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1. LE RECTEUR MAJEUR

EINSERTION DU CHARISME SALÉSIEN
DANS LA CULTURE

« OuL libre à l'égard de tous, ie me suis fait l'esclave de
tous pour en gagner le plus grand nombre »

(L Co 9,19)

1. "Lol de toute évangéllsatlon". 2. Changement de paradlgmês culturels. La mondialisation.

- Le dialogue inteneligieux - La situation des jeunes. - Un continent, le numérique, dont la pâte at-
tend le levain.3. UEgllse prlmltlve, modèle et norme d'une évangéllsatlon Insérée dans la
culture. Une mission réussie parce que bien insérée dans la culture. - Unité dans la foi, diversité
dans son vécu. - Se souvenir des pauvres. - Une vie en commun problématique au niveau du ré-
sultat. - Le fait et le principe. .En regardant Don Bosco. Un geste très attentlvement observé.
- "Quelques conslgnes spéclales". - « Nous voulons, nous, des âmes et rlen d'autre ". -« Souvlens-tol sans cesse que Dleu veut volr nos eîîorts aller vers les enfanb pauvres et
lalssés à l'abandon ,, - ,, Lorsqu'une mlsslon est commencée, que l'eflort solt toulours de
londer et de mettre en pldce des écoles ». - « Dleu appela la pauvre Congrégatlon sal&
slenne à îavorlser les vocatlons eccléslastlques paml la leunesse pauvre » . - " Tous, tous,
vous pouvez être de vrals ouwlerc évangéllques ». - « Faltes gue le monde sache que vous
êtes pauvres ». - « Avec la douceur de Salnt Françols de Sales /es Saléslens attlreront à
Jésus Chrlst les populdtlons de l'Amérlque ". - n Recommandez constamment la dévotlon
à Marle Auxlllatrlce et à Jésus-HosUe ". Concluslon.

16 Août 2011
Anniuersaire de la naissance de Don Bosco

Très chers confrères,

je vous écris en ce jour où je mets en route la période de trois
années de préparation au bicentenaire de la naissance de Don
Bosco. Nous nous souhaitons réciproquement d'être une fidèle
incarnation de notre Père bien-aimé pour devenir, comme lui, des
signes de l'amour de Dieu, spécialement en faveur des jeunes.

J'ai voulu m'inspirer, pour commencer cette circulaire, d'un
très beau texte significatif de la première lettre aux Corinthiens
dans lequel Saint Paul, en renonçant au droit découlant de sa Ii-
berté, déclare s'être fait volontairement l'esclave de tous, afrn de
porter à Ia foi en Jésus Christ Ie plus grand nombre de personnes.
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I1 s'est fait "Juif avec les Juifs", homme n'ayant pas la loi mo-
sarque avec ceux qui ne sont pas soumis à la loi mosaïque, il s'est
fait "faible avec les faibles" ; en un mot, il s'est fait "tout à tous".
Et il termine ainsi : "tout celaje le fais à cause de l'Evangile, afin
d'y avoir part avec eux" (cf. 1 Co 9,L9-23). Nous trouvons ici Ie
modèle du missionnaire : il est celui qui s'identifie, d'une maniè-
re totale, avec chacun de ses destinataires, dans I'unique but d'en
gagner le plus grand nombre possible à son Seigneur !

Dans ma dernière lettre je vous ai invités, chers confrères, "à
viwe avec un authentique esprit missionnaire en chaque partie
du monde" ; pour celaje vous offrais "une réflexion sur le earac-
tère missionnaire de l'Eglise et de la Congrégation et, en particu-
lier, sur l'évangéIisation en tant qu'hoizonde l'activité ordinaire
de l'Eglise" [voir * à la frn de Ia Lettre], comme de la Congréga-
tion. Aujourd'hui je veux réfléchir avec vous sur un thème qui,
en lien très étroit avec ceux traités précédemment, développe un
aspect extrêmement important pour assurer de l'authenticité et
de l'efficacité à notre mission dans l'Eglise. J'ai f intention de
vous parler de I'insertion du charisme salésien dans Ia culture :

c'est là une tâche dont je perçois de plus en plus l'extrême ur-
gence à mesure que j'avance en connaissance de Ia réalité de la
Congrégation tout entière.

Le charisme salésien, "principe d'unité de la Congrégation",
est, et pourra demeurer, "à l'origine des diverses façons de viwe
l'unique vocation salésienne" (Const.100), si nous réussissons à
f implanter, en même temps avec frdélité et créatiité, là où nous
avons été envoyés et où nous travaillons. Nous pouvons dire que
cette action de "planter le charisme" dans les üfférentes cultures
est une occupation plus que centenaire de notre Congrégation, à
partir des premières missions commencées par Don Bosco en Ar-
gentine ; et nous pouvons reconnaître que n'ont pas manqué les
fruits consolants. Toutefois nous devons admettre que le défi est
aujourd'hui beaucoup plus astreignant, du fait que nous nous
trouvons présents dans tous les continents et au contact avec les
cultures les plus diverses. Nous sommes convaincus que, pour
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rester frdèles à Dieu qui nous envoie, et aux jeunes qui sont nos
destinataires privilégiés, nous devons üwe avec générosité l'iden-
tité salésienne ; mais cela ne signifre pas que l'on doive, avant
tout, la mettre en æuwe sur un mode identique. La mission salé-
sienne sera significative et effrcace, et aura pour cela de l'avenir,
si elle réussit à se présenter à la fois fidèle à elle-même, mais aus-
si "chez elle", à son aise, dans le milieu culturel où elle se dérou-
le, c'est-à-dire si Don Bosco sait assumer, grâce à ses fils, Ie visa-
ge propre à chaque culture qui l'accueille.

1. "Loi de toute évangélisation"

"La vocation salésienne nous situe au cæur de I'Eglise et nous
met entièrement au service de sa mission" (Const 6). Ce sont en-
core les Constitutions qui reconnaissent que "la mission donne à
toute notre existence son allure concrète" et "spécifie notre rôle
dans I'Eglise" (Const 3). Cela signifie que la mission fait partie
de notre identité charismatique ; de sorte que l'échec de la mis-
sion comporterait l'échec du charisme. Une mission insérée non
adéquatement dans la culture est, sans aucun doute, une mission
ratée: la "manière appropriée l'accomodata praedicatio' : la pré-
dication adaptée, l'annonce 'ajustée à la culture'l de proclamer Ia
parole révéIée doit demeurer la loi de toute évangélisation".'

Ce n'est pas de l'Eglise que naît la mission, mais du Seigneur
Ressuscité (cf. Mt 28,L9 ; Ac L,8), qui I'a confiée à ses témoins
@f. Lc 24,46-48) en leur assurant la présence et l'assistance de
son Esprit @f. Jn 20,22-23). Du reste, la mission du Christ elle-
même ne tire pas de Lui son origine, mais du Père qui "a tant ai-
mé le monde" (Jn.3,L6)jusqu'à envoyer "son Fils, né d'une fem-
me et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont
assujettis à Ia loi, pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptifs"
(Ga 4,4-5). La mission est issue, donc, de l'intimité de Dieu, qui a

,GSM.
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engendré le Fils et l'a envoyé pour s'incarner dans l'histoire et,
en révélant ainsi son amour, mener à terme l'æuwe de salut. De
Dieu Ie Père, procède également le Paraclet que Jésus a envoyé à
son Eglise (Jn L5,26); celle-ci, comme cela s'était déjà produit
pour Jésus (Lc 4,L8-Lg), a commencé sa mission quand eIIe a reçu
et accueilli le don de l'Esprit (Ac 2,L-33). Comme pour I'Eglise, iI
en est aussi pour Ia Congrégation : la mission, ce n'est pas en pre-
mier lieu tout ce qui est effectué en faveur des autres ; la mission,
c'est plutôt le fait que Dieu se rend présent dans la personne de
ses envoyés : Ie Fils, l'Esprit, la communauté. De cette façon, la
mission est déchargée du poids excessif de la responsabilité au ni-
veau des résultats et devient proclamation efficace et visible de
I'amour de Dieu qui transparaît d'abord dans l'être et ensuite
dans l'action de ses envoyés. L'Eglise n'a de sens qu'en tant que
signe et instrument servant à communiquer cet amour "mission-
naire" du Dieu Trinité ; en effet, "toutes les activités de l'Eglise
sont imprégnées d'amour" üvin, qui est "la source de la mission
de l'Eglise".'Et c'est à cette mission que, par vocation, nous
sommes associés, en étant "dans l'Eglise signes et porteurs de
l'amour de Dieu pour les jeunes, spécialement les plus pauvres"
(Const.2).

Donc, quand "fut venu l'accomplissement du temps", et que
Dieu voulut payer Ia libération de ceux qui étaient assujettis à la
loi et leur donner d'être fils adoptifs, "il envoya son Fils" parmi
nous : celui-ci, Parole éternelle du Père (Jn L,L4), commença à
faire partie de l'histoire humaine en descendant dans Ie sein
d'une femme et de même dans le contexte d'une culture particu-
Iière. C'est ce "rapetissement de lui-même" effectué par le Ver-
be, cet acte d'assumer la condition de serviteur sans se crampon-
ner à son égalité avec Dieu, mais en se üdant même de son être
@f. Ph 2,6-7), et c'est cette entrée dans les contingences du temps
et de I'espace - non de façon feinte mais en vérité - qui révèlent
que Dieu accepte pour le bien de l'homme de se mettre au niveau

' Cf. BpNoit Y,/I, Discours aux participants à la Pme Assemblée Plénière du
Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieut, Rome, 7 juin 2008.
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de ce dernier, en proclamant ainsi son amour infini. En effet, voi-
ci que Jésus de Nazareth assume pleinement la culture de ses
contemporains avec toute sa grandeur et ses limites, en fils d'un
peuple spécifique,l'IsraëIde cette époque. Vraiment obéissant au
Père et waiment obéissant à l'homme !

Et c'est précisément en obéissant à cette manière dont était
conduite l'histoire du Salut que le Fils est devenu notre Sauveur.

" Quod non est assumptum, non est sanatum " ; " quod semel as-
sumpsit numquam dimisit »3 ; cês deux axiomes des Pères de
I'Eglise expriment bien cette loi paradoxale du salut : il n'y a pas
de salut sans incarnation, ni d'incarnation sans insertion dans
la,culture. Donc, affirmer " le caractère missionnaire inné de
l'Eglise, cela veut dire essentiellement témoigner que la tâche de
l'insertion dans la culture, en tant que diffusion intégrale de
l'Évangile et sa traduction dans Ia pensée et la üe, .orti.rrr" 

"rr-core aujourd'hui et constitue Ie cceur, le moyen et le but de la
"Nouvelle Evangélisation",,.n

2. Changement de paradigmes culturels

Comme sujet chargé de réaliser la mission salésienne dans
le monde il y a de nos jours une communauté d'environ seize mil-
le membres présents dans tous les continents et répandus sur au
moins 132 pays différents. Même si les confrères n'en sont pas
tous conscients, le phénomène connu de la mondialisation est un
fait vécu dans notre Congrégation. Ce qui nous fait rencontrer le
défi, de plus en plus harcelant, de réaliser I'unique charisme
salésien dans une multiplicité de contextes sociaux, religieux et
culturels composites. I1 n'y a pas de doute que le charisme

' Cf. A. Gnn r,tænn, LTLK 8, pp. 954-955 ; lo., Jesus der Christus im Glauben der
Kirche. I, Fribourg 1979. [Traduction des axiomes : "Ce qui n'a pas été accepté, n'a pas
été guéri" et "ce qu'il a pris une fois, il ne l'a jamais qütté"1.

n JnaN-Paul II, Discours aut participants aux trauaux de la WIPme Session du
Conseil International pour la catéchèse, Rome, 26 septembre 1992.
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salésien est un, valant pour tous et pour chacun ; mais il ne peut
pas être vécu d'une manière univoque ; s'il n'est pas bien enraci-
né dans la culture au sein de laquelle la communauté accomplit
sa mission, il ne saura pas dégager les possibilités de salut qu'il
contient, il ne s'avérera pas significatif dans l'aujourd'hui de
notre histoire, ne pourra pas subsister dans I'avenir.

