la pastorale, un nouveau rapport
avec la communauté ecclésiale et avec le territoire ; c'est pour
cela que lentement, mais sans répit, les Provinces renouvellent
leurs présences et tentent de les rendre plus significatives
(Ecoles, Formation Professionnelle, Patronages et Centres de
jeunes...).

A partir du CG20 se produit un rapide développement des

présences en paroisse, qui cessent d'être considérées comme
texceptionnelles'. Et elles se multiplient dans Ia Congrégation;
mais ce développement se produit avec une importante üfficulté
à assumer en elles les nouvelles perspectives et I'identité de la
pastorale salésienne. Dans son rapport a:ucG22 (1984) le Recteur
majeur fait connaître les difficultés rencontrées pour donner à
nos présences en paroisse un visage jeune et une formulation qui
s,acèorde avec Ia proposition éducative et pastorale salésienne ; le

modèle pour opérer en pastorale des jeunes et les itinéraires
d'éducation à la foi n'ont été ni explicités, ni assumés."

" Cf. "La Società di San Francesco di Sales nel sessennio 1978-1983". Rapport du

Recteur m{eur (au CG22), n. L84.
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1.2.4 Rénouation des structures d'anirnation pastorale et de
gouuernernent pastoral dans la Congrégation et dans les
Prouinces

Depuis Ie CG19 la Congrégation sent le besoin de rénover les
structures d'animation pastorale. Dans la nouvelle situation, ca-
ractérisée par l'énorme variété de contextes dans lesquels opèrent
Ies Salésiens, il n'est pas imaginable qu'un même programme ou
un même schéma puissent s'appliquer partout sous une forme
univoque. Les Proünces doivent reprendre les orientations géné-
rales et le cadre de référence général pour les adapter à 1eur
propre situation, en dialogue avec les caractéristiques sociales et
culturelles du lieu. C'est pour cela qu'il est indispensable de dé-
velopper dans les Provinces un système d'animation pastorale et
de gouvernement pastoral capable d'accomplir cette réflexion et
d'accompagner les communautés locales dans la mise en pratique
du modèle pastoral, en assurant aussi une communication menée
souplement avec les autres Provinces et avec Ie centre de la
Congrégation.

L'unité organisée de la pastorale salésienne exige qu'il y ait
un unique point de référence pour toute la pastorale dans ses di-
verses manifestations et ses différents secteurs : ce point est
constitué par le Conseiller pour la Pastorale des Jeunes au niveau
mondial et par Ie Délégué pour la pastorale des jeunes au niveau
provincial ; c'est à eux qu'il revient d'animer et de guider les dif-
férents secteurs et milieux de la pastorale dans l'unité et dans la
coordination des opérations ; et pour cela, à côté du Délégué, est
requise la présence d'une équipe qui partage avec lui la responsa-
bilité de l'animation.

Cette structure a déjà été pleinement définie dans le CG2Bï, et
s'est répandue dans toute Ia Congrégation. La difficulté consiste
à ce que soit admise de la part des confrères cette importante
fonction d'animation pastorale, qü ne peut se réduire à organiser

"'z Cf. CG23, nn. 243-246.
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quelques activités avec les jeunes ou à coordonner quelques

événements ou quelques secteurs, mais qui doit accompagner les

communautés Iocales dans leur effort pour réaliser le modèle de

la pastorale : effort qui leur permet de dépasser la tendance à

perdre la üsion d'ensemble pour se cantonner dans ce qui est sec-

toriel et de faire grandir en elles la mentalité qui pousse à ceuwer
selon des projets ainsi que la ümension communautaire de la pas-

torale des jeunes. En outre, Ie DéIégué, avec Ia collaboration de

l'équipe, doit coordonner tous les secteurs de Ia pastorale de Ia

Province, en faisant en sorte que dans chacun soient présentes

Ies quatre dimensions fondamentales de la pastorale et que se

réalise, au niveau de l'action, une waie convergence pour Ie ser-

üce de la mission éducative elle-même et pour I'évangélisation
des jeunes. Cela demande un Délégué à temps plein, muni d'une
capacité de contact avec les communautés locales, ainsi qu'une

étroite liaison de I'animation pastorale avec le gouvernement de

la Province, à savoir Ie Proüncial avec son Conseil.

Il n'a pas été facile dans certains endroits de comprendre et

surtout de mettre en æuvre cette nouvelle formulation, ce qui a
entraîné une lenteur excessive pour assimiler et appliquer Ie mo-

dèle pastoral. On a vu que les Provinces qui comptent sur une
équipe d'animation pastorale, constituée selon des critères réno-

vés, sur un Conseil provincial qui donne du temps à la réflexion
pastorale, sur un dialogue et un échange suivis avec le Dicastère

ôt ur"c d'autres organismes intermédiaires d'animation (Confé-

rences, Centres nationaux, etc.) font de fait des progrès dans le

développement d'une pastorale salésienne des jeunes dynamique,

significative et capable de répondre aux nouvelles situations.

1.2.5 Le point focal d'attention: la qualité de I'action éducatiue
pastorale

Un premier regard porté sur Ie chemin parcouru depuis 1970

nous fait voir un développement de type essentiellement extensif.

ce qui était particulièrement demandé par les nouveaux fronts
missionnaires, par les besoins sociaux qui apparaissaient, par l'in-
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sertion de forces laïques dans nos ceuvres. Pour cela, il s,est pro-
duit un agrandissement de chaque (Euwe et une multiplication
des présences dans presque toutes les Proünces.

Souvent une telle extension a fini par produire une certaine
baisse de qualité dans les communautés, affaiblies et submergées
par des tâches d'organisation et de gestion ; et surtout elle n,a pas
régén&é les forces comme on s'y attendait.

C'est surtout au cours de ces üngt dernières années que l,on
a insisté sur le fait de se concentrer de préférence sur la quarifr-
cation de l'action éducative et pastorale. Dans beaucoup de sec-
teurs de la société qui est complexe, la qualité se présente aujour-
d'hui comme une condition pour que l'on soit significatif et même
pour que l'on produise de Ia quantité. On a donc essayé de
concentrer tous les efforts d'animation sur la qualité, surtout
sous les aspects suivants :

. ne po,s se conteruter d'une pastorale qut se limite ù de premières
approches, à des activités d'amusement, à des propositions qui
restent dans le vague adressées au grand groupe ou seulement
à la tenue de I'administration ou de la gestion des activités,
mais concentrer les interventions sur l'objectif de la matura-
tion humaine et de l'éducation à la foi, avec des propositions
explicites et fortes, en accordant du temps et des ressources
pour suiwe systématiquement les groupes et les personnes, en
offrant une diversité de propositions selon le niveau atteint...

. assurer un cheminement systématique d'éuangélisation (an-
nonce de Jésus Christ) et d'éducation à la foi capable de
conduire les jeunes à la rencontre personnelle avec Jésus et
avec l'Eglise ; donner une éducation au sens de la vocation de
Ia vie et à l'engagement solidaire, qui puisse susciter et ac-
compagner des vocations à un engagement spécial et à une
consécration dans l'Eglise et dans la Famille Salésienne.

. déuelopper la dimension éducatiue dans nos ceuvïes et dans
nos propositions, en favorisant Ia personnalisation des valeurs
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et la recherche du sens chrétien de la vie, en soignant Ie type
de culture que nous transmettons dans les contenus et dans
les méthodologies éducatives employées, en stimulant I'atten-
tion et I'acceptation üs-à-vis des autres ainsi que Ie souci du
bien commun, en apportant une attention spéciale au déve-
loppement de la dimension religieuse de Ia personne...

. impliquer avec davantage de coresponsabilité et qualifier les

agents de la pastorale, (communautés salésiennes, collabora-
teurs laics, animateurs de jeunes, etc.) pour les rendre capables
de répondre de façon appropriée aux défis qui, sur Ie plan de

I'éducation et de la pastorale, viennent des jeunes d'aujour-
d'hui et de üwe Ia mission avec enthousiasme et dynamisme.

Telles ont été les préoccupations prioritaires dans I'animation
pastorale pendant ces dernières années.

2. T,A SITUATION ACTI.IELLE

A la fin des années quatre-üngt, il existait un patrimoine de

réflexion et de pratique pour Ia pastorale salésienne extraordi-
nairement riche et consistant : on sentait la nécessité d'en avoir
une vision d'ensemble complète et d'établir, dans une synthèse
organisée et partagée, Ia collection des lignes fondamentales afin
d'en faciliter I'assimilation personnelle et I'orientation de la pra-
tique. Le Dicastère pour la Pastorale des Jeunes chercha à ré-
pondre à cette nécessité en offrant aux Proünces et aux commu-
nautés la collection organisée susdite, en développant ces der-
nières années un processus systématique de formation pastorale,
en particulier pour les confrères qui ont des responsabilités d'ani-
mation et de gouvernement, et en insistant sur quelques points
qu'il est bon de rappeler.s

* Cf. DICASTÈBE PER LA PASTORA.LE DES JEUNES. LA POSTOTAIC G\OUANiIC SA-

lesiana. Quod.ro di riferimcnto fond,atnentale. Deuxième éilition. Rome 2000. [En français :

DICASTÈRE pOtIR LA PASTORALE DES JEIINES. La Pastorale Salésienne des Jeunes.

Cod.re Fondamental d,e Référerce. Traduction du P Akpoué - 20071.
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2.1 Connaissanee sf assimilation du modèle de pastorale

Les diverses Provinces et les différentes communautés ont fait
un effort remarquable d'assimilation et se sont engagées pour
mettre en (Euwe les lignes fondamentales du modèle pastoral, pour
répondre de mieux en mieux aux nouvelles exigences de
la jeunesse. Dans ce cheminement, on a fait l'expérience de
quelques difficultés, corrme celle de l'écart entre la quantité de pro-
positions reçues et la possibilité de les mettre en pratique, celle de
la üversité du rythme d'assimilation de la nouvelle mentalité pas-
torale de la part des communautés et des Provinces, comme celle de
l'augmentation des demandes et des nécessités qui souvent pousse
à une action dispersée et peu programmée, qui laisse peu de place
à la réflexion. De tout cela il s'ensuit que les Provinces en arrivent
à assimiler et surtout à traduire dans la pratique les orientations de
la Congrégation avec bien du mal et d'une façon limitée.

Au cours de ces années, on a présenté et approfondi ce modèle
pastoral avec toutes les équipes interproünciales de Délégués pour
la pastorale des jeunes, en vérifiant le chemin accompli, en clari-
fiant les éléments fondamentaux, en particulier la compréhension de
l'unité et de l'intégralité de Ia pastorale salésienne dans la plurali-
té des æuwes, des services et des activités, en aidaat à dépasser la
tendance, encore assez présente, à perdre la vision d'ensemble pour
se cantonner dans ce qui est sectoriel. Le modèle pastoral aété éga-
lement étudié dans les rencontres de Proünciaux darrs les Confé-
rences provinciales ; on a aacompagné quelques Régions et quelques
Provinces, en favorisant en elles une plus grande connaissance des
lignes fondamentales et une coordination pastorale plus efficace.

Dans cet effort d'assimilation, cependant, on perçoit souvent
des conceptions qui tendent à réduire l'importance de la pastora-
le : c'est le cas, par exemple, lorsque celle-ci se ramène à I'action
immédiate ; ces conceptions favorisent une üsion peu unitaire
entre pastorale, vie communautaire et spiritualité, en faisant
qu'il devient difficile de viwe l'unité de la vocation et le dévelop-
pement intégral du "Da mihi animas".
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La spiritualité salésienne, expression concrète de la charité
pastorale, constitue un élément fondamental de I'action pastora-

le salésienne : elle est Ia fontaine d'où coule sa vitalité évangé-

Iique, Ie critère pour discerner et affronter les défis quotidiens, la

source de I'enthousiasme et de Ia passion apostolique, le fonde-

ment de l'unité de tous ceux qui partagent et collaborent dans Ia

mission. "Pour nous, la récupération de Ia spiritualité ne peut se

détacher de la mission [...] C'est pourquoi il deüent inconcevable

et injustifrable d'estimer que la " mission » serait un obstacle
pour rencontrer Dieu et cultiver l'intimité avec Lui".&

De Ia même manière, la vie communautaire n'est pas seule-

ment une aide pratique pour l'efficacité de I'action pastorale,

mais elle en constitue un élément fondamental : "Viwe et tra-
vailler ensemble est pour nous, salésiens, une exigence fonda-
mentale et une voie sûre pour réaliser notre vocation" (Const.49).

Comme nous le rappelait le CG25 : " Le premier service [...] que

les jeunes attendent de nous est le témoignage d'une üe frater-
nelle qui deüenne une réponse à leur besoin profond de [commu-
nionl, une proposition d'humanisation, une prophétie du Royau-

me et une invitation à accueillir le don de Dieu ".*
Spiritualité, communauté et action pastorale expriment en-

semble la richesse de notre mission sous des points de vue diffé-
rents, et doivent être pensées et vécues dans une relation conti-
nuelle et dans une profonde unité.

2.2 lJn rapport plus systématique du Dicastère avec les
équipes des délégués provinciaux pour la Pastorale
des Jeunes

Une stratégie importante dans cet effort a été de développer

dans toutes les Régions ou dans tous les groupes de Proünces Ia

s CG25, n. 191.
s CG25, n. 7; cf. aussi n. 192.
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collaboration systématique des Délégués proünciaux au moyen
de rencontres régulières de vérification, d'étude et de program-
mation. Les démarches du Dicastère pour contacter fréquemment
et pour accompagner les équipes proünciales ont permis d'orien-
ter l'action pastorale de chacune des Provinces selon les indica-
tions de Ia programmation de la période de six années et de déve-
lopper un lien fécond entre elles.

Pour faciliter ce rapport et ce dialogue entre Ie Dicastère et les
équipes des Délégués provinciaux, on a mis en place la ,,Consulte

Mondiale" : en elle se trouvent des représentants de tous les
groupes interprovinciaux de Délégués et elle constitue un moment
fort de réflexion et d'approfondissement sur des aspects centraux
de la pastorale, en favorisant l'unité de vision et d'orientation.

En regardant chacune des Proünces, on constate qu'a été da-
vantage comprise et appréciée la fonction d'animation du Délé-
gué proüncial et de l'équipe: cela se voit, par exemple, dans le
choix du délégué, dans Ia continuité dans le service, dans la véri-
fication et la réorganisation de l'équipe proünciale pour Ia rendre
plus opérationnelle et efficace, etc.... ; on doit toutefois recon-
naître que dans quelques Provinces on doit encore renforcer cet-
te physionomie du Délégué et son rôle comme coordinateur de
toute la Pastorale.

2.3 Quelques aspects du renouveau pastoral

Ouoerture généreuse et eréatiae à d,e nouaeaufi fronts
d,'aetùon pour les jeuncs, surtout aux nouvelles et aux an-
ciennes pauwetés (enfants de la rue, drop-out [marginaux],
immigrants...), au monde des associations recherchées pour
et par les jeunes ainsi qu'aux nouveaux langages (musique,
théâtre, tourisme...), au volontariat et, d'une manière plus
modeste, mais significative, au secteur de Ia spiritualité des
jeunes (maisons et équipes au service de la spiritualité des
jeunes).

a



a

LE BECTEUR MAJEUB 25

En vérité, ces fronts d'action ne sont pas encore pleinement
intégrés dans le Projet des Proünces, éprouvent des diffrcultés
pour se coordonner avec les présences plus institutionnalisées,
comme les écoles, les paroisses, etc. et, souvent, leur gestion et
Ieur organisation demandent un tel effort qu'aux salésiens qui
en ont la responsabilité il reste peu d'énergies pour veiller à la
qualité et à l'organisation méthoüque de la proposition d'édu-
cation qu'on y offre.

Une sensibilité renouvelée pour donner plus de qua,lité sur
le plan d,e l'éd,ucation et d,e l'éuangélisation à la proposi-
tion éducative et pastorale que nous offrons dans nos æuvres,
au moyen d'une réflexion sur Ie Système Préventif pour
l'adapter aux nouveaux défis que présente Ie monde de l'édu-
cation, aux nouvelles exigences du travail avec les jeunes à
risque, à I'urgence du renouvellement de l'évangélisation et
de l'éducation à Ia foi.

Mais cette volonté d'un renouvellement trouve des difficultés
pour qu'il soit traduit dans des programmes et des processus
concrets. En effet, notre pastorale est encore peu missionnaire,
c'est-à-dire qu'elle présente une attention insuffisante à la pre-
mière annonce ou à l'annonce renouvelée de l'Evangile, qu'el-
Ie ne trouve pas la manière de s'adapter aux possibilités
qu'offre un grand groupe, sans oublier cependant les besoins
de ceux qui sont plus ouverts et disponibles ; il manque dans la
pastorale des vocations une organisation méthodique, animée
par Ia communauté et waiment insérée dans la pastorale orü-
naire des jeunes. C'est pourquoi les initiatives, qui sont pour-
tant développées en grand nombre, réussissent avec diffrculté à
produire un itinéraire solide d'éducation à la foi, capable d'ai-
der les jeunes à la personnaliser et à l'intégrer dans leur vie.

Processus systématiques de formation pastorale et
salésienne dcs édueateurs.

Il existe dans les Proünces la préoccupation pour la formation
pastorale et salésienne des collaborateurs et des animateurs
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de jeunes, avec de nombreuses initiatives : cours pour la for-
mation des professeurs d'enseignement général et des profes-
seurs de centres de formation professionnelle, centres pour la
formation des animateurs de jeunes, rencontres diverses dans
les communautés et les Proünces, etc. Il y a en outre quelques
centres pour la formation pastorale et salésienne des Salésiens
et des collaborateurs larcs comme le Centre Régional de For-
mation Permanente de Quito, pour Ia Région Interaméricaine,
qui a intégré dans son programme la formation pastorale et
qui est en train de développer un cours de formation pastora-
le pour les Délégués et les membres des équipes provinciales
de pastorale des jeunes ; comme le Centre Don Bosco de Lyon
(France) ou le "DonBoscovormingscentrum" de Belgique
Nord, etc. En collaboration avec les IUS [Institutions Univer-
sitaires Salésiennesl x et la Commission de I'Ecole Salésienne
en Amérique, on a commencé un cours ürtuel pour la forma-
tion salésienne des professeurs de l'école, selon les lignes défr-
nies lors de la deuxième rencontre continentale (Cumbayâ II),
et auquel ont déjà participé 702 professeurs.

Dans ce domaine de la formation pastorale, on doit prendre
beaucoup plus de soin de l'organisation méthodique des pro-
positions, de leurs retombées dans la vie quotidienne des
æuwes, de Ia coordination et du partage des initiatives et des
programmes, d'une formulation selon le modèle de Ia Pasto-
rale Salésienne des Jeunes qui puisse favoriser une üsion plus
unitaire et intégrale de la pastorale ; on doit prendre soin, en
outre, du travail en équipe et du travail en réseau, ainsi que
du développement de méthodologies adaptées pour affronter
positivement la complexité de Ia pastorale et dépasser Ia ten-
dance à perdre la üsion d'ensemble pour se cantonner dans ce
qui est sectoriel.

* [Note du traducteur: I1 conüent de prendre les mots "Université, universitaire",
employés ici et plus loin, avec une signification plus large et de penser alors "Enseigne-
ment supérieur"l.
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Un objectif stratégique à poursuiwe d'une manière spéciale est
la formation pastorale des Salésiens afin qu'ils püssent devenir
des animateurs du nouveau modèle de Ia Pastorale des Jeunes
et assumer leur tâche spécifrque de promoteurs et de guides de
la formation salésienne et pastorale de leurs collaborateurs.so

S. LES DTVERS SECTET]RS DE I,A PASTOR"ALE SALÉ.
SIENNE DES JEI.]NES

La pastorale salésienne desjeunes est réalisée, dans un terri-
toire donné, selon une "pluralité de formes que déterminent
d'abord les besoins de ceux dont nous nous occupons" (Const.4l)
et les exigences des milieux dans lesquels les jeunes vivent, mi-
lieux surtout d'appauwissement économique, politique et cultu-
rel. Cette pluralité d'æuwes et de services laisse voir son unité et
en même temps sa richesse. Chacune des æuwes et des struc-
tures apporte sa spécificité à I'ensemble et contribue à concrétiser
le critère présenté par I'expérience de I'Oratoire décrite dans l'ar-
ticle 40 des Constitutions. Pour exprimer avec clarté cette unité
de la pastorale salésienne dans le territoire et dans l'Eglise loca-
le, on doit penser les différentes æuwes et les divers services, qui
constituent une présence salésienne dans un territoire déterminé,
en termes de mutuelle référence et de complémentarité.S?

3.1 Les Patronages et les Centres de Jeunes

L'Oratoire est à l'origine et constitue le prototype de chaque
æuwe salésienne. Comme tel il est même aujourd'hui Ia premiè-
re forme de présence salésienne au milieu des jeunes. Aujour-

* Cf. CG24, n.159.
" Cf. DICASTERE POIIR LA PASTORALE DES JEUNES. La Pastorale Giouanile

Salesiana. Quadro di ri{erirnento fondamentale. Deuxième édition. Rome 2000, pp. 63-64

lEn français: DICASTERE POLIR LA PASTORALE DES JEIINES. La Postorale Salé-
sicnne des Jeunzs. CoLre Fondam.ental de Référence. Traduction du P Akpoué - 2007, pp.
65-661.
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d'hui,'cependant, la réalité de l'Oratoire prend des formes et des
caractéristiques multiples, en essayant de répondre aux besoins
et aux attentes des jeunes et d'atteindre le plus grand nombre
possible d'entre eux, en particulier ceux qui sont le plus dans un
état de pauweté et en manque du nécessaire.

En décembre2O07, dans la Congrégation, on comptait 635 Pa-
tronages du dimanche et des jours de fête ou de fin de semaine,*
plus 164 Patronages quotiüens qui offrent différents services aux
jeunes après le temps scolaire ; il y avait aussi 529 Centres de
Jeunes pour les adolescents et les jeunes gens ; plusieurs d'entre
eux offrent aux jeunes qui sont sans travail ou en marge du sys-
tème scolaire la possibilité d'acquérir une formation de base ou de
se préparer pour un travail; quelques-uns même essaient de
récupérer lesjeunes dans des situations graves de risque social.

Cette diversité de formes constitue une grande richesse, offre
de multiples possibilités de contact avec la masse d'enfants,
d'adolescents et de jeunes et elle est une énorme ressource édu-
cative. Mais elle présente aussi Ie risque de centrer la dynamique
du Patronage presque uniquement dans les activités ludiques et
récréatives, en diminuant celles qui sont plus spécifiquement édu-
catives et formatrices. C'est pour cela que beaucoup de Proünces
se sont engagées à repenser I'identité du Patronage et du Centre
de Jeunes et à rétablir sa méthodologie pastorale d'origine, en
impliquant les communautés salésiennes et les communautés
éducatives avec les différents groupes de la Famille Salésienne.
Un engagement à encourager et à accompagner.

On veut assurer I'ouverture du Patronage-Centre à tous les
jeunes qui ne réussissent pas à parvenir à d'autres structures et
propositions éducatives, en particulier à ceux qui sont le plus
dans un état de pauweté ou de risque, de sorte que le Patronage
devienne le front d'action missionnaire de la communauté chré-
tienne. On cherche une méthodologie pastorale qui réussisse à ré-

* Les nombres présentés dans cette section, et dans les autres, de cette partie sont
pris de Dati statistici. Allegato alla Relazione del Rettor Maggiore. CG26. Rome 2008.
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pondre aux besoins les plus immédiats de la grande masse des
jeunes, sans cependant oublier de faire les propositions qui enga-
gent et exigent davantage pour les jeunes disposés à suiwe un
chemin de formation en profondeur.

Lui-même, Ie milieu de l'Oratoire de Valdocco, tout en répon-
dant aux besoins de divertissement et d'une élémentaire formation
pour la majorité des jeunes, offrait aux meilleurs d'entre eux de sé-
rieuses propositions de formation et d'engagement chrétien. PIus
encore il existait en lui une dynamique qui suscitait dans les jeunes
l'envie d'accroître et d'approfondir leur formation personnelle, en
passant des simples besoins dans le domaine du sport ou de l'ins-
truction à des engagements plus systématiques et profonds de for-
mation humaine et chrétienne, en cessant d'être des consomma-
teurs d'actiütés pour être des protagonistes et des animateurs de ces
dernières et pour être parmi ceux qui font naître l'ambiance éduca-
tive au service de leurs compagnons. Comment traduire aujourd'hui
au sein de nos patronages cette caractéristique des origines ?

Un autre défi auquel on veut répondre, c'est de faire du Pa-
tronage-Centre de Jeunes une waie communauté éducative for-
tement marquée par une identité et une dynamique sur le plan de
Ia formation, telles qu'elles apparaissent dans un milieu humain
et chrétien qui comporte une présence significative des Salésiens
et des éducateurs au milieu des jeunes, dans le partage de la vie
de ces derniers, des propositions éducatives diversifrées selon la
réalité et les besoins des jeunes eux-mêmes, le développement de
la coresponsabilité des larcs et des jeunes animateurs autour d'un
PEPS, partagé par tous, une dynamique de formation et un ac-
compagnement approprié des groupes et des personnes capable
d'aider à personnaliser les propositions et les occasions offertes.

3.2 La Paroisse confiée aux Salésiens

L'engagement des Salésiens dans le ministère paroissial est
manifesté surtout au moyen des paroisses confiées à la Congréga-
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tion et des paroisses missionnaires. Leur nombre a considérable-
ment augmenté au cours des dernières années. Ern2007,les pa-

roisses confiées à la Congrégation et les paroisses missionnaires
constituaient un ensemble de l2l2 paroisses, dans lesquelles plus
de 3 000 salésiens avaient Ia charge pastorale de plus de 11 mil-
lions de frdèles.

Pour la plus grande partie, ces paroisses se trouvent dans des
quartiers populaires ou dans des territoires de première évangéli-
sation. En beaucoup d'endroits, la paroisse confiée aux Salésiens
est accompagnée du Patronage, de l'école ou même d'un Centre
de promotion sociale, avec une attention particulière pour les
jeunes à risque. De cette façon, les Salésiens, intégrés directement
dans la structure d'une Eglise particulière, offre à cette dernière
I'apport original et spécifique de leur charisme.

Malgré la quantité considérable de paroisses confiées à la
Congrégation, souvent ce secteur de la pastorale salésienne ne
reçoit pas l'attention, I'accompagnement et Ia coordination qui
conviendraient de la part des Provinces. Ces dernières années, on
est en train de développer des rencontres de curés et de salésiens
engagés dans les paroisses en vue de leur formation et de leur
coordination, des rencontres interproünciales ou nationales en
vue d'approfondir quelques défrs qui ont de f importance pour
notre présence salésienne dans Ie ministère paroissial ; mais il
reste encore beaucoup à faire, et à faire mieux.

Voici quelques aspects à approfondir avec urgence :

Le. Assurer I'identité salésienne dans le trauail pastoral qui est
réalisé dans la paroisse. Cela exige d'assumer certains choix
charismatiques dans la üe et la mission de la communauté
paroissiale ; en particulier :

- construire la paroisse en une com.Irlunauté de fidèles animée
par la conurùunauté religieuse salésienne ; une communauté
articulée en groupes et en communautés plus petites dans
Iesquelles on développe une plus grande communication, un
engagement plus intense, une participation plus réelle et
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une relation visible entre tous ces groupes et le milieu hu-
main et social de la paroisse ;

- offrir à tous une proposition systémaüque d'éuangélisation
et d'éducation ù la foi, en favorisant une pastorale plus mis-
sionnaire, qü soit à même de chercher et d'entrer en contact
avec tous, surtout avec les jeunes et avec ceux qui ne sont
pas proches, en devenant souvent de cette façon Ie premier
lieu de rencontre sympathique et significatif avec l'Eglise,
avec une proposition d'évangélisation ou de première an-
nonce pour ceux qui ne sont pas proches et avec un itinérai-
re soutenu et graduel d'éducation à la foi, surtout pour les
jeunes et les familles ;

- développer un chotx pour les jeunes qui soit à même d'assu-
rer que la pastorale des jeunes n'est pas seulement un sec-
teur au milieu d'autres, mais qu'elle constitue la qualité qui
caractérise toute la vie de Ia paroisse, de manière que les
jeunes se trouvent "chez eux" dans la paroisse salésienne.