Souvent, au cours de mes visites dans les Provinces, j'ai l'im-
pression que beaucoup de nos confrères, pris par les urgences
apostoliques du moment, ne prêtent pas l'attention voulue à cet-
te responsabilité. Surgissent aussi quelques doutes au sujet de la
formation initiale : il est éüdent que, pendant les années de for-
mation, doit être favorisée chez lejeune confrère l'acquisition
personnelle du charisme, mais peut-être néglige-t-on ou n'accor-
de-t-on pas la juste valeur à l'éducation d'une sensibilité appro-
priée pour la culture, avec un regard particulier vers les cultures
desjeunes.

Nous sommes en train de viwe un changement d'époque,
auquel n'échappent ni l'Eglise ni la Congrégation, changement
qui génère la crise et l'insécurité, mais néanmoins suscite de
nouvelles attentes et propose de véritables occasions, à peine
imaginables voilà quelque temps. Il me semble un devoir de
faire ici allusion, même si c'est brièvement, à quelques-uns
des faits qui montrent la nature du changement en cours et
qui mettent en question notre façon de üwe en consacrés
éducateurs et d'accomplir notre mission.

La mondialisation

La mondialisation caractérise, sans aucun doute, Ie moment
historique dans lequel nous vivons. Phénomène inéluctable et
récent qui concerne, en premier lieu, Ies nouvelles formes de
l'organisation du monde du droit, de la production et de la finance,
établies dans ce qu'on appelle Ie 'premier monde' avec l'intention
précise de créer à l'échelle mondiale un unique marché et de
maximaliser les profits, la mondialisation a réussi à unifrer et à
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homogénéiser non seulement les conditions économiques mais
aussi les styles de vie, la culture, et plus généralement, les
idéologies 'politiquement correctes' en conformité avec le modèle
occidental. La mondialisation a éliminé les distances et les
frontières, a rapproché les peuples et les personnes ; aujourd'hui
il est possible d'envoyer dans chaque partie du monde un nombre
presque infini d'informations. Cette possibilité de relier en
quelques secondes des lieux éloignés par des milliers de kilomètres
a fini par conditionner aussi les systèmes de production et de
commercialisation : les capitaux n'ont plus de patrie, et ne sont
plus garanties l'obtention d'un poste fixe de travail ni la sécurité
des citoyens, vu les flux migratoires et les phénomènes qui leur
sont liés. Il faut reconnaître que la mondialisation a offert et offre
des avantages incontestables, mais il faut également dire qu'elle a
conditionné et conditionne tout contexte de la société actuelle,
désormais convertie en un "üllage à la dimension du globe", de
sorte que des sociétés, distinctes jusqu'à hier en raison des
cultures, des traditions, des croyances et des modes de vie, se
trouvent précipitées dans un amalgame qui menace leurs identités
particulières.

Il s'agit donc d'une réalité ambiguë, qui tend à niveler tout et
tous selon des paramètres qui ne respectent pas les différences et
excluent ceux qui ne s'y conforment pas. "On a l'impression que
les dynamiques complexes, provoquées par la mondialisation de
l'économie et par les moyens de communication, tendent à ré-
duire progressivement l'homme à l'état de valeur variable de
marché, de monnaie d'échange, de facteur sans aucune impor-
tance dans les choix fondamentaux. L'homme risque de se sentir
ainsi écrasé par des mécanismes de dimensions mondiales sans
visage et de perdre toujours davantage son identité et sa dignité
de personne. En raison de telles dynamiques, Ies cultures elles-
mêmes, si elles ne sont pas accueillies et respectées dans leur
propre originalité et richesse, mais adaptées de force aux exi-
gences du marché et des modes, peuvent courir le risque de l'ho-
mologation [adaptation à des modèIes dominants]. Il en découle
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un produit culturel caractérisé par un syncrétisme superficiel,
dans lequel s'imposent de nouvelles échelles de valeurs, dérivant
de critères souvent arbitraires, matérialistes et consuméristes et,
qui plus est, réticents à toute ouverture au Transcendant".u

Dans Ia Congrégation, comme dans l'Eglise, nous ne sommes
pas étrangers à ce processus et nous dewions prendre au sérieux
le défr de promouvoir et de transmettre "une culture üvante, une
culture en mesure de promouvoir la communication et la frater-
nité entre divers groupes et peuples et entre les divers domaines
de Ia créativité humaine. En d'autres termes,Ie monde d'aujour-
d'hui nous défie à nous connaître et à nous respecter les uns les
autres dans la diversité de nos cultures et à travers elles".t Au
cæur de nos présences apostoliques, et avant tout à f intérieur de
nos communautés religieuses, de plus en plus multiculturelles,
nous sommes appelés à viwe et à témoigner une communion
dans laquelle "l'attention mutuelle aide à dépasser Ia solitude, Ia
communication pousse chacun à se sentir responsable et Ie par-
don cicatrise les blessures [...]. Dans des communautés de ce ty-
pe, la nature du charisme oriente les énergies, soutient la fidélité
et guide le travail apostolique de tous, pour l'unique mission. Afin
delrésenter à l'humanité d'aujourd'hui tor, **i üsage, l'Ég[se
a réellement besoin de telles communautés fraternelles qui, par
leur existence même, représentent une contribution à la nouvel-
le évangélisation, parce qu'elles montrent de façon concrète les
fruits du " commandement nouveau , ".'

En vivant en frères entre nous et en artisans de paix et de so-
Iidarité avec tous, nous encourageons l'unité de la famille hu-
maine et la transformation du monde selon Ie cceur de Dieu ; "de
la foi vécue avec courage jaillit, aqjourd'hui comme par le passé,

6 JpaN-Peul II, Discours au,s membres des Acad.énties Pontificdes à l'occosion de
leur Séance Publique, S novembre 2001.

8 JraN-Pew II, Discours aur Représentants d,u m.ond'e de la culture et de la science,
Tbilissi, Géorgie, 9 novembre 1999.

' VC 45. Cf. BoNolt )fÿ7, Homllie en la Solennité d.u Cotpus Domini,23 juin 2011'

" Beuoit Y'll, Discours à l'Assemblée du deu,xième Congrès d,'Aquilée,7 mai 2011.



LE RECTEIJR MA,JEUR 11

[cette] culture féconde faite d'amour pour la üe"'qui distingue
le charisme salésien. Ainsi nous pouvons répondre avec effrcacité
à notre devoir et offrir une contribution originale, à savoir celle
de "relever le défi de l'inculturation [insertion dans la culture]
en faisant preuve de créativité et [...] en même temps conserver
[notre] identité".e

Le dialogue intereligieux

Dans Ie cadre de notre actiüté apostolique, en plus du pro-
cessus d'insertion dans la culture, nous nous voyons de plus en
plus confrontés, et parfois mis au défr, par le pluralisme culturel
et en particulier par Ie pluralisme religieux, des phénomènes qui
se répandent dans le monde actuel. A la tendance de tout niveler,
qui caractérise le processus de la mondialisation en cours, fait
contraste une forte affirmation de cultures particulières et de re-
ligions, aussi bien anciennes que récentes ; elles exigent d'être re-
connues et respectées, cherchent à s'affirmer ou à se protéger, en
faisant preuve parfois de réactions fondamentalistes, quand elles
perçoivent des menaces pour leur identité etla liberté d'expres-
sion. De sorte que, dans les circonstances historiques actuelles,
le dialogue interreligieux a pris une urgence nouvelle, dont il faut
absolument tenir compte, et il devient un élément stratégique de
la mission.

L'Eglise s'est engagée depuis longtemps à "construire des
ponts d'amitié avec les frdèles de toutes Ie religions, dans le but de
rechercher le bien authentique de chaque personne et de la so-
ciété dans son ensemble".'o Même si l'annonce de l'Evangile
continue à avoir, "en permanence, la priorité dans la mission",
"le dialogue interreligieux fait partie de la mission évangélisatri-

'VC 5L. "Les personnes consacrées recewont de l'ilculturation [insertion dans la
culturel comme un appel à une collaboration féconde avec la grâce dans la prise de
contact avec les üverses cultures" (VC 79).

'0 Boxoir )§Yl, Discours aur Délégués des autres Eglises et Comntunautés ecclé-
siales et des autres Troditions religieuses, Rome, 25 avril 2005.
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ce de l'Eglise"" : donc, en s'adonnant à l'évangélisation, chacun
des fidèles et toutes les communautés chrétiennes sont appelés à
pratiquer ce dialogue.

Pour les salésiens qui travaillent, aujourd'hui, en faveur des
jeunes selon tous les scénarios possibles, missio ad gentes com-
prise, le dialogue interreligieux ne peut pas être considéré comme
une activité marginale dans leur vie de croyants et dans leur mi-
se au service de la foi, ni comme un choix purement personnel ou
un choix de Congrégation, mais on doit Ie reconnaître comme "un
service nécessaire à I'humanité,u" et même, "quelque chose qui
jaillit des exigences de cette foi. Cela découle de Ia foi et doit être
nourri par la foi"."

En effet, dialoguer entre croyants ne partageant pas Ia même
foi, ou même avec des non-croyants, est "un chemin de foi"lo; ce-
Ia ne demande pas de renoncer à quelque éIément de notre iden-
tité chrétienne, aussi bien de ce que nous croyons que de ce que
nous pratiquons, et même pas de le mettre entre parenthèses,
voire en doute ; bien au contraire : nos interlocuteurs, qu'ils
soient lesjeunes que nous éduquons ou des personnes qui parta-
gent notre travail éducatif désirent, et d'un plein droit, connaître
clairement qui nous sommes, ce que nous pensons et pour Qui
nous travaillons. Certes, nous éduquons et nous accompagnons
Ies jeunes chrétiens dans leur chemin de foi ; mais nous sommes
également conscients que, d'une manière de plus en plus massive,
desjeunes ou des collaborateurs appartenant à d'autres religions
ou indifférents du point de vue religieux, et même incroyants,
nous recherchent comme éducateurs, comme compagnons de
voyage et comme guides. Nous les approchons, donc, avec un cor-

11 Jpar-Paul lI, Redemptoris Missio. Encyclique sur la valeur permanente du pré-
cepte missionnaire, nn. 44. 55, Rome, 12 septembre 1990.

'2 JEaN-LouIS, Ceno. TauneN, Interuention dans laWru Conférence de Doha sur le
Dialogue interreligieux, 13 mai 2008.

" Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux, Lettre aux Présidents des
Conférences Episcopales sur la spiritualité d,u d,ialog4e, n. 1, Rome, 3 mars 1999.