2q. Un autre défi important consiste à développer une métho-
dologie pastorale plus rnissionnaire et salésienne) avec lJrle
grande sensibilité éducative, capable de prendre les per-
sonnes au point où elles se trouvent pour susciter en elles le
désir de s'ouwir à la foi et de s'impliquer dans un chemine-
ment soutenu et graduel de vie chrétienne, en accord avec les
préoccupations et les expériences de la üe quotidienne de ces
personnes et, en particulier, de celle des jeunes, en découwant
chez ces derniers les semences de I'Evangile et l'action de
l'Esprit.

3q. On doit en outre aider Ia communauté paroissiale àélaborer le
Projet pastoral unitaire, global et partagé, qui puisse donner
l'unité et Ia continuité à toutes les initiatives qui s'offrent en
elle.

Pour progresser dans cette direction, il est fondamental de
veiller à la formation pastorale des Salésiens qui se donnent à
l'animation de la paroisse et des collaborateurs larcs, ainsi qu'à
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lne coordination prouinciale capable d'accompagner et de soute-
nir les communautés paroissiales sur ce chemin.

3.3 L'Ecole et le monde de l'éducation forrnelle

La présence salésienne dans le domaine de l'éducation for-
melle, et en particulier dans l'école, est l'une des plus consis-
tantes, signiflrcatives et répandues.

En 2007 la Congrégation était responsable de 1 208 Institu-
tions scolaires de différents niveaux, avec un peu plus d'un mil-
lion d'élèves, surtout dans Ia tranche des préadolescents, même
si, au cours de ces six dernières années, a considérablement aug-
menté le nombre des élèves des écoles supérieures, et en particu-
Iier de celles qui sont du niveau universitaire. Les Salésiens qui
travaillent dans le secteur scolaire sont au nombre de 2 286 à

temps plein et L 364 à temps partiel, avec la collaboration d'une
très grande troupe de larcs, presque 60 000.

L'école salésienne est une présence chrétienne significative
dans le monde de I'éducation et de la culture ; elle aide les jeunes

à se préparer dignement pour la vie et contribue à former la
mentalité et à transformer Ia société selon les valeurs humaines
et chrétiennes ; c'est pour cela qu'elle est un instrument fonda-
mental pour l'évangélisation. Dans beaucoup de nations de l'Asie
ou de l'Afrique, l'école est souvent l'unique forme de présence
d'Eglise consentie et, en elle, la communauté chrétienne offre un
témoignage de service désintéressé rendu aux secteurs les plus
pauvres de Ia société, est souvent un milieu humain imprégné
des valeurs évangéliques, qui porte un témoignage silencieux de

Jésus Christ et constitue aussi une occasion précieuse pour les
familles chrétiennes de l'endroit d'éduquer chrétiennement leurs
enfants.

Ces dernières années Ia Congrégation a fait un effort considé-
rable pour rénover sa présence en ce domaine, surtout dans les
principaux aspects suivants :
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1e. La qualité éducatiue et pastorale du milieu où l'on vit, des pro-
grammes et des propositions que l'on offre, de Ia méthodologie
que l'on emploie, des structures et des ressources matérielles
elles-mêmes, des personnes qui y sont engagées, au moyen
d'un PEPS opérationnel et partagé par toute la communauté
éducative, de sorte qu'il devienne capable d'orienter et de gui
der la dynamique quotidienne de l'école.

En ce sens il est important de dépasser le danger de considé-
rer Ia pastorale comme un secteur à côté d'autres, et non com-
me ce qui constitue la qualité de toute Ia üe de I'école, la qua-
lité de la culture, de Ia méthodologie, des relations, des propo-
sitions, etc. que l'on y présente et réalise; souvent cela est
bien présenté dans les documents, mais un défi demeure pour
réussir à le traduire en pratique dans la üe quotidienne de Ia
communauté éducative.

2e. La conxrnunauté éducatiue et pastorale : s'engager à construi-
re l'école comme une communauté humaine au service de
l'éducation et de l'évangélisation des jeunes et pas seulement
comme une institution de services éducatifs. Une école est une
communauté éducative et pastorale lorsqu'en elle le centre est
constitué par des personnes, surtout celles des jeunes, avec
des relations interpersonnelles, avec le partage des valeurs de

la pédagogie et de la spiritualité salésiennes, avec I'implica-
tion et le désir d'être des protagonistes de tous dans leurs dif-
férentes fonctions.

34. Une école qui soitlaplate-forme d'une éuangélisation effica.ce

et normale, erL particulier au moyen de la promotion et
de Ia transmission d'une culture et d'une mentalité qui
s'inspirent des valeurs évangéliques. La pastorale salésienne
des jeunes dans le domaine de l'éducation doit favoriser
chez les jeunes non seulement une vie chrétienne, mais aussi
une culture qui s'inspire de la foi et des valeurs évangéliques,
qui soit une solution de rechange en face de Ia culture du
milieu souvent caractérisée par le larcisme, le relativisme, le
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subjectivisme, l'utilisation immodérée des biens de consom-
mation.

Les contenus culturels qui sont offerts dans la vie quotidienne
d'une école, dans les diverses disciplines, dans la méthodologie
et dans les relations, etc. ne reçoivent pas toujours l'attention
qui serait nécessaire pour garantir une cohérence entre les
contenus transmis ou les méthodologies employées et les va-
leurs de la foi chrétienne, de sorte que celle-ci puisse informer
efficacement Ia üe personnelle, professionnelle et sociale des
personnes et que soit établi un rapport fécond entre la foi et la
culture.

4q. Une école qui soit attentiue et ouuerte aux jeunes les plus
pauures; avec une dynamique et une méthodologie qui pré-
viennent l'échec scolaire et aide à le surmonter par des cours
de rattrapage, des cours du soir pour les jeunes qui se trou-
vent en dehors de la structure scolaire, etc. ; qui favorisent, au
moyen de différentes matières et activités proposées, le
contact et l'insertion dans Ia réalité sociale, pour que soient
découvertes les causes des situations de marginalisation et
d'exclusion qui s'y vivent et que soit suscité l'engagement
pour les dépasser ; une école qui développe la culture du dia-
Iogue, de la collaboration, de l'acceptation du marginal, de la
solidarité.

Ces objectifs ont été promus ces dernières années au moyen
d'un effort systématique et soutenu mis en ceuvre dans beaucoup
de régions de la Congrégation. Peut servir d'exemple Ie processus
que l'on est en train de réaliser dans I'Amérique salésienne à par-
tir des rencontres accomplies à l'échelon du continent comme
celles de Cumbayâ (L994 et 2001) et de Brasilia (2008). Les
conclusions de ces rencontres sont approfondies dans les diffé-
rentes équipes, constituées au niveau d'une Province et au niveau
d'une région, pour les traduire en programmes opérationnels ca-
pables de guider l'action des différentes communautés éducatives,
en les aidant à vérifier leur pratique éducative et à la transformer.
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Cet effort est réalisé avec les différents groupes de la Famille
Salésienne qui gèrent des écoles en Amérique.

Quelque chose de semblable est en train d'être développé éga-

lement en Europe (rencontres de Rome en 1994 et en 2000, de

Cracovie en 2004 et de Séville en 2010) et dans l'Asie du sud, au
moyen des coordinations interprovinciales ou nationales.

Au Brésil, avec ces mêmes buts, les Salésiens et les Filles de

Marie Auxiliatrice ont constitué un réseau de l'école salésienne,
au moyen duquel on développe la formation des professeurs et
l'élaboration de textes scolaires selon la pédagogie salésienne.

Ce chemin de renouveau exige certainement une formation
permanente des éducateurs plus systématique. En plus de l'effort
des Provinces pour garantir une bonne formation éducative et sa-

lésienne avec des programmes systématiques, ont été développés,
dans quelques Provinces ou quelques régions, différents centres
et divers projets de formation éducative et de pastorale salésien-
ne pour les collaborateurs larcs, en particulier pour les profes-
seurs de nos écoles.

8.4 La Formation professionnelle et la préparation au
travail

Depuis ses débuts, la Congrégation salésienne a été connue et
appréciée pour ses centres de formation professionnelle, au
moyen desquels on offrait aux jeunes les plus pauwes, ceux qui,
souvent dès leur jeune âge, devaient travailler pour aider leur fa-
mille ou ceux qui ne réussissaient pas à suiwe le parcours scolai-
re normal, une formation humaine et une préparation à un tra-
vail professionnel de qualité, qui leur permettait d'affronter avec

confiance et responsabilité leur avenir. Egalement de nos jours
plusieurs pays qui n'admettent pas une présence explicite de
l'Eglise nous confîent des ceuwes de formation professionnelle et
au moyen d'elles nous pouvons constituer un témoignage silen-
cieux, mais clair de l'Evangile de Jésus Christ.
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Les æuwes de formation professionnelle sont aujourd'hui très
variées, depuis les Ecoles techniques ou professionnelles, environ
180, qui offrent aux jeunes une formation secondaire systématique
qui permet de suiwe un développement postérieur en Université,
jusqu'à des Ecoles de formation professionnelle (457) qui offrent
aux jeunes qui se ürigent vers Ie travail une préparation profes-
sionnelle de qualité, avec un programme régulier reconnu. Parmi
ces écoles, méritent une attention particulière les 46 écoles agri
coles.

Dans le domaine de Ia formation professionnelle non formelle,
se sont multipliés ces dernières années plus de 300 petits centres
de préparation au travail, qui offrent, auxjeunes travailleurs ou à
ceux qui se dirigent vers Ie travail, des cours très pratiques de
courte durée pour les rendre à même d'avoir une certaine qualifi-
cation pour leur travail.

Souvent ces centres de formation professionnelle favorisent et
soutiennent des initiatives concrètes d'aide pour l'emploi des
jeunes travailleurs, des coopératives d'aide mutuelle, des centres
d'artisanat et d'autres initiatives pour faciliter l'emploi des
jeunes les plus pauwes.

Dans les sociétés modernes en rapide évolution le monde tech-
nique du travail est un secteur qui fait l'expérience de change-
ments profonds et rapides ; c'est pour cela que la formation pro-
fessionnelle, si elle veut aider réellement les jeunes à s'insérer
dans ce monde nouveau, doit se transformer dans ses pro-
grammes, ses méthodes et aussi dans ses instruments.

Tout cela fait qu'elle a besoin d'être d'une manière spéciale
soutenue et orientée, en particulier dans les aspects suivants :

1e. Favoriser la formation intégrale des jeunes. La formation hu-
maine, morale et spirituelle est aussi importante que la for-
mation technique et professionnelle. Très souvent un élève
d'un centre professionnel de Don Bosco est préféré aux autres
surtout pour les qualités de sa personnalité, plus encore que
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pour I'instruction ou les qualifications obtenues. Cela, toute-
fois, ne veut pas dire que l'instruction professionnelle doive
être considérée comme secondaire. Le but final d'un centre de
formation professionnel salésien, en effet, est précisément de
pouvoir assurer au jeune un emploi conforme à l'instruction
reçue. Le parcours intégral de formation est précisément
orienté vers cet objectif. En conséquence, il est essentiel que
chaque centre ait un Projet Educatif et Pastoral, qui guide ef-
ficacement son action quotidienne.

2e. Renforcer, dans la tâche d'éducation accomplie par les écoles
techniques et les écoles professionnelles, lesprocessus de per-
sonnalisatloz. Aujourd'hui une bonne préparation technique
et professionnelle n'est pas suffisante, mais on demande de
plus en plus des personnes capables de penser d'une manière
autonome, intellectuellement intéressées et douées de sens
critique ; des personnes en mesure d'établir des relations po-
sitives, stables et efficaces, de promouvoir la collaboration
dans des projets communs ; capables de gérer et de résoudre
les conflits, d'affronter les changements avec imagination et
créativité. Cette exigence est également très ressentie par les
jeunes eux-mêmes, qui voudraient une plus grande attention
des éducateurs à leur üe. Pour cela, il est important de déve-
lopper des moments et des parcours de communication et de
relation personnelle entre les éducateurs et les élèves, avec
les familles, avec Ie milieu social; de s'occuper avec soin
d'une orientation éducative marquée de respect, mais en mê-
me temps chargée de propositions; de programmer une for-
mation morale et une éducation aux valeurs réellement per-
sonnelle, communautaire et solidaire.

3e. Développer dans les différents processus éducatifs we for-
mation sociale systématique et approfondie quipuisse assurer
une mentalité plus solidaire et une plus grande capacité de
s'engager efflrcacement pour la justice. Le CG23, en face de
I'énorme défi de la pauweté, signalait la formation à Ia di-
mension sociale de Ia charité comme un devoir fondamental
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pour donner à l'éducation de la foi un caractère concret et
crédible."
Voici quelques éléments qui ne dewaient pas manquer dans
cette formation :

- une connaissance appropriée de Ia complexe réaltté sociale
et politique, en commençant par les niveaux les plus proches
et imméüats ;

- une présentation complète et systématique de I'enseigne-
ment social de l'Eglise, comme clef de lecture de cette réali-
té et comme indication des buts idéaux vers lesquels il
conüent de tendre dans l'engagement quotidien ;

- faire approcher par les jeunes des situations qui demandent
de la solidarité et de l'aide, surtout dans le monde du travail,
par exemple en les mettant en face du drame du chômage
des jeunes, de l'exploitation, de I'immigration ou du racis-
me, etc.

4q. Développer dans notre proposition éducative la pédagogie du
trauail comme un élément important dans une formation hu-
maine intégrale, en dépassant une pédagogie trop intellec-
tuelle et sélective. Beaucoup de jeunes courent le risque d'une
expérience d'échec scolaire ou en ont déjà vécu une; avec
peut-être en plus des problèmes d'intégration personnelle, fa-
miliale et sociale. Pour eux, une expérience de travail, positi
ve, programmée et suivie avec des critères éducatifs, peut
constituer une excellente possibilité de récupérer un bon état
personnel ; le jeune peut retrouver l'estime de lui-même, re-
découwir en quoi il est habile et de quoi il est capable, être
motivé pour sa formation personnelle.

Cela demande que dans Ia proposition éducative nous accor-
dions une large place à quelques expériences de travail, à des
services rendus à la communauté, à du travail à I'intérieur
d'organisations "non-proflit"..., en appréciant en elles surtout
la réalisation personnelle et le service rendu pour Ie bien

3e Cf. CG23, n.204.
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commun. Cela demande aussi de développer des contacts,
riches en qualité et en signification, avec des personnes, des
institutions et des milieux du monde du travail, en favorisant
le dialogue, l'échange et une connaissance mutuelle, ainsi
qu'une collaboration dans la formation.

5q. Offrir rtn processus d'éuangélisation réellernent inséré dans la
dynamique d'éducation et de trauail. Toute notre action en fa-
veur des jeunes travailleurs a comme but I'évangéIisation,
mais une évangélisation waiment intégrée dans leur monde.
Un tel projet d'évangélisation doit veiller d'une manière par-
ticulière aux aspects suivants :

- offrir aux élèves une vision, inspirée par les valeurs hu-
maines et évangéliques, de la réalité sociale, économique et
relative au monde du travail, en mettant à profit le cours de
religion ou de formation morale et I'étude de la Doctrine So-
ciale de l'Eglise ;

- proposer des expériences de üe spirituelle et d'ouverture à
Dieu, soit dans la vie ordinaire, soit dans des moments si-
gnificatifs de celle-ci, avec un processus gradué d'initiation à
la prière et à la célébration ;

- offrir également des expériences de service gratuit et soli-
daire rendu aux plus pauwes, dont les premiers seront ceux
du propre milieu ;

- proposer des moments explicites d'évangélisation et d'édu-
cation à la foi au moyen de groupes adaptés à leur sensibili-
té et à leurs besoins ;

- se mettre en relation avec les initiatives pastorales de l'Egli-
se dans le monde du travail et faciliter aux jeunes leur par-
ticipation.

6q. Un indice significatif de Ia qualité et de l'effrcacité de la for-
mation reçue sera la facilité avec laquelle les élèues qui termi-
nent la formation trouuent un emploi et un trauall et comment
ils sont capables de transformer en mieux Ia société dans la-
quelle il se sont intégrés. Cela demande de développer une col-
laboration étroite avec le monde de l'industrie et des entre-
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prises, en favorisant leur coopération dans les programmes de
travaux pratiques offerts aux élèves et dans les "stages" de
mise à jour pour les enseignants, en cherchant à les consulter
dans le processus de renouvellement et de modernisation, en
préparant avec les entreprises et les usines des programmes
de formation permanente, surtout pour les jeunes qui tra-
vaillent déjà, en pensant à des initiatives pour accompagner
les jeunes dans les premiers pas de leur insertion dans le mon-
de du travail.

Sur ce point, les Anciens Elèves peuvent avoir une grande im-
portance et apporter une aide véritable: ils peuvent être un
pont excellent entre l'école et le monde du travail dans lequel
ils se trouvent déjà intégrés ; ils peuvent collaborer à la tâche
éducative de l'école au moyen du travail professionnel ou par
des services bénévoles; beaucoup, en outre, peuvent aider les
jeunes qui terminent les études, en les accompagnant dans l'in-
sertion dans Ie monde du travail, en les aidant dans des initia-
tives d'auto-emploi, en établissant des bourses de l'emploi, etc.

Il existe dans la Congrégation de magnifrques expériences en
ce domaine de la formation professionnelle : on pense à des écoles
techniques qui sont à l'avant-garde, qui non seulement offrent
aux jeunes une formation professionnelle de haute qualité, mais
également développent différentes initiatives pour les aider à s'in-
sérer dignement dans le monde du travail.

En raison, précisément, de l'importance qu'a la formation pro-
fessionnelle dans notre mission éducative des jeunes les plus
pauwes, ainsi que des difficultés et des défis qu'elle doit aujour-
d'hui affronter dans une société en rapide développement, il est
urgent de la soutenir en développant une plus grande coordina-
tion entre les différents centres aussi bien dans la Province qu'au
niveau national et au niveau régional, en favorisant un échange
d'expériences, de projets, de ressources et une intense collabora-
tion entre les centres plus développés et les autres plus modestes,
surtout dans la formation des enseignants, dans la qualifrcation
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des programmes et des méthodologies... en cherchant ensemble
des moyens et des initiatives pour garantir l'entretien et Ie re-
nouvellement continuel des centres.

Ces dernières années, le Dicastère pour la Pastorale des
Jeunes a développé quelques initiatives en ce sens, mais on doit
certainement faire encore beaucoup plus.

3.5 Le monde de l'Université: Le chemin aceompli par
les IUS et par d'autres formes de présence dans le
monde universitaire

Par décision du Recteur majeur, le Dicastère pour la Pastora-
le des Jeunes a assumé pendant cette période de six années l'ani-
mation des IUS (Institutions Universitaires Salésiennes). L'ob-
jectif proposé a été d'assumer et de rendre opérationnelles l'iden-
tité et les politiques approuvées par le Recteur majeur avec son
Conseil pour la présence salésienne dans l'éducation supérieure
(janvier 2003) au moyen du "Programme Commun 2" (2003-
2008), élaboré par l'Assemblée des IUS fiuillet 2003). Ce pro-
gramme répond à trois objectifs ("axes") stratégiques :

Le. La formation du personnel. Cette formation se développe sur-
tout au moyen du Cours Virtuel IUS [en abrégé: CVI] : 'Ap-
prentissage coopératif et technologrque d'éducation en uni-
versité, dans un style salésien". Il s'agit d'un projet réalisé
d'une manière systématique et professionnelle, qui en un
temps relativement court a atteint un nombre significatif de
professeurs des IUS (environ 3 000) ; il a eu également de
fortes retombées sur le renouveau des IUS elles-mêmes et sur
Ie développement positif du "Programme Commt)tt 2" ; sans
cette plate-forme humaine, qui partage les valeurs de l'éduca-
tion salésienne, il aurait été très difficile de réussir le pro-
gramme proposé.

Un développement spécifique du CVI est le "Cours Virtuel de
formation pour les professeurs de l'école salésienne d'Amé-
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rique", réalisé par plusieurs IUS en collaboration avec le Di-
castère pour Ia Pastorale des Jeunes et la Commission de
l'Ecole Salésienne en Amérique ; il veut renforcer l'identité et
la compétence éducative des professeurs, en faisant naître
entre eux une culture de coopération et de travail en groupe,
en développant de nouvelles ressources pour l'action éducati-
ve dans les écoles, selon les lignes de Ia Deuxième Rencontre
américaine de l'Ecole salésienne (Cumbayâ II). Le premier
cours (2006-2007) aété suivi par 702 professeurs.

2e. Le deuxième axe veut consolider les fondations des institu-
tions selon les indications du "cadre de référence" des docu-
ments sur I'identité et les politiques. Il comprend trois aspects
ou colonnes :

- La "Charte de Navigation", c'est-à-dire une série d'instru-
ments et de procédures pour garantir I'orientation et la ges-

tion des institutions dans Ie cadre de référence de l'identité
et des politiques ;

- Les ressources humaines, Ia gestion du personnel et des di-
rigeants, Ie rôle de la communauté salésienne ;

- Les ressources économiques, les fonds et la production des
ressources, Ia gestion professionnelle des ressources, les po-
litiques d'investissements, les synergies, etc.

Le développement de ce deuxième axe a constitué l'engagement
fondamental des IUS ces dernières années. Il a ét'é marqué
par un cheminement rigoureux, systématique et bien accompa-
gné. La réponse des IUS a été bonne, mais non uniforme I en
général Ia majorité a participé avec dévouement et selon les
conditions requises ; a été impliqué un groupe signifrcatif de

dirigeants, sous Ia conduite de leur Recteur lui-même. La par-
ticipation aux Séminaires de Brasilia, de Sâo Paolo, de Lima,
de San Salvador et aux Conférences (Chili 2004, Guatemala
2006, Porto Alegre 2009) a été satisfaisante. Toutefois, le ré-
sultat frnal (l'élaboration de la "Charte de Navigation"), même
s'il est méritoire pour la quantité (plus de 507o des IUS I'ont
présenté) et pour Ia qualité (il a été un premier essai), mani-
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feste encore des diffrcultés considérables pour réaliser dans les
Universités un wai processus de planification stratégique.

3e. Le troisième æ(e se propose de développer des relations par
secteur entre les.IUS. C'est une initiative très concrète et im-
portante pour établir entre les IUS une waie communauté
scientiflrque de collaboration autour de projets partagés par di-
verses Universités, jusqu'à arriver à Ia construction et au
fonctionnement ordinaire d'un réseau, au sens wai et propre,
d'Universités salésiennes qualitativement présentes dans le
monde scientifrque avec les apports les plus conformes à notre
charisme d'éducation des jeunes. Actuellement existent le
groupe du Cours Virtuel orienté vers la formation du person-
nel, Ie groupe "IUS-Engineering", le groupe "IUS-Educa-
tion" ; et sont en préparation le groupe "IUS-formation-pas-
torale" et Ie groupe "IUS-nouvelles technologies".

Au moyen du développement de ce programme, non seule-
ment les IUS augmentent quantitativement (en 2006 elles étaient
61 institutions universitaires de différent niveau : 19 en Amé-
rique, 25 en Inde, 9 en Europe, 5 dans la Région Asie-Est - Océa-
nie, 1 en Afrique), mais surtout elles sont en train de se consoli-
der et croissent en qualité, en particulier celles de I'Amérique et
de l'Europe. Au moyen de ce cheminement, est en train de se

transformer Ia manière de concevoir et d'organiser la présence
salésienne dans l'Université et se développent, au moyen de l'en-
gagement de l'institution assumé pour l'élaboration de la 'oChar-
te de Naügation", de nouvelles formes de présence et de gestion
universitaire.

Dans chaque IUS on est en train de constituer des plates-
formes auec des personnes qui partagent Ia mission et la vision sa-
lésiennes ainsi que les projets universitaires ; ces gxoupes deüen-
nent capables de former Ie noyau animateur de la communauté
universitaire et d'être les promoteurs et les guides du renouveau
de l'institution. On est en train également de susciter davantage
de synergie et de collaboration entre les IUS, en dépassant I'atti-
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tude de ne faire référence qu'à soi-même et favorisant en elles
une conscience commune et une üsion d'ensemble.

En juillet 2007 , s'est déroulée la \P'" Assemblée IUS, dans la-
quelle a été élaboré le "Programme Commun 3", qui reprend et
approfondit les objectifs et les démarches réalisées jusqu'alors.

3.6 L'attention au monde de la marginalisation des jeunes

L'attention aux jeunes en situation de risque a toujours été
une caractéristique de la pastorale salésienne. La nouvelle situa-
tion de nos sociétés nous met au défi d'apporter de nouvelles ré-
ponses. La pauweté augmente de plus en plus jusqu'à présenter
une dimension tragique, qui frappe beaucoup de personnes et de
communautés, parmi lesquelles de très nombreux jeunes, au
point de devenir une réalité structurelle et mondiale. Nous pou-
vons aussi parler de "nouvelles pauwetés" et donc de "nouvelles
formes de marginalisation et d'exclusion sociales", parmi les-
quelles nous atteignent d'une manière particulière celles qui com-
promettent les possibilités de croissance des jeunes, en créant des
situations de grave malaise et pour certains même de déüance.

L'aspect le plus préoccupant est le développement d'une men-
talité ou d'une manière d'organiser sa vie (indiüdualisme, utilisa-
tion immodérée des biens de consommation, recherche absolue de
l'efficacité et du profrt...) qui génère de plus en plus la marginali-
sation, l'exclusion, la pauweté etlasouffrance, en particulier pour
les secteurs les plus faibles, comme c'est le cas pour les jeunes.

Pour cela, au cours des cinquante dernières années, se sont
multipliés des projets, des initiatives et des æuwes qui essaient de
répondre à cette situation et d'offrir aux jeunes une nouvelle oc-
casion de construire leur vie positivement et de s'insérer dans la
société en personne responsable. Il y a des "maisons-famille" pour
accueillir et éduquer des enfants et des jeunes en situation de gra-
ve risque (enfants sans famille, enfants de la rue, enfants üctimes
d'abus sexuels ou de la prostitution...) ; des projets d'attention, de
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protection, d'éducation d'enfants et de jeunes qui sont au travail,
souvent depuis leur jeune âge ; des projets pour accueillir et re-
mettre sur un chemin de vie des jeunes üctimes des drogues ou
sortis de prison..., pour accueillir et former des jeunes immigrants
souvent sans famille... et beaucoup d'autres réponses.

Dans les Provinces, il y a eu une augmentation de la sensibili-
té et de l'engagement pour les différentes situations de pauweté
et de malaise des jeunes : elle est due non seulement au service
d'æuwes, de projets et d'interventions spécifiques en faveur des
jeunes se trouvant dans de graves situations de malaise, mais sur-
tout à l'insertion de cet engagement dans le Projet éducatif et
pastoral de la Province et à l'intensification, dans chaque com-
munauté éducative, d'une attention spéciale pour les facteurs de
marginalisation et d'exclusion. Cette attention et cet engagement
doivent être développés encore plus dans chacune des commu-
nautés et des ceuwes ; on doit faire plus attention à la culture et
à la mentalité que l'on y développe, en s'engageant à faire croître
une culture de la solidarité et de Ia citoyenneté active ; il est im-
portant aussi d'approfondir le travail en réseau et en collabora-
tion entre les diverses ceuwes et les üfférents services dans les
Provinces et avec d'autres institutions du territoire, de prendre
soin de Ia formation et de la préparation éducative et salésienne
des éducateurs dans cet engagement spéciflrque.

Le Dicastère pour la Pastorale des Jeunes a encouragé et/ou
accompagné différentes initiatives en ce sens, par exemple la ren-
contre européenne sur l'immigration (Barcelone 2003) ; la ren-
contre régionale sur l'éducation des jeunes et leur entrée dans le
monde du travail (San Salvador 2004); ensuite la rencontre sur la
Proposition d'un travail envisagée dans la pédagogie salésienne
pour les jeunes à risque (Medellfn 2006) ; la rencontre sur la For-
mation Professionnelle et l'entrée dans le monde du travail
(Afrique et Madagascar - Johannesburg 2004).Il existe aussi di-
vers organismes de coordination régionaux ou nationaux qui en-
couragent un travail en réseau et une attention pour s'insérer
dans et collaborer avec des institutions sociales qui travaillent
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dans ce domaine: l'organisme de coordination YAR ("youth at
risk") de l'Inde, le SCS lService Civil Salésien] en ltalie, la "Pla-
taforma Social" (Espagne), et d'autres.

Dans l'animation et la coordination de ce secteur les "Bureaux
de planification et de déueloppen'ùent" constitués dans plusieurs
Provinces ont une particulière importance. Ces bureaux aident
les Provinces à planifier stratégiquement leurs interventions
pour le développement et à rechercher des fonds de financement
pour les projets. Il est très important qu'il y ait un travail d'en-
semble entre ces bureaux et la délégation proünciale pour la pas-

torale des jeunes afin d'assurer l'insertion des projets dans le
PEPS provincial et, en même temps, de développer une planifica-
tion systématique et une vérification exigeante des objectifs du
PEPS.^

3.7 Autres présenees et autres formes légères au service
desjeunes

Dans Ia société complexe et pluraliste, nous assistons à l'ap-
parition de nouueaux lieux ou de nouuelles formes d'éducation. de

la jeunesse, qui proposent des modèles et des styles de üe qui fas-
cinent en masse les jeunes ; que l'on pense à l'école parallèle des

mass media, aux associations qui regroupent autour d'un intérêt
pour la musique et le sport, au tourisme, aüx nouvelles formes
d'engagement social et ecclésial, au secteur du temps libre, deve-
nus de nouveaux lieux d'identification personnelle.

Pour répondre à cette nouvelle situation se sont développés
dans l'ensemble du monde salésien de nouuelles réalités et asso-

ciations dejeunes, de nouuelles forrnes éducatiues, des seruices ou
des æuures plus souples et légères, capables de répondre et de
s'adapter à l'inconstance des besoins et des urgences avec une
plus grande liberté d'action et d'initiative. Ces réalités utilisent

4 Voir les conclusions de Ia Rencontre sur les Bureaux de planification et de dévelop-
pement. Rome, Maison Généralice, 2005.
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davantage les possibilités de la communication avec le milieu na-
turel des jeunes, plutôt que la stabilité d'un milieu physique ;
elles priülégient la spontanéité des relations et Ia liberté d'adhé-
sion, la place centrale donnée aux personnes plus que la structu-
re et le projet ; elles cultivent des liens de fond entre diverses réa-
lités et travaillent en interaction avec d'autres institutions et
d'autres services dans le territoire, en cherchant à offrir une ré-
ponse d'ensemble aux situations. Il y est relativement plus facile
d'impliquer les jeunes eux-mêmes dans une prise de conscience
du fait que le chemin à accomplir ensemble est entre leurs mains.

Voici quelques-unes de ces nouvelles formes de présence parmi
les jeunes.

7e. Le Mouuement Salésien des Jeunes

Le Mouvement Salésien des Jeunes (MS.I) est une des formes
de présence parmi les jeunes : son ampleur est Ia plus grande
avec le plus de membres. Il s'agit d'un Mouvement à caractè-
re éducatif, offert à tous les jeunes, pour faire d'eux les agents
et les protagonistes de leur croissance humaine et chrétienne,
avec un élan missionnaire, ouvert à ceux qui ne sont pas
proches, avec la volonté que cela soit suivi d'une incidence
dans le territoire et dans la société civile, ainsi que d'une in-
sertion et d'un apport dans l'Eglise locale.

Les groupes et les associations dejeunes qui, tout en conser-
vant leur autonomie d'organisation, se reconnaissent dans la
spiritualité salésienne et dans la pédagogie salésienne, for-
ment d'une manière explicite ou implicite le Mouvement Sa-
Iésien des Jeunes.

Son animation est partagée entre les groupes de la Famille Sa-
lésienne, en particulier les SDB et les FMA. IJn moment fort
du Mouvement a été le'Forum Mondial'tenu à T\rrin et à Ro-
me à l'occasion de l'an 2000 : dans les lieux des débuts du cha-
risme salésien, des représentants des différentes Provinces ont
partagé leur expérience de Mouvement, les grands défis qui au-
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jourd'hui touchent Ie monde des jeunes, les nouvelles possibili-
tés de réponses et d'engagement, pour conclure en présentant
à tous les jeunes du Mouvement quelques lignes d'engagement
pour les années suivantes. Ce message final du Forum a consti-
tué le cadre de référence de l'animation qui a été déployée ces

dernières années au moyen de différentes actiütés :

- le message annuel du Recteur majeur aux jeunes du M$I à

l'occasion de la fête de Don Bosco, objet d'étude et de ré-
flexion dans les groupes ;

- l'approfondissement de f identité du Mouvement (diffé-
rentes Provinces ont élaboré une "Charte d'Identité du
M$I") ;

- le développement de I'intervention des jeunes comme prota-
gonistes, avec différentes coordinations du Mouvement dans
les Proünces ou entre les Provinces (en particulier, au cours
de la période précédente de six années, a été institué Ie Ser-
vice européen de Coordination du M§I avec une large parti-
cipation des jeunes eux-mêmes, comme fruit du "Confronto
2004" ;

- de multiples rencontres provinciales et/ou régionales des
groupes du M§I, comme le "Campobosco" de l'Espagne et
du Portugal, les nombreux pèlerinages de groupes de jeunes

aux lieux des origines du charisme salésien, des rencontres
européennes comme le "Confronto" et l'Eurizon, des ren-
contres des groupes du MSJ de l'Argentine, du Brésil, le
"Boscoree" pour les Scouts Don Bosco de l'Inde, etc. ;

- I'engagement pour une formation systématique et approfon-
die des animateurs et le développement, dans plusieurs Pro-
ünces, d'un "itinéraire de formation chrétienne pour les dif-
férents groupes" ; grandissent à l'intérieur du MSJ divers
mouvements et différentes associations qui mènent claire-
ment une action d'évangélisation ;

- une présence plus grande du M§I dans les Eglises locales, etc.

Le MSJ est une réalité prometteuse qui mobilise beaucoup
d'enfants, d'adolescents et de jeunes, mais qui exige un effort
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de plus en plus grmd, systématique et coordonné pour l'évan-
gélisation et Ia formation chrétienne selon les valeurs de la
Spiritualité Salésienne des Jeunes, pour Ie soin à apporter à la
formation personnelle et à I'accompagnement personnel des

animateurs, pour l'intensification de l'engagement de solida-
rité envers les autres jeunes, surtout ceux qui sont Ie plus
dans un état de pauweté et de risque, et pour une présence ac-

tive et responsable dans les différents milieux de jeunes, dans
Ia Société et dans l'Eglise.

Au cours de Ia dernière période de six années ont été multi
pliées et approfondies les propositions depèlerinages de jeunes

aux lieux salésiens de Turin et au Colle Don Bosco surtout par
les Provinces d'Europe, les rencontres de Spiritualité (re-

traites dans les lieux salésiens avec desjeunes et des adultes...),
Ies rencontres de formation salésienne pour des collaborateurs
Iarcs, l'expérience de formation pour de jeunes prénovices de

quelques Provinces salésiennes d'Europe, etc. La Province
ICP est en train de faire un effort considérable pour renforcer,
avec I'aide des Provinces d'Europe, et mieux coordonner les

équipes salésiennes qui animent le Projet Colle et Valdocco.

La Congrégation tout entière en est reconnaissante.

On a commencé aussi, avec l'aide et la collaboration de l'Ins-
titut de Spiritualité de I'UPS, un cheminement de réflexion et

de partage entre les responsables des Maisons Salésiennes de

Spiritualtté de I'Europe (mai 2004); ont été identifiés les élé-

ments fondamentaux pour une proposition de Spiritualité Sa-

lésienne des Jeunes à offrir dans ces maisons, ainsi que les

tâches d'une Maison Salésienne de Spiritualité dans le projet
pastoral de la Province.

2e. Le uolontariat

Au cours de ces dernières années, dans les Provinces et dans
le M$I, a été effecbué le développement d'une multitude de

gïoupes et d'associations de volontariat, surtout de la part de
jeunes. Le CG24 a reconnu la réalité du volontariat comme un
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nouueau style d'ouuerture à autrui, surtout là où il est possible
de rencontrer la pauweté et la marginalisation, un défî contre
Ies injustices et les égoïsmes dominants, une solution signifi-
cative pour la vocation et une conflrrmation de la valeur du
chemin éducatif parcouru ensemble par les jeunes et les
SDB.4'

Dans la Congrégation le volontariat continue à croître au
moyen de multiples groupes et organisations. Dans quelques
Régions on développe surtout Ie volontariat local ou national,
aussi bien dans sa dimension missionnaire ou sociale qu'en
lien avec la vocation (Amérique) ; dans d'autres est très déve-
loppé le volontariat international et missionnaire (Europe) ;

d'autres reçoivent des volontaires (Afrique et Asie).

Le volontariat salésien est réalisé normalement comme une
offre significative présentée aux jeunes qui ont parcouru le
chemin de formation de la pastorale des jeunes et il les aide à
faire mûrir et à approfondir, comme une réponse à leur voca-
tion, leur option de vie chrétienne engagée; mais souvent,
pour des jeunes qui arrivent de l'extérieur de nos æuwes, il
devient même une occasion significative de contact et une
offre d'évangélisation.

Le Dicastère pour la Pastorale des Jeunes et le Dicastère pour
les Missions ont élaboré de nouveau le document "Le volonta-
riat dans Ia Mission salésienne", en l'enrichissant avec les ap-
ports de la rencontre internationale de 2001 et avec l'expé-
rience des Proünces et des O.N.G. salésiennes. Dans ce docu-
ment, on présente l'identité du volontariat salésien, un cer-
tain nombre d'exigences et de conditions fondamentales pour
son développement, pour la formation et l'accompagnement
des volontaires et pour l'animation et l'encouragement à pro-
diguer au volontariat salésien dans les Provinces et dans la
Congrégation.

o'Cf. CG24,n.26.
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En 2007, ce document a été présenté à toute la Congrégation
au moyen de sept Rencontres régionales, afin qu'il soit connu
et rendu opérationnel dans les différentes Provinces grâce à
un Plan provincial du volontariat, inséré dans le PEPS de la
Province.

4. PERPECTIYES D'AVENIR POUR LA PASTORALE
SALÉSIENNE DES JEI,]NES

Après avoir présenté comment a été développée et comment
aujourd'hui est articulée la Pastorale des Jeunes dans la Congré-
gation, en y joignant un sincère remerciement à Dieu pour la
quantité de bien qu'Il suscite chez nous dans le service rendu aux
jeunes, pour la force d'attraction de Don Bosco et de son charis-
me, pour l'engagement généreux de tant de confrères, de collabo-
rateurs larcs et des jeunes eux-mêmes, je voudrais vous proposer

et partager avec vous quelques perspectives d'avenir, dont plu-
sieurs nous ont été proposées par le CG26 comme des objectifs
prioritaires pour les prochaines années.

4.1 Continuer l'effort d'assimilation et de pratique du
modèle de la Pastorale Salésienne des Jeunes

Nous avons vu l'énorme effort de Ia Congrégation, accompli ces

cinquante dernières années, pour repenser et renouveler sa pra-
tique éducative et pastorale, en répondant avec une plus grande fi-
délité alD( nouveaux besoins et aux nouvelles attentes des jeunes

ainsi qu'aux valeurs dont s'inspire Ie Système Préventif de Don Bos-

co. De nos jours nous pouvons compter sur un ensemble de critères,
d'orientations, de structures, de lignes d'action qui traduisent dans

la situation d'aujourd'hui I'esprit et le modèle d'action vécus par
Don Bosco dans son premier Oratoire : le Système Préventif'

Tout cet effort pour repenser Ia pratique éducative implique
nécessairement une ouverture à de nouveaux schémas de pensée
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et à de nouvelles pratiques, une nouvelle mentalité et une nou-
velle façon d'organiser les éléments qui constituent l'acte éduca-
tif une nouvelle méthodologie et une nouvelle manière de mettre
en place la présence au milieu des jeunes... Autant de choses qui
demandent de Ia réflexion pour vérifier l'expérience quotidienne,
du courage pour assumer de nouvelles perspectives et de nou-
velles mises en place, de la patience pour donner du temps à la
transformation lente des façons de penser et des attitudes, du
partage pour qu'on ne réalise pas tout seul, mais en gïoupe, ces
processus pour des changements.

Aujourd'hui la Congrégation a un modèle opérationnel de Ia
Pastorale des Jeunes, c'est-à-dire une manière concrète de struc-
turer et d'organiser les différents éléments de sa pratique éduca-
tive et pastorale pour en assurer l'identité, la cohérence par rap-
port aux objectifs du projet et le fait d'être un organe de fonc-
tionnement ; un modèle fidèle aux principes dont s'inspire le Sys-
tème Préventif de Don Bosco et en même temps un modèle qui ré-
ponde mieux aux besoins et aux situations des jeunes d,aujour-
d'hui. Il est donc urgent de s'engager à connaître à fond ce modè-
le, à en assumer la mise en place, et surtout à le traduire en pra-
tique dans les divers contextes et les différents mileux. Ces der-
nières années, un grand effort a été fait dans cette direction,
mais on doit continuer encore, en aidant chacun salésien et les
communautés locales à comparer leur pratique avec le modèle
pour la rendre plus fidèle et significative.

En particulier, il est important d'assumer la vision r nifair.u
et organique d'une pastorale, centrée sur la personne du jeune
et pas tellement sur les (Euwes ou les services, en dépassant une
tendance, encore présente dans la pratique de tous les jours, à
perdre la vision d'ensemble pour se cantonner dans ce qui est sec-
toriel. On doit aussi affermir la dirnension cornrnunautaire de
I'action pastorale qui se manifeste surtout dans l,engagement
de construire l'æuwe salésienne comme une communauté éduca-
tive et pastorale, dans laquelle les personnes occupent le centre,
l'emportent les relations interpersonnelles, les éléments de com-
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munion et de collaboration sur les préoccupations de gestion et
d'organisation. Un autre aspect sur lequel les derniers Chapitres
ont insisté est la mentalité qui pousse à æuvrer selon des
projets, c'est-à-dire à considérer que l'action pastorale est com-
me accomplie dans un cheminement effectué graduellement se-

lon des objectifs précis et vérifiables, et pas tellement comme Ia
somme de multiples interventions et actions peu reliées entre
elles.

Tout cela implique de multiplier l'effort de formation pastora-
le, tant des Salésiens que des collaborateurs larcs. Il existe de

nombreuses initiatives en ce domaine, mais il est urgent de le sys-

tématiser et d'assurer leur continuité, de manière à constituer
dans chaque communauté éducative et pastorale un noyau de per-
sonnes pleinement identifiées par leur rapport avec les valeurs et
la mise en place de la pastorale salésienne, capables d'encourager
et de guider le reste de la communauté.

4.2 Une pastorale évangélisatrice clairement orientée
vers I'arrnonce du Christ et vers l'éducation des jeunes
à la foi

L'action éducative et pastorale de la Congrégation est en train
de se multiplier partout ; les besoins des jeunes et les demandes
de Ia société et de l'Eglise sont de plus en plus nombreux et pres-
sants. Dans I'effort pour y répondre, on court le risque de se dis-
perser et de laisser dans l'ombre le cæur de notre mission.

Dans beaucoup de sociétés et de cultures près desquelles nous
effectuons notre service éducatif et pastoral, sont en train de se

développer une culture qui marginalise la religion et en particu-
lier le ehristianisme, ainsi qu'un style de vie qui favorise Ie déve-
loppement de Ia pauweté matérielle et spirituelle de beaucoup et
qui multiplie les facteurs d'exclusion sociale... Dans cette am-
biance, s'avèrent souvent ne présenter aucunement d'intérêt et
d'importance les valeurs religieuses et les motivations des
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croyants, qui à une autre époque transparaissaient et se laissaient
percevoir dans Ie service d'éducation et de promotion humaine.

Cette situation a poussé beaucoup de Salésiens et de collabo-
rateurs larcs à rénover l'identité de leur vocation et à se donner à
l'engagement éducatif et pastoral avec beaucoup de générosité et
de sacrifice ; mais il existe également Ie danger de rencontrer « la
superficialité spirituelle, l'activisme frénétique, le style de vie
bourgeoise, la faiblesse du témoignage évangélique, le dévoue-
ment non total à Ia mission. Cela se traduit par l'embarras éprou-
vé pour faire apparaître sa propre identité de personne consacrée
et par la timidité pour accomplir une tâche apostolique ".n,

Tout cela demande de récupérer les racines et le moteur de
notre pratique pastorale, la passion missionnaire du "Da mihi
animas", la seule qui peut garantir sa signification et son efficaci-
té, et de centrer notre actiüté, très variée, d'éducation et de pas-
torale sur l'évangélisation et l'éducation de la foi, où tout trouve
son unité et son sens.o'

A la lumière des lignes d'action proposées par le CGàG sur le
thème de l'évangélisation, voici quelques priorités qui dewont
caractériser la pastorale des jeunes dans les prochaines années :

1q. Une pastorale plus missionnaire capable de proposer « avec
joie et courage aux jeunes de viwe l'efstence humaine comme
l'a vécue Jésus Christ ,.* Aujourd'hui il n'est pas sufflrsant de
placer les jeunes dans une ambiance positive avec une multi-
plicité d'activités et de propositions, pas même tout bonne-
ment de leur offrir une formation catéchétique, ni de les habi-
tuer à une pratique religieuse (prière et sacrements) ; il faut
une proposition claire et explicite où l'on annonce Jésus
Christ et qui puisse réveiller chez les jeunes l'envie de le
connaître et de le suiwe ; il est nécessaire de leur donner un

* CG26, "Urgence d'évangéliser", n. 27.
* Cf. Discours du Recteur m4jeur à la clôture du CG26 : première clé de lecture du do-

cument capitulaire : "RéchauJÏer le cceur des confrères" [ACG 401, p, 146].* CG26, "Urgence d'évangéliser". Ligne d'action 5, n. 36.
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enseignement et de les initier à la prière chrétienne, à la lec-

ture et à la méditation de la Parole de Dieu ; il faut aussi sus-

citer en eux le désir de s'engager sur un chemin systématique
d'approfondissement de la foi et les aider à mettre en place

leur üe personnelle selon les valeurs de I'Evangile.

2q. Une évangéIisation pleinement insérée dans le domaine de

l'éducation La pastorale salésienne desjeunes vit et se déve-

loppe dans Ie domaine de I'éducation, cherche à promouvoir
chez les jeunes non seulement une üe chrétienne, mais aussi

une culture qui s'inspire de Ia foi et des valeurs évangéliques,
qui soit une solution de rechange en face de la culture du mi-
lieu caractérisée par le larcisme, le relativisme, Ie subjectiüs-
me, l'utilisation immodérée des biens de consommation...

L'attention aux contenus culturels qui sont offerts dans le dé-

veloppement quotidien d'une æuwe ne reçoit pas toujours Ie
soin qui lui serait nécessaire pour garantir une cohérence
entre les contenus transmis ou les méthodologies employées

sans contradiction avec les valeurs de la foi chrétienne (ren-

contre culture et foi) et pour assurer une vie chrétienne ca-

pable de donner une qualité évangélique à la vie privée, pro-
fessionnelle et sociale des personnes.

Aujourd'hui, donc, il est urgent d'organiser l'engagement pas-

toral, en veillant avec soin et d'une manière spéciale à f inté-
gration de l'évangélisation et de I'éducation selon la logique
du Système Préventif : 6

- une évangélisation capable de s'adapter à la conütion évo-

lutive du jeune, qui ait soin de développer les attitudes hu-
maines fondamentales qui rendent possibles l'ouverture per-

sonnelle à Dieu et la rencontre avec Jésus, attentive aux va-
Ieurs et aux visions de la vie, que vivent les jeunes, pour les

transformer à Ia lumière de l'Evangile ;

- une éducation capable de former des mentalités, d'inspirer
des üsions de vie ouvertes à la dimension religieuse, de fai-

s CG26, "Urgence d'évangéliser". Cf. Ligne d'action 6, n. 41.
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re mûrir des choix de üe qui s'inspirent de I'Evangile de
Jésus ; une éducation attentive, en particulier, à développer
la dimension religieuse de la personne et à favoriser les
attitudes fondamentales pour une ouverture positive à la
foi; une éducation qui prenne soin de la formation de Ia
conscience morale et éduque les jeunes à I'engagement
social selon l'inspiration de la doctrine sociale de l'Eglise.

4.3 Dans chaque proposition pastorale, approfondir et
renforcer la dirnension donnée à la vocation

L'animation et l'orientation des vocations constituent un élé-
ment essentiel d'une Pastorale des Jeunes qui aide chaque jeune
à faire des choix de vie responsables à la lumière de la foi. . Nous
ressentons aujourd'hui plus fortement que jamais le défi d'établir
une culture de la vocation dans chaque milieu, de manière que les
jeunes découwent la vie comme un appel et que toute la pastora-
le salésienne devienne réellement une pastorale de la vocation ,.4
Mais la meilleure pastorale des jeunes ne génère pas de vocations
apostoliques et consacrées sans une attention spécifique à I'an-
nonce explicite de la vocation, à la proposition personnelle claire-
ment effectuée, à l'accompagnement spirituel constant.

Le manque de vocations a sensibilisé les communautés et les
confrères à la réflexion sur la manière de faire une animation des
vocations, mais cette animation est encore pensée et accomplie
comme un engagement accepté pour compléter le travail éducatif
et pastoral ordinaire, un engagement pris par quelques respon-
sables ou quelques confrères qui y sont particulièrement sen-
sibles. Voici les deux processus dans un état d'appauwissement :

une pastorale des jeunes qui ne réussit pas à orienter les jeunes
pour qu'ils aient, sous l'angle de Ia vocation, une üsion de leur vie
capable de les guider vers des options évangéliques de don de soi
et de service, et une animation de vocations trop basée sur l'en-

" CG26, "Nécessité d'appeler", n. 53.
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thousiasme et peu sur le rapport de foi, profond et personnalisé,
avec Jésus Christ.

Pour cela, il est nécessaire de convertir les mentalités et de ré-
nover certaines pratiques, en particulier dans les trois aspects
suivants :

lq. Développer dans chacun de nos milieux une culture des voca-
tions, au moyen d'une pastorale des jeunes résolument évan-
gélisatrice, qui engage les jeunes à reconnaître leur üe comme
un don de Dieu et à y correspondre avec un engagement gé-

néreux au service des autres, en particulier de ceux qui sont le
plus dans le besoin.n'

2e. Assurer dans chaque itinéraire d'éducation à la foi une atten-
tion particulière à favoriser chez les jeunes I'engagement
apostolique, enraciné dans une relation personnelle d'amitié
avec Jésus Christ, réalisé dans la communion et la collabora-
tion à l'intérieur d'une forte expérience de communauté et
mûri au moyen d'un engagement systématique de formation
personnelle.*

3e. Témoigner avec courage et avec joie la beauté de sa propre vo-
cation salésienne, toute donnée à Dieu dans la mission auprès
des jeunes, en en faisant la proposition explicite et en s'enga-
geant à accompagner, dans leur chemin de discernement et de
formation relatifs à la vocation, les jeunes qui présentent des
signes de vocation religieuse salésienne."

q CG26, "Nécessité d'appeler". Cf. n. 60.
€ CG26, "Nécessité d'appeler". Cf. Ligne d'action 9, nn. 65-67.
* CG26, "Nécessité d'appeler". Cf. Ligne d'action 8, nn. 61-64. - Ligne d'action 10,

nn. 69-73.
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4.4 Une attention spéciale aux jeunes qui sont le plus en
situation de pauvreté et de risque cornrne caractéris-
tique de toute présence salésienne et de toute (Euvre
salésienne

Avec joie je reconnais qu'il s'est effectué une croissance de la
sensibilité et de la préoccupation, de la réflexion et de I'engage-
ment pour le monde de la marginalisation et du malaise des
jeunes. Cette réalité ne représente plus un secteur particulier,
considéré comme une æuvre spéciale ou animé seulement par
quelques confrères particulièrement motivés. L'attention aux
derniers, aux plus pauvres, à ceux qui sont dans le malaise est en
train de devenir une "sensibilité institutionnelle" qui, peu à peu,
mobilise beaucoup d'æuwes des Provinces.

Mais il existe encore une certaine résistance à donner une
nouvelle qualité à la mentalité et à la méthodologie éducative, de
sorte que chacune de nos présences soit waiment au service des
jeunes qui sont le plus dans le besoin.uo Fidèles aux indications du
CG26, nous devons continuer ce chemin et concentrer nos efforts
pour développer quelques processus qui impliquent l'ensemble de
notre pastorale desjeunes :

l-q. L'attention aux jeunes en situation de risque comme caracté-
ristique et engagement de toute présence salésienne et de tout
projet éducatif. Il ne suffit pas d'avoir dans la Province
quelques æuvres ou quelques services explicitement destinés
aux jeunes les plus paultes ; il est nécessaire que l'ouverture
et l'attention aux situations de pauweté, d'exclusion et de
marginalisation soient assumées par chaque présence, jusqu'à
devenir une caractéristique de sa signification. Il est impor-
tant que chaque communauté éducative détermine les élé-
ments de l'ambiance, de la dynamique et de la méthodologie
de l'æuwe, ou certains critères d'évaluation plus ou moins ex-

* CG26 "Pauvreté évangélique". Cf. n. 82. - "Nouveaux fronts d'action". Cf. n. 101.
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plicites, qui produisent de fait la sélection et l'exclusion et
qu'elle s'engage à les transformer; qu'elle favorise pour les
jeunes qui sont le plus en situation de besoin et de risque la
présence, la participation et la possibilité d'être des protago-
nistes dans les actiütés, dans les groupes, dans les responsa-
bilités... ; qu'elle détermine avec une attention particulière les
éléments de la pédago$e salésienne les plus adaptés à ces
jeunes et qu'elle s'engage à les mettre en pratique.

2e. Viser àIatransformation de la mentalité et des tendances cul-
turelles, et pas seulement à une réponse aux attentes immé-
diates, en favorisant une culture de Ia solidarité selon le critè-
re du "donner plus à celui qui a moins reçu". La pauweté et la
marginalisation dans nos sociétés sont non seulement des
phénomènes économiques ou sociaux, mais aussi, et je crois
surtout, des phénomènes culturels ; il y a diverses manières
(indiüdualiste, compétitive, hédoniste ou marquée par l'utili-
sation immodérée des biens de consommation) de concevoir la
üe qui génèrent l'exclusion des plus faibles ; on ne peut donc
pas se contenter d'aider les plus désavantagés à surmonter
leurs situations de marginalisation, mais notre intervention
doit üser à la transformation de leur mentalité et de celle de
l'ensemble de la société. Dans ce sens toute communauté édu-
cative et pastorale doit être très attentive aux valeurs et aux
styles de vie qu'elle favorise avec son action éducative quoti-
dienne.

3e. Développer avec une attention particulière la dimension, reli-
gieuse de la personne, considérée cotnnle un facteur fonda-
mental d'hum.anisation et de préuention. Dans la vision an-
thropologique du Système Préventif de Don Bosco la dimen-
sion religieuse est un élément fondamental de la personne et
de la société ; c'est pourquoi son développement, jusqu'à l'an-
nonce de Jésus Christ, est une exigence indispensable de Ia
proposition éducative salésienne. Nous croyons que dans cet-
te relation personnelle avec Dieu, qui passe par les voies mys-
térieuses de I'Esprit Saint agissant dans Ie cæur de toute per-
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sonne et d'une maaière spéciale dans Ie cceur de ceux qui sont
le plus en situation de pauweté et de besoin, se trouvent des
énergies insoupçonnées pour Ia construction de Ia personnali-
té et pour son développement intégral,5'et nous croyons que
c'est un élément important pour donner de l'espérance aux
jeunes qui endurent d'une manière spéciale les conséquences
dramatiques de la pauweté et de l'exclusion sociale.

C'est pourquoi, toute communauté éducative doit proposer,
dans le projet éducatif et pastoral pour ces jeunes, des expé-
riences et des parcours qui puissent réveiller en eux la dimen-
sion religieuse de la üe et les aider à découwir Jésus comme
Sauveur.u' Cette proposition d'évangélisation doit être insérée
pleinement dans le processus éducatif de prévention et de ré-
cupération et être organisée dans des itinéraires simples, très
proches de la vie quotidienne et utilisés comme si on semait
un peu à la fois.

Le témoignage des éducateurs et de Ia communauté éducative,
l'ambiance de joie, d'accueil et de famille, la défense et la pro-
motion de la dignité personnelle, deüennent une première an-
nonce et une première réalisation du salut du Christ et une
offre de libération et de plénitude de vie.