'n BoNolt fr{I, Discours aux, participants à la Kne Assernblée Plénière du Conseil
Pontifical pour le Dialogue Intuneligieus, Rome, 7 juin 2008.
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dial intérêt, nous vivons et travaillons avec eux dans Ie respect
absolu de leur liberté, en nous présentant toujours comme des
témoins joyeux de Jésus Christ et membres loyaux d'une com-
munauté de foi.

Pour nous le üalogue, plus qu'une 'méthode' pour accomplir
la mission salésienne, est la'manière' même pour l'effectuer. Et
s'ily aun "dialogue de l'action" qü nous pousse à rechercher des
formes concrètes de loyale collaboration, "lorsque nos intuitions
religieuses [et charismatiquesl inspirent nos efforts en faveur du
développement humain intégral, de la paix, de la justice et d'une
gestion responsable de la création", nous dewions surtout nous
centrer, en tant qu'éducateurs, sur Ie "dialogue de la vie" qui "né-
cessite que l'on vive simplement les uns à côté des autres et que
l'on apprenne ainsi les uns des autres à grandir dans Ia connais-
sance et le respect mutuels".'u

C'est ainsi que Ie dialogue se transforme en annonce : "deux
voies pour mener à bonne fin l'unique mission de I'Eglise"."
Nous le réalisons comme croyants et éducateurs : en dialoguant
avec d'autres croyants nous sommes des témoins du Christ et
nous l'imitons "dans son souci et sa compassion à l'égard de
chaque individu et dans son respect de la liberté de la person-
ne"." Dans un monde marqué par le pluralisme religieux, procla-
mer sa foi personnelle prend des résonances nouvelles, encore à
e><plorer; remis complètement entre les mains de Dieu, nous che-
minons avec des personnes qui n'ont pas la même foi ni la même
culture que nous à l'égard de I'unique Père, et nous mettons ces
personnes au centre de nos préoccupations, en écoutant et en fai-
sant nôtres les questions qui les harcèlent et en cherchant en-

rE BENoIT Y,ll, Discours aux Représentants cléricaux et laïcs d,'autres religions,
Londres, 17 septembre 2010.

'u CoNSEtr PoNtrrrcnr, poun LE Drar,ocw IxtnnReucmtrx, Dialogue and Proclama-
tion. A Reflecti,on and, Orientations on Inteneli§ous Dialogue and. the Proclamation of
the Gospel of Jesus Christ, n.82. Rome, 19 mai 1991.

" CoNsEIL PolItmcAL pouR LE Drar,ocrre INtrnnuucrnn<, Lettre aux Présid.ents des
Conférences Episcopales sur la spiritualité du dialogue, n. 6, Rome, 3 mars 1999.
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semble les réponses qui donnent du sens à notre histoire com-
mune.

La situation des jeunes

Tandis que Ia mondialisation et le dialogue interreligieux sont
des événements qui aujourd'hui interpellent 'de l'extérieur' Ia
mission salésienne, c'est-à-dire proviennent du changement dans
Ie paradigme culturel actuel, iI me semble percevoir dans la
Congrégation un phénomène très préoccupant, qui peut faire
courir des risques à Ia responsabilité inéluctable que nous avons
d'insérer en faveur des jeunes Ie charisme salésien dans la cultu-
re au moyen de l'éducation et de l'évangélisation. J'enregistre çà
et là parmi les confrères une résistance plus ou moins consciente,
et parfois une incapacité déclarée, à effectuer avec sympathie une
approche personnelle, à apporter avec perspicacité un éclairage,
fruit d'une étude, et à accorder un accueil cordial à l'égard des
nouvelles formes d'expression qui caractérisent les jeunes d'au-
jourd'hui, et tout autant à l'égard des expériences collectives au
moyen desquelles ils donnent corps à leurs 'spectaculaires' styles
de viett, c'est-à-dire ces expériences qui, d'ordinaire, s'imposent
pendant le temps libre, presque toujours en marge des institu-
tions sociales habituelles.

Comme fruit du profond changement culturel dans lequel
nous sommes plongés dans notre Occident, il y a, par exemple, le
fait d'interpréter Ia réaJité plus comme une histoire changeante
que comme une nature stable, et Ie fait que I'individu revendique
car il se voit et veut être une valeur absolue, en continuelle re-
cherche de soi, nanti d'une liberté presque illimitée de se liwer à
des expériences et fier de son autonomie personnelle. Dans ce

'8 Cf. J. GoNzÂmz-Allpo - J. M. GoNz{r-ps-Anmo, La juuentud actual, Yerbo Di-
vino, Estella 2008, M. Pour une description des styles de üe des jeunes dans les so-
ciétés occidentales, voir la monographie "De las 'tribus urbanas' a las culturas juve-
dlss" [Des 'tribus urbaines' aux cultures des jeunes], Reuista d.e estudios de Juuentud
64 (2004), pp. 39-136.
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contexte, les jeunes - pour la moitié de la population mondiale
I'âge est inférieur à 20 ans - deviennent malheureusement da-
vantage des victimes que des protagonistes. Privés de racines et
n'ayant plus de références solides, ils sont obligés de se procurer,
complètement seuls, une identité personnelle et de se choisir un
chemin précis de réalisation. Ils ne trouvent pas dans Ia société,
et souvent même pas dans l'Eglise, des modèles à prendre, des
buts attirants à poursuiwe et pas même des guides fiables aux-
quels s'adresser, d'autant plus que la famille est absente ou non
préparée, tandis que l'école se montre éloignée du monde des
jeunes et inefficace dans les méthodologies aussi bien éducatives
que didactiques." En bénéficiant de plus en plus d'une liberté
sans règles et sans horizons, plongés dans un climat culturel de
plus en plus complexe et confus, enveloppés et parfois emportés
par un marché de valeurs religieuses et morales multiples et com-
posites, ils sont obligés d' "inventer leur vie personnelle sans
avoir un manuel d'instructions".'o

Le CG26 illustre cette situation quand, en parlant des nou-
veaux fronts d'action, il affirme : "Nous reconnaissons aussi les
attentes des jeunes spirituellement et culturellement pauwes,
qui sollicitent notre engagement : des jeunes qui ont perdu le
sens de la üe, qui sont dépourvus d'affection à cause de I'instabi-
lité de leur famille, déçus et amenés à constater le vide laissé en
eru( par la mentalité qui développe la consommation à outrance,
indifférents religieusement, démotivés par les doctrines permis-
sives, par le relativisme moral, par la culture de mort qui est ré-
pandue"."

Cette solitude affective n'est pas l'unique, ni, je dirais, la for-
me la plus étendue de pauweté vécue dans leur existence, que

" "Ce fait de ne pas tenir compte des jeunes ne constitue-t-il pas le wai signe du
déclin de notre culture ? " (U. Gauwavn, L'ospite inquietante.Il nichilismo e i giovani,
Feltrinelli, Milan,2008, p. 13).

æ J. A. Manwe , Aprender a uiuir, Ariel, Barcelone 2004, p. 183.
a cG26, 98.
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rencontrent les jeunes d'aujourd'hui. L'immense majorité de
ceux qui peuplent ce qu'on appelle le'Tiers Monde'connaît bien
I'indigence économique, la précarité familiale, la discrimination
raciale, Ies carences éducatives et culturelles, f impréparation au
travail, l'exploitation ignoble de la part de tiers, l'emploi abusif
comme main d'ceuwe, Ia fermeture d'horizons qui étouffe Ia vie,
üverses dépendances et autres déviances sociales.

La carte actuelle du désarroi des jeunes est un tableau si dé-
solant qu'il appelle à une urgente conversion à la commisération
(cf. Mc 6,34;8,2-3) et non moins à I'action (cf. Mc 6,37 ;8,4-5),
parce que, tous tant que nous sommes, nous ressentons I'envoi à
être pour eux "les signes et les témoins de I'amour de Dieu"
(C1. Const 2). Que suffise une simple liste de situations pour
comprendre l'urgence du moment :

Les millions - enüron cent - d'enfants de Ia rue, qui ont pré-
féré prendre la rue comme 'habitat' naturel, tant était insup-
portable leur situation familiale. Certains se réfugient dans
des tanières ou des bouges, un millier rien qu'à Bucarest, un
million dans l'Europe de I'Ouest, 12 millions dans le monde.
Les enfants-soldats, au nombre d'environ 300 000, qui opè-
rent dans l'armée régulière ou comme sicaires, à peine ado-
Iescents mais déjà au service de la mort.
Le nombre sans cesse croissant d'enfants violés, üctimes de
pédophilie et de ce qu'on appelle le tourisme sexuel : un mil-
lion de jeunes enfants, selon les données de I'UNICE$ se-
raient introduits chaque année dans le commerce sexuel, un
marché qui roule sur 13 milliards de dollars chaque année.
On compte près de 250 millions d'enfants mineurs, garçons
et flrlles, ayant entre 5 et 15 ans, contraints à des travaux in-
terdits en raison de leur dangerosité physique, psychique ou
mentale, parfois rendus esclaves, et cela à plus d'un siècle de
l'abolition légale de l'esclavage.
Le nombre des jeunes pauwes et marginaux, privés de l'accès
à tous les biens auxquels a droit toute personne va au-delà de
n'importe quelle préüsion : plus de 600 millions dejeunes en-
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fants se trouvent sous le seuil de pauweté ; 160 millions sont
sous-alimentés ; 6 millions meurent de faim chaque année :

17 000 par jour, 708 chaque heure....
Les enfants de personne, sans parents, sans maison, sans pa-
trie, sont enüron 50 millions. Cer:x qui sont sans instruction,
analphabètes, arrivent à 130 millions. Au moins 6 millions de
tout-petits enfants ont été mutilés et I'on parle de 4 millions
de femmes et d'enfants comme donneurs d'organes prélevés
de force.
Chaque minute dans les cinq continents 5 tout-petits enfants
contractent le SIDA. Il y a presque 11 millions d'enfants mi-
neurs qui ont attrapé le virus. Et rien qu'en Afrique on enre-
gistre 13 millions d'orphelins à cause du SIDA. Combien,
d'autre part, sont les tout-petits victimes de tuberculose, de
paludisme, de méningite, d'hépatite, de choléra, de maladie
due au virus ébola... ?

Il y a plus de 50 millions d'enfants expatriés etlou réfugiés vic-
times des haines raciales, des guerres, des persécutions, en-
tassés dans des camps d'expatriés ou dispersés çà et 1à.

Devant ce panorama, aussi dramatique, des plaies du monde
des jeunes, nous Salésiens, nous ne pouvons pas ne pas être, com-
me Don Bosco, "du côté des jeunes, parce que [...] nous avons
confiance en eux, en leur volonté d'apprendre, d'étudier, de sortir
de la pauweté, de prendre en main leur avenir. [...] Nous sommes
du côté desjeunes parce que nous croyons en Ia valeur de la per-
sonne, en la possibilité d'un monde différent, et surtout en Ia
grande valeur de Ia tâche de l'éducation". IJne situation aussi
malheureuse a sollicité nos consciences : le 20 awil2002, à la fin
du CG25, 231 représentants des salésiens du monde et moi-mê-
me, nous avons signé un appel, adressé certes à tous ceux qui ont
des responsabilités vis-à-üs des jeunes, mais qui avant tout nous
oblige : 'Avant qu'il ne soit trop tard, sauvons les jeunes, avenir
du monde"."