Cette première étincelle doit être ensuite traitée avec soin et
développée avec patience et persévérance, en réveillant tou-
jours le positif qu'il y a dans le jeune, la conscience de sa di-
gnité, sa volonté de sortir de sa situation pénible. Toute la
communauté lui offre des expériences religieuses simples,
mais de qualité, comme des moments de prière ou de célébra-
tion, qui l'aident à s'ouwir à la présence de Dieu et à Ia rela-
tion personnelle avec lui. A partir de ces expériences la com-
munauté chrétienne pourra annoncer avec respect, mais aus-
si avec joie, la personne de Jésus Christ.

n Cf. J. E. VECCHI, "Il tut pris de pitié pour eux". ACG 359, p. 34.
62 CG26, "Nouvearx fronts d'action". Cf. Ligne d'action 15, nn. 105-107
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4.5 Redéfinir nos présences pour les rendre plus signifï-
catives, e'est-à-dire pour en faire des "nouvelles pré-
senees"

Le renouveau profond de la Pastorale des Jeunes pour mieux
répondre aux besoins et aux exigences des jeunes demande com-
me condition indispensable de revoir profondément le but, l'orga-
nisation et la gestion de nos æuwes. C'est pourquoi depuis déjà
bien des années dans la Congrégation nous sommes invités à
réorganiser les présences, à les transformer et à les rendre plus
significatives, à nous ouwir à de nouveaux fronts d'action, en ren-
dant "nouvelles" les présences et en en développant des nou-
velles.63

Rendre nouvelles les ceuvres institutionnelles que nous avons
(Ecoles, Centres de Formation Professionnelle, Paroisses, Patro-
nages et Centres de jeunes, Résidences universitaires, etc....) de-
mande de centrer la tâche de la communauté salésienne non pas
tant sur la gestion et l'organisation de l'æuwe que sur l'accom-
pagnement et sur la formation des éducateurs et des jeunes, en
assurant une présence directe au milieu d'eux, dans l'animation
d'un cheminement graduel d'éducation et d'évangélisation jus-
qu'à des propositions de üe chrétienne engagée, dans la mobili-
sation des personnes en un vaste mouvement autour d'un Projet
éducatif et pastoral salésien ouvert et partagé. Il s'agit aussi
d'avoir une attention privilégiée et résolue pour les jeunes à
risque, en prenant avec courage et créativité les options néces-
saires ; il s'agit également de favoriser des initiatives et des pro-
jets qui mobilisent le plus grand nombre de personnes et d'insti-
tutions au service de l'éducation et de l'évangélisation des jeunes,
en travaillant en réseau et en communion avec la société et avec
I'Eglise.

a Par exemple cf. CG26, "Nouveaux fronts d'action", n. 100. Cf. aussi Intervention fi-
nale du Recteur mqjeur lors de la rencontre des Provinciaux d'Europe, 5 décembre 2004.
ACG 388, 5.2.
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Il ne suffit pas de renouveler les présences déjà existantes'
Souvent aussi, il est nécessaire de nous engager pour fonder de

nouveaux types de présences où sont effectuées des propositions
fortes d'évangélisation et d'éducation à la foi, ainsi que de forma-
tion salésienne des collaborateurs ; où travaillent des équipes à

I'animation de maisons salésiennes de spiritualité, de centres de

catéchèse, de centres de formation des collaborateurs larcs ; de

nouveaux types de présences où sont effectuées I'animation et la
proposition explicite de la vocation, l'animation et Ia conduite des

associations et des mouvements üsant à I'évangélisation et à l'en-
gagement des jeunes, comme également l'animation et la condui-
te du volontariat, etc....

Pour faciliter cet engagement de rendre plus significative et
efficace la présence salésienne dans un territoire, de mieux coor-
donner en lui les différents types de présence salésienne, de favo-
riser Ie renouvellement de I'emplacement et de la défrnition des

ceuvres, le CG25 avait demandé à chaque Province d'élaborer un
Projet Organique Provincial (POI) qui puisse offrir Ies critères,
les conditions et les exigences concrètes nécessaires pour at-
teindre cet objectif.un Le chemin a été commencé, mais on doit al-
ler plus loin, au moyen d'une continuelle vérification et d'un re-
nouvellement ininterrompu du POI.

4.6 Une animation pastorale qui est effectuée avec de
plus en plus de relation et de coorr{ination entre dif-
férents Dicastères, en particulier entre les dicastères
de la Mission salésienne : pastorale des jeunes, com'
munication sociale et missions

L'animation de Ia pastorale des jeunes est devenue de plus en
plus complexe : les secteurs ou les milieux se sont multipliés,
avec de nouveaux aspects à organiser et à coordonner. Certains
de ces aspects sont étroitement reliés à d'autres qui sont confiés

'Cf.CG25, nn. 82-84. Cf. aussi CG26, "Nouveaux fronts d'action", n. 113.
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par les Constitutions à d'autres dicastères, par exemple la réali-
té du volontariat avec ses différents types a un rapport spéci-
fique et concret avec les missions (quand il s'agit du volontariat
missionnaire) ; la paroisse confiée aux salésiens dans les terri-
toires de mission assume aussi la dynamique propre des stations
missionnaires, accompagnées par le dicastère pour les missions ;

le dicastère pour la communication sociale, en plus de l'anima-
tion des aspects propres arD( moyens de communication sociale
et aux services de production, s'occupe de la formation des édu-
cateurs pour qu'ils sachent établir des milieux féconds en rela-
tions et en communications ; cet aspect se relie étroitement à la
pastorale des jeunes qu'anime la communauté éducative et pas-
torale, agent fondamental de l'éducation et de l'évangélisation ;

la formation pastorale des SDB et des laïcs doit être assurée
dans une mutuelle relation et une étroite collaboration entre le
dicastère pour la formation et le dicastère pour la pastorale des
jeunes... Et de même d'autres domaines où l'interdépendance
est en train de devenir de plus en plus présente et où différents
dicastères sont concernés, de sorte que leur animation ne soit
pas réalisée seulement par l'un d'entre eux, sans tenir compte
des autres.

Le CG26, devant cette réalité, a demandé au Recteur majeur
et à son Conseil qu'au cours de la prochaine période des six an-
nées soit développée une collaboration plus organisée entre les
trois dicastères de la mission (Pastorale des jeunes, Communica-
tion sociale et Missions), de manière que, tout en sauvegardant
l'unité organisée de la pastorale desjeunes, ces secteurs partagés
soient enrichis par l'apport des trois dicastères qui animent d'une
façon directe des aspects complémentaires de l'unique mission sa-
Iésienne : l'éducation et l'évangélisation des jeunes, surtout de
ceux qui sont les plus pauwes et de ceux qui appartiennent aux
classes populaires, dans une culture profondément modelée par
la communication sociale et de plus en plus larcisée, demandent
une mise en æuvr.e clairement missionnaire dans laquelle soit
donnée la priorité à la première annonce de l'Evangile.
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Cette indication du CG26 ne se réduit pas à une proposition
d'organisation, mais elle implique une vision plus large, intégrale
et accomplie ensemble de quelques aspects centraux de la mission
salésienne, confiés à ces dicastères. La pastorale des jeunes doit
être de plus en plus missionnaire, c'est-à-üre assumer les carac-

téristiques et les dynamiques de l'action missionnaire, en prenant
soin avec une attention particulière de l'éveil de Ia dimension re-
ligieuse des jeunes, qui vivent profondément plongés dans des

milieux larcisés, en donnant Ia priorité à la première annonce de

Jésus Christ, en veillant au dialogue avec d'autres religions... La
pastorale des jeunes doit aussi assumer de plus en plus la nouvel-
Ie culture de la communication sociale, qui modèle profondément
un style de vie et d'action, un ensemble de valeurs qui caractéri-
sent les milieux, surtout chez les jeunes, dans lesquels la pastora-
Ie des jeunes accomplit sa tâche d'éducation et d'évangélisation.

Le salésien, donc, comme éducateur et pasteur des jeunes

d'aujourd'hui, doit assumer beaucoup d'aspects du missionnaire
et du chargé de communication ; la communauté éducative et pas-

torale doit devenir un centre qui développe des communications
de forte qualité humaine et chrétienne ; la proposition éducative
et pastorale salésienne doit assurer Ia présence et le développe-
ment de Ia dimension missionnaire ainsi que Ia dynamique et les

valeurs du monde de la communication. La Pastorale salésienne
des jeunes, Ia Communication sociale et l'animation missionnaire
sont des aspects qui intègrent organiquement la réalisation tota-
Ie de la Mission salésienne.

CONCLUSION

Chers confrères, j'ai voulu vous remettre cette lettre en ce

fVu-" Dimanche de Pâques, que l'Eglise dédie au Christ Bon Pas-

teur, justement pour apprendre de Lui comment a su faire notre
cher père Don Bosco, qui ressentit l'appel, pour sa vocation et sa

mission, à être bon pasteur des jeunes.
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Que Marie, qui fut pour notre Fondateur une mère et un
guide, nous enseigne, comme elle les lui a enseignés, le champ
d'action, Ia mission à accomplir et la méthode pour Ia réaliser.

Avec toute mon affection, en Don Bosco

?*tr**,@"r



4. AcrvrrÉs ou coNSErL oÉnÉnel

4.1 Chronique du Recteur majeur

- Décembre 2OO9

Mardi 1"'décembre 2009 com-
mence, avec la séance inaugurale,
la session plénière d'hiuer dtt
Conseil Général, qui se terminera
le 26 janvier 2010. Comme tou-
jours, au cours de toute cette pé-
riode, les réunions du Conseil, qui
ont lieu le matin et parfois l'après-
midi, sont accompagnées de ren-
contres et d'entretiens avec les
Conseillers et avec de nombreuses
autres personnes, qu'il s'agisse de
confrères ou non, et accompagnées
aussi de la participation à des évé-
nements particuliers.

Parmi les rencontres de la pre-
mière semaine de décembre est à
signaler, le jeudi 3, celle avec Mgr
Riccardo Ezzati, Archevêque de
Concepci6n (Chili).

Samedi 5, pendant l'après-midi,
le Recteur majeur part pour Tu-
rin. De l'aéroport il va directement
au studio d'Eurofilm pour I'enre-
gistrement des væux de NoëI. Le
lendemain il se rend à Druento
(province de Turin), où il ren-
contre Ie groupe régional des VDB,
auxquelles il fait une conférence;
il préside ensuite la célébration eu-
charistique, au cours de laquelle
des VDB émettent une profession :

pour certaines, c'est la première
ou la perpétuelle; pour d'autres,
c'est le renouvellement. L'après-
midi, accompagné de son Vicaire
et du P Agostino Sosio, Provincial
de la Proünce Lombardie-Emilie,
il rejoint Milan.

A Milan, le 7 décembre, dans la
solennité de Saint Ambroise, pen-
dant la cérémonie de remise de
l'Ambrogino d'Oro de la part de la
Municipalité de Milano, est remi-
se au Recteur majeur la "Grande
Médaille d'Or" en ce 150*" anni-
versaire de la Congrégation Salé-
sienne. L'après-midi, après le re-
pas pris dans la communauté sa-
Iésienne Sant'Ambrogio,le P Châ-
vez revient à Rome.

Le mardi 8, Solennité de l'Im-
maculée Conception, le Recteur
majeur célèbre I'Eucharistie à
l'Auxilium.

Le mercredi 9, il reprend les
réunions du Conseil Général.
L'après-midi de ce même jour, à
l'lIPS, le Recteur majeur préside
la réunion du Sénat Académique.
Parmi les rencontres au long de la
semaine, est à signaler le jeudi 10

celle qui eut lieu avec le P Luciano
Odorico, ancien Conseiller général
pour les Missions et à présent
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missionnaire en Papouasie-Nou-
velle-Guinée. Dans l'après-midi
du vendredi 11 s'est effectuée Ia
rencontre des trois Conseils Gé-
néraux: SDB, FMA et Salésiens
Coopérateurs.

Sameü 12, le matin, le Recteur
majeur rencontre le Secrétariat
Exécutif Mondial - le sortant et
I'entrant - des Salésiens Coopéra-
teurs, et à la fin de Ia matinée il
adresse une salutation aux An-
ciens Elèves. En fin d'après-midi
iI se rend à Ia Basilique Saint-
Pierre pour Ia consécration épis-
copale de S. E. Mgr Mario Toso,
appelé par le Saint-Père à assu-
mer la fonction de Secrétaire
du Conseil Pontifical "Justice et
Paix".

Dimanche 13, le matin, Ie P
Châvez préside l'Eucharistie avec
les Salésiens Coopérateurs et, à
midi, iI participe au repas en
l'honneur de Mgr Toso.

Lundi 14, le matin, il préside
Ia séance du Conseil Général.
L'après-midi il se rend au Sénat
de Ia République pour la présenta-
tion, en conférence de presse, des

Actes du Congrès sur "Système
Préventif et Droits de l'Homme".
Ensuite il va à I'UPS pour la cé-

lébration, avec les confrères de
la quasi-Province, du 150n-" anni-
versaire de Ia Fondation de Ia
Congrégation.

Mardi 15, le matin, le Recteur
majeur préside la séance ordinaire
du Conseil Général. L'après-midi,
avec quelques Conseillers, il se

rend au Ministère de l'Intérieur
pour prendre part au Symposium
sur "Don Bosco et les institutions
gouvernementales".

Jeudi 17 décembre, le soir, avec
tout Ie Conseil Général, il part
pour TTrrin, pour célébrer, sur les

lieux mêmes des origines, le 15t*
anniuersaire de la Fondation de la
Société Salésienne.

Vendredi 18, Ie matin, après Ia
célébration des Laudes dans Ia
Chapelle Pinardi, le groupe se

rend sur les lieux dans la chapelle
des Reliques et dans Ia Chapelle
Saint-Pierre pour déterminer
l'emplacement pour les tombes
des Recteurs majeurs. Suit un
temps de récollection spirituelle
dans les Chambres de Don Bosco.

L'après-midi, dans la Salle Rouge
de I'Hôtel de Ville, est conférée au
Recteur majeur Ia citoyenneté
d'honneur de la uille de Turin.En
fin d'après-midi, au cours de Ia cé-

lébration de la Sainte Messe, a
lieu le renouvellement de la Pro-
fession religieuse, en ce jour pré-
cis où I'on commémore les 150

ans de la naissance de Ia Congré-
gation. La journée se termine au
théâtre avec un récital proposé
par les postnovices de Nave.
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Samedi 19, dans la salle du
Théâtre sont célébrées les Laudes
avec la Famille salésienne, à la-
quelle le Recteur majeur présente
une réflexion. Suit la Sainte Mes-
se pendant laquelle les FMA re-
nouvellent leur Profession et Ies
Salésiens Coopérateurs leurs Pro-
messes. Après le repas de midi, le
Recteur majeur et les Conseillers
rejoignent l'Auditorium du quar-
tier Lingotto de Turin, où se dé-
roule un programme culturel. Re-
venus à Valdocco, ils prient les
Vêpres, suivies du Chapelet, dans
la Chapelle Pinardi. Ensuite, avec
quelques Conseillers, le P Châvez
prend le repas du soir à la maison
provinciale des FMA.

Dimanche 20, de bonne heure le
matin, le Recteur majeur et les
Conseillers partent vers Caselle
Torinese. Ils sont accueillis par le
Curé, par le Maire et des repré-
sentants du hameau Sainte-
Anne : dans ce hameau, ils visi-
tent la chapelle où don Rua fut or-
donné prêtre. Ensuite, est célé-
brée I'Eucharistie dans l'église pa-
roissiale à Caselle Torinese. Puis
est rejoint l'aéroport pour le voya-
ge de retour à Rome. Pendant le
repas du soir, à la Maison Généra-
lice, le Recteur majeur est fêté
pour son anniversaire.

Süvent deux jours - Iundi 21 et
mardi 22 - avec deux séances du

Conseil Général. Mercredi 23,|a
réunion du Conseil se termine par
l'échange des væux de Noël et par
une présentation en avant-pre-
mière aux Conseillers de la vidéo
de l'Etrenne 2010.

Jeudi 24, le matin, le Recteur
majeur se rend à la Maison Géné-
ralice des FMA pour présenter les
væux de Noël à Mère Yvonne
Reungoat et à toutes les Sæurs du
Conseil. A minuit, dans la Chapel-
le de la Maison Généralice il prési-
de l'Eucharistie de NoëI.

Vendredi 25 décembre, jour de
la Naissance du Seigneur Jésus, le
P Châvez célèbre l'Eucharistie au
noviciat des FMA, situé dans la
rue Appia Nuova. Il a ensuite une
rencontre avec les novices.

Lundi 28, Ie matin, le Recteur
majeur se rend au siège de
l'Union des Supérieurs Généraux
ruSG) pour une réunion du
Conseil Exécutif. En fïn d'après-
midi, il préside l'Eucharistie par
laquelle commence l'Assemblée
des Volontaires avec Don Bosco.

Mardi 29, dans la matinée, il va
à I'UPS, où il préside I'Eucharis-
tie des obsèques di P Roberto Ja-
coangeli.

Jeudi 3l-, en matinée, il reçoit le
P Joseph Grtrnner, Provincial d'Al-
lemagne. L'après-midi, il se rend à
la Maison Généralice des FMA
pour la présentation de l'Etrenne
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2010. Ensuite, au retour, il pré-
sente l'Etrenne également aux
confrères de la Maison Généralice.

- Janaier 2O7O

Du vendredi 1* au mercredi
6 janüea le P Pascual Châvez, ac-

compagné du P Juan José Barto-
lomé, son secrétaire, rejoint Les
Combes pour quelques jours de
pause. Accueillis par le P Stefano
Martoglio, Provincial du Piémont
et VaI d'Aoste, ils prennent le re-
pas de midi avec les confrères
dans la communauté de Châtillon.
Lundi 4, ils se rendent au Colle
Don Bosco pour la Messe des ob-
sèques du P Luigi Basset.

Revenu à Rome, le jeudi 7 jarr-
vier, le Recteur majeur préside
deux séances du Conseil Général,
une le matin, l'autre le soir. Au
cours de la journée, il parle avec
deux nouveaux Provinciaux, le
P Marek Chmielewski (PLN) et le
P Petr Vaculik (CEP). En outre,
au début de l'après-midi, il reçoit
Sæur Ausilia Chang, FMA, Prési-
dente de la Faculté de l'Auxilium.

Vendredi 8, le matin, il préside
la réunion habituelle du Conseil
Général. L'après-midi, il reçoit le
P Stefano Martoglio, Provincial
du Piémont et Val d'Aoste, et Ie P
Pasquale Martino, Provincial de la
Province Méridionale, en plus de
quelques Conseillers.

Dimanche 10, le matin, le P
Châvez rencontre les membres de
la CISI et les membres du Conseil
National de Pastorale Salésienne
des Jeunes.

Mardi I-2, à I'heure habituelle,
le Recteur majeur préside la séan-
ce du Conseil. Au début de l'après-
midi, il reçoit le P Carlo Nanni,
Recteur Magnifique de I'UPS,
après quoi il préside le "Curato-
rium" de I'UPS.

Jeudi 14, il préside l'Eucharistie
dans la Rencontre des Curés Salé-
siens et des Directeurs (ou Res-
ponsables) de Patronage. Se suc-
cèdent entre-temps les séances or-
dinaires du Conseil Général, selon
le calendrier.

Lundi 18, Ie matin, Ie P Châvez
reçoit le P Giuseppe Pellizzari,
Provincial de la Circonscription
Spéciale Europe de l'Est (EST) et,
plus tard, le P Alfred Leja, nou-
veau Provincial de la Province de

Wroclaw (PLO).
Durant la semaine, tandis que

se suivent les séances du Conseil,
on enregistre la réunion, présidée
par le Recteur majeur de concert
avec Ie P Francesco Cereda, de Ia
Commission pour le Centenaire de
Don Rua. Jeudi 21-, dans l'après-
midi, le Recteur majeur reçoit
Magdi Allam et prend ensuite part
arcrx Journées de Spiritualité de
la Famille Salésienne.Il présente
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l'Etrenne 2010 et, en fin de jour-
née, il adresse la salutation du
"mot du soir". La participation du
P Châvez aux Journées de Spiri-
tualité continue à temps plein du
vendredi 22 au dimanche 24, avec
deux interventions de sa part et
différentes rencontres avec des
responsables de groupes de la Fa-
mille Salésienne. Parmi eux, M.
Guido Pedroni, Responsable de la
"Communauté Mission Don Bos-
co" ; Mère Eulalia Marfn, Supé-
rieure Générale des "Hijas de los
Sagrados Corazones" [Filles des
Sacrés-Cceurs de Jésus et de Ma-
riel ; Mme Olga Krysova, Coordi-
natrice des Volontaires de Don
Bosco.

Lundi 25, en matinée, le P Châ-
vez reçoit le P Franco Lever,
Doyen de la Faculté de Sciences de

la Communication Sociale de
I'UPS, puis il se rend à la Curie
Générale de l'Ordre des Frères
Mineurs pour une rencontre avec
les nouveaux Ministres proün-
ciaux. Le soir, après la célébration
des Vêpres, il donne le "mot du
soir" à la communauté de la Mai-
son Généralice sur l'activité du
Conseil Général pendant le 'ple-
num'd'hiver.

Mardi 26 janüer,le Recteur ma-
jeur préside la séance du Conseil
Général et l'Eucharistie qui
marque la clôture des activités de

la session plénière. Le soir, il part
vers l'Argentine, avec le P Natale
Vitali, Conseiller Régional, le P
Juan José Bartolomé et le P Do-
nato Lacedonio. Un des buts prin-
cipaux du voyage est la mise en

route des deux nouuelles Prouinces
de I'Argentine salésienne, qui re-
groupent celles qui existent.

Mercredi 27, arrivés à Buenos
Aires, ils sont accueillis par le Vi-
caire proüncial et par l'Econome
proüncial de Buenos Aires et par
le P Ângel Fern6ndez Artime, nou-
veau Provincial de la Province de

l'Argentine Sud. Avant midi, le
Recteur majeur préside la Messe
pour les confrères malades et âgés

de la communauté 'Beato Artemi-
de Zatti'. Au début de I'après-midi
le P Châvez fait, avec ses accompa-
gnateurs et le P Ângel Fernândez
Artime, le voyage vers Ushuaia. A
l'arrivée ils sont accueillis par la
gouverneur de la Province "Tierra
del Fuego, Antârtida e Islas del
Atlântico Sur" [Terre de Feu, An-
tarctique et Îles de I'Atlantique
Sudl, qui remet au Recteur majeur
le titre d"'Hôte d'Honneur" de la
Province susdite. Pour attendre le
Recteur majeur, à la sortie de l'aé-
roport, il y a ensuite un groupe
de jeunes et de membres de la
Famille Salésienne. Après le repas
du soir, pris avec les confrères
de la communauté d'Ushuaia et
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d'autres appartenant à celle de Rio
Grande, le Recteur majeur adres-
se la salutation du "mot du soir".

Jeudi 28, dans la petite église
construite par les premiers mis-
sionnaires salésiens à Ushuaia, la
communauté salésienne et des
membres de la Famille Salésienne
célèbrent la prière des Laudes.
Après le petit déjeuner, iI y a une
visite guidée au Parc National
"Tierra del Fuego". La matinée se

termine par la célébration de I'Eu-
charistie dans l'Eglise paroissiale
d'Ushuaia, à la fin de Iaquelle le P
Châvez bénit une statue du bien-
heureux Zéphyin Namuncurâ.
L'après-midi, le Recteur majeur et
ses accompagnateurs continuent
le voyage en allant vers Rio Gran-
de. Là, dans l'église paroissiale
"San Juan Bosco", la Famille Sa-

lésienne et les jeunes de la ville
participent à I'Eucharistie. A la
fin de la célébration, un respon-
sable parlant au nom de la muni-
cipalité de Rio Grande conf,ère au
Recteur majeur le titre d"'Hôte
d'Honneur" et une plaque souve-
nir ainsi que d'autres dons.

Vendredi 29, Ie Recteur majeur
et les personnes qui l'accompa-
gnent effectuent une visite à "La
Misiôn", premier poste mission-
naire de Mgr Fagnano, et célè-
brent l'office des Laudes dans la
première chapelle. Après le petit

déjeuner, ils visitent toute l'æuwe
et le Musée Missionnaire. L'après-
midi, ils partent vers Buenos
Aires.

Samedi 30, le matin, le Recteur
majeur, le P Natale Vitali, Con-
seiller Régional, les deux nou-
veaujK provinciaux d'Argentine, à
savoir Ie P Manuel Cayo (ARN) et
le P Ângel Fernândez Artime
(ARS), ainsi que d'autres con-
frères partent vers San Nicolas de

los Arroyos, berceau de Ia présen-
ce salésienne en Argentine. Après
l'installation dans un Hôtel, le
P Châvez accorde une conférence
de presse pour les journalistes Io-
caux. Arrivé au Collège Don Bos-
co, le Recteur majeur est accueilli
par 450 jeunes du M§I argentin,
auxquels iI réserve tout l'après-mi-
di dans une rencontre: sont pré-
sents de nombreux Salésiens d'Ar-
gentine, les deux nouveaux Pro-
vinciaux, le Conseiller pour la Ré-
gion Amérique latine - Cône Sud
et cinq Evêques salésiens, à savoir
Mgr Esteban Maria Laxague, Mgr
Marcelo Angiolo Melani, Mgr José
PedroPozzi, Mgr Agustfn Roberto
Radrizzani et Mons. Juan Carlos
Romanin. Fait suite à la rencontre
un bref pèlerinage au Sanctuaire
Notre-Dame du Rosaire. Là, le
Recteur majeur préside l'Eucha-
ristie, avec la participation de
plusieurs centaines de jeunes et
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de flrdèles. Autour du P Châvez, en
plus des Evêques salésiens, se

trouve aussi Mgr Héctor Cardelli,
Evêque de San Nicolâs de los Ar-
royos. Au cours de la célébration
dix novices, appartenant à l'une
des deux Proünces d'Argentine ou
à la Province d'Uruguay, émettent
leur première profession. Avant
de terminer I'Eucharistie, le Maire
de la ville confère Ia décoration
d"'Hôte d'Honneur" au Recteur
majeur. La journée se termine par
le "mot du soir".

Le matin du dimanche 31, Solen-
nité de Saint Jean Bosco, le P Châ-
vez préside au Collège Don Bosco
la prière, pendant laquelle un beau
groupe de jeunes salésiens renou-
vellent leur profession. Fait suite
une rencontre avec les Salésiens
d'Argentine, venus pour la majeu-
re partie exprès à San Nicolas de
los Arroyos. Sont présents égale-
ment les Evêques salésiens d'Ar-
gentine. Immédiatement après est
effectuée Ia présentation de l'édi-
tion en langue espagnole du liwe
de don Braido "Don Bosco, sacer-
dote de losjdvenes, en el siglo de la
libertad" [Don Bosco, prêtre des
jeunes, dans le siècle de la liberté1.
En interrompant le repas de midi,
le P Châvez se met en communi-
cation par satellite, grâce à la pro-
duction de Missions Don Bosco,
avec la Basilique Marie-Auxiliatri-

ce de T\rrin. L'après-midi, le Rec-

teur majeur tient une réunion avec

les deux nouveaux Provinciaux et
Ies Conseils provinciaux d'Argenti-
ne. Püs il a une rencontre avec la
Famille Salésienne. Ils sont plus de
400 les participants, qui représen-
tent toute l'Argentine Salésienne.
Le point culminant est l'Eucharis-
tie célébrée dans la cour de l'Insti-
tution Salésienne. Cette célébra-
tion a marqué Ie lancement des
nouvelles Provinces'Argentine
Nord' (ARN) et 'Argentine Sud'
(ARS), dédiées au Bienheureux
Artémide Zatti (celle du Nord) et
au Bienheureux Zéphyrin Namun-
curâ (celle du Sud). EIle a été aus-
si le moment de l'installation offr-
cielle des deux nouveaux Proün-
ciaux, le P Manuel Cayo (ARN) et
le P ,ingel Fernândez Artime
(ARS). A la fin de la célébration,
l'Intendant de la Ville de San Ni-
colâs de los Arroyos a salué offi-
ciellement le Recteur Majeur, qui
ensuite a dévoilé Ia plaque commé-
morative de l'événement.

- Féorier 2070

Lundi 1"'féwier, le Recteur ma-
jeur commence la journée par la
célébration eucharistique, en
union avec les deux Provinciaux,
Ies deux nouveaux Conseils pro-
vinciaux, Ies Directeurs SDB et les
Directeurs larcs. Au cours de la cé-
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Iébration, les deux Provinciaux
émettent leur profession de foi.
Après une pause, a lieu la ren-
contre avec les Directeurs Salé-
siens et les Directeurs Larcs, qui
se termine par le repas de midi. A
la fin de celui-ci, le Recteur ma-
jeur et ses accompagnateurs effec-
tuent le retour à Buenos Aires,
d'où iI continuent vers Mendoza:
ils sont accueillis à leur arrivée
par les directeurs et les confrères
des communautés de Mendoza et
de Rodeo del Meüo.

Mardi 2, à Rodeo del Medio, est
effectuée la rencontre avec les
confrères SDB de ce secteur, à la-
quelle font suite une réunion avec
la Famille Salésienne et la célé-
bration de l'Eucharistie. L'après-
midi, le Recteur majeur fait la bé-
nédiction des vendanges et visite
la 'Bodega' [= cave à vins], après
quoi il accorde une conférence de
presse et conclut la journée par
une rencontre avec les jeunes.
Puis il revient à Buenos Aires.

Mercredi 3, le P Châvez préside
l'Eucharistie dans le Sanctuaire
Marie-Auxiliatrice, reçoit le P Fa-

biân Garcia, ancien Proüncial de
la Province de Buenos Aires, et re-
joint l'aéroport pour effectuer le
retour à Rome.

Il passe la journée du 4 féwier
au siège de la Congrégation, en
travaillant à son bureau et avec

quelques rencontres. Le vendredi
5, accompagné par le P Juan José
Bartolomé, son secrétaire, il part
vers Brazzaville. A l'arrivée, il est
açgusilli par le P Germain Lagger,
directeur et curé de la 'Mission St-
Charles-Lwanga' et par le P Frédé-
ric Mbayani, directeur de la 'Cité
Don Bosco'. Un peu après, il repart
vers Pointe-Noire. Il y est accueilli,
à l'aéroport 'Antonio Agostinho
Neto' par le P Guillermo BasaÉes,

Conseiller Régional, par le P José
Antonio Vega, Supérieur de la qua-
si-Province ATE, par le P Miguel
Angel Olaverri, directeur de la pré-
sence salésienne à Pointe-Noire.
Conduit à Ia 'Mission SaintJean-
Bosco', il est reçu par un groupe
important de personnes; le P Ola-
verri lui souhaite Ia bienvenue et,
après une courte prière dans
I'Eglise, le Recteur majeur adresse
à I'assemblée le "mot du soir",
avant de prendre Ie repas avec les
confrères de la communauté et les
salésiens arrivés de toute la quasi
Province pour la fête.

Samedi 6, le matin, leP Châvez
préside l'Eucharistie dans l'église
paroissiale et après le petit déjeu-
ner, il rencontre successivement
les enfants de l' 'Ecole Primaire',
Ies jeunes de l' 'Ecole Profession-
nelle', les enseignants et les colla-
borateurs. Puis il tient une réu-
nion avec les Salésiens. L'après-
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midi, il rend visite aux jeunes du
'Foyer d'Accueil Père Antoine
T*goy', puis il effectue une visite
à l'æuwe et à la communauté des

Filles de Marie Auxiliatrice. Reve-
nu à la'Mission Saint-Jean-Bos-
co', il tient une réunion avec les
collaborateurs larcs de la paroisse
(Conseil paroissial, Salésiens Co-
opérateurs, professeurs, jeunes
animateurs et responsables des
différents mouvements) et termi-
ne dans l'église paroissiale par
une prière commune avant la nuit
et par le "mot du soir".

Dimanche 7, accompagné par le
P Guillermo Basaf,es, le P José
Antonio Vega et le P Miguel Ângel
Olaverri, il se rend à l'évêché pour
une salutation à Mgr Jean-Claude
Makaya Loemba. Revenu à Ia
'Mission Saint-Jean-Bosco', il pré-
side l'Eucharistie, qui réunit plus
de sept mille personnes. La Messe
est concéIébrée avec Mgr Makaya
Loemba (Evêque de Pointe-Noire),
Mgr Basile Mvé (salésien, Arche-
vêque de Libreville) et avec de
nombreux confrères et autres reli-
gieux. Après l'homélie, constituant
un groupe important, des Salé-
siens Coopérateurs font leur pro-
messe. Après le repas de midi, est
présentée une séance culturelle
pour célébrer le 5G* anniuersaire
de la présence salésienne ù Pointe-
Noire. La journée se termine par

la prière des Vêpres et le "mot du
soir" adressé aux confrères.

Lundi 8, le Recteur majeur, ac-

compagné de son secrétaire et du
P José Antonio Vega, part vers
Brazzaville. Depuis l'aéroport il
est conduit à la 'Cité Don Bosco',
où il est accueilli par des élèves,
des professeurs et des membres de
l'Association Don Bosco. Après
avoir visité l'æuvre, il rencontre
les jeunes, les enseignants, les
chefs d'atelier, les collaborateurs
et les amis de l'æuwe. L'après-mi-
di, il va à la paroisse St-Charles-
Lwanga, où il préside l'Eucharis-
tie. Pendant la célébration, arrive
Ie Nonce Apostolique, qui adresse
un mot de reconnaissance aux Sa-

lésiens. A la fin de la Sainte Mes-
se, Ie P Châvez reçoit la salutation
du Maire de la ville et d'autres au-
torités. Après le repas du soir il se

rend à l'aéroport, où il doit partir
par avion vers Paris et Rome.

Revenu au siège de la Congréga-
tion, iI adresse ses salutations
dans la matinée du mercredi 10

féwier au groupe des secrétaires
proünciaux de la Région Asie du
Sud, convoqués à Rome par le se-

crétaire général. Pendant l'après-
midi, il effectue différentes ren-
contres : entre autres celle qu'il a
avec le P Manuel Jiménez, ancien
Provincial d'AFO et à présent
nouveau Provincial d'ATE.
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Jeudi 11, accompagné du P Do-
nato Lacedonio, de MM. Antonio
Saglia et Stefano Bianco des Mis-
sions Don Bosco de Valdocco, Ie
Recteur majeur part vers la Répu-
blique Dominicaine, dans le but
de rendre uisite aux confrères
d'Haïti. A son arrivée, il est ac-
cueilli par le P Victor Antonio Pi-
chardo, Proüncial des Antilles. Le
repas du soir est pris avec
d'autres confrères de la Maison
Provinciale à Santo Domingo ;

puis le Recteur majeur salue Ie P
Stra, en convalescence à la suite
des lésions provoquées lors du ré-
cent tremblement de terre qui a
frappé Harti.

Vendredi 12, le matin, avec ses

accompagnateurs, il voyage en hé-
Iicoptère jusqu'à Port-au-Prince,
où l'attendent le P Ducange Syl-
vain, Supérieur de la quasi-Pro-
vince, le P Jacques Charles, qui
vient à peine de terminer ses six
ans comme Supérieur, d'autres
confrères et Sceur Marie-Claire
Jean, Provinciale FMA. Après les
salutations de bienvenue, ils vont
directement à Pétionville. Là, se

déroule une petite cérémonie d'ac-
cueil de la part du Proüncial, de
son Conseil et des directeurs des

communautés, auxquels s'est join-
te une délégation d'enfants et de
jeunes des æuwes de la capitale.
Aussitôt après, le P Châvez est

transporté pour la visite des
æuwes de I'ENAM (centre de for-
mation professionnelle), la Lakou-
Lakay (æuvre pour les enfants de
la rue), I'OPEPB (Guwe des Pe-

tites Ecoles du Père Bonhem), la
'Cité Soleil', et la Maison Proün-
ciale. Lors de la visite à I'ENAM,
il prie pour les confrères, les
élèves et les enseignants morts,
dont, pour beaucoup, le corps se
trouve sous les décombres, puis il
rencontre les autorités de la Pro-
tection Civile Italienne qui sont
en train de travailler en cet en-
droit. Après le repas de midi, à la
maison proünciale, il üsite la par-
tie plus sinistrée, qui présente un
spectacle d'ensemble apocaÿp-
tique. Puis il se rend à Fleuriot,
au siège du Postnoviciat et du
Centre d'études, lui aussi sévère-
ment endommagé par le tremble-
ment de terre. Revenu à Pétion-
ville, il célèbre l'Eucharistie, tient
une réunion avec le Conseil Pro-
üncial et termine lajournée par le
repas du soir.

Samedi I-3, de bonne heure Ie
matin, il part, toujours avec ses ac-

compagnateurs, vers Cap-Hartien.
Dès leur arrivée à I'aéroport, ils se

dirigent vers Fort-Liberté, où ils
sont accueillis par les Confrères et
par les Sæurs FMA, ainsi que par
des groupes d'élèves de cette
ceuvre complexe. Après la üsite de
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l'ensemble de cette æuwe, ils se

rendent à l'Ecole Agricole 'Fonda-
tion Vincent'. Ils y sont accueillis
par les confrères, par les FMd par
d'autres membres de la FamiIIe
Salésienne, et par les étudiants et
les enseignants. Aussitôt après le
repas de midi, ils reviennent à
Port-au-Prince, puis de l'aéroport
ils vont directement à Gressier, et
au retour ils visitent Carrefour-
Thorland, maison du Prénoüciat
et à présent siège de camps de ré-
fugiés établis après le tremble-
ment de terre : là se trouvent envi-
ron 12 000 personnes sous 2 000
tentes, dont s'occupent les deux
communautés SDB et FMA.

Revenu à Pétionville, le Recteur
majeur préside, dans la matinée
du dimanche 14, la célébration
de l'Eucharistie et a une ren-
contre avec la Famille Salésienne.
L'après-midi, il visite la maison
provinciale des FMA, où il ren-
contre un groupe imposant de
Sceurs ; ensuite il se rend à la
Nonciature pour rencontrer Mgr
Bernardito Auza, Nonce Aposto-
lique; plus tard, pour le saluer et
parler avec lui, il va voir Mgr
Louis Kébreau, SDB, Archevêque
de Cap-Hartien.

Lundi 15, le matin aussitôt
après le petit déjeuner, le Recteur
majeur se rend sur les lieux de
l'Ecole Primaire de Pétionville,

dont une partie est restée imprati-
cable. Ensuite il tient une réunion
avec le Conseil Provincial, puis
avec les responsables de la Protec-
tion Civile Italienne; il célèbre la
Messe pour les Salésiens et termi-
ne à midi la üsite à Harti par le
repas d'au revoir et par un messa-
ge aux confrères de la quasi-Pro-
ünce. Au début de l'après-midi il
revient, avec ses accompagna-
teurs, à Santo Domingo. Le soir, il
préside une Eucharistie pour les
familles d'anciens éIèves, d'amis
et de bienfaiteurs de la Province.

Mardi 16, en matinée, il accorde
une intervie\ü pour Radio Vatican,
puis il se rend à l'ceuwe Don Bos-
co, où il salue les élèves et la
communauté éducative. Puis il
rencontre les confrères de Ia Pro-
vince, préside l'Eucharistie et par-
tage le repas de midi avec eux.
L'après-midi iI a une réunion avec
le Conseil Provincial et ensuite il
rejoint l'aéroport pour rentrer à
Rome.

Parmi les rencontres du Recteur
majeur pendant les jours suivants,
on rappelle celle qu'il a eue au Va-
tican le jeudi 18 avec Son Eminen-
ce le Cardinal Tarcisio Bertone.
Samedi 20, le matin, il dirige la ré-
collection spirituelle des confrères
de la Communauté 'Gesù Maes-
tro' de I'UPS. Puis il reçoit le P
Carlo Nanni, Recteur Magnifique.
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Du dimanche 21 févier au ven-
dredi 26, iI prend quelques jours
de repos en montagne, dans la Vé-
nétie. Pendant le voyage de retour
il s'arrête pour saluer les commu-
nautés d'Albaré et de Bardolino,
dans la Proünce Italie - Nord-Est.

Dimanche 28 féwier, de bonne
heure le matin, le P Châvez part
vers l'Equateur. A l'arrivée il
est accueilli par le P Esteban
Ortiz, Conseiller Régional, et le P
Marcelo Farfân, Provincial, ainsi
que par Sæur Vicenta Jaramillo,
Provinciale FMA, et un grand
nombre de Confrères SDB, de
Sæurs FMA, de membres de la
Famille Salésienne et de jeunes.

- Mars 2070

Depuis le matin du lundi 1"'

mars au soir du vendredi 5, le Rec-
teur majeur prêche et dirige une
Retraite Spirituelle pour les Pro-
uinciatu des deux Régions d'Amé-
rique, durant laquelle il a aussi
l'occasion de parler avec chacun
des Proünciaux. Au cours de la se-

maine, il effectue également une
üsite aux FMA âgées et a deux
rencontres au niveau provincial:
le mercredi 3, dans l'après-midi,
avec les Confrères et les membres
de la Famille Salésienne dans
l'Auditorium de l'Université Poly-
technique Salésienne (Quito - El
Gir6n), et le vendredi 5, le matin,

avec les jeunes des différentes
ceuwes éducatives SDB, FMA,
HHSSCC [= Les Fi]les des Sacrés-
Cæurs de Jésus et de Mariel de

Quito, Cayambe et Riobamba.
Samedi 6, le P Châvez prend

part à unejournée de détente avec
tous les Provinciaux. IIs visitent
Otavalo, San Antonio de Ibarra,
Cotacachi, Cuicocha et Cayambe,
où se termine la journée par la ü-
site à la communauté, le repas et
le "mot du soir".

Dimanche 7, après l'Eucharistie
et le petit déjeuner, avec les
Conseillers Régionaux et les Pro-
vinciaux qui sont encore en Equa-
teur, le Recteur majeur se rend à
la Maison Proünciale de Quito, où
il accorde une interview pour la
revue de l'Université Polytech-
nique Salésienne. Après le repas
de midi, il part vers l'aéroport
pour le voyage de retour à Rome.

Revenu au siège de la Congréga-
tion, le Recteur majeur reprend le
travail ordinaire, avec de nom-
breuses rencontres et audiences.
Est à rappeler, mercredi 10, la
rencontre que dans la matinée, ac-
compagné de M. Claudio Maran-
gio, Econome Général, il a eue au
Vatican avec Son Eminence le
Cardinal Franc Rodé, Préfet de la
Congrégation pour les Instituts de
Vie Consacrée et les Sociétés de
Vie Apostolique. Dans le début de
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l'après-midi, avec de nouveau
I'Econome Général, le P Châvez
reçoit M. Giuseppe GtzzeLti,Doc-
teur en droit, Président de la Fon-
dation Cariplo, et M. Gentiloni,
diplômé de Maîtrise.

Vendredi 12, tard dans l'après-
midi, le Recteur majeur, avec

son Vicaire, part vers Ie Portugal.
A l'aéroport, il est accueilli par
Mgr Joaquim Augusto da Silva
Mendes, SDB, Evêque auxiliaire
du Patriarcat de Lisbonne, par Ie
Provincial et d'autres membres
du Conseil Provincial.

Samedi 13, à Fatima, se déroule
la rencontre avec les Membres du
Chapitre Provincial et d'autres
confrères, suiüe de la célébration
de l'Eucharistie. Après le repas,
dans l'après-midi, le P Châvez et
le P Bregolin rejoignent I'aéroport
pour le retour à Rome.

Le lendemain, dimanche 14, en

fïn d'après-midi, après la prière
des Vêpres, le Recteur majeur,
en adressant le "mot du soir",
marque le début de la prédication
de la Retraite Spirituelle pour les

directeurs de quatre Prouinces de

la Région ltalie et Moyen-Orient ;

ILE, IME, INE et MOR.
La prédication de la Retraite

s'étend du lundi 15 au samedi 20 ;

au cours de la semaine il a l'occa-
sion de parler avec les Proünciaux
des quatre Provinces et avec

quelques directeurs; il reçoit, en

outre, des confrères, des profes-
seurs et des jeunes du Centre
de Formation Professionnelle de

Zepée (Bosnie-Herzégoüne), ainsi
que le P Carlo Socol, de la Proün-
ce de Chine.

Mercredi 17, après la conféren-
ce de l'après-midi, avec le P Pier
Fausto Frisoli, il se rend à l'Hôpi-.
tal Gemelli pour rendre visite à

Mgr Carlo Chenis, gravement ma-
lade.

Vendredi 19, pendant la mati-
née, avec le P Adriano Bregolin,
il rencontre Son Eminence le
Cardinal Ivan Dias, Préfet de la
Congrégation pour l'Evangélisa-
tion des Peuples. Le soir, iI assiste

au Concert que lui offrent, à la
Maison Généralice, d'une part la
Chorale Poÿphonique et l'Or-
chestre de Chambre "Don Bosco"

de l'Oratoire de San Cataldo et
d'autre part I'Atelier Théâtral
"Don Bosco" de Palerme-Ranchi-
bile, tous les groupes étant de
Sicile.

Samedi 20,|e Recteur majeur
termine la Retraite Spirituelle par
un dialogue ouvert avec les parti-
cipants, l'Eucharistie et le repas.
L'après-midi, il part pour Venise-
Mestre où, le lendemain, il prend
part à la "Fête des Enfants" à

Jesolo. Il rentre au siège de la
Congrégation le dimanche soir.
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Lundi 22 mars, commencent les
réunions de la sesslon intermé-
diaire du Conseil Caénéral, qui se

déroule jusqu'au mercredi 31,
avec régulièrement deux séances
parjour.

Mardi 23,|e matin, il préside
l'Eucharistie qui marque le com-
mencement du Chapitre Provin-
cial de la Province du Moyen-
Orient, Chapitre qui a lieu au "Sa-
lesianum". L'après-midi du même
jour, avec quelques Conseillers, il
participe aux funérailles de notre
confrère Mgr Carlo Chenis, dans
Ia Cathédrale de Civitavecchia,
dont il était Evêque. Pour frnir la
journée, après les Vêpres, il adres-
se la salutation du "mot du soir"
aux capitulaires de la Province du
Moyen-Orient.

Jeudi 25, solennité de l'Annon-
ciation, il rend visite au groupe de
salésiens chargés de la Paroisse de
la Nativité de Marie, paroisse de
Rome liée à la Maison Généralice.
Ensuite, dans l'après-miü, il ren-
contre le Cardinal Ivan Dias, Pré-
fet de la Congrégation pour
l'Evangélisation des Peuples.

Vendredi 26, arrive à Rome le P
Ducange Sylvain, Supérieur de la
quasi-Province d'Haïti, avec le-
quel, pendant la matinée, le P
Châvez a un premier entretien.
En fin d'après-midi, iI reçoit
quelques laïcs qui se rendent dis-

ponibles pour apporter une colla-
boration à Haïti. Puis le matin du
samedi 2T,leRecteur majeur pré-
side une réunion avec les per-
sonnes qui se rendent respon-
sables de la coordination de la re-
construction d'Haïti (Directeurs
et collaborateurs des Procures
Missionnaires et d'O.N.G.).

Dans l'après-midi de ce même
jour, avec le P Adriano Bregolin, le
P Francesco Cereda, M. Claudio
Marangio et le P Maurizio Sprea-
fico, Proüncial du MOR, iI a une
rencontre avec Son Eminence le
Cardinal Andrea Cordero Lanza
di Montezemolo, en rapport avec
notre présence salésienne à Beit
Gemal, en Terre Sainte.

Le 28 mars, dimanche des Ra-
meaux, avec M. Claudio Marangio
et le P José Miguel Nüfle2,
Conseiller pour la Région Europe
Ouest, il se rend à Madrid, pour
une rencontre avec les Provin-
ciaux et les Economes provinciaux
d'Espagne. Il rentre à Rome le
soir.

Parmi les rencontres qu'il a
eues les jours suivants, est à si-
gnaler celle qu'il a eue avec le
Doct. Gianni Letta, au cours de
l'après-midi du lundi 29, et celle
qu'il a eue avec le Sous-secrétaire
Guido Bertolaso, responsable de
la Protection Civile Italienne, le
matin du mardi 30. Dans la mati-
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née du mercredi 3L, il reçoit Sceur
Apollinaris, Supérieure Générale
des Sæurs de la Charité de Jésus,
accompagnée de sa Vicaire. Le
même jour, 31 mars, en fin de ma-
tinée, Ia session intermédiaire du
Conseil Général est terminée par
la dernière réunion suivie de la
concélébration eucharistique.

- Aaril 2010

Le Recteur majeur passe les der-
niers jours de la Semaine Sainte à
Ia Maison Généralice, avec di-
verses rencontres et différentes
audiences. Le Jeudi saint, 1"'awil,
avec son Vicaire, il rend visite à
Mère Yvonne Reungoat, FMA,
pour lui porter les væux de Bonne
Pâques. Au retour, il rencontre le
P Emanuele Boaga (Carme) et le P
LttigpMezzaùi (Cm qui ont porté
une appréciation au sujet des Ins-
tituts d'études historiques : ISS,
ACSSA et CSDB. En fin d'après-
midi, dans la chapelle de la Maison
Généralice, il préside la célébra-
tion "In Coena Domini" [En mé-
moire de Ia Cène du Seigneurl. Le
Samedi saint, à partfu de 21 h 30,

il préside la Veillée pascale.
Dimanche de Pâques, 4 awil,

il célèbre la Résurrection du Sei-
gDeur avec les communautés du
Complexe de Saint-Calixte (San
Tarcisio, Catacombes, VIS et
CNOS/FAP).

Lundi 5, dans l'après-midi, ac-
compagné de son secrétaire, il
part vers Jakarta pour la célébra-
tion du 25'^" anniuersaire de la
présence salésienne en Indonésie.

Arrivés à Jakarta le mardi 6, ils
sont accueillis dans la maison de
formation "Jakarta-Wisma" par le
P Andres Calleja, Provincial, par
le P Andrew Wong, Régional, et
par d'autres confrères de la Délé-
gation.

Mercredi 7, le matin, le Recteur
majeur fait une conférence aux
confrères, qui réservent la mati-
née pour une demi-journée de ré-
collection. Celle-ci se termine par
la célébration de l'Eucharistie. En
fin d'après-midi, le P Châvez se

rend, avec tous les confrères pro-
fès perpétuels, à la Nonciature où
il est inüté à table par S. E. MSr
Leopoldo Girelli, Nonce Aposto-
lique,

Jeudi 8, le matin, le P Châvez
rencontre les candidats et les pré-
noüces, puis, la Famille Salésien-
ne. L'après-midi, il rend visite à
la communauté des FMA, après
quoi il va dans la Paroisse "Saint-
Jean-Bosco". Il est accueilli par
les confrères, les membres de la
Famille Salésienne et les frdèles.
Il préside l'Eucharistie, prend le
repas, et termine le programme
culturel par la salutation du "mot
du soir".
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Vendredi 9, Ie matin, le Recteur
majeur se rend à l'Ecole Don Bos-

co dans le quartier Pulomas. Puis
il fait une visite à Son Eminence
le Carünal Julius Darmaatmadja
($I), Archevêque de Jakarta. Re-

venus à lVisma, il céIèbre Ia Sain-
te Messe, prend le repas de midi
et, après une rencontre avec les

directeurs de Ia quasi-Province, il
se dirige vers l'aéroport, pour le

vol qui le conduira au Sri Lanka;
il y sera rejoint par son Vicaire,
pour le rencontre des Prouinciaux
de la Région Asie du Sud.

A I'arrivée, il est accueilli à l'aé-
roport par le P Anthony Pinto
Humer, Supérieur de Ia quasi-Pro-
vince, par le P Maria Arokiam
Kanaga, Conseiller Régional, et
d'autres confrères. En arrivant
ensuite à Ia Maison Provinciale,
ils sont accueillis par les Proün-
ciaux de I'Inde.

Dimanche 11, la journée de tra-
vail avec les Provinciaux de Ia Ré-

gion Asie du Sud se termine Par
l'Eucharistie et un programme
culturel, avec la présence de S. E'
Mgr Joseph Spiteri, Nonce Aposto-
lique, de Mgr Fernando, Evêque
de Kandy et Président de la Confé-

rence Episcopale du Sri Lanka,
de Confrères de la quasi-Province,
de membres de la Famille Salé-

sienne, d'amis de Don Bosco et de
jeunes.

Lundi 12, deuxième journée de

travail avec les Provinciaux. Dans
l'après-midi, le P Châvez rend vi-
site à la maison de vocations à

Dankotuwa, où il célèbre la Sainte
Messe.

Mardi 13, Ie matin, après la cé-

lébration eucharistique, le Rec-

teur majeur participe à une réu-
nion du Conseil Provincial, à la-
quelle fait suite une rencontre
avec les confrères de Ia quasi-Pro-

vince. L'après-midi, Ie P Châvez,
son Vicaire et Ie Supérieur de Ia
quasi-Proünce partent vers Noch-
chiyagama ; puis ils continuent
vers Murunkan. Pour les ac-

cueillir, en plus des confrères, des

sceurs et des enfants, il y a Mgr
Joseph Rayappu, Evêque de Man-
nar, avec lequel le Recteur majeur
s'entretient après le repas du soir.

Mercredi 14, après la Messe et
un petit programme culturel, au-
quel participe Mgr Thomas Sa-

vundaranayagam, Evêque de Jaff-
na, ils partent vers Vavuniya, où il
y a une séance d'accueil de la Part
de Ia communauté des FMA et des

jeunes filles de leur ceuwe. Puis le
voyage continue vers NochchiYa-
gama et Dungalpitiya.

Le jeudi 15, le P Châvez revient
à Rome, où iI reste le vendredi,
pour repartir le lendemain vers
Caserta, dans la Province Italie
Méridionale ; Ià, il prend Part, le
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samedi 17 après-midi et le di-
manche 18, à la fête de la commu-
nauté proünciale, réunie pour cé-
lébrer, d'une manière particulière
en cette année centenaire de sa
mort, le souvenir du Bienheureux
Michel Rua, dont la Proünce por-
te le nom.

4.2 Chronique du
ConseilGénéra!

Le 1* décembre 2009 a commen-
cé la session. plénière d'hiuer drt
Conseil Général, qui a mobilisé les
Conseillers jusqu'au 26 janvier
2010. Aux réunions plénières, 29
en tout, se sont jointes des ren-
contres de groupes ou des com-
missions pour l'étude des diffé-
rents thèmes. Les Conseillers ont
aussi apporté leur propre contri-
bution à des rencontres d'anima-
tion, surtout à celles qui ont eu
lieu à la Maison Généralice.

Comme toujours, tout en étu-
diant les thèmes ou les problèmes
plus importants pour l'animation
et la conduite de la Congrégation,
on a réservé le temps nécessaire
aux dossiers provenant des Pro-
vinces, comme les nominations de
membres des Conseils provinciaux

et l'approbation de nominations
de directeurs, les ouvertures et les
érections canoniques de maisons
et/ou d'activités, les dossiers
concernant des confrères et les
dossiers économiques et adminis-
tratifs.

On donne ici, sans attendre une
synthèse des sujets plus impor-
tants de l'ordre du jour.

1. Nomination de Provinciaux

Lors de cette session, il y a eu
dix Provinces pour lesquelles le
nouveau Supérieur a été nommé.
Le Conseil Général y a procédé,
avec un discernement minutieux,
en prenant comme base et point
de référence les résultats de la
consultation opérée dans la Pro-
vince ou la quasi-Province.

Voici la liste, par ordre alphabé-
tique, des Provinciaux nommés au
cours de la session: Crnfislpwslc
Marek, pour la Province de Pila
(Pologne); Coyle Martin, pour la
Province de Grande-Bretagne ;

CntsllullI Jorge, pour la quasi-
Proünce de I'Afrique Occidentale
Anglophone ; Gencia Por.la Fausti-
no, pour la quasi-Province de
l'Afrique Occidentale Francopho-
ne; Jnmvez Cnsrno Manuel, pour
la quasi-Province de l'Afrique Tro-
picale Equatoriale ; LB.la Alfred,
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pour Ia Province de Wroclaw (Po-

logne) ; Raunrool Balaraju, pour la
Province d'Hyderabad (Inde) ;

Svlvetx Ducange, pour Ia quasi-
Province d'Haiti ; Veculix Petr,
pour Ia Province de la République
Tchèque ; VaNzrtre Diego, pour la
Proünce de Recife (Brésil).

Au n. 5.3 de ce numéro des ACG
sont indiquées quelques données
sur chacun des Proünciaux nom-
més.

2. Comptes rendus
des Visites extraordinaires

L'examen des comptes rendus
des Visites extraordinaires aux
Provinces, présentées par les Visi-
teurs respectifs, constitue pour le
travail du Conseil Général l'un des

moments de plus haute importan-
ce en vue de l'animation de la
Congrégation qui s'articule dans
les différentes Circonscriptions lo-
cales. L'examen du compte rendu
donne l'occasion de réfléchir en-

semble sur le chemin de chaque
Province, en rassemblant tout ce

qui a été repéré par le Visiteur et
en offrant d'ultérieures sugges-

tions pour l'action de qui gouver-

ne. Dérivent de là des indications
utiles pour la lettre de conclusion
du Recteur majeur, en même
temps que des propositions d'ini-

tiatives d'accompagnement de la
part du Conseil Général. Durant
cette session, ont été étudiés les

comptes rendus des huit Provinces
ou quasi-Proünces suivantes : la
Province de Chine ; la Province de

Tiruchy (Inde) ; la Proünce de Re-

cife (Brésil) ; la Province de Mexi-
co (Mexique) ; la Province de Bil-
bao (Espagne) ; la Province de Bo-
gotâ (Colombie) ; la Province de

Wroclaw (Pologne) ; la quasi-Pro-
vince de Zambie - Malawi 'Zim-
babwe - Namibie.