æ Cf. CG25,'Appel pour sauver les jeunes du monde", La Communauté Salésicnne
aujourd.'hui. Documents Capitulaires, ACG 378 (2002), pp. Ilz-LL .
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Un continent,le nurnérique, dont la pâ.te attend le leuain

"L'Eglise, si elle veut rester frdèle à sa mission [...] doit ap-
prendre les langages des hommes et des femmes de chaque
époque, de chaque ethnie, de chaque lieu. Et nous Salésiens,
d'une manière particulière, nous devons apprendre et utiliser Ie
Iangage des jeunes. [...] Au fond, il s'agit d'un problème de com-
munication, d'insertion de l'Evangile dans les réalités sociales et
culturelles ; d'un problème d'éducation à la foi pour les nouvelles
générations"." Cet effort d'insérer la vision salésienne de Ia üe
dans la culture du monde actuel doit inclure nécessairement dans
son but le nouveau continerut numérique, qui n'est pas une réali-
té purement instrumentale ; en effet, il donne naissance et for-
me à de nouveaux codes culturels ; et, s'il est wai qu'il crée des
possibilités inédites C'interaction communicative, il présente aus-
si des dangers jusqu'à présent ignorés.

L'expression "continent numérique" résulte d'une heureuse
intuition du Pape Benoît )(VI : il l'a utilisée dans son Message
pour laJournée Mondiale des Communications sociales de 2009,
dans un contexte où il appelait les jeunes à évangéliser leurs
contemporains [et appliquait cette e>çression au monde des nou-
velles technologies et des nouveaux moyens de communication].

Il y a une image biblique qui peut nous aider à comprendre ce
que signifre insérer la charisme dans la culture du continent nu-
mérique. Nous Ia trouvons enMt 13,33 (et Lc L3,20-2L) avec la
femme qui 'enfouit' le levain dans trois mesures de farine "pour
que toute la pâte lève". Que peut signifrer faire "lever" le conti-
nent numérique ? C'est une image simple, mais qui exprime bien
notre préoccupation en ce moment oùleWEB de circulation mon-
diale (seulement pour faire un exemple) est en train de passer du
niveau Web 2.0 au niveau [plus perfectionné] Web 3.0 : d'un Web
qui se concentrait dans Ie raccordement interactif des personnes
àun Web qui fait interagir des données en les chargeant de signi-

æ Pescuel CgÂvaz, "Discours à la clôture du CG26, tn "Da mihi animns, coetera
tolle". Documents Capitulaires. CG26, Editions S.D.B., Rome 2008, p. 152 - (ACG 401).
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fication. C'est un changement qui est en train de se produire sous
nos yeux sans attirer l'attention, et qui n'est pas différent de ce-
lui opéré par le levain dans la pâte. Qui de nous n'a pas cliqué le
link d'une grande ülle et n'a pas vu apparaître une infinité de
choix - hôtels où loger, événements auxquels participer, lieux à
üsiter - et le tout pour répondre et obéir à ses intérêts person-
nels ? Peut-être l'ordinateur savait-il que ces intérêts étaient les
siens ? Certainement non, mais il connaissait comment faire pour
établir une liaison entre des contenus chargés de signifïcation, et
dans le cas présent entre des intérêts et des offres. La réponse est
dans la sémantique (étude scientifique de la signification des
mots, des contenus d'un langage), mais il n'y a que les êtres hu-
mains qui peuvent (ils le peuvent ! : c'est ce que nous ne devons
pas perdre de vue) offrir ces sémantiques de sorte que les ma-
chines réussissent à les interpréter.

La tradition spirituelle chrétienne classique nous offre une
autre image qui peut aider dans ce contexte. Nous la trouvons
dans Ze Chôteau intérieur de Ste Thérèse d'Avila, texte qui dans
son application ne connaît pas les limites du temps. Dans les pre-
mières lignes, elle dit que s'est offert à elle "ce qui sera, dès le dé-
but, la base de cet écrit : considérer notre âme comme un château
fait tout entier d'un seul diamant ou d'un très clair cristal"% ; en-
suite elle nous guide à travers sept "demeures" ou chambres, cha-
cune constituant un lieu du parcours vers l'union définitive avec
Dieu, qui se trouve au centre du château. Ce peut être une autre
image qui aide à se déplacer dans le continent numérique. Nous
pensons au château comme au continent numérique, avec beau-
coup de "chambres" et de "raccordements". Comment trouvons-
nous la route pour nous déplacer vers le centre ? Les diverses
chambres sont-elles reliées de façon à porter de Ia signification ?

Est-il possible de trouver des parcours pour arriver au but ? Le
centre est encore Dieu, naturellement, et le Christ est le guide,

' TnÉnÈsp D'A!'Iu, (1515-1582), Morodo,s del castillo interior, I, 1,1, in Obras
Completas, Efrén de la Madre de Dios - Otger Steggiink (eds), BAC, Madrid, p. 365.
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mais "[...] l'annonce du Christ dans le monde des nouvelles tech-
nologies suppose une connaissance approfondie pour une utilisa-
tion cohérente et adéquate".%

Une troisième image peut venir à notre secours : nous pen-
sons à un jardin, sans doute pas mal délaissé, mais non dépourvu
de sentiers et rempli d'une infrnité de plantes grimpantes et de
lianes. Nous pourrions nous déplacer dans le jardin en suivant
les sentiers ou en nous servant des lianes. Mais nous pouvons
aussi imaginer comment vont les choses dans le sous-sol où tout
se développe dans un écosystème complexe, sans doute désor-
donné, mais éminemment plein de vie !

Chacune des trois images - levain, château, écosystème - nous
aide à saisir plus pleinement le sens de ce que signifie insérer le
charisme dans la culture du continent numérique. C'est l'une des
tâches de Ia Nouvelle Evangélisation. En un certain sens il s'agit
d'une tâche enfouie, mais offrant des indications que nous pou-
vons suiwe. Il y a un wai Guide au château virtuel si nous aidons
les technologies à servir la mission. Et nous sommes inütés à en-
trer dans l'écosystème plein de vie, complexe et sans doute désor-
donné, en ayant conscience que Jésus veut que nous soyons là en
son nom !

Nous ne pouvons pas éviter de üwe, ou au moins de viwe
partiellement, dans le continent numérique d'aujourd'hui. Com-
me l'affirme avec sagesse Manuel Castells : "Quelqu'un pourrait
dire : o Pourquoi ne me laisses-tu pas en paix ? Je ne veux rien
savoir de ton Internet, de ta ciülisation technologique, de ta so-
ciété du 'network'. Je veux üwe tranquillement ma vie ". Si tel-
le est ta position, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Si tu ne te
préoccupes pas des informations, les informations se préoccupe-
ront de toute façon de toi. Tant que tu voudras viwe dans cette

* BuNoh XVI, Message pour la XLIII.-" Journée Mondiale des Communications so-
ciales, 24 janüer 2009.
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société, à cette époque et en ce lieu, tu dewas composer avec la
société des communications"."

Au lieu d'être traînés à contrecceur dans le continent numé-
rique, nous avons le devoir de nous trouver Ià d'une manière réel-
le et efficace. De nos jours cela veut dire, entre autres, veiller à
avoir des structures signifrcatives, introduire des liaisons valables
dans nos documents et nos données. Nous pouvons avoir la di-
rection de technologies de recherche, ptrr exemple, pour des do-
cuments capables de üser plus à la structure sémantique qu'au
fait d'apparaître "beaux" et attrayants. En premier lieu, il y a le
devoir qui concerne tout salésien qui 'tweete', communique par
'e-mail' ou par écrit ! En dernier lieu, il y a le devoir qui concerne
ceux qui ont la responsabilité des milliers de sites rueb salésiens
dans le monde.

Ce dernier groupe n'est pas un petit noyau de personnes dans
la Congrégation ! Très peu de communautés, de centres,
d'æuwes sont dépourvus d'un site web. Les responsables - tant
salésiens que collaborateurs larques - s'acquittent d'un rôIe de
plus en plus significatif et s'y prennent de manière à ce que Ie
charisme soit compris dans Ie continent numérique et inséré dans
la culture de ce continent.Ils peuvent, en effet, faire en sorte que
"charisme" devienne un mot de recherche importante aujour-
d'hui, et conduire à des contextes que, nous, nous désirons déter-
miner, au lieu de les laisser à des moteurs de recherche qui les
trouvent d'une manière accidentelle ou à l'occasion d'une erreur.

En d'autres termes, entrer et agir dans cet univers exige une
clarté d'idées, une vive conscience morale, une remarquable sen-
sibilité éducative et spirituelle, non moins qu'une connaissance
appropriée des instruments et des logiques qui les gouvernent.
Le secteur de Ia Communication Sociale est en train de travailler
dans ce domaine et peut déjà offrir aux confrères et aux collabo-

^ Cf. M. CAslBr.r^q, The Intemet Galo,xy : Reflectinns on the Internet, Busiræss, and
Society, Oxford University Press, 2001, p. 282 - Uci: traduction française à partir du
texte déjà tradüt en italien. - L'ouwage existe en français sous le titre : La gala.x.ie In-
tenæt, E,ütioîs Fayard, janvier 20021.
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rateurs larques des réflexions intéressantes, et dans certains cas
des conseils techniques bien au point. Il ne s'agit pas de conseils
donnés pour le goût de conseiller, ni de technologie offerte pour le
goût de Ia mode technologique. Le secteur des Communications
Sociales travaille en plein accord avec ceux de Ia Pastorale, de la
Formation et des Missions en faveur du charisme et de la mission
commune. Ensemble ils nous aident à insérer, et par ce biais à
proposer et à divulguer, dans la culture de notre monde, qui est
en continuel et rapide changement, une perspective de foi fondée
sur la vision de notre père Don Bosco.

Résumons : la Congrégation s'est engagée, au moyen de l'édu-
cation et de la prévention, à redonner la parole aux jeunes, à les
aider à retrouver leurs orientations personnelles, à les accompa-
gner avec patience et avec confiance sur le chemin de leur
construction personnelle, à leur offrir des outils de formation
pour gagner leur vie ; mais, en même temps, nous sommes enga-
gés à proposer une façon, qui leur soit appropriée, de se mettre
en relation avec Dieu. Et nous voulons le faire, en habitant leur
monde et en parlant leur langage, en nous plaçant à leurs côtés
non seulement comme à nos destinataires privilégiés mais, sur-
tout, comme à des compagnons de voyage. Ou alors est-ce que n'a
rien à nous dire Ie fait que nous soyons nés, comme Congréga-
tion, un lointain 18 décembre 1859, au milieu de garçons, et, pour
l'exactitude, que nous soyons nés de 16 d'entre eux, adolescents
dont I'âge allait de 15 à2L ans et qui, après avoir fait I'expérien-
ce de l'æuwe de rachat et de promotion accomplie sur eux-mêmes
par Don Bosco, voulurent prendre part à sa mission en assumant
un rôle de protagonistes actifs ?