3. Thèmes d'étude et décisions
d'action concrète

Au cours de la session, tout
en accomplissant le travail qui
concernait les Provinces et les
Régions, le Conseil a abordé
quelques thèmes qui se rappor-
tent davantage en général au gou-

vernement et à I'animation de la
Congrégation, avec une attention
particulière pour le Projet d'ani-
mation et de gouvernement du
Recteur majeur et de son Conseil
pour les années 2002-2008 et pour
la vie et l'action elles-mêmes du
Conseil. Quelques décisions d'ac-
tion concrète n'ont pas manqué,
en lien avec l'un ou l'autre des
points examinés. On présente les
principaux sqjets traités.
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- Modalités des Vïsites d'En-
semble 2Oll-2O12. En vue des
Visites d'Ensemble programmées
pour les années 20ll-2012, a été
étudié le document du Recteur
majeur du 5 janvier 2004 sur les
Modalités de la Visite d'Ensemble,
en soulignant d'une manière par-
ticulière la nature de la Visite
d'Ensemble et les tâches confiées
au Visiteur, parmi lesquelles: vé-
rifier comment on est en train de
s'engager dans la communication,
dans l'étude et dans la mise en
pratique du dernier Chapitre Gé-
néral; présenter les perspectives
d'avenir. Le thème et les modali-
tés des prochaines Visites d'En-
semble seront reformulés sur la
base du CG26 lors de la prochaine
session plénière d'été.

- Projet pour les lieux salé-
siens. Le P Francesco Cereda,
Conseiller général pour la For-
mation, a présenté l'ébauche du
Projet d,u Reeteur majeur et
d.u Conseil pour les lieur sal,é-
siens, comme réponse au CG26
qui nous invite à revenir à Don
Bosco. A ce sujet, les lieux salé-
siens constituent une précieuse
ressource et offrent des occasions
favorables. Ils ne sont pas princi-
palement des lieux à visiter et à
conserver, mais ils sont des lieux
appropriés pour offrir une expé-

rience spirituelle et charisma-
tique.

- Ebauche de Ia Charte de
I'Identité de la Famille SaIé-
sienne. Au cours de la session a
été présentée par le Recteur ma-
jeur la première ébauche de la
Charte d.e l'Idcntité d.e la Fa-
rnille Salésienne qui sera en-
voyée aux Conseils de tous les
groupes de la Famille Salésienne,
de manière à obtenir des sugges-
tions et des observations, qui se-
ront rassemblées auprès de la
Consulte de la Famille Salésienne.
Après quoi, elle sera soumise à
l'approbation du Conseil Général
SDB lors de la prochaine session
d'été.

- Repenser la Pastorale des
Jer nes. Au cours de la session, le
Conseil Général - sur présenta-
tion du Conseiller général pour la
Pastorale des Jeunes - a pris en
examen et a approuvé la première
Grùlle de réflerion sur la pozs-
torale salésienne des jeunes,
établie selon ce qui a été demandé
par le CG26. Dans cette première
phase, les divers Centres d'Etude
et chacun des salésiens inter-
pellés sont invités à offrir leur
contribution. Pour les Centres
d'Etude, on a proposé d'offrir cet-
te contribution au moyen de la
réalisation d'un séminaire d'étu-
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de, dans lequel soit favorisée la
réflexion en relation avec le
contexte local.

- Projet Europe. Sur présen-
tation du P Francesco Cereda, co-

ordinateur de la "Commission
pour le Projet Europe", le Conseil
Général a pris en examen les ré-
sultats de la Rencontre de la Com-
mission qui a eu lieu à Fatima
(Portugal) les 15-lSjanvier 2010:
y avaient été présentées les initia-
tives que les Dicastères intéressés
avaient fait progresser, avec la
mobilisation des Régions et des
Provinces, selon les trois straté-
gies ou secteurs indiqués par le
Recteur majeur : revitalisation
endogène; nouvelle mise en place
et réorganisation; Europe, terre
de mission.

- La Rencontre avec les
Evêques Salésiens. Au cours
de cette session a été complété et
précisé le programme de la Ren-
contre des Evêques Salésiens, qui
sera réalisée à Turin-Va]docco du
2l au 25 mai 2010, au sujet des
thèmes suivants proposés à la ré-
flexion : la spiritualité salésienne
dans la condition épiscopale ; le
charisme salésien dans l'anima-
tion et dans Ie gouvernement pas-

toral du Diocèse ; lieux de commu-
nication entre la Congrégation et
les Evêques Salésiens.

- Reconnaisslence d'un Grou-
pe de la Famille Salésienne. Le
Conseil Général a donné son avis
favorable à l'appartenance à Ia
Famille Salésienne du nouveau
groupe appelé "Communauté
Mission Don Boseo" (C.M.B.):
l'(Euwe Salésienne de Bologne
placée sous la protection de la
"Bienheureuse Vierge de Saint
Luc" en abrite le siège général
dans le secteur paroissial "Sacré-
Cæur" et le siège des activités lo-
cales dans I'Institution scolaire. Le
groupe a été constitué de fait en
L988, juridiquement en 1994. En
2001 il obtint l'approbation de

l'Eglise de Bologne "ad experi-
mentum" et en 2004 l'approbation
ecclésiale défrnitive comme "Asso-
ciation privée de fidèles", a.ux

termes du Droit Canonique. Le
groupe est inséré dans le MSJ
d'Italie, de Madagascar, du Burun-
di, d'Argentine. Les trois pivots de

la spiritualité du groupe sont : uni-
té, charité envers lesjeunes et les
pauvres, et attachement à l'essen-
tiel ; ils sont à üwe dans un style
salésien et en esprit de famille.

- Revue annuelle "§sl6sieni
2OlO". Sur présentation du
Conseiller Général pour la Com-
munication Sociale,Ie Conseil Gé-

néral a fait une estimation très
positive du premier numéro de la
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revue Salesiani 2010 qlui vetrt
faire connaître la üe et la mission
de Ia Congrégation Salésienne en
présentant, d'une manière jour-
nalistique, les faits les plus mar-
quants de chaque année qui
concernent tous les Secteurs et
toutes les Régions.

- Service de presse. Sur pré-
sentation du Conseiller Général
pour la Communication Sociale,
le Conseil Général a pris en exa-
men le thème du Service de
presse. Il s'agit de la structure
préposée à la gestion des rapports
avec les moyens d'information.
C'est une structure qui sélection-
ne, filtre et coordonne le flux d'in-
formations qui proviennent de
I'intérieur d'une Institution en
fonction des exigences des or-
ganes d'information et, dans le
même temps, interprète les infor-
mations des mass media en fonc-
tion des exigences de cette Insti-
tution. Le Service de presse est
l'anneau intermédiaire d'un pro-
cessus de communication : entre
les personnes qui sont au sommet
de l'institution et les membres
qui la composent et entre l'insti-
tution et les médias.

- Approbation du Budget
2010. Au cours de la session, le
Conseil Général - sur présenta-
tion de l'Econome général - a exa-

miné et approuvé, aux termes des
Règlements généraux, le Budget
2O7O de la Direction Généra]e des
(Euwes Don Bosco.

- Distribution "Fonds Mis-
sions". Le Conseil Général a pris
en considération et a approuvé les
propositions faites par la commis-
sion pour la distribution n' 145
(décembre 2009) des aides du
Fonds Missions. Il s'agit des fonds
provenant des Procures Mission-
naires au profit des nombreux
projets et interventions dans la
Congrégation.

- Relation sur les activités
des Dicastères. Chacun des
Conseillers Généraux pour les Di-
castères a présenté la relation sur
les actiütés de son Dicastère me-
nées pendant la période août-no-
vembre 2009.

4. Parmi les moments signifr-
catifs au cours de la session, on
rappelle en particulier :

. La Célébration de la conclu-
sion du 150èEe enniversaire de
la Fondation de la Congréga-
tion à Turin, le 18 décembre
2009, avec la présence du Recteur
majeur et de tout le Conseil Géné-
ral, durant laquelle a été renouve-
lée la profession dans la frdélité
au Fondateur. Il faut souligner
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l'importance de la présence des

Conseillers Régionaux, qui en
quelque sorte ont représenté
toutes les Provinces de la Congré-
gation.

. La rencontre des Conseils
Généraux des Salésiens de Don
Bosco, des Filles de Marie Auxiüa-
trice et des Salésiens Coopéra-
teurs, qui s'est déroulée Ie vendre-
di 11 décembre 2009, à la Maison
Généralice, 1111 Via della Pisana,
avec deux moments principaux, à
savoir I'intervention du Recteur
majeur : "comme Famille SaIé-

sienne, nous céIébrons le don
du Charisme Salésien en cette
150è-" année de fondation" ; Ies

rapports des représentants des

trois groupes: événements et ini-
tiatives vécues depuis un an, en
lien avec I'Etrenne sur la FamiIIe
Salésienne et avec la circonstance
de la 150è'" année de la fondation
de Ia Congrégation Salésienne.

. Les Journées de Spiritua-
lité de la Famille Salésienne
(21-24 janvrer 2010). Elles ont été,

comme d'ordinaire, une belle ex-
périence de spiritualité salésienne
autour du thème de l'Etrenne
2010, avec l'insertion très bien
réussie de contenus éclairants, de

travail effrcace de groupes, de

communication fraternelle entre
les participants et les gxoupes de

Ia FS, de célébration et de prière.

Sessüoz Interméd,iaire d.u
Conseil Général

Du,22 au 31mars 201-0 s'est dé-

roulée la session intermédiaire du
Conseil Général: y étaient Pré-
sents non seulement le Recteur
majeur et son Vicaire, mais aussi
tous les Conseillers des secteurs et
les deux Conseillers régionaux
concernés par le thème. Le sujet
principal des réunions a été l'étu-
de attentive de deux Régions: la
région Italie et Moyen-Orient et la
Région Europe Ouest. Les conclu-
sions de l'étude seront comme
toujours présentées et soumises à
l'approbation du Conseil Général
lors de la prochaine session pIé-

nière d'été.



5. DOCUMENTS ET NOUVELLES

5.1 Le Recteur majeur s'adresse
à la Famille Salésienne à
I'occasion du 150è," anniver-
saire de la Fondation de la
Congrégatlon Salésienne

Voici le texte du discours du Rec-
teur majeur aux représentants des
Groupes de la Famille Salésienne
qui se trouuaient à Turin-Valdocco
pour les célébrations du 15W an-
niuersaire de la fondatioru de la
Congrégation Salésienne. Comme
I'exprime le Recteur majeur lui-
mênte, ce discours « u€ut être un
discours programtnatique pour
I' entière Farnille Salésienne, appe-
lée 1...1 à renforcer son identité de

farnille spirituelle et apostolique
de Don Bosco ".

RENCOi{TRE
DU RDCTEI]R MAJEI.]R

A\/EC
IÂ EAMILLE SALÉSMNNE

AL'OCCASION
DU 150è* AI\NTVERSAIRE DE

I"A FONDATTON
DE I"À SOCIETÉ SAT,ÉSreWNN

Très chers frères et sæurs,

je suis très heureux de pouvoir
vous saluer à l'occasion de ma
présence ici à Valdocco pour les
journées de conclusion du 150è'"
anniversaire de la fondation de la

Congrégation Salésienne, graine
initiale de la Famille Salésienne
qui a pris origine à partir de notre
père bien-aimé Don Bosco. "De
la graine est né un arbre et de
l'arbre un bosquet, un bois" [en
italien : "un bosco"].

Je vous souhaite la bienvenue
en cette rencontre de Famille Sa-
lésienne, que je considère comme
l'un des moments les plus signifi-
catifs et importants de ces jour-
nées commémoratives. Hier nous
avons vécu un authentique jubilé,
qui nous a même offert le don de
l'indulgence plénière et dont nous
sommes contents et reconnais-
sants envers Dieu. Aujourd'hui
nous est donnée une autre occa-
sion pour approfondir ensemble le
charisme de Don Bosco.

La gràce de ce jubilé est en mê-
me temps un devoir, qui nous
pousse à continuer la préparation
pour le bicentenaire de la naissan-
ce de Don Bosco. En effet, cette
année, pendant laquelle nous
avons marqué le souvenir de la
fondation de la Congrégation Sa-
lésienne et donc les débuts de la
Famille Salésienne, n'est que l'in-
troduction à ce bicentenaire.

Mon intervention d'aujourd'hui
veut être tn discours progro,nxrna-
tique pour l'entière Famille Salé-
sienne, appelée en cette année
2009 à renforcer son identité de
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famille spirituelle et apostolique
de Don Bosco et à agir de plus
en plus comme mouvement de
groupes et de personnes qui se

donnent au salut des jeunes. Les
éléments qu'à présent je vous in-
dique peuvent nous aider à at-
teindre ce double but.

7. Reoenir ù Don Bosco

Notre premier engagement est
celui d'aimer Don Bosco, de l'étu-
dier, de l'imiter, de l'invoquer et
de le faire connaître pour repartir
de lui, en redécouwant ses inspi-
rations de pointe, ses motivations
les plus profondes, ses convictions
auxquelles nous ne pouvons pas
renoncer, en faisant nôtre sa pas-

sion apostolique qui jaillit du
cæur du Christ. Il ne s'agit pas

d'avoir la nostalgie du passé, mais
de rechercher des chemins d'ave-
nir ! Don Bosco constitue notre
critère de discernement et le but
de notre identifrcation.

Dans son activité inlassable, ce
qui nous émerveille Ie plus est
précisément l'intégration formi-
dable entre l'action et l'union à
Dieu ; il s'agit de la grâce de l'uni-
té, fruit du fait de n'avoir eu
qu'une seule cause pour laquelle
viwe : les jeunes, leur bonheur,
leur salut. Don Rua témoigne à ce

sujet : "pas un de ses pas, pas une

de ses paroles, pas une de ses en-
treprises qui n'ait eu pour but le
salut de lajeunesse... En toute vé-
rité il n'eut rien d'autre à cæur
que les âmes".

Don Bosco comprit sa üe com-
me une vocation et comme une
mission; il se sentait être appelé
par Dieu et envoyé par Lui aux
jeunes. En effet, il devint saint en
se donnant totalement auxjeunes,
en üvant au milieu d'eux, en les
aimant comme peut-être aucun
autre saint ne les aima. Voici le se-

cret de sa sainteté et de son suc-
cès comme éducateur, prêtre, fon-
dateur : la primauté de Dieu. Dieu
seul fut le centre de gravité de son
action, la fontaine de sa vie théo-
logale, la source de sa passion
apostolique. Revenir à Don Bosco
est un critère de renouveau spiri-
tuel, de sainteté salésienne et
donc d'efficacité apostolique (cf.

Const. SDB 2L).

2. Rcaenir aux jeunes

Revenir à Don Bosco signifie re-
venir aux jeunes avec un amour
pour tous, qui n'exclut personne,
mais privilégie quelques-uns :

ceux qui sont le plus dans "la pau-
vreté, le besoin, le danger". Il
s'agit d'aller à leur rencontre et
d'écouter leurs besoins ; de les
rencontrer avec joie dans la vie
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quotidienne, en étant attentif à
leurs appels, disposé à connaître
leur monde ; de les animer pour
qu'ils soient des protagonistes, de
réveiller leur sens de Dieu, de leur
proposer des itinéraires de sainte-
té selon la spiritualité salésienne
(cf. CG 26).

Aujourd'hui nous sommes tous
interpellés par les jeunes, par
leurs défis et leurs attentes de vie,
de liberté et d'amour, par la diffr-
culté de comprendre leur langage.
Et il n'y a pas d'autre choix que
celui d'aller à leur rencontre, de
faire, comme Don Bosco, le pre-
mier pas, d'écouter et d'accueillir
leurs attentes et leurs aspirations,
qui pour nous deüennent des op-
tions fondamentales. Tout cela
parle d'un accueil inconditionnel
des jeunes comme point de départ
pour construire une relation édu-
cative effrcace.

On ne dewait jamais oublier
que les jeunes ne sont pas pour
nous un passe-temps et même pas
un travail à effectuer en se dépê-
chant le plus vite possible et n'im-
porte comment. Les jeunes pour
nous sont une mission, sont la rai-
son de notre être, sont un 'lieu
théologique' (cf. Const. SDB 95),
sont la route de notre expérience
de Dieu et de notre sanctification,
et donc sont Ia meilleure part de
notre héritage.

De la fidélité à la mission pour et
parmi les jeunes dépend le renou-
veau de notre Congrégation et de

toute notre Famille. Nous sommes
consacrés par le Seigneur pour
être apôtres desjeunes. C'est seu-
lement de cette manière que nous
pouvons revenir à Don Bosco.

3. Viare la spiritualité
d.e Don Bosco

Afin de surmonter la médiocrité
spirituelle, qui nous prive de la ca-
pacité d'avoir une attitude et un
regard de foi, il est absolument
nécessaire de connaître, d'appro-
fondir et de üwe la spiritualité de
Don Bosco. Maintes fois j'ai dit
que nous connaissons son histoi-
re, qui a été très étudiée par nos
historiens, et aussi sa pédagogie,
approfondie par nos pédagogues ;

tandis que nous connaissons
beaucoup moins son expérience
spirituelle et sa spiritualité.

La connaissance des événe-
ments de la vie de Don Bosco, de
ses activités et de sa méthode
éducative ne suffrt pas. A Ia base
de tout, comme source de la fé-
condité de ce qu'il a réalisé et de

son actualité, il y a quelque chose
qui souvent nous échappe: sa
profonde expérience spirituelle,
que nous pourrions appeler sa fo-
miliarité auec Dieu. Nous ne de-
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vrions pas être étonnés par le fait
que la spiritualité de Don Bosco
ait été définie comme "I'union
continuelle à Dieu" ; elle était
constituée par une diligence inlas-
sable, sanctifiée par Ia prière.

Une véritable et profonde vie
spirituelle n'est cependant pas
possible sans Ia fréquentation
quotidienne de Ia Parole de Dieu
et de l'Eucharistie, qui consti-
tuent le centre existentiel de la üe
d'un apôtre et d'une communauté
d'apôtres.

Sans cette familiarité nous tom-
bons facilement dans l'activisme,
qui produit seulement le stress
psychologique, la fatigue physique
jusqu'à l'épuisement ('burned
out' ['au bout du rouleau']), l'in-
sensibilité aux besoins des autres,
la superficialité spirituelle. Avec
raison l'activisme peut être consi-
déré comme la nouvelle hérésie,
qui fait croire que tout dépend
de nous et de notre action et que
nous pouvons faire abstraction
de Dieu, en oubliant ce que Jésus
dit : "Hors de moi vous ne pouYez
rien faire" (Jn 15,5).

L'heure est arrivée de redonner
à l'Esprit le rôle de protagoniste
qui lui est propre et de retrouver
la primauté de la grâce. C'est seu-
lement ainsi qu'est possible I'ex-
périence de Dieu, sans laquelle iI
n'y a pas de mission salésienne,

parce que celle-ci consiste non pas
à faire des choses, mais à être des

"signes de I'amour de Dieu". Nous
devons prendre soin de notre inti-
mité avec le Seigneur Jésus, qui
fait de nous des disciples passion-
nés et donc des apôtres enthou-
siastes.

C'est pourquoi il est évident que
nous avons besoin de prier et de
transformer notre action en priè-
re, jusqu'à parvenir à être des
contemplatifs dans l'action, en te-
nant compte que tout ce que nous
cherchons à réaliser n'est pas seu-
lement la promotion humaine et
l'établissement d'une culture
riche de valeurs, mais le salut des
jeunes.

4. Contempler
l.e eæur d,u Christ

Tout cela est dans la ligne de ce

que j'écrivais dans l'une de mes
premières lettres aux salésiens,
dans laquelle je disais que "le vrai
défi actuel de la vie consacrée
est de rendre le Christ à la vie
religieuse et la vie religieuse au
Christ, sans le donner pour assu-
ré" (ACG 382,2003, p. 17). Au-
jourd'hui plus que jamais doivent
être claires notre identité chré-
tienne et, dans le cas des per-
gonnes consacrées, notre vocation
à être "u.ne ntémoire uiuante du
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mode d'existence et d'artion de Jé-
sus" (VC,22), de Jésus obéissant,
paurre et chaste.

Pour nous, membres de la Fa-
mille Salésienne la passion du
"da mihi animas, caetera tolle"
passe nécessairement par la
contemplation du Christ. Cela
comporte la nécessité de le
connaître plus profondément, de
l'aimer plus intensément, de le
suivre plus radicalement. La
connaissance acquise sur Lui de-
vrait être, comme pour Saint
PauI, notre science la plus émi-
nente (cf. Const. SDB 34).

Ce n'est pas par hasard que
l'icône du Christ qui représente le
mieux la personne du salésien est
celle du Bon Pasteur, ainsi que l'a
prévu Don Bosco qui a trouvé en
Lui les éléments fondamentaux de
sa mission, synthétisée dans son
amour pastoral jusqu'au point ex-
trême de donner sa vie pour les
siens.

C'est dans l'Eucharistie que
Don Bosco découvre en Jésus le
mystère ineffable de l'amour. En
Lui Don Bosco voit le Rédempteur
qui apporte le salut. En Jésus il
contemple le Maître et le Modèle
à suiwe; il voit I'Ami et le Com-
pagnon de route. Pour tout dire,
en Jésus Don Bosco contemple le
Bon Pasteur, disposé à donner sa
üe pour le bien de son troupeau.

C'est de là que proüent Sa sollici-
tude pour prêcher, guérir et sau-
ver.

5. Assumer
la passion apostolique
d.u ud.a mihi animas"

Revenir à Don Bosco et revenir
auxjeunes constituent les racines
et l'horizon de l'identité salésien-
ne et de Ia mission salésienne.
Don Bosco fut avant tout un
apôtre et toute sa vie a été déter-
minée par l'urgence de sauver les
jeunes qui se trouvaient le plus
dans Ia pauweté et le besoin. Don
Bosco fut l'homme d'une seule
passion.

Cet élan apostolique, qui nous
porte à dépenser toutes nos éner-
gies pour les jeunes, est de nos
jours appelé "charité pastorale".
C'est peut-être l'expression la
plus fidèle du programme spiri-
tuel et apostolique que Don Bosco
vécut et nous transmit dans la
devise "da mihi animas, caetera
tolle" (cf. Const. SDB 4). Nous
sommes convaincus que la devise
choisie et vécue par Don Bosco re-
présente pour nous tous la syn-
thèse de notre spiritualité, de la
mystique salésienne et de l'ascé-
tique salésienne.

Un tel élan concentre toute
l'énergie de son amour, toute sa
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charité, toute sa passion pour les
âmes des jeunes. Pour Don Bosco,
travailler pour le salut des âmes
était la plus sainte parmi les
ceuvres. C'était une conséquence
pour lui du fait d'être prêtre.
C'est pourquoi il devint prêtre et,
dans sa vie, il ne voulut rien
d'autre qu'être prêtre.

Dans le programme de vie de
Don Bosco nous trouvons la moti-
vation et la méthode pour affron-
ter, avec courage et lucidité, Ies
défrs culturels actuels, parce que
le "da mihi animas" met au
centre de notre vie le sens de la
paternité de Dieu, les richesses de
la mort et de la résurrection du
Christ, l'énergie de I'Esprit et, en
même temps, stimule à faire
connaître et goûter auxjeunes ces

réalités qu'il leur est possible de
rencontrer, de sorte qu'ils aient à
présent une vie heureuse et puis-
sent obtenir lajoie du salut éter-
nel.

C'est pourquoi il est absolument
indispensable de réchauffer son
cceur, en repartant du Christ et
de Don Bosco. II ne s'agit pas d'un
enthousiasme passager, mais plu-
tôt d'un engagement de conver-
sion, de rencontre avec le Sei-
gneur, en permettant qu'Il parle à
notre cæur et nous aide à retrou-
ver en Lui les meilleures énergies.
Il s'agit, vraiment, de faire en sor-

te que le Seigneur Jésus pénètre
dans notre être et vienne nous
donner Ia joie et l'enchantement,
renforcer nos convictions, nous
stimuler à marcher sous le signe
de la frdélité à l'allia11ss, en ordon-
nant notre vie personnelle, com-
munautaire et institutionnelle,
selon les valeurs de I'Evangile et
selon Ie charisme de Don Bosco.

6. Sentir l'urgence
d.'éaangéliser

Revenir à Don Bosco veut dire
aussi donner un regard aux ori-
gines. Eh bien, nous ne pouvons
pas oublier que Ia Congrégation
Salésienne "était à ses origines un
simple catéchisme". Comme notre
fondateur et père nous sommes
appelés à être des "éducateurs de
la foi" et comme lui nous devons
marcher avec les jeunes pour les
porter à rencontrer Ie Seigneur
Ressuscité. C'est pourquoi l'évan-
gélisation constitue le centre de
notre mission et aujourd'hui plus
que jamais nous devons sentir
l'urgence de privilégier la présen-
ce évangélisatrice au milieu des
jeunes.

La mission salésienne est effec-
tuée à l'intérieur de la mission de
I'Eglise, dont la tâche fondamen-
tale consiste précisément à réali-
ser l'annonce et la transmission
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de l'Evangile. L'annonce de
I'Evangile n'est pas une activité
qu'il est possible de ranger parmi
les autres activités pastorales de
l'Eglise. C'est sa mission. L'EgIise
existe pour évangéliser et l'évan-
gélisation constitue son identité
la plus profonde.

L'évangéIisation est urgente au-
jourd'hui pour l'Eglise, non pas
parce que la société, particulière-
ment en Europe, est fortement
Iaïcisée - cela rend simplement
plus pressant notre engagement -,
mais parce qu'elle est sa mission
essentielle. L'Eglise présente au-
jourd'hui cette urgence comme
une nouvelle évangélisation, en la
transformant ainsi en un authen-
tique programme pastoral pour
le troisième millénaire. Il s'agit
d'annoncer la personne de Jésus
et sa forme pleinement humaine
d'existence et, ainsi, de porter les
jeunes à Lui donner leur adhésion
et à devenir ses disciples.

Le fait de devoir être attentifs
aux nouveaux contextes sociocul-
turels, aux signes des temps, aux
défis qui nous viennent du monde
et des jeunes, au lieu d'être une
raison pour ne pas évangéliser,
nous pousse à donner plus de qua-
lité à notre action d'évangélisa-
tion. La mondialisation, le larcis-
me, Ie pluralisme, le relativisme
marquent le décor, dans lequel au-

jourd'hui doit résonner la bonne
nouvelle qui apporte à l'homme la
lumière et l'espérance.

La nouvelle évangéIisation pré-
suppose et exige de nouveaux
évangélisateurs, remplis d'enthou-
siasme, de joie et de crédibilité au
niveau de leur témoignage, coura-
geux dans l'annonce, confiants
dans l'homme moderne, humbles
et serviables, aptes au dialogue,
ouverts au pluralisme, ayant un
langage qui exprime l'Evangile
dans les catégories de la culture
d'aujourd'hui. Il s'agit de présen-
ter la foi comme une adhésion à
une Personne et à son message. De
là naît la nécessité impérative
d'être d'abord nous-mêmes évan-
gélisés.

L'urgence d'évangéliser présup-
pose surtout un engagement sé-

rieux de renouvellement spirituel
et pastoral. Sans lui, l'évangélisa-
tion devient du proséIytisme et
non pas l'établissement d'une
waie communauté de croyants
unis par la foi dans Ia personne de

Jésus, qui æuwent avec la force
de la charité et savent témoigner
par leur vie ce qu'ils professent
par la bouche et par le cceur.

Le moment est arrivé de fran-
chir le seül de la timidité et d'an-
noncer avec conviction, joie et
courage Jésus et son Evangile,
comme le don le plus grand que le



DOCUMENTS ET NOUVELLES 95

Père nous a donné et que nous
pouvons, nous, donner à tous.

Nous, en tant que Famille Salé-
sienne, nous évangéIisons en édu-
quant. Ce n'est pas n'importe
quelle évangélisation qui éduque
et ce n'est pas n'importe quelle
éducation qui évangélise, précisé-
ment parce qu'éduquer et évangé-
liser sont deux actions différentes,
avec des buts et des méthodes
propres. Tandis que la première
se situe dans le cadre de la cultu-
re, la seconde se place dans celui
de la foi, mais toutes les deux agis-
sent dans l'unité du sujet auquel
elles sont adressées, toutes les
deux ont la personne comme des-
tinataire, toutes les deux cher-
chent sa croissance et son déve-
loppement. C'est pourquoi, pour
former "d'honnêtes citoyens et de
bons chrétiens", notre pratique
doit unir indissolublement l'édu-
cation et l'évangélisation.

7, Sous la cond,uite ruaternell.e
d,e Marie

Revenir à Don Bosco nous
conduit nécessairement à décou-
wir le rôle que Marie a joué dans
sa vie. Si sa vie tourne autour de
Dieu, nous pouvons dire qu'elle le
fait aussi autour de Marie. Notre-
Dame a toujours été présente sur
sa route. EIle a été sa maîtresse et

son guide dans la recherche et
l'accomplissement de la volonté
de Dieu.

Nous savons que, toutjeune en-
fant, il est voué à Notre-Dame par
Maman Marguerite et qu'ensuite
elle lui enseigne à l'invoquer trois
fois par jour ; la Vierge Marie de-
vient peu à peu pour lui une expé-
rience de vie, une waie mère qui
l'accompagne partout. Dans le rê-
ve des 9 ans, Jésus Ia lui remet
corlme la Maîtresse qui le guidera
dans la mission qui lui est confiée.
Il était tellement convaincu que
Marie le guidait qu'il affirmait:
"Elle est la fondatrice de notre
æuvre et Celle qui Ia soutient".
S'iI est wai que Don Bosco était le
saint de Marie Auxiliatrice, il est
également wai que Marie Auxilia-
trice est "la Vierge de Don Bosco".

Je Lui conlie tous et chacun de

vous, notre Congrégation, la Fa-
mille Salésienne tout entière, nos
collaborateurs, les jeunes du mon-
de. Elle continuera à nous guider
lors des 150 prochaines années et
nous aidera à écrire de nouveau
cette brillante histoire qu'aujour-
d'hui nous sommes en train de cé-
lébrer.

Valdocco, 19 décembre 2009

ÿ.-...-, Z.-3Zr"r
P Pascual Crr,(vEz VfaNueva

Recteur mnjeur
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5.2 Message du Recteur maieur
aux jeunes du Mouvement
Salésien des Jeunes

Voici le texte du Message que le
P Pascual Chd.uez Villanueua,
Recteur majeur, a transm.is aux
jeunes du Mouuement Salésien
des Jeunes (MSJ) à I'occasion. de
la Fête de Don Bosco le 37 januier
2010. Le Message, qui porte com-
ïte titre NOUS VOULONS
VOIR ilÉSUS, reprend le thèrne
de l'Etrenrue 2070, auec un objectif
qu'exprime ainsi le Recteur ma-
jeur lui-mêtne: « au moyen de ce

n'Lessa,ge, en guise de dialogue
entre uous et moi, je uous offre
l'Euangile et je désire uous faire
uoir Jésus, afin que, uous aussi,
uous puissiez deuenir ses disciples,
ses témoins et ses apôtres ".

« NOUS VOT]LONS VOIR IÛSUS "
Message d.u Recteur majeur

au MSJ
Dans Ie centenaire de la mort

de Don Michel Rua

Très chers Jeunes,

me voici, fidèlement tourné
vers vous pour notre rendez-vous
à l'occasion de la fête de Don Bos-

co, "père et ami des jeunes". Cet-
te année, notre rencontre -je re-
grette qu'elle ne soit que virtuel-

le, même si elle n'en pas moins
vraie et authentique - coïncide
avec le début du centenaire de la
mort de Don Rua, premier succes-

seur de Don Bosco et, sans doute,
son disciple Ie plus fidèle et le
mieux réussi.

C'est, de fait, une des moti-
vations principales pour le choix
du thème de l'Etrenne offerte à
toute Ia Famille Salésienne pour
cette année 2010 : "A I'imita-
tion de Don Rua, en disciples
authentiques et en apôtres pas-
sionnés, portons l'Euangile aux
jeunes".

Eh bien, je veux être le premier
à accueillir le programme spiri-
tuel et pastoral de l'Etrenne et au
moyen de ce message, en guise de

dialogue entre vous et moi, je
vous offre l'Evangile et je désire
vous faire voir Jésus, afin que,
vous aussi, vous puissiez devenir
ses disciples, ses témoins et ses

apôtres.
Souvent, quand je vous ren-

contre, je perçois en vous un
grand désir de trouver le Sei-
gneur. Vous ne réussissez peut-
être pas à exprimer ce désir avec
clatté, mais, moi, je recueille de

toute façon votre soifla plus pro-
fonde, celle qui habite votre cæur.
Je vous prends par Ia main et je
vous conduis à mon Maître, à
mon Seigneur et mon Dieu.
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« Père Pascual,
nous voulons voir Jésus t "

Si vous Ie désirez waiment,
Yous devez avoir de bonnes
jambes et des oreilles attentives.
Parce que Jésus marche. Et il ne
s'arrête jamais ! Pour le trouver,
vous dewiez écotter le chant des
grains de sable soulevés par ses
pieds. Tout deüent nouveau à son
passage et son passage ne connaît
pas de fin.

Il conserve une foulée d'avance
et sa parole est comme Lui, sans
cesse en mouvement, sans fin en
train de tout donner, de faire
connaître tout sur lui-même.
Deux mille ans ont passé, mais il
semble qu'il vienne, Lui, de pas-

ser. L'histoire frissonne encore,
comme après l'explosion d'une
bombe. Et le monde n'est plus
comme auparavant. Personne n'a
jamais parlé de Dieu comme cet
homme, personne ne nous a aimés
comme Lui, personne ne s'est
donné totalement comme Lui
jusqu'à s'anéantir. Personne n'a
commandé comme Lui au vent et
à la mer, aux esprits mauvais qui
tourmentent et détruisent dans
l'homme la meilleure partie de
son humanité, personne comme
Lui n'a vaincu la mort et surmon-
té Ie péché. Il est différent de tous
les autres.

C'est pourquoi tant de gens le
haïssent, comme sont hais ceux
qui ne s'alignent pas sur la pensée

courante.

" Je n'ai pas d'endroit pour dor-
mir quand la nuit tombe. Je n'ai
pas de cachette si quelqu'un me
cherche. Les renards ont leurs
terriers, les oiseaux ont leur nid ;

je vis sans protection au milieu
des dangers et des menaces. Celui
qui aspire à faire son chemin en
suivant les méthodes habituelles,
ne trouve pas auprès de moi ce
qu'il cherche ".

A ceux qu'il rencontre, il dit :

" L'heure est venue de changer! ".
" Dieu est ici au milieu de vous

et rien ni personne ne peut plus
l'arrêter ".

« C'est lui que nous cherchons.
Va, porte-lui notre demande,

Ce n'est pas nécessaire. Lui, il
sait ce que vous voulez. Sur les
rives du lac, les gens l'assiègent
et lui demandent: " Quel est ton
message ? ". Jésus regarde les pê-

cheurs qui sont en train de jeter
leurs flrlets. Sa réponse est très dif-
férente de celle que nous aurions
attendue. Il ne tient pas de mee-
ting ni de conférence, mais il dit:
" Venez ! Pourquoi continuez-vous
àpêcher ? Sauvez plutôt celui qui se

noie: des hommes et des femmes
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sont dans le pétrin jusqu'au cou !

J'ai besoin de vous ! je veux vous
faire pêcheurs d'hommes ".

Et ils laissent les filets, la
barque, ils laissent parents, fem-
me et enfants. Ils vont avec lui.
. Voulez-vous waiment savoir qui
je suis ? Faites route avec moi
et vous aurez une réponse ! " dit
Jésus. Il en faut du courage pour
aller à contre-courant. Il est diffr-
cile de quitter Ia tranquillité pa-
resseuse des journées toujours
égales et de commencer un nou-
veau chemin.

Un jour, un jeune comme vous
se met à la recherche de Jésus et
lui demande: " Maître, que dois-
je faire pour devenir comme Dieu
me veut ? Confre-moi le secret de
ce bonheur ! ".

Jésus répond: " Tu connais les
commandements de Dieu: T\r ne
tueras pas. Tu ne commettras
d'adultère. Tu ne voleras. Tu ne
porteras pas de faux témoignage.
Honore ton père et ta mère ".

" Maître - ajoute le jeune - tout
cela, je l'ai observé avec rigueur
dès ma plus tendre enfance ". Jé-
sus le regarde avec amour et lui
üt : " Il te manque seulement une
chose pour arriver au but : retour-
ne à la maison, vends tous tes
biens et donne le produit aux
pauvres. Puis üens et suis-moi ".
Mais le visage du jeune s'assom-

brit, marqué par la tristesse, et le
jeune s'en va.

Suiwe Jésus ne signifie pas
prendre "une" décision. Cela si-
gnifre prendre "la" décision. Cela
signifie risquer tout, en misant
sur une seule carte. Cela signifie
assumer comme sienne la décision
qu'il a prise, Lui, vis-à-vis de
nous : " Je vous assure qu'il n'y a
pas d'amour plus grand que celü-
ci : donner sa vie pour ses amis ".

Et pour rendre tout plus clair,
tout plus concret, Jésus présente
une des explications qui lui sont
propres au moyen de deux para-
boles : " Le Royaume des cieux est
comparable à un trésor qui est ca-

ché dans un champ et qu'un hom-
me découvre : il le cache à nou-
veau et, dans sa joie, iI s'en va,
met en vente tout ce qu'il a et
achète ce champ. Le Royaume des

cieux est encore comparable à un
marchand qui cherche des perles
fines. Ayant trouvé une perle de
grand prix, il s'en va vendre tout
ce qu'il possède et il I'achète ".

Jésus va jusqu'au paradoxe:
dans une autre parabole, il fait
l'éloge d'un administrateur infrdè-
le et malhonnête, coupable de
faux en acte public, d'escroquerie,
d'abus de confiance et de corrfup-
tion. C'est seulement pour faire
remarquer que cet homme s'ingé-
nie afin de garantir son avenir : il
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est prévoyant. Il est malhonnête,
mais avec cohérence il suit une
ligne qui n'offre aucun détour: il
üse sans scrupules son profit per-
sonnel.

Chers Jeunes, qui êtes les Amis
de Don Bosco et les miens, vous
ne pouvez pas üvre sans savoir ce

qui compte v1'aimgnf,, sans savoir
quel est le sens de la vie. Parce
que vous rr'aYez pas autre chose
que la üe.

L'unique carte sur laquelle vous
pouvez miser, en risquant tout,
c'est précisément Lü, Jésus.

« Mais, Père Pascual,
le Règne de Dieu
n'est pas pour nous.
C'est une chose
trop élevée et trop diffTcile ".

Du moment que Jésus t'aime et
t'appelle, tu peux t'élever, tu peux
te mettre en marche ! Tu peux
changer de direction, commencer
un nouveau chemin. Il suJfit de se

savoir, de se sentir et de se vouloir
aimé par Lui. Il suffrt de changer
tes habitudes, de repenser tes
conüctions. C'est ainsi qu'ont fait
les premiers disciples : appelés
l'un après l'autre par leur nom,
sans retard ils se sont mis en che-
min derrière Lui.

Dans la vie de chaque homme iI
y a unjour, une heure dont le sou-

venir reste inoubliable. C'est le
moment où se produit quelque
chose de nouveau, c'est le moment
où une vie change totrr1"msnf. " Il
était environ quatre heures de
l'après-midi », sê rappelle Jean,
lorsqu'ils rencontrèrent Jésus.

Dieu - et l'Ecriture nous donne
de nombreux témoignages - fait
ses choix sans regarder à la fortu-
ne, arxK dons ou aux qualités per-
sonnelles; au contraire, souvent,
il choisit paradoxalement les plus
faibles, les pauvres, Ies ignorants
du monde. Parfois il appelle d'une
manière impétueuse, presque vio-
Iente: c'est Ie cas de Paul, terras-
sé sur le chemin de Damas. Sou-
vent, au contraire, il le fait dans Ia
simplicité et la persuasion. Telle
fut l'invitation adressée aux deux
disciples de Jean-Baptiste.

La plupart du temps, pour appe-
ler une personne, Dieu se sert
d'un intermédiaire humain: le
Baptiste pour André et Jean, An-
dré pour son frère Simon, Philip-
pe pour Nathanaël. De cette fa-

çon, en ce temps-là... ! Et aujour-
d'hui ? Aujourd'hui il se sert
de moi pour t'appeler, Toi !Viens !

Je t'inüte à le connaître !

C'est wai. Il n'a pas été facile
pour les disciples de comprendre
la "Iogique" de leur Maître, mais
à Ia fin ils se sont rendu compte
qu'en dehors de Lui ils n'auraient
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pas trouvé de paroles capables de

donner la lumière et la force pour
atteindre cette plénitude de vie
que Jésus leur avait indiquée.

Et pas seulement oux. Zachée,
un publicain, c'est-à-dire un per-
cepteur des impôts, était un em-
ployé de l'octroi qui encaissait les
taxes pour les romains. Aux yeux
des gens, un'collaborateur', un
traître, méprisé et hai par les
'vrais' juifs. Et c'est précisément
ce Zachée, traître et malhonnête,
qui entend dire que Jésus est en
train d'entrer à Jéricho. Il a en-
tendu parler de cet homme. En
lui-même il ressent une forte at-
traction : il voudrait connaître ou,
au moins, voir Jésus. Il quitte le
bureau des impôts et court là où
la foule se presse autour du
Maître. Il y a trop de gens et lui,
qui est de petite taille, ne réussit
pas waiment, même en sautillant,
à voir la moindre chose. Alors il
court plus en avant et monte sur
un arbre. Le riche Zachée, puis-
sant et certainement haï, va se

percher entre les branches d'un
sycomore. Son grand désir lui a
fait perdre toute dignité et l'a ren-
du ridicule aux yeux des gens.

Tous rient de lui et même Jésus a
dû sourire, mais ensuite en scru-
tant le fond de son cceur, il lui dit :

. Descends, Zachée, car aujour-
d'hui je dois m'arrêter chez toi ".

Zachée descend, court à sa mai-
son.

Les autorités religieuses de Jéri
cho et les juifs bien-pensants sont
agacés, furieux et blessés. Tous
murmurent et disent : " Il est allé
chez un pécheur ! ". IIs sont cho-
qués et ont comme l'impression
de ne rien comprendre. C'est le
monde à l'envers : le Messie chez
les pécheurs !

Mais Jésus agit toujours ainsi. Il
bouleverse notre monde égoïste et
hypocrite, le conduit à ne plus
fonctionner et n'attache aucune
importance à l'ordre constitué. II
renverse les valeurs établies, pour
mettre à leur place un ordre social
tout à fait nouveau.

Jésus est dans Ia maison de Za-
chée et il ne lui dit pas de quitter
sa femme, de vendre sa maison, de
distribuer ses biens aux pauwes
et de le suiwe. Il lui dit seule-
ment : " Aujourd'hui, ie m'arrête
chez toi ".

Les appels de Jésus sont de
deux types. Au jeune homme riche
il dit : o Va, vends ce que tu pos-
sèdes, donne-le aux pauvres et
suis-moi. Ne prends pas de ba-
gages avec toi, ils ne te serviront
pas ; moi-même, je te procurerai
ce qu'il te faudra. Je serai ton
Bien ". A Zachée au contraire :

" Aujourd'hui je dois m'arrêter
chez toi ". Ce dernier appel n'est
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pas plus facile à recevoir que le
premier. De Zachée, en effet, iI
bouleverse toute la manière d'être
et de viwe.

Au moment où Jésus dit qu'il
veut üwe chez nous et où nous le
recevons dans notre maison, alors
beaucoup de choses changent au-
dedans de nous et c'est la révolu-
tion dans notre manière de viwe.
Quand nous accueillons Jésus
dans notre vie, Il nous libère de
tout ce qui n'est pas Dieu.

Une seule chose compte : l'ac-
cueillir ! Et c'est pourquoi il faut
être prêt et ügilant: au moment
où tu reçois son appel, tu as Ia
possibilité de devenir une person-
ne libre, capable de disposer de
toi-même pour mettre ta vie à son
service et au service des autres.

<< Crois-tu alors vraiment
que Dieu a besoin de nous ? "

La première chose que Jésus a
voulu, c'est avoir des hommes au-
tour de lui: douze apôtres, une
communauté, un peuple. Puis il
fait beaucoup plus: pour donner
une représentation de lui-même
et de l'Eglise, il prend I'exemple
d'une vigne : " Je suis la waie
,rigne. Demeurez unis à moi, et je
demeurerai uni à vous. De même
que le sarment ne peut pas don-
ner du fruit s'il est tout seul, s'il

ne demeure pas uni à la vigne,
vous non plus vous ne pouvez pas

donner du fruit, si vous ne demeu-
rez pas unis à moi. Je suis la
vigne. Vous, vous êtes les sar-
ments. Si quelqu'un demeure uni
à moi et moi à lui, il produit beau-
coup de fruit ; sans moi, vous ne
pouvez rien faire ".

En ses amis coule son propre
sang lui-même. n Je suis vous et
vous êtes moi ", affirme-t-il. " Et
voici le signe pour nous recon-
naître : iI s'appelle l'Eucharistie.
Nous sommes le même corps. En
nous coule le même sang. A pré-
sent vous êtes mes mains, mes
pieds et mon cceur ».

Après l'avoir crucifié, ses enne-
mis pensaient : . nous l'avons éli-
miné ! Une fois pour toujours,
nous avons recouvert d'une pierre
Jésus de Nazareth ". Mais on ne
peut pas empêcher le soleil de se

lever. On ne peut pas empêcher
Celui qui peut vaincre Ia mort
d'être la Vie. On ne peut pas em-
pêcher Celui qui est la source de
la Vie de communiquer la Vie.
Rien n'est plus vivant que Dieu.
Et, ce dernier soir-Ià, dans l'Eu-
charistie, Jésus dit: " A présent,
vous êtes moi ! ". Jésus est vivant
en nous !

Chers Jeunes, vous pouvez être
des génies, des organisateurs, des

inventeurs, des personnages de re-
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nom, des hommes et des femmes à
succès... Mais tout cela n'est rien
devant la possibilité d'être un ins-
trument entre les mains de Dieu.

Vous ne pouvez pas avoir une
vie inutile, qui se flétrit chaque
jour un peu plus. Vous pouvez, au
contraire, être chargés de fruits.
C'est une responsabilité pour
vous : « Mon Père est le vigneron

- explique Jésus -: tout sarment
qui, en moi, ne produit pas de
fruit, il le coupe et lejette; et, Ies

sarments qü donnent du fruit, il
les libère de tout ce qui les em-
pêche de donner des fruits plus
abondants. Vous, vous êtes déjà li-
bérés grâce à la Parole queje vous
ai annoncée ".

Vous pouvez être la bouche par
l'intermédiaire de laquelle Dieu
continue à parler aux êtres hu-
mains, des instruments pour an-
noncer la waie liberté. Vous pou-
vez être les yeux qui savent voir
dans l'obscurité du monde pour
ensuite indiquer aux autres la
présence de Dieu et révéler son
Royaume. Vous pouvez être les
oreilles qui au milieu des bruits et
des musiques des iPod réussis-
sent à entendre ce qui ne semble
plus audible : la voix de quel-
qu'un qui pleure, de quelqu'un
qui implore de l'aide, de quel-
qu'un qui supplie pour qu'on le
respecte et le traite avec dignité

et de quelqu'un qui réclame la
justice et le pain. Vous pouvez
être les mains et les pieds pour
venir en aide aux personnes et les
soulager et les remettre sur pied
au nom de Jésus. Et vous décou-
witez que vous avez reçu beau-
coup plus que tout ce que vous
aviez réussi à donner.

Voici Ie secret du bonheur. " Le
bonheur se situe d'un autre côté,
du côté que vous ne pensez pas,

dit Jésus. Le bonheur se construit
seulement avec Dieu ".

Cela, à Nazareth, une jeune jui-
ve, sa mère, l'avait déjà annoncé
avant de le voir naître : " Je chan-
terai ma chanson la plus belle
pour mon Dieu, car Il est tout-
puissant. Il a accompli en moi de
grandes choses, saint est son nom.
Son amour reste pour toujours
avec ceux qui le servent. Il a don-
né la preuve de sa puissance, il a
détruit les orgueilleux et leurs
projets. Il a renversé de leur trône
les puissants, il a relevé de terre
les opprimés. Il a comblé de biens
les pauwes, il a renvoyé les riches
les mains vides ".

Dieu se tient du côté des vain-
cus, des pauwes, des persécutés,
des purs et des pacifrques. . Bon-
heur, joie, béatitude, paix, harmo-
nie avec eux-mêmes, avec le mon-
de et avec Dieu, tel est le lot des
pauvres, parce qu'ils ont les mains
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et le cceur ouverts pour recevoir
les dons de Dieu et ont confiance
dans sa force. Bienheureux ceux
qü ont le cæur pur, un cæur qui
ne connaît pas l'égoïsme, qui ne
tourne pas autour de lui-même,
mais regarde Dieu. Bienheureux
ceux qui construisent la paix et
luttent pour la justice ".

" Vous êtes le sel de la terre, et
donc vous pouvez empêcher que ce

monde ne se corrompe. Vous devez

être des flambeaux allumés parce
qu'il fait encore trop noir dans
notre monde. II ne vous est pas
seulement demandé de porter une
Iumière. Vous devez être, vous, la
lumière !Vous devez être du feu et
pour donner la lumière vous devez

vous consumer vous-mêmes, com-
me la souche qui brûIe ".

Bienheureux êtes-vous si vous
décidez de cheminer avec Jésus, si
vous acceptez le risque de trans-
former en lumières vos rêves ;

mais surtout vous serez heureux
si vous demeurez en Lui et pas
seulement avec Lui. Libres pour
porter des fruits, c'est-à-dire les
æuwes visibles d'un amour
concret, fait de vérité, de dévoue-
ment, de sacrifice total de la üe, si
c'est nécessaire.

Dans la dernière soirée, Jésus se

mit debout, enleva son manteau
et attacha un tablier autour de sa

taille. Puis iI versa de l'eau dans

une bassine et commença à laver
les pieds de ses disciples et à les
essuyer avec son tablier. C'est ain-
si que faisaient les esclaves. Aussi-
tôt après il dit : " Ce que, moi, j'ai
fait, faites-le vous aussi, les uns
aux autres ".

Formez un peuple de personnes
qui s'aiment, afin qu'en vous
voyant les gens commencent à

croire à Dieu.
Nous sommes un nouveau

peuple. Nous sommes la Famille
de Dieu, nous sommes la waie
vigne dont Ie Père prend soin avec

amour. Nous recevons de Jésus la
sève de l'Esprit et nous sommes
les sarments qui portent du
fruit... Nous nous appelons Be-
noît de Norcia, François d'Assise,
Dominique de Guzmân, Ignace de

Loyola, Thérèse de Jésus d'Âvila,
François de Sales, Don Bosco, Mè-
re Mazzarello, Don Rua, Domi-
nique Saüo, Laura Vicuf,a, Mon-
seigneur Versiglia, Calixte Cara-
vario, Joseph Calasanz, Joseph
Kowalski, Zéphyin Namuncurâ,
Jeunes Martyrs du Patronage de

PoznaÂ, Piergiorgio Frassati, Mè-
re Thérèse de Calcutta, Damien
De Veuster, Joseph Quadrio, Nino
Baglieri... Nous...Nous sommes
nombreux. Une Famille qui
chaque jour accueille la Parole.
Une vigne qui chaque jour offre
les fruits de l'Esprit.
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Marchez donc la tête haute.
Vous avez votre vie en main. Vous
avez pleinement conscience de
vous-mêmes. Vous restez debout,
même seuls, même devant une
foule. Vous ne pouvez vous cour-
ber que devant Dieu et pour dé-
charger ceux qui sont tombés. Ai-
mez Dieu de tout votre cæur et
les personnes qui vivent auprès
de vous comme vous-mêmes.

Jésus termina son discours sur
la montagne par ces paroles :

" Celui qui met en pratique ce
queje dis est une personne avisée
qui a construit sa maison sur
un rocher. Et quand est arrivé un
ouragan, que les fleuves ont dé-
bordé et que la tempête s'est
abattue sur Ia maison, celle-ci est
restée intacte, parce que ses fon-
dations furent creusées dans le
rocher.

Mais celui qui entend mes pa-
roles et ne les met pas en pratique
est insensé comme celui qui a
construit sa maison sur le sable.
Et quand est venue la pluie, que
les fleuves sont sortis des berges
et que la tempête s'est déchaînée
contre la maison, celle-ci s'est
écroulée et s'est brisée en mille
mofceal»( ».

Prenez bien soin de vous-
mêmes : construisez votre vie sur
Ie rocher, ou vous serez mis en
miettes.

.. Père Pascual,
Jésus exige-t-il tout cela
de nous ?,

Servir Dieu est très simple. Dieu
n'est pas un tyran. Dieu parle
avec Yous comme un père et un
ami.

" Ce n'est pas vous qui m'avez
choisi pour ami, mais c'est moi
qui vous ai choisis et qui ai fait de
vous mes amis. Ainsi votre travail
croîtra et produira des fruits qui
dureront pour l'éternité. Si vous
suivez le chemin que je vous
montre - dit Jésus - vous Yercez
qu'il est beau d'appartenir à Dieu
et que le fardeau que la foi vous
demande de porter n'est pas pe-

sant ".
Vous devez reprendre haleine,

vous décharger, vous devez vous
sentir des personnes libres. Mon
message est une invitation pour
une fête. Votre üe est prévue pour
la fête, et, nous tous, nous sommes
en train d'aller à une fête. L'ave-
nir se déroulera entre des amis
réunis en une tablée remplie de
joie et Dieu fera la fête avec nous.

Jésus dit que sa parole est se-

mée en nous-mêmes, comme dans
un champ, mais le cceur humain
est un terrain difficile et compli-
qué, tourmenté par des diffrcultés
et étouffé par des broussailles et
des épines.
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Pourtant vous êtes le champ.
Si vous commencez à écouter la
Parole, vous pourrez trouver
quelque chose de précieux.

Vous pourrez trouver, avant
tout, vous-mêmes. Et vous trouve-
rez Dieu en vous-mêmes. « Vous
ne devez pas avoir peur, mais vous
ne pouvez rien faire sans Lui. Et,
Lui, il a besoin de vous ".

Lui, il nous connaît très bien,
exactement comme nous sommes.
Il connaît Ie monde, unique et par-
ticulier, de ténèbres et de lumière
qui est en nous-mêmes ; mieux
que nous, il connaît ce mystérieux
mélange que nous sornmes, nous.

Il sait de quoi nous sommes ca-
pables. Les autres peuvent être
déçus, parce qu'ils ont fait des
rêves sur nous et nous projettent
dans leur idéal. Dieu, au contrai-
re, n'est jamais déçu. Parce que
celui qu'Il aime Lui, c'est moi
comme je suis aujourd'hui... !

Dieu ne vit pas dans l'avenir et
ne vit pas dans le passé, mais
dans le présent. Il est, Lui, le pré-
sent et il me voit dans ma réalité
présente.

Les amis de Jésus, eux aussi,
pensaient qu'il leur fallait être
grands et puissants pour réaliser
le Royaume de Dieu ; Lui, au
contraire, a dit : " Pour être utiles
à Dieu, vous devez être petits,
comme un jeune enfant ".

Un jeune enfant est un être qui
a encore devant lui son avenir. Un
jeune enfant est fait de rêves et de
confiance.

Marchez en vous tenant droits,
la tête haute. Vous avez un avenir
devant vous et il vaut la peine
d'aller à sa rencontre. Les jeunes

enfants sont faibles: ce qui leur
manque le plus est surtout la
force. Mais ils ont confiance. Et
quand tout va bien, ils savent
qu'ils sont aimés.

Et ils ont devant eux l'avenir.
Vous avez une parole à dire dans
votre vie et avec votre vie. Une
parole de consolation, une parole
de libération, une parole d'espé-
rance, ouverte sur l'avenir. Ayez
le courage de la prononcer. Ayez le
courage d'être ce que vous êtes et
soyez-le intégralement : des per-
sonnes authentiques, libres, qui
ont une vocation.

N'ayez pas peur ! Allons avec
courage vers I'autre rive.

Cet océan de dangers et de me-
naces est waiment très grand et
notre barque est petite et fragile.
Mais sur notre barque nous por-
tons Jésus, Ie FiIs de Dieu. Qui
peut nous faire peur ?

Chers jeunes, je vous aime et
j'ai écouté votre demande : vous
réclamez que l'on vous fasse voir
Jésus. Je vous l'ai fait voir et je
vous ai conduits chez Lui. Je sou-
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haite que maintenant, comme les
disciples du Baptiste, vous puis-
siez déclarer hautement : n Nous
avons trouvé le Christ », et que
vous vous démeniez pour conduire
d'autres personnes à Jésus.