Pour redonner des forces au charisme salésien dans les situa-
tions les plus composites où nous nous trouvons, il ne suffit pas
de l'adapter aux différents contextes relatifs aux jeunes ; bien
plus encore, il faut investir sur les jeunes, en les faisant devenir
des protagonistes actifs et des collaborateurs de confrance, sans
jamais oublier qu'ils sont la raison de notre consécration à Dieu
et de notre mission.
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3. L'Eglise prirnitive, modèle et norme d'une évangélisa-
tion insérée datrs la culture,,

L'Evangile est né, a été formulé et proclamé à l'intérieur
d'une culture particulière. Nous savons que les premières affir-
mations sur la résurrection de Jésus (cf. 1 Co 15,3-5 ; Ac 2,24-35),
sur son caractère messianique (c1.Ac 5,42;9,22) et sa seigneurie
universelle (cf. Ac 2,36), comme aussi les invitations à Ia conver-
sion (cf. Ac 2,40; 3,19), tout cela a été formulé dans des catégories
culturelles propres à Israël. Tandis que cette nouvelle foi était
présentée aux juifs, il n'était pas nécessaire d'ajouter de longues
explications des mots (cf. Ac 3,2L-26), ni une introduction à la
pensée sous-jacente (cf. Ac 2,25-32.34-35). II suffrrait de penser à
la première prédication de Pierre à Jérusalem le jour de la Pen-
tecôte (cf. Ac 2,14-4L) pour trouver un bon exemple d'une évan-
gélisation parfaitement insérée dans la culture liée à la mentalité
religieuse aussi bien celle du prédicateur que celle de ses audi-
teurs.'8

Une mission réussie parce bien insérée dans la culture

Vingt-cinq ans seulement après la mort de Jésus et grâce à
une admirable expansion missionnaire que fit progresser le
groupe des'hellénistes' (cf. Ac 6,L;9,29), dans les communautés
chrétiennes devinrent une majorité les croyants d'origine et de
culture parennes. Il est évident que Ies plus anciens üsciples du
Seigneur n'étaient pas préparés à affronter la situation qui
s'était établie en conséquence de l'ouverture des gentils à
I'Evangile et de leur incorporation dans Ia üe de la communauté.

" Pour cette réflexion bibliqueje me suis appuyé sur JulN JosÉ BARToLowÉ, Paalo
d.i Tarso. Une introduction à la vie et à l'ceuvre de I'apôtre du Christ, I"AS, Rome 2009,
pp. L77-L92.

% Un autre bel exemple d'insertion de I'Evangile dals la culture, mais sans succès
cette fois, est le discours de Paul à Athènes, "ville pleine d'idoles" (Ac 17,16-31). Pen-
dant que Paul parla à un auditoire, piqué par la curiosité, au sujet d'un Dieu qui leur
était inconnu, ils le laissèrent parler jusqu'au moment où il mentionna la résurrection
d'un mort..., une affrrmation culturellement inacceptable.
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Il ne s'agissait plus de trouver une place dans la communauté
pour chacune des personnes prise individuellement, comme ce
fut le cas de I'eunuque (Ac 8,26-40) ou du centurion Corneille
(Ac 10,1-11,18). Il fallait s'adapter à Ia présence de communautés
entières provenant de diverses ethnies et présentant une
mentalité et des coutumes différentes, déjà à l'intérieur de
I'unique et défrnitif peuple de Dieu. La communauté elle-même
de Jérusalem, où dès le début il y avait eu des croyants ayant une
provenance culturelle diverse (cf. Ac 2,5-12 ;6,L ;9,29), avait fait
l'expérience des difficultés que compofiait la vie en commun
(Ac 6,L-6) et avait même souffert la persécution à cause de cela
(Ac 8,1-3). Etait en jeu l'identité elle-même de la nouvelle vie
commune née de l'unique confession de foi en Jésus Christ.

L'information détaillée que nous fournissent les sources
confirme l'importance qu'à ce conflit attribuèrent autant Paul,
un des protagonistes de I'événement (Ga 2,L-L0), que Luc
(Ac L5,l--35). Les deux récits ne sont pas un compte rendu
protocolaire complet ni même neutre, malgré cela à partir d'eux
on peut cueillir l'essentiel ; Ie débat était centré sur le problème
de la circoncision : fallait-il ou non l'imposer aux nouveaux
chrétiens non juifs ? Au fond il y avait le désir d'intégrer les
parens dans le peuple juif comme condition sine qua non àleur
insertion dans la communauté chrétienne. La circoncision avait
été, et devait continuer à être, le signe de l'alliance (Gn 17,11), la
marque d'identité du peuple de Dieu et la preuve de sa frdélité ;

en conséquence, on ne retenait pas suffisant de croire en Jésus ;

cette foi, on devait la greffer dans le régime de Ia loi mosarque.

La manière de faire des hellénistes chrétiens, qui n'avaient
pas imposé la circoncision - comme au contraire faisaient les juifs
avec les 'craignant-Dieu'- pour ne pas gêner la conversion des
païens, était considérée par certains comme une tactique oppor-
tuniste, contraire à la volonté salviflrque de Dieu. Nous devons à
Paul de s'en être rendu compte avec lucidité et d'avoir défendu
avec passion une pratique missionnaire qui n'imposait pas de ju-
darser les croyants venus du paganisme ; il est wai qu'il n'était
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pas lui-même celui qui avait mis en route cette manière de faire,
mais iI l'avait faite sienne avec cohérence et conüction (Ac 11,22).
Paul parle de la distinction entre l' 'Evangile de l'incirconcision'
prêché par lui et l' 'Evangile de la circoncision' (Go 2,7), q.ui dé-
pendait directement de Pierre. Il est à noter qu'il s'agit des deux
expressions uniques dans toute la littérature ancienne. De cette
façon l'unique Evangile (Ga L,6-9) est reçu différemment, selon la
perspective 'culturelle' des auditeurs ; à être prêché c'est toujours
et seulement Ie Christ Jésus ; mais pas de Ia même façon ni avec
les mêmes applications pratiques, pour les juifs et pour les gen-
tils.

Unité dans la foi, diuersité dans son uécu

Derrière ces événements se cache un paradigme, à savoir une
norme qui peut orienter l'action : s'amorce, en effet, un grand
changement dans l'histoire du judaïsme, auquel naît un héritier,
l'héritier des promesses qu'il porte depuis longtemps et qui lui
sont propres ; cet héritier ne se sent pas obligé d'observer la loi,
qui jusqu'à présent constituait l'unique garantie pour avoir part
à l'alliance avec Dieu. Ce fait est encore plus capital pour l'origi-
ne de la communauté chrétienne, puisqu'on était déjà en train de
viwe l'Evangile de Jésus, 'indépendant de Ia loi mosaïque'
(Rm 3,2l),libéré, donc, de cette culture hébrarque qui jusqu'alors
avait été son sein nourricier et son enveloppe de présentation.

Etait ni plus ni moins en jeu Ia conscience de soi de la com-
munauté chrétienne, qui se voyait progressivement être déliée de
la loi de Moïse et, donc, n'être plus seulement juive. Ce n'était
pas que la loi fût devenue inutile ; elle avait conservé sa valeur,
mais seulement pour certains, tandis que la foi dans le Seigneur
Jésus sera offerte à tous et pour le salut de tous. Les disciples du
Christ, qu'ils fussent juifs ou gentils, devenaient, à partir de ce
moment et pour toujours, le nouveau peuple de Dieu, Ie véritable
Israël.

Si aux convertis du paganisme on ne devait pas imposer
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d'autre servitude que le joug suave de la foi dans le Christ, les
communautés pagano-chrétiennes étaient reconnues membres
de plein droit du corps qu'est l'Eglise ; à l'intérieur d'elle tous
vivaient l'unique foi, mais pas tous de Ia même façon. Comme
Paul écrira à la moitié des années cinquante, chacun doit
continuer à viwe "selon la condition que lui a départie le
Seigneur" (1 Co 7,17): de même que le paren ne doit pas devenir
juif pour pouvoir être chrétien, de la même manière Ie juif ne
devra pas cesser de viwe en juif pour devenir chrétien. De cette
façon la vie chrétienne se présente sous différents üsages dans
une pluralité de cultures, puisque n'existe pas une unique
culture exclusivement chrétienne.

Pour les communautés judéo-chrétiennes et pour l'évangéli-
sation des juifs restaient en ügueur les prescriptions valables jus-
qu'à ce moment-Ià. Mais avatt été enfreinte cette conception ju-
darque de la loi, de l'histoire du salut et du peuple de Dieu, qui ne
tolérait pas à côté d'elle l'existence d'une autre voie de salut. Ce-

la supposait un grand changement - certainement douloureux -
pour les premiers chrétiens qui étaient tous juifs : ils pouvaient
continuer à obéir à la loi (1 Co 9,20-21), vue comme faisant partie
de leurs us et coutumes ancestraux, mais ils ne pouvaient pas ex-
clure de la foi les frères non juifs. On visait ainsi à autre chose
que Ia fusion de groupes culturellement hétérogènes, en misant
sur la vie en commun fraternelle, où chacun conservait sa propre
identité.

Se souuenir des pauures

L'accord auquel étaient parvenues les deux parties sanction-
nait la possibilité d'une annonce de l'Evangile à un double audi-
toire, celui des parens et celui des juifs, et affirmait I'égalité de

droit entre les deux missions, du reste désormais mise en place :

on pouvait, et même on devait, être chrétien à la manière des juifs
ou à Ia manière des parens (c1. Ga 2,14). S'avérait diverse Ia forme
de vivre la foi, tandis que celle-ci demeurait unique, de même
qu'était unique la vie commune.
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Cette unité, scellée par une poignée de main "en signe de com-
munion" (Ga2,9), fut confirmée par une demande de "se souve-
nir des pauvres" à laquelle Paul et Barnabé se chargèrent sans
tarder de répondre eux-mêmes. Le fait n'est pas insigniliant. Paul
confesse aussitôt qu'il prit très à cæur cet engagement ; et, en ef-
fet, recueillir de l'argent pour les pauwes de Jérusalem devint
pour lui partie intégrante de sa mission d'évangélisation
(cf. Ga 2,10 ; Rm 15,25-26 ; 1 Co t6,L-3 ;2 Co 8,1-9,15). Les
'pauvres' dont il fallait se souvenir étaient les chrétiens juifs de la
Palestine qui, en un moment de grand enthousiasme soulevé par
l'idée d'un retour immédiat du Seigneur, avaient mis à Ia dispo-
sition de la communauté "leurs propriétés et leurs biens"
(4c2,45;4,32-35). Ne pas les oublier devint pour Paul un devoir
pastoral pour renforcer la communion au sein des différentes
églises et surtout entre elles (cf. 1 Co LL,L7-26 ; Rm L5,27), de-
voir si capital que Paul arriva à le considérer comme un culte et à
se considérer lui-même comme un ministre du Christ (Rm 15,L6).

Le 'souvenir' ne se réduisait pas seulement à une aide d'ordre
financier, mais il réalisait concrètement l'unité des Eglises ;

c'étaft comme solder une réciproque 'dette d'amour' entre elles
(Rm 13,8). Paul ne pouvait pas concevoir qu'un croyant, juif ou
paren, pensât ne pas avoir besoin des autres kf. 1 Co 12,L4-26).