Je conclus en vous laissant avec
la prière du Cardinal Newman.
FaitesJa vôtre et traduisez-la en
programme de üe.

EIYTB,E TES IUAINS

Entre tes mains, Seigneur,
je me mets tout entier
T\r m'as créé pour toi.
Je ne veux plus
penser à moi-même.
Je veux te suiwe.

Que veux-tu Seigneur que je fasse ?

Permets-moi
de faire route avec toi.
Que ce soit dans la joie
ou dans la peine,
je veux t'accompagner.

Je te fais sacrifice des souhaits,
des plaisirs, des faiblesses,
des projets, des pensées

qui me retiennent loin de toi
et me replient sans cesse

sur moi-même.

Fais de moi ce que tu veux !

Je ne marchande pas.

Je ne cherche
pasàsavoiràl'avance

quels sont tes desseins sur moi.
Je veux être ce que tu
veux que je sois.

Je ne dis pas :

"Je veux te suiwe où que f,u aillss",
car je suis faible.
Mais je me donne à toi pour que

tu m'y conduises.
Je veux te suiwe dans I'obscurité
et je ne te demande que
la force nécessaire.

ô Seigneur,
fais queje porte toutes choses

sous ton regard,
pour demander ton consentement
à chacun de mes vouloirs
et ta bénédiction
sur chacun de mes actes.

Comme un cadran solaire
n'indique l'heure
que par le soleil,
ainsi je ne veux être déterminé
que par toi,
si tu veux bien te servir de moi et
me condüre.
Qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus !

(Card. John Henry NEWMAN )

Avec affection et une grande
estime.

Rome, Sl janvier 2010

ÿ.-....a Z'*a7r?'
P Pascual Cn&nzYÿt loluave

Recteur mqjeur
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5.3 Nouveaux Provinciaux

Voici, dans I'ordre alphabétique,
quelques données sur les Prouin-
ciaux nornmés par le Recteur ma-
jeur auec son Conseil au cours de
la session plénière de décembre
2009 -januier 2010.

t. CHMIELEWSKI Marek, Pro-
uirucial de la Prouince de PILA
(Pologne).

A la tête de Ia Proünce "Sant'A-
dalberto" de Pologne - Pila (PLM,
a été nommé le prêtre Marek
Chmielewski. Il succède auPZbi-
gniew t epko.

Né le 10 janvier 1962 à Gdynia
(Pologne), il est salésien depuis Ie

22 aoit 1981, date de Ia première
profession religieuse, émise au no-

viciat de Czerwirisk. Profès perpé-
tuel depuis le 20 aott 1987, il fut
ordonné prêtre le 25 mai 1988.

Après l'ordination sacerdotale,
iI continua les études à Rome, en

obtenant le doctorat en Théologie
de la Spiritualité à l'Université
Pontificale Salésienne. Revenu en
Pologne, iI travailla pendant plu-
sieurs années comme enseignant
dans la maison d'Etudes théolo-
giques de L4d; iI fut aussi vicaire
de la communauté de 1998 à 2001

et directeur de 2001 à 2004. En
2004,t1, fut nommé vicaire provin-

cial et se transféra à la maison
provinciale à Pila. Membre de
I'ACSSA [Association des ama-
teurs d'histoire salésiennel et de
l'Association Scientifrque de Fran-

çois de Sales, il participe depuis
1998 au conseil de rédaction
du mensuel "Magazym Salezjanski
Don Bosco" et de "Seminare".

A présent il a été appelé à la
fonction de Provincial.

2. COYLE Martin, Prouincial de
la Prouince de GRANDE-BRE-
TAGNE.

Fr Martin Coyle succède à
Fr. Michael Winstanley comme
Provincial dans la Province "San
Tommaso di Canterbury" de

Grande-Bretagne (GB R).
II est né le 27 mar 1964 à Ru-

therglen (Lanarkshire, Grande-
Bretagne). Il a émis la première
profession religieuse salésienne
le 8 septembre 1984 et, en effec-
tuant le parcours normal de la for-
mation salésienne, il a émis les
vceux perpétuels le 26 juillet 1991

et fut ordonné prêtre le 19 juin
1993.

Après l'ordination, de 1993 à
2000 il exerça le ministère éducatif
et pastoral dans la maison de Boot-
le. Après une année à Cherstey, en
2001 il passa à la maison de Bol-
ton, où il fut Conseiller et Respon-
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sable de l'école. De 1995 à 1999 il
fut aussi Conseiller provincial. En
2008 il fut nommé directeur de la
maison de Bollington, fonction
qu'il a assumée jusqu'à sa nomina-
tion actuelle corrme Provincial.

3. CRISAFULLI Jorge, Supé-
rieur de la quasi-Prouince de
I'AFRIQUE OCCIDENTALE
ANGLOPHONE.

P Jorge Crisafulli est le nou-
veau Supérieur de la quasi-Pro-
vince "Beato Artemide Zatti" de
l'Afrique Occidentale Anglophone
(AFW).

Né le 19 mars 1961 à Bahia
Blanca (Argentine), Jorge Crisa-
fulli a émis la première profession
le 31janüer 1980 comme membre
de la Province de Bahia Blanca.
Prolès perpétuel depuis le 31 jan-
vier 1986, il fut ordonné prêtre à
Bahia Blanca le 5 mai 1990.

Après l'ordination sacerdotale,
il exerça le ministère à Villa Regi-
na pendant deux ans et ensuite
dans la maison de Bahia Blanca -
La Piedad. En 1996 il partit com-
me missionnaire pour l'Afrique. Il
travailla pendant plusieurs an-
nées à Sunyani dans le Ghana,
d'abord comme responsable de la
présence, puis à partir de 1999
comme directeur. En2004,lors de
l'érection de la quasi-Proünce de

l'Afrique Occidentale Anglophone,
il fut nommé Vicaire provincial,
en se transférant au siège de la
quasi-Proünce à Ashaiman. Il fut
aussi pendant trois ans Délégué
pour la Communication Sociale et
depuis 2007 Délégué pour la Pas-
torale des Jeunes.

A présent il est appelé à condui-
re la quasi-Proünce coome Supé-
rieur. Il succède au P Riccardo
Castellino.

4. GARCLA PENA FausIin,o, Su-
périeur de la quasi-Prouince de
I'AFRIQUE OCCIDENTALE
FRANCOPHONE.

Le P Faustino Garcîa Pefi.a est
le nouveau Supérieur de la quasi-
Province "Notre-Dame de la Paix"
de l'Afrique Occidentale Franco-
phone (AFO).Il succède au P Ma-
nuel Jiménez.

Né le 10 novembre 1965 à A1-
deanueva del Camino (Espagne),
il a émis la première profession le
16 août 1983 au noviciat de Mo-
hernando. ProIès perpétuel depuis
le 6 juin L992, il fut ordonné
prêtre le 22 avril1995 à Madrid.

Après I'ordination, dans la mê-
me année 1995, iI partit pour
l'Afrique, destiné à la maison de
Bobo-Dioulasso (Burkina Faso),
où de 1999 à2002 il fut vicaire du
directeur. En 2002, il fut transféré
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au noviciat de Lomé - Gbodjome
(Togo), comme maître des novices
et directeur. En 2005, il passa
comme directeur au postnoviciat
de Lomé - Maison Don Bosco. Il y
resta pendant trois ans. Après un
an passé à Rome - UPS, il reünt
en Afrique dans la maison de Co-
tonou (Bénin). Puis, en féwier
2010, il tut destiné à Abidjan (Cô-

te-d'Ivoire), siège de la quasi-Pro-
vince. Depuis 2003, dans la quasi-
Province, il fut Délégué pour la
Formation, pour la Pastorale des
jeunes (secteur Est) et pour la
Communication sociale.

A présent il est appelé au servi-
ce de Supérieur de la quasi-Pro-
vince.

5. JIMENEZ CASTRO Manuel,
Supérieur de la quasi-Prouince
de I'AFRIQUE TROPICALE
zgueronale.

Pour succéder au P José Anto-
nio Vega comme Supérieur de la
quasi-Province "Notre-Dame
d'Afrique" de l'Afrique Tropicale
Equatoriale (ATE), a été nommé
Ie prêtre Manuel Jirnénez Ca.stro.

Né le 23 octobre 1959 à Tarifa
(Cadix, Espagne), il est salésien
depuis le 28 septembre 1977, date
à laquelle il émit la première pro-
fession à Cabezo de Torres, dans la
Province de Séville. Profès perpé-

tuel depuis Le 2L1081L983, il fit les

études théologiques à Séville, où il
fut ordonné prêtre le 17 mai 1986.

Après quelques années de minis-
tère dans la Province d'origine
(dans les maisons de Séville -
Communauté des Théologiens,
Cadix - Maison de vocations et
Sanhicar la Mayor, comme Maître
des Novices), il partit pour les mis-
sions de l'Afrique, destiné à la
maison de Kara (Togo), dont il fut
directeur de 1996 à2002, ensüte à
la maison de Lomé, comme direc-
teur et curé. En 2004 le Recteur
majeur avec son Conseil l'appela à
occuper la charge de Supérieur de

la quasi-Proünce de l'Afrique Oc-
cidentale Francophone (AFO).

A présent, une fois terminée la
période des six ans comme Supé-
rieur en AFO, le Recteur majeur,
avec son Conseil, lui confie la
conduite de I'ATE.

6. LEJA Alfred, Prouincial de
la Prouince de WROCLAW
(Pologne).

Comme Provincial de la Provin-
ce "San Giovanni Bosco" de Po-
logne - Wroclaw (PLO), a été nom-
mé le prêtre Nfred LEJA.II suc-
cède au P Boleslaw KaZrierczak.

Né le 6 octobre 1959 à Niemod-
lin (Pologne), Alfred Leja a émis la
première profession comme reli-
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gieux salésienle 22 août 1980 au
noviciat de Kopiec. En effectuant
le parcours normal de la forma-
tion salésienne, iI a émis les væux
perpétuels le 17juin 1986 et a été
ordonné prêtre le 24 juin 1987 à
Cracovie.

Après l'ordination, il a commen-
cé son action pastorale à Lubin. En
1992, transféré à la maison de
Wroclaw - Sacré-Cæur, il fut enga-
gé surtout dans la pastorale auprès
des jeunes universitaires. Il passa
l'année 1998-1999 à Poznari com-
me enseignant de religion. Ensui-
te, en 1999, il passa à la maison de
Lubin - Sacré-Cæur comme direc-
teur de l'ecole et à partir de 2002
également comme directeur de la
communauté. Depuis 2004,11, étaft
directeur de la maison de Tarnows-
kie G6ry et Conseiller provincial.

A présent, il assume le service
de Supérieur proüncial.

7. RAMINEDI Balaraju, Prouin-
cial de la Prouince d'HYDE-
RABAD (Inde).

Fr. Balaraju Raminedi est le
nouveau Provincial de la Proünce
"San Giuseppe" de l'Inde - Hyde-
rabad QNm.Il succède à Fr. Noel
Maddhichetty.

Fr. Balaraju Raminedi est né le
23 awil 1965 à Ramadurgam (dis-

trict de Kurnool, Andhra Pradesh,

Inde) et il est salésien depuis le 24
mai 1987, date de la première pro-
fession religieuse émise au novi-
ciat de Kotagiri. Profès perpétuel
depuis le 18 mars 1994, il fut or-
donné prêtre le 29 décembre 1995

à Guntur.
Après l'ordination sacerdotale, il

travailla pendant deux ans à Gun-
tur, en passant ensuite dans la
maison de Kadapa, d'abord com-
me vicaire, puis comme directeur
(de 2001 à 2004). Il fut ensuite
pendant deux ans à I'UPS à Rome,
où il obtint la Licence en Théolo-
gie, avec une spécialisation en Spi-
ritualité. Revenu dans Ia Province,
en 2006, il fut nommé directeur de

Ia maison provinciale. Pendant
l'année 2006-2007, iI fut aussi se-

crétaire provincial. Depuis 2007, tl,

était Vicaire proüncial.
A présent, il assume la conduite

de la Proünce comme Supérieur
proüncial.

8. SYLUAIN Ducange, Supérieur
de la quasi-Prouince {'HAÏTI.

Le P Ducange Syluain est le
nouveau Supérieur de la quasi-
Province "Bienheureux Philippe
Rinaldi" d'Haïti (HAI).Il succède
au P Jacques Charles.

Né le 6 awil 1963 à Port-au-
Prince (Harti), Ducange Sylvain a
émis la première profession com-
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me religieux salésien le 16 août
1986 au noviciat di Jarabacoa
(Rép. Dominicaine). Il a émis les

væux perpétuels le 19 septembre
1992 à Bruxelles (Belgique), où il
a accompli les études théolo-
giques, et fut ordonné prêtre à

Port-au-Prince le 8 juillet 1995.

Après l'ordination, il exerça le
ministère successivement dans les

maisons de Croix des Missions et
de Carrefour - Thorland. Il fut en-

suite pendant deux ans à I'UPS à

Rome pour perfectionner ses

études. Revenu en HaTti, il fut
nommé directeur de Ia maison de

Carrefour - Thorland (1998-2004)

et ensuite de Ia maison de Pétion-
üIle, à partir de 2004. Conseiller
de la quasi-Province pendant une
période de six ans, iI fut aussi dé-

légué pour la Pastorale desjeunes
et pour la Formation.

A présent, il est appelé par le
Recteur majeur avec son Conseil à
conduire comme Supérieur la qua-

si-Proünce.

g. UACULÎK Petr, Prouincial de

la Prouince de la nÉPU-
BLISUE TCHÈ?US.

A la tête de la Province "San
Giovanni Bosco" de la République
Tchèque (CEP) a été nommé le
P Petr Vaculîk, qui succède au
P Franti§ek Blaha.

Petr Vaculik est né le 3 no-
vembre 1959 à ZIfn (dans Ia Tché-

coslovaquie d'alors) et il est salé-
sien depuis le 21 octobre 1978, en

émettant la première profession
religieuse dans Ia clandestinité en

raison du régime communiste qui
dominait alors dans la nation. Il
obtint le Diplôme de maturité en

éIectromécanique. Après avoir ef-

fectué pendant deux ans Ie service
militaire, il a commencé les études
de théologie à la faculté théolo-
gique de LitomèÈice. Le 8 sep-

tembre 1984, encore dans la clan-
destinité, il a émis la profession
perpétuelle, et le 25 juin 1988 il
fut ordonné prêtre à Olomouc.

Après ce qu'on a appelé la "ré-
volution de velours", en novembre
1.989, il fut inséré dans la commu-
nauté de Zlin. Pendant quatre ans
il vécut dans Ia communauté des

carmes à Kostelnf Vydii et à

Frÿdlant nad Ostraüci. A partir
de 1997 il travaille dans la maison
de Prostijov, comme curé et à par-
tir de 2006 comme directeur de la
communauté. Depuis deux ans il
est Conseiller provincial.

A présent, le Recteur majeur
avec son Conseil I'a appelé à effec-
tuer le service de Provincial.

10. VAI,{ZETTA Diego, Prouincial
de la Prouince de RECIFE
(Brésil).
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Le P. Diego Vanzetta est le nou-
veau Provincial de la Province
"San Luigi Gonzaga" de Brésil -

Recife (BRE).Il succède au P Joâo
Carlos Rodrigues.

Diego Vanzetta est né en Italie,
àZiano di Fiemme (Trente) le 16
féwier 1948. Il a émis la première
profession le 15 août 1965 au no-
üciat d'Albarè, dans la Province
Vénétie Ouest. Profès perpétuel
depuis le 7 septembre 1971, il fut
ordonné prêtre à Trente le 27 mat
1978.

Après l'ordination, il exerça le
ministère éducatif et pastoral pen-
dant trois ans dans la maison de
Bolzano, puis en 1984 il fut trans-
féré à Vérone dans la maison pro-
vinciale. En 1987, il partit pour le
Brésil, destiné à la maison de Ma-
triz de Camaragibe (alors en ju-
melage avec la Province de Véro-
ne). Curé dans la paroisse de Mu-
rici pendant les années 1992-
1993, il fut nommé en 1994 direc-
teur de la maison de Matriz. En-
suite, de 2000 à 2006, il fut direc-
teur dans la maison du postnovi-
ciat de Recife - Bongi et depuis
2006 directeur à Natal - Gramoré.
En 2004, il fut inséré dans le
Conseil provincial.

A présent, lui est confiée la
conduite de la province.

5.4 Evêques salésiens (transfert
à un autre siège épiscopal)

Voici la nouuelle du transfert à
un autre siège épiscopal de deux
Euêques Salésiens, récemrnent
effectué.

I. SÂNCHEZ ARMIJOS Luis
Antonio, SDB, trandéré au
Diocèse d,e Machala (Equa-
teur)

En date du,22 féwier 2010 Ie
Souverain Pontife Benoît XVI, en
acceptant la renonciation au gou-
vernement pastoral présentée par
Mgr Néstor Rafael Herrera Here-
dia, aux termes du CIC, a nommé
Mgr Luis Antonio SÂNCHEZ AR-
MIJOS, SDB, Evêque du Diocèse
de MACHALA (Equateur), en le
transférant du Diocèse de Tulcân
à ce siège épiscopal.

Luis Antonio Sdnchez Armijos,
né le 27 juin 1943 à Olmedo (dio-
cèse de Loja, Equateur), a émis la
première profession, comme reli-
gieux salésien, le 16 août 1963,
dans la Province d'Equateur, et
fut ordonné prêtre à Quito le 31
janüer 1975. En date du 15 juin
2002, iI fut nommé par le Saint-
Père Evêque dans le Diocèse de
Tulcân (Equateur), en recevant
l'ordination épiscopale le 27
juillet qui a suivi (on peut trouver
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d'autres données en ACG n.379,
5.7).

Le Diocèse de Machala, en
Equateur, s'étend sur 5 819 km',
avec une population de 550 000
habitants, dont 521 000 catho-
liques, avec 31 paroisses.

2. PANFILO Francesco, SDB,
Arehcoêqæ Coad,j uteur dnns
l'Archid,iocèse d,e Rabaul
( Pap ouasic - Noua elle- GuinÉe )

En date du 18 mars 2010Ie Sou-
verain Pontife a nommé Mgr
Francesco PANFILO, SDB, Arche-
vêque Coadjuteur dans l'Archidio-
êse de .EABAU L (Pap ouasie-N ou-
uelle-Guinée), en Ie transférant à
ce siège épiscopal depuis le Diocè-
se d'Alotau-Sideia (Papouasie-

Nouvelle-Guinée).
Francesco Panfilo naquit le 23

novembre 1942 à Schilpario (Dio-

cèse de Bergame, Italie) et fit sa
première profession comme reli-
gieux salésien le 16 août 1964

dans la Province Lombardie-Emi-
lie. Aussitôt après, il partit pour
les Philippines, où il fit ses pre-
mières expériences d'apostolat sa-

lésien. Revenu en Ita1ie pour les
études théologiques, il fut ordon-
né prêtre le27 awl1974. Revenu
dans les Philippines, il eut di-
verses charges de responsabilité,
parmi lesquelles celle de Provin-
cial pendant les six années 1-987-

1993. En 1997 il fut envoyé en Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée, comme
Délégué du Provincial pour cette
Délégation provinciale. Nommé
Evêque d'Alotau-Sidea, le 15 juin
2001, il reçut l'ordination épisco-
pale le 8 septembre de cette même
année (on peut trouver d'autres
données en ACG n. 376, 5.5.)

L'Archidiocèse de Rabaul, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, a une
superficie de 15 500 km', avec une
population de 279 000 habitants,
dont environ 148 000 catholiques,
avec 33 paroisses. L'Archevêque
est Mgr Karl Hesse, M.S.C.
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5.5 Confrères défunts (4è* Iiste 2009 et 1à* llste 2010)

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

Défunts 2009 - 4h llste
NOTE : Voici une 4M liste de défunts de 2009, dont I'annonce de la moft est parvenue
après la publication des ACG n" 406.

NOM ET PRÉNOM LIEU DU DECES DATE AGE PROV.

P CAI.ITIELLO Juan José Stroeder (Argenüne)

P DONNERMEYER Belnhold Kôln (Allemagne)

P FRECHOU LEANIZ Pedro Raymundo Monteüdeo (Uruguay)

P MACAPINLAC Gerard Hua Hin fihailande)
P MOSCHETTO Pletro Esmenaldas (Equateur)

P §t[,tlé PAar Zagreb (Croatie)

Défunts 2010 - 1à'llste

31 -1 0-2009

02-06-2009
29-10-2009

05-09-2009
31 -1 2-2009

26-12-2009

ABA

GER

UBU

FIN

ECU

cB0

50

69

89

50

n
7',!

NOM ET PRÉNOM ueu ou oÉcÈs DATE AGE PHOV.

P ABT IGTI

P AGUS Domenlco
L ALVES Domlngos
P AMBROSIO P|etro
P ANTONY Lazar
P ASTUDILLO BUSTAMANTE Néstor
s ATSmÉW[ftrd
L AVULEIEH Phlllp
P BASSEILuIgI

Fut Provincial pendant 5 ans
P BlSSOLlDanlel

Fut Provincial pendæt I ans

Benediktbeuern (Allemagne)

Bangkok [hailande)
Manique (Portugal)

Turin

Vellore (lnde)

Guayaquil (Equateur)

Port-au-Prinæ (Haiti)

Ada (Ghâna)

Castelnuovo Don Bosco

03-01 -201 0

27-01-2010

03-03-2010
06-03-201 0

17-03-2010

04-01 -201 0

12-01-2010
09-01 -201 0

01 -01 -201 0

18-03-2010 86 BBH

82
83
oa

94
39

98

28

31

68

57
35

87

82

55

88
87

GER
THA

POR

tcP
INM

ECU

HAI

AFW

tcP

Vitoria, ES (Brésil)

P BROECKX Guy Lier (Belgique)

P CABCAMO AGUII-ANTE Femando Punta Arenas (Chili)

L CAUDA Glovannl Nyack, NY (USA)

P CHACKAI-ACKAL Domlnlc Ïrupattur (lnde)

E CHENIS Carlo Bome
Fut pendant 3 ans Evêque de Civitavecchia-Taquinia (talie)

P CHIARLO Guldo Savone (ltalie)

L COLOMÉ Jaclnto Logroflo (Espâgne)

26-01 -201 0

29-03-201 0

21 -01 -201 0

24-03-2010

19-03-2010

08-04-201 0

31 -03-201 0

BEN

ctL
SUE
INM

rcc
SBI
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NOM ET PRÉNOM LIEU DU DÉCÈS DATE Âoe PRov.

P CUMMINS James
L DAL POZOLO PIo
L DALLATORRE Sllvano
P Dl MANTOVAGlovannl

Dublin (lrlande)

Home
Turin

San Nicolâs de los Anoyos
(Argentine)

Cücuta (Colombie)

Amberg (Allemagne)

Székæfehérvâr (Hongrie)

Dungiven, Co. Derry flrlande)
Limerick (lrlande)

Pedara (ltalie)

Ræende, RJ (Brésil)

Rome
Rome

Arese (ltalie)

Munich (Allemagne)

Turin

Ostrava (Rép.Tchèque)

Bome

Plock (Pologne)

Coblence (Allemagne)

Séülle (Espagne)

Seoul (Corée)

Kolkata (lnde)

Manique (Portugal)

ElCampello (Espagne)

Aalst (Belgique)

San Franciæo (USA)

ïnsukia (Assam, lnde)

Ettumæær, Kerala (lnde)

Campo Grande (Brésil)

Messine (ltalie)

cæerte (ltalie)

Kobylnica (Pologne)

Civttanova Marche Alta (ltalie)

Bogotâ (C,olombie)

lseo (ltalie)

Lvov (Ukaine)
Pedara (ltalie)

Belo Horizonte (Brésil)

Cordoue (Espagne)

Kaunas (Utuanie)

Civitanora Marche AIta (ltalie)

Port-au-Prince (Haiti)

Avigliana (ltalie)

M-0$2010
15-0+2010
140S2010
13-M-2010

IRL

UPS
tcP

ARN

c0B
GEH

UNG

IRL

IRL

tst
BBH

tcc
rcc
ILE

GER
tcP
CEP
rcc
PLE

GER

SSE
AFE
rNc

POR

SVA

BEN

SUO
IND

INK
BCG

tst
IME

PLN

tcc
c0B
AET
EST

lst
BBH

SSE
ILE

tcc
HAI

tcP

L DiAZ RUBIANO LuIs
P DIEIZ Andrcas
P DOBIS Ervln
P DOllAGHYThomas
P DONNELLAN Patrlck
P FAIZONE Calogero
L FERNANDESJoâoCarlos
P FINAMORE Antonlo
P FOSCHI Domenlco
P FRANZNIDIno
L GRAMLICH AIbIn
P GRASSI Glovannl
P HONKA Stanlslav
P HRUBYVoltech
P JARDZIOCH Kazlmlez
P KÔRPER Slegrrled
P LARENA FUNEZ Honorlo
P LEETaeSeokJohn
P L0 GRO!Nlcolô

Rn Provincial pendaû 6 ans
L LOPES Avellno
L MANZANA LLENA Juan
L ltilATtlYS André
P MICH Mado
P MINJ Joachlm
L NETITCKATTLChacKo
P PANCOTGlovannl
P PEDIITO Marlno
P PERR|NELLAGluseppe
P PERSZKOPIoE
P PIERLUCA Glygepæ
L PINEDA ORDONE Luls Enrlque
P PREMOU Glovannl
P PRYSZTAK Mehallo
P R0CCASALVA Glorglo
P ROCttA Jayme de Ollvelra
P RUBIO VAOUERO Juan Bosco
L SABATJAUSKAS Lad|s|as
P SALVATORI Erasmo
L SANON FLEUB Hubert
L SANTA Lulgl

0401-2010
17-0S2010
1403-2010
21-01-2010
»-0*2010
21-02-2010

1m$2010
1 1-01-201 0

2$01-2010
09-0&2010

09-042010
20-01-2010

1 8-01 -201 0

03-02-20 1 0

01-t2-2010
17-0+2010
25-02-m10
1 4-01 -201 0

1+03-2010

?2-02-2010

1 5-01 -201 0

0+0$2010
09-0+2010
07-04-2010

0$02-2010
05-042010
25-0&2010
25-0$2010
19-0&2010

17{1-2010
20-0$2010
19-02-2010
11t$æ10
09-02-201 0

1&0+2010
07-0$2010
13-01-2010

21-02-2010

12-01-2010
08-02-2010

81

91

90
76

86

83
76

91

80
86

89

96
87

85
73

70
92

47

88

79

97
85

90

56
75

90

86

86

43

93

56

81

87

71

79

ü
88

95

85

M
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NOM ET PRENOM LIEU DU DÉCÈS DATE AGE PROV.

P SCHOBBENJoze|
P SERRADEL Eduardo
P SOAFESJoSéAntonlo
P SPADA lgnazlo
P TANGUY Antolne
P TATURA Edward

P THAYlLThomas
FutProüncial pendant 6 ans

P TULlGlNicola
P TURINESE Emanuele

P VABAGONA Francesco
P VASTA Rosario
P VAYAL|PARASebastlan

S VILBRUN Valsaint
P VIRGNflNO Pasquale
P WALDEB Antonl
P ZANCANELLA Ovidlo Geraldo

firt Provincial pendai 6 ans

L ZANON Lulgl
L ZEBBATO Davlde

Heerlen (Pays-Bas) 15-0&2010
Americana (Brésil) 19-04-2010
Estoril (Portugal) 10-01-2010

Monteüdeo (Uruguay) 22-01-2010
Point+Noire (Congo - Brazzaülle) 2$01-201 0

Milicz (Pologne) 28-02-2010

Mannuthy, Kerala (lnde) 23-02-2010

BEN

BSP

POR

URU

ATE

PLO

INK

ING

tst
tsr

lsl
INT

HAI

IME

PLN

BBH

HMG

INE

86
87

79

86
u
63

81

82
86

83

91

79

26

92

79

68

Shillong (lnde)

Palerme (ltalie)

Messine (ltalie)

Pedara (ltalie)

Madurai (lnde)

Port-au-Prinæ (Haiti)

Salerne (ltalie)

Dgbno (Pologne)

Niterôi, RJ (Brésil)

Castello di Godego (ltalie)

Venis+Mestre (ltalie)

1 7-03-201 0

22-01-2010

07-02-2010

0s03-2010
27-03-2010

12-01-2020
25-02-2010

1 8-01 -201 0

30-01 -201 0

20-02-2010 n
10-03-2010 79