Une uie en conl,nxun problérnatique au niueau du résultat

Une question importante laissée irrésolue par l'assemblée de
Jérusalem, à en juger par Ie témoignage de Paul lui-même
(cf. Gaz,lL-2L), fut la libre participation à la table commune de la
part des chrétiens qui provenaient du monde paren. L'opposition
sociale et culturelle des chrétiens juifs à s'asseoir à table avec qui-
conque serait à même de ne pas respecter dans sa conduite de vie
les dispositions de la loi mosarque (Zu L7,8-L4; 18, 6-9) répondait
à une crainte ancestrale et profonde - logique dans des commu-
nautés toujours en minorité - de finir par être assimilés et de
perdre leur propre identité. Deux modèles de missions, avec dif-
férentes exigences rituelles et culturelles, ne pouvaient que
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mettre en diffrculté la vie menée ensemble. La vie en commun
entre juifs et païens, à l'intérieur de la même communauté
chrétienne, étafi ainsi menacée. N'aurait-il pas été mieux de

confesser Ia même foi dans des communautés séparées par des

barrières sociales, culturelles, religieuses ?

Même si pour des motifs divers, ni Luc ni Paul ne secondèrent
cette proposition ; Luc mentionne ce qui a été appelé 'décret apos-
tolique' (cf.Ac L5,L3-29;2L,25). En lui on interdit de manger de
la viande sacrifiée aux idoles (Lu L7,8 ; 1 Co 8,1.0), on ordonne de

s'abstenir du sang (Lu L7,L0-L2) et de la viande d'animaux étouf-
fés (cf. Gn 9,4 ; Lu L7,L5 ; Dt L4,2L) ; on ordonne d'éviter les
unions illégitimes (mariage entre consanguins ?) (cf. Lu 18,6-L8;
1 Co 5,L-13). Ces préceptes, cultuels dans leur origine, se basaient
sur des ordonnances vétérotestamentaires pour des parens rési-
dant en Israël @f. Lu 17,1-18,30) ; et, selon la tradition rabbi-
nique, ils faisaient partie des sept commandements qui auraient
dû obliger toute personne humaine.

L'existence elle-même du décret présuppose dans Ia
communauté chrétienne une double présence, juive et paienne,
et atteste la permanence de difficultés dans cette vie commune
que Ia mission parmi les gentils avait fait se lever. Les interdic-
tions, de choses 'abominables', concernaient I'appartenance à la
communauté judéo-chrétienne des'ethnico-chrétiens' [chrétiens
venus du monde parenl, et üsaient à faciliter les relations entre
Ies deux groupes, avaient donc pour but de favoriser Ia üe en
commun, en éliminant les connotations les plus répugnantes que
les juifs associaient au mot 'païen'. En imposant seulement ces

obligations aux 'ethnico-chrétiens' (Ac L5,29), on ne mettait pas

en discussion leur identité chrétienne ; et même on sanctionnait
leur liberté par rapport à la circoncision et à la loi, mais on
demandait quelques renoncements, de type culturel, pour
faciliter aux juifs chrétiens Ia communion de vie. D'où un
principe : a plus d'importance que la propre culture le frère pour
lequel le Christ est mort, comme le dira ailleurs Paul (l Co 8,11).
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Paul semble ignorer cette imposition : il n'en parle pas en rap-
portant les faits (Ga2,9) et elle n'apparaîtjamais dans ses lettres,
même si en quelque occasion il a dû affronter des problèmes du
même genre (cf. 1 Co 5,L-6,20; 8,1-11,1 ; Rm L4,L-15,9 [en ce
dernier passage, il n'est pas parlé en clair de cette imposition,
mais on peut la lire entre les lignesl). Quoi qu'il en soit, il devint
üte évident qu'il manquait une réglementation qui permît, dans
Ia pratique, de reconnaître dans les chrétiens qui proüennent du
paganisme autant de frères aimés de Dieu.

Le fait et le principe

En raison de ces tensions, à I'intérieur de la communauté
chrétienne des années cinquante s'était établie une situation
dangereuse proche du schisme, que l'assemblée de Jérusalem
voulut et sut vaincre. On reconnut, non sans mal, que le
christianisme naissant n'était pas seulement un mouvement
messianique sorti du moule judaïque. Si la conscience de Ia
propre identité pouvait être vive, devait être encore plus vive Ia
défense de l'universalité du salut.

L'assemblée de Jérusalem nous offre des idées pour apporter
une solution à nos problèmes rencontrés lors de l'insertion de
I'Evangile dans la culture, en nous proposant des pistes au sujet
de la façon de les affronter et de les résoudre. Nous pouvons
apprendre à voir :

1o que les wais problèmes des communautés chrétiennes sont
ceux qui naissent de laprédication de l'Euangile.Lapréoccu-
pation pour sauver l'Evangile dans toute sa vérité (Ga2,5.L4)
fut postérieure au travail effectué dans la mission et s'avère
en être une conséquence logique. Ajoutons : au sujet du
problème traité à Jérusalem, les chrétiens n'avaient pas de
solutions préalables ; ils les cherchèrent en communauté, au
moyen du dialogue et du discernement fraternel.

2o que la prédication de l'Evangile, en devant s'adapter auxjuifs
et aux gentils, obéit à ta réalité historique concrète et doit
s'adapter aux nécessités des auditeurs ; c'est précisément
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pourquoi ne manqueront pas les problèmes pour Ia confession
de l'unique foi et pour Ia üe en commun. Mais ces problèmes,
bien qu'inéütables, ne peuvent pas briser Ia communion qui
naît de l'unique vocation au salut.

Pour communiquer Ie salut à l'auditeur de Ia Parole, la prédi-
cation de I'Evangile doit être'insérée dans la culture', c'est wai:
en revanche, pour viwe le salut commun, Ia culture propre est
négociable ; c'est Paul lui-même qui le témoigne : "Oui, Iibre à
I'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous pour en gagner Ie
plus grand nombre. J'ar été avec les Juifs comme un Juif, pour
gagner les Juifs, avec ceux qui sont assujettis à la loi, comme si
je I'étais, - alors que moi-même je ne le suis pffi -, pour gagner
ceux qui sont assqjettis à la loi [...] J'ai partagé Ia faiblesse des

faibles, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour
en sauver sûrement quelques-uns. Et tout cela je Ie fais à cause de
I'Evangile, afin d'y avoir part" (1 Co 9,L9-23). Mais, d'autre part,
c'est Ie frère pour lequel Ie Seigneur est mort qui ne peut jamais
être sacrifié. La limite infranchissable dans l'annonce de l'Evan-
gile n'est donc pas Ia culture qui Ie véhicule ni celle qui l'accueille,
mais le compagnon de foi auquel on ne peut jamais renoncer. La
raison est que Ia culture elle-même, bien qu'importante, n'a pas

de valeur absolue, car c'est I'amour qui seul est absolu.

4. En regardant Don Bosco

Dans les années qui ont suivi 1870, Don Bosco parvint "à
I'apogée de son audace et de son actiüté" ; le guidait uniquement
le "but premier qu'il s'étaitfixé depuis toujours comme mission
de vie : Ie salut des jeunes, l'assistance, 1'éducation"'n ; à l'admi-
nistration et à l'expansion des æuwes pour jeunes, désormais
nombreuses, s'étaient ajoutés les soucis et les pénibles démarches
pour mettre en place les organisations de soutien et d'animation

* Pmtno Bnamo, Don Bosco prete dei giouani nel secolo d'elle libertd. Vol. II, tAS,
Rome'2009, p. 9.
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et obtenir leur reconnaissance juridique : telles étaient la Congré-
gation salésienne, l'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice et
l'Union des Coopérateurs salésiens. "Contemporaine de celle-ci
surgissait en 1875 la dernière initiative, l'initiative missionnaire
1...1 I1 se produisait rapidement comme conséquence I'universa-
lisation des méthodes éducatives et de ce qu'on appelle l'esprit
salésien, en faisant naître un mouvement d'action et de spiritua-
lité ürtuellement vaste comme le monde".'o

L'idéal missionnaire avait toujours accompagné Don Boscosl
: il vécut dans une période de fort réveil missionnaire, en raison
duquel son appel à être apôtre desjeunes naquit et se développa
comme "une extension de l'idée qu'il portait en germe [...], celle
de la conquête des âmes au moyen de l'éducation chrétienne de la
jeunesse, en particulier de la jeunesse pauwe, et au moyen du
style et des moyens qu'il avait conçue pour elle",' dans son
système pédagogique. Et ainsi, pour Don Bosco, Ies missions
devinrent "le domaine privilégié où il put mettre en (Euvre sa
vocation particulière d'apôtre des jeunes".s Au fur et à mesure
qu'il découvrait les desseins de Dieu, il s'orientait vers deux
projets différents mais complémentaires : "il continua à tourner
son attention vers le problème missionnaire et, dans le même
temps, il commença à caresser l'idée de la fondation d'un propre
Institut".il

æ PIETRo Bnemo, Don Bosco prete dei giauani nel secolo dclle libertd. Vol. I, L,AS,
Rome 9009, p. 370.

" Cf. MB X, pp. 53-55. "Les anciennes aspirations missionnaires, qü pendant les
années du Convitto l'avaient poussé à apprendre un peu d'espagnol et à préparer ses
malles pour s'unir aux Oblats de la Vierge Marie, ne s'étaient, confesse Don Bosco lui-
même, jemais éteintes" (Prcrno Srrr,r,e" Don Bosco nella Storia dclla Religiosità catto-
lica.Yol I : Vita e Opere, IÀS, Rome'z1979, p. 168).

3' Cf. Ar.srRTo Cavrcr,ra, "La concezione missionaria di Don Bosco e le sue attua-
zioni salesiane", in Omnis terra adoret Te 24 (1932) p. 5.* Lotls Rtccrru, "Il Progetto missionario di Don Bosco", in Centenarin d.elle Mis-
sioni Salesiaræ 1875-1975- Discorsi commemoratiü, LAS, Rome 1980, 14.

'Ac.osrnlo Favaræ, Il progetto rnissionario d,i Don Bosco e i suoi presupposti sto-
rico-dottrinali, IÀS, Rome 1976, p. 10. Le projet missionnaire de Don Bosco provoqua
une augmentation notoire pour les vocations ; il le reconnut lui-même : "le fait que les
demandes d'entrer en Congrégation se multipliaient [...] était précisément l'un àes ef-
fets prodüts par l'envoi des Missionnaires" (MB XI, p. 408).
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Certes, l'évangélisation de la Patagonie fut une missio ad
gentes, véritable plantatio Ecclesiae limplantation de l'Eglise1,
qui fut précédée intentionnellement par Ia présence des mission-
naires salésiens parmi les émigrés italiens à Buenos Aires et à
San Nicolas de los Arroyos, à220 km au nord-ouest de la capitale,
non seulement pour des raisons de proximité culturelle et d'appui
affectif (en effet, "ils ne se seraient pas trouvés isolés, mais entre
amis, entre compatriotss"ss), mais surtout parce que Ia situation
religieuse et morale des immigrés était désastreuse et rendait
"plus nécessaire la présence parmi les italiens que parmi les in-
digènes".'u Don Bosco accepta que I'actiüté des siens fût en pre-
mier lieu menée dans le ministère sacerdotal et dans l'éducation
des enfants des familles ouwières italiennes, un apostolat qui
n'était pas très différent de ce que les Salésiens effectuaient par-
tout : il considérait, entre autres, qu'ainsi ses missionnaires au-
raient pu mieux se préparer à la mission auprès des "sauvages",
comme lui-même les appelait", en obéissance au commandement
du Seigneur.'8 En effet, au plus profond de ses intentions, la pri-
mauté revenait aux'missions' dans la Patagonie."

Mais aussi bien dans l'apostolat parmi les immigrés italiens
que dans les présences missionnaires parmi les aborigènes, Don

* Cf. Pmtno Srrr,m, Don Bosco nella Storia della Religiosità cattolica. Vol I : Vita
e Opere, LAS, Rome'1979,p. l7l.* DoN CAGLIEno, Lettera a Don Bosco (4-3-1876), Archiüo Salesiano Centrale
(ASC) 41380802.

"? " 'sauvage' sous la plume de Don Bosco est un terme employé globalement pour
indiquer tous les habitants du territoire de la Patagonie, qui n'étaient plus tous des In-
üeni de l'Amérique du Sud à l'état sauvage ; ce qui explique comment on pouvait es-

pérer trouver des fils d'Inüens susceptibles d'être préparés au sacerdoce" (Eucnwro

Ôrrue, Commentaire de la lettre 1493, A dnn Giouanni Cogliero, l2-9-L876 : Epistolaio
III Ceria, 95). Cf. FRANçIS Dnsnarrleut, Don Bosco en son temps (1815-1888), SEI, Turin
1996, pp. 957-958.

* Mt 28,19. - Voir le discours de Don Bosco prononcé au moment du départ des
issionnaires, lors de la cérémonie de I' "au revoir" le 11 novembre 1875, in MB XI'

pp. 383-387 ; in GrulIo Barunnts, Cronirhetta, cahier 3 bis, pp. 3-9 ; Documen i XV 311-
51S. L'iaée de la missio ad. gentes réapparaîtra lors de I'adieu de Don Bosco aux mis-
sionnaires en partance les années suivantes.

s Cf. Pmrno Bnatoo, 'Dalla pedagogia dell'Oratorio alla pastorale missionaria', in
Pretno Bneroo (ed.), Don Bosco Educatore. Scritti e Testimonianze, [,A§i, Rome 31997,

p. 200.
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Bosco privilégiait les jeunes qui se trouvaient Ie plus dans le be-
soin et prenait soin de I'offre éducative : "Nous, disait-il, et je l'ai
vu moi dans le rêve, nous savons que va de l'avant et peut faire
un grand bien le missionnaire qui peut être entouré d'une bon-
ne couronne de jeunes" .no Et, en parlant avec le Pape de l'évan-
gélisation de la Patagonie, il dit qu'il pensait "essayer d'établir
un cordon de collèges qui entoureraient la Patagonie, comme si
on la séparait du reste de l'Amérique".nt "C'est précisément là
qu'il fondait ses espoirs les plus agréables d'un auenir heureux de
ses propres Missions, à sauoir dans le fait que les nôtres s'atta-
chaient à la jeunesse paaure; " qui se met sur cette voie, affirma
le Bienheureux, ne fait plus machine arrière , ".'2

L'option de "s'attacher à la masse de la population au moyen
de l'éducation de la jeunesse pauvre"* ne fut pas seulement une
heureuse, parce que pleine d'efficacité, méthode d'évangélisa-
tiort*, mais eIle fut et constitue le choix stratégique qui définit la
ümension missionnaire du charisme salésien6 : "sans éducation,
en effet, il n'y a pas d'évangélisation durable et profonde, il n'y a
pas de croissance et de marche vers la maturité, on n'obtient pas
de changement de mentalité et de culture".'6

Dans les Constitutions (cf. art.7) en vigueur jusqu'à 1966, Ies
missions apparaissaient comme l'une des ceuvres apostoliques

* MB XII, p. 280.
o'MB XII, p. 223.
4 MB XII, p.280 (l'italique est de rnoi)* L'expression semble de Don Bosco, prise d'une longue conversation avec Don

Barberis qü eut lieu le 12-8-1876. Cf. Grwro BaasuRrs, Cronich.etta, cahier 8, p. 75 :

ASC A0000108.
a "Car, après avoir attiré lesjeunes, on pourra par le canal de l'éducation des fils se

mettre à répandre la religion chrétienne également parmi les parents" (Gruuo Ba-nnrms,
"La Repubblica Argentina e Ia Patagonia", in Letture Cattolirhe 29L-292 118771,94).* "Cela veut dire qu'une Mission " salésienne " travai'l'lera à former le premier
noyau du peuple de Dieu, selon le charisme de Don Bosco, en s'occupant surtout de
I'éducation des générations nouvelleg et en s'intéressant aux problèmes des jeunes"
(AA.W, Le Projet dz W d,es Salésiens de Don Bosco. Güde de lecture des Constitu-
tions salésiennes, Editions SDB, Rome 1986, volume II, p. 53).

€ Lettre de Sa Sainteté Bplolt XVI au P Pascual C}lrâvez, Recteur majer:r S.D.B. à
I'occasion du 26*" Chapitre Général, in "Da mihi animas, coztera folle". Documents
Capitulaires. CG26, Editions S.D.B., Rome 2008, p. 101- (ACG401).
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menées en faveur de la jeunesse, spécialement de la jeunesse
pauwe et laissée à I'abandon et, dans les Constitutions actuelles,
on dit que le travail missionnaire, reconnu comme "un trait
essentiel de notre Congrégation", "mobilise toutes les tâches
éducatives et pastorales propres à notre charisme" (Const.30).

A la mort de Don Bosco Ia présence salésienne en Amérique
s'était implantée enArgentine, en Uruguay, au Brésil, au Chili et
en Equateur. Des nations diverses, des besoins et des réponses
différents, mais Ia stratégie missionnaire de Don Bosco resta in-
changée. Il avait une telle confiance dans f intuition qu'iI avait
qu'il n'hésita pas à prédire (1876) un avenir flatteur à sa stratégie
missionnaire : 'Avec le temps elle sera adoptée également dans
toutes les autres missions. Comment faire diversement pour
l'Afrique et pour l'Orient ?".n7

Engagés comme nous le sommes àporter Dieu auxjeunes, ac-
cueillons, chers confrères,Ie défr de f insertion du charisme salé-
sien dans la culture comme une partie fondamentale de notre
mission, "comme un appel à une collaboration féconde avec Ia
grâce dans la prise de contact avec les diverses cultures"" des
jeunes avec lesquels nous travaillons. Regardons alors vers Don
Bosco, car nous pouvons, et même nous devons, apprendre de lui
et de sa clairvoyante sagesse apostolique, rendue évidente lors de
la transplantation de la vie et de la mission salésiennes en
Amérique, "la plus grande entreprise de notre Congrégation".'n

C'est pourquoi je veux vous présenter quelques éléments :
je eonsidère que l'on ne peut po,s renoneer à ees éÜétnents
pour implanter et déoelnpper notre charüsrne partout où, en

o? GruLIo BARBERIS, Cronichetta, cahier 8, p.84: ASC A0000108. Cf. JssÛs Bon-
nrc,o, "Originalità delle Missione Patagoniche di Don Bosco", in Mauo MtoeLI (sous la
ürection de), Don Bosco nella Sforio. Actes du 1- Congrès International d'Etudes sur
Don Bosco, [ÀS, Rome 1990, p. 468.

* vc 79.
ne DoN Bosco, Lettera a don Giuseppe Fagnann (31-1-1881) : Epistolario IV Ceria,

p. 14. Dans les débuts de la mission il avait écrit au Pape que la Patagonie était "l'objet
principal de la mission salésienne". Cf. Lettera a Pio IX (9-4-t876) : Epistolario lll
Ceria, p 34.
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tant que Salésiens, nous faisons avancer la mission de l'Eglise.
En vivant et en travaillant dans tous les contextes politiques, so-
ciaux, culturels et religieux imaginables, nous avons besoin d'être
identifrés sans cesse avec Don Bosco, avec ses options pastorales
non négociables et avec sa méthodologie pédagogique bien trou-
vée.

Un geste très attentiuement obseroé

"Quand le Vénérable Don Bosco envoya ses premiers fils en
Amérique", écrivait Don Rua le 1"'décembre 1909, "il voulut que
la photographie le représentât au milieu d'eux dans le geste de
remettre à Don Giovanni Cagliero, chef de l'expédition, le liwe
de nos Constitutions. Que de choses Don Bosco exprimait par cet-
te manière de faire ! C'était comme s'il disait : Vous, vous traver-
serez les mers, vous vous rendrez dans des pays inconnus, vous
alurez à traiter avec des gens de langues et de mæurs différentes,
vous serez peut-être exposés à de graves épreuves. Je voudrais
vous accompagner moi-même, vous encourager, vous consoler,
vous protéger. Mais ce que je ne peux pas faire moi-même, ce pe-
tit liwe le fera".uo

Don Rua évoquait la photographie historique qui - heureux
choix ! - fait partie aujourd'hui de nos Constitutions, au texte
desquelles elle sert d'introduction.6'Dans cette photographie, et
par une attitude qu'il avait expressément choisie, Don Bosco im-
mortalisait la remise personnelle du liwe des Constitutions à Don
Cagliero ; au moyen d'elles, il se remettait lui-même. Que Don

u0 DoN Mtcuel,e Rue, Lettere circolari ai salesiani, Direzione Generale Opere Don
Bosco, T\rrin 1965, p. 498.

u'Ce fut la première photographie expressément voulue par Don Bosco, qui utilisa
les services du réputé, et onéreux, studio turinois de Michele Schemboche. Don Bosco
voulut immortaliser l'événement et le rendre public ; M. Giovanni B. Gazzolo, consul
d'Argentine, que I'on a fait venir de Savone, est en grand uniforme ; les missionnaires
sont vêtus à l'espagnole, avec le manteau caractéristique, le crucifix bien en vue ; Don
Bosco porte la soutane des grandes occasions. "Nous pouvons donc considérer cette
image comme emblématique de Lü, comme ss " photographie officielle "" (Grusrppo
Some" Don Bosco nella fotografrn dell'800 (1861-1888), SEI, Turin 1987, p. lZ4).
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Bosco soit présent dans les Constitutions n'est pas le fruit d'une
habile invention de ses successeursu' ; l'identifrcation provient de
Don Bosco lui-même : en effet, il le voulait, ses fils dewaient
considérer les Constitutions comme un cher souvenir de lui, com-
me son testament vivant6' : "Si vous m'avez aimé dans le passé,

continuez à m'aimer dans l'avenir, par l'exacte observance de nos

Constitutions", écriüt-il dans son Testament spirituel.* A raison,
la tradition salésienne, dès l'époque de Don Rua et après, a vu
constamment dans les Constitutions "Ia présence de Don Bosco,
de son esprit, de sa sainteté".u6

L'insertion du charisme salésien dans la culture a donc, comme
condition préalable et inéluctable, la pratique des Constitutions,
une pratique joyeuse et fidèle, sine glossa [sans rien ajouter], mais
conforme aux temps et aux lieux de la mission, ouverte à la culture
du milieu et des jeunes, une pratique telle qu'en plus de nous
assurer l'obéissance à ses paroles et l'assimilation de ses choix, elle
soit l'expression crédible de ce que nous voulons viwe, à savoir
"rester avec lui" dans un engagement filial à "faire comme lui"
pour le salut des jeunes. Don Bosco pourra nous accompagner 1à

où nous avons été envoyés, nous encouragera et consolera, nous
protégera et guidera, si nous nous identifions auec lui, en vivant
cornrne lui.Yiwe les Constitutions, c'est incarner Don Bosco : le
salésien qui pratique les Constitutions représente Don Bosco et le
fait revenir aux jeunes. Pour ces derniers, iI n'est rien de plus
urgent : ils en ont besoin, et ils y ont droit.

u'"Nous pouvons même dire que dans les Constitutions, nous avons tout Don
Bosco ; en elles se trouve son unique idéal de salut des âmes ; en elles sa perfection
avec la pratique des saints vætD( ; en elles son esprit de douceur, d'amabüté, de tolé-
rance, de piété, de charité et de sacrifice" (DoN FILPPo RINaror, "Il Giubileo d'oro delle
nostre Costituzioni", ACS 23 ll924l p. t77). - [La référence de cette traduction en
français est la même que celle qui est indiquée plus loin à Ia note 551.

* "Faites que chaque point de la Sainte Règle soit un souvenir de moi" (MB X'
p. 647. Cf. MB XVIL p. 296).

' MB XVII, p.258 ; DoN Bosco, Testament spirituel (extraits) in Constitutions d.e

la Société de saint François de Sales. Edition 2O05, p.255.
s AAWI, Le Projet d,eYie des Salésiens de Don Bosco. Guide de lecture des Consti-

tutions salésiennes, Editions SDB, Rome 1986, volume I, p. 83.
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" Quelques eonsignes spéeiales"

Dans le discours prononcé pendant la solennelle et émotion-
nante célébration du départ des premiers salésiens mission-
nairesut le 11 novembre L875, Don Bosco promit de leur laisser
"quelques consignes spéciales, à la façon presque d'un testament
paternel laissé à ses flrls que sans doute il ne reverrait plus. II les
avait écrites au crayon dans son calepin au cours d'un récent
voyage en train, puis il en avait fait tirer des copies qu'il remit de
sa main à chacun, tandis qu'ils s'éloignaient de l'autel de Marie
Auxiliatrice".u'

Autographe et presque sans corrections, le court texte sem-
blerait une collection de divers conseils pour la plupart de nature
ascétique ; ce sont, en réalité, "des réflexions pouvant servir de
base à un véritable traité de pratique pastorale missionnaire,"u'
"une courte synthèse de pastorale et de spiritualité mission-
naires,"ut centrée sur quatre idées-forces : zèle pour le salut des
âmes ; charité fraternelle, apostolique et éducative ; vie religieu-
se profonde et éléments de stratégie missionnaire.

Quand Don Bosco réügea les 'Consignes'entre septembre
et octobre L875, son expérience missionnaire était maigre, et in-
existante celle de ses fils. Il écrit peu avant d'envoyer la première
expédition, sous Ia pression des circonstances et l'élan d'une ten-
dresse paternelle pour ses jeunes missionnaires avec laquelle "il
s'appliquait à les contenter, en leur communiquant les trésors de

tr On peut trouver un émouvant, et contemporain, compte rendu de l'événement
en Cesann Cnrer,a,, Da Torino alla Repubblica Argentinn. Lettere dei missionari sale-
siani, in Letture Cattolicbe 286-287 (1876) pp. 41-60 ; ainsi qu'un article : "Départ des
missionnaires salésiens pour la République d'Argentine" de L'Unità Cattolica 266
(1875), p. 1062, reporté en MB XI, pp. 590-591.

u' MB XI, p. 389 lon peut trouver une traduction en français de ces 'Consignes'
da:as Consütutions d.e la Société d,e saint François d,e Sales. Edition 2005, pp. 253-254,
sous le titre "Souvenirs de Don Bosco aux premiers missionnaires"l.

68 ANGrL MnntiN, Orî,gen d.e las Misiones Salesianas. La evangelizaci6n de las
gentes segrin el penssmiento de San Juan Bosco, Instituto Teolôgico Salesiano, Guate-
mala 1978, p. 172.

u' PErRo Bnaoo, Don Bosco prete dei ginuani nel secolo delLe libertà. Vol. IL IÀS,
Rome 32009, p. 156.
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son expérience"60, une expérience acquise au contact, personnel
ou épistolaire, avec de grands missionnaires pendant et après le
Concile Vatican I, et que lui-même fera mûrir pendant qu'il réa-
lisera son projet missionnaire en Amérique.t'

Malgré cela, Don Bosco insista maintes fois pour que les
'Consignes' ne fussent pas oubliées. Les premiers missionnaires
étaient encore en pleine mer vers l'Argentine et déjà il deman-
dait à Don Cagliero de lire "ensemble les consignes que je vous ai
données avant votre départ"u', et c'est une demande qu'il répéte-
ra souvent." En effet, pendant Ia décennie 1875-1885 sa corres-
pondance ne sera pas autre chose qu' "une chaude recommanda-
tion, explicite ou implicite, des'Consignes' ".6n

Pourquoi Don Bosco donnait-il tant de valeur à ces conseils,
alors qu'il n'était pas un 'expert en mission' et n'avait pas une
compétence spécifique sur Ie sqjet ? Sans aucun doute, parce qu'il
apportait de l'intérêt à voir ses jeunes missionnaires prendre soin
de la üe religieuse, tant personnelle que communautaire, en se
maintenant frdèles aux options typiquement salésiennes ; il consi-
dérait cela plus important encore que Ie fait d'être et de se prê
senter comme des apôtres habiles et des missionnaires compé-
tents. Tout naissait de la conscience que la mission en Argentine
était la première missio ad gentes qu'il entreprenait, que ses
jeunes missionnaires dewaient faire commencer de nouvelles
formes d'apostolat, aussi bien parmi les émigrés qu'avec les indi-
gènes, qu'ils dewaient transplanter un charisme non encore bien

@ MB XI 391. Cf. Cnsenæ Cmau, Da Torirn alla Repubblica Argentina. Lettere dei
missionari salesiani, in Letture Cattolich.e 286-287 (1876) pp. 57-58.

61 A ce sqjet : Ac,osrrNo Fever,n, Il progetto missionario di Don Bosco e i suoi pre-
supposti storico-dottrinali,LAS, Rome 1976, p. 76 ; FnaNcIs Dpsnavaut, Il pensiero
missionario di Don Bosco. Dagli scritti e discorsi del 1870-1885, in Missioni Salesiane
1875-1975, I"AS, Rome 1976, pp.49-50.

62 Lettera a Don Cogliero (4-L2-1875) : Epi.stolario II Ceria, p. 531.
u Cf. Lettera a Don Cagliero (14-11-1876) : Epistolario III Ceria, p. 113 ; Lettera a

Don Valentino Cassinis (7-3-1876) : Dpistolarin lIl Cena, p.27.
q Jesûs Bonnnco, "Recuerdos de San Juan Bosco a los primeros misioneros. Eü-

ciôn critica - Posibles fuentes - Breve comentario en la correspondencia de Don Bosco",
RSS 4 (1988) p. 181, document dans lequel sont citees plusieurs lettres de Don Bosco
aux missionnaires en Argentine.
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défini et, qui plus est,loin de lui et du milieu religieux et culturel
dans lequel ils avaient grandi.

A mon avis, dans les 'Consignes aux missionnaires' on peut
percevoir la préoccupation du Fondateur, presque l'appréhension
du Père6 pour l'avenir de la mission ; et cela depuis l'aube de cet-
te merveilleuse entreprise salésienne que fut Ia présence en Ar-
gentine. Il y a aussi à identifier des directives pour encourager à
des activités et à des présences missionnaires et, plus capitales
encore, quelques pistes sîtres pour affronter en toute sîtreté
le d,éfr.aetuel de l'insertion d.u eharûsme salésien d,a,ns la
eulture. Tout ce que je vais maintenant indiquer ne constitue
pas, certes, la totalité de ce qui doit être fait, mais constitue, j'en
suis convaincu,l'essentiel ; il pourray avoir autre chose, mais ce
qui est ici ne dewa pas manquer. C'est Don Bosco lui-rnême qui
nous parle:

,, Nous üoulons, rtot s, dcs â,mes et rien d,'autre,

L'objectif absolu de l'aventure missionnaire - il en constitue
la raison fondamentale et doit être le point de départ et le critère
de uérification pour n'importe quel effort d'insertion dans la
culture lors d'une activité salésienne - n'est pas différent (il ne
pouvait pas l'être) de celui de la Congrégation : à savoir Ie salut
des âmes et rien d'autre. Don Bosco I'affirme fortement dès le
premier instant en parlant aux missionnaires lors de Ia
cérémonie de départ ("Dieu [...] vous envoie pour le bien de leurs
âmes"tt) et dans la première des consignes qu'il leur remet
("Cherchez les âmes, et non I'argent, ni les honneurs, ni les
dignités"u'). II le répétera constamment dans les lettres aux

s Dang Ie discours de l' "au revoir", Don Bosco disait aux missionnaires : 'Üe vous
dis seulement que, si mon esprit en ce moment est ému en raison de votre départ, mon
cceur gotte une grande consolation à voir que notre Congrégation est consolidée".
"N'oubliez pas qu'ici en Italie vous âvez un père qui vous aime dans le Seigneur, une
Congrégation qui en toute circonstance éventuelle pense à vous, s'occupe de vous et
vous accueillera toujours cornme des frères" (MB XI, pp. 386.387).

æ MB XI, p. 385.
'MB XI, p. 389 - [voir note 57].
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missionnaires - fait signifrcatif - plus jeunes.ffi Dix ans plus tard
il écrira à Don Lasagna : "Nous voulons, nous, des âmes et rien
d'autre. Tâche de faire résonner cela à l'oreille de nos confrères".
Et sur son lit de mort, en un moment de "grande souffrance", il
dit à Mgr Cagliero "ces seuls mots : - Sauvez beaucoup d'âmes
dans les Missions".6e

o Souai,ens-toi sans eesse que Dieu aeut ooir nos efforts al-
ler oers les enfants pcruares et laùssés ù l'aband,on "

Parmi les traits caractéristiques de la stratégie missionnaire
de Don Bosco le plus original et significatif fut son"choix de clas-
se", "!n choix constant et inéütable, celui qui va et vient sur les
deux lignes parallèles des pauwes et des jeunes [...] Dans les
lieux de mission, c'est d'une évidence manifeste".70 Don Bosco
voulut que l'option fondamentale, la sienne personnellement et
celle de lajeune Congrégation, ftrt transplantée en Amérique par
ses premiers missionnaires : il le montre bien dans le cinquième
conseil ("Prenez un soin spécial des malades, des enfants, des
vieillards et des pauvres""), qu'il répétera dix ans plus tard
presque avec les mêmes mots : "prends un soin spécial des en-
fants, des malades, des üeilIards".7'

Il ne s'était pas écoulé une année depuis la première expédi-
tion et déjà il pensait à envoyer "vingt" autres " héros pour le
nouveau monde", quand il écrit à Don Cagliero : "Fais ce que tu
peur pour rassembler des jeunes gens pauwes, mais préfère ceux,
s'il est possible d'en avoi4 qui proüennent des sauvages [= des

æ Cf. Lettera au jeune abbé A. Paseri (31-1-1881) : Epistolario fV Ceria, p. L0 ; Let-
/ero au jeune abbé A. Peretto (31-1-1881) : Epi.stolario fV Ceria, p. ll; Lettera au jeune
abbé L. Calcagno (31-1-1881) : Epistolario [V Ceria, p. LB ; l,ettera aujeune abbé J. Ro-
drigrrez (31-1-1881) : Epistolario IV Ceria, p. 17.

u'MB XVIII, p. 530.
?0 Spgastraxo Ceno. BeccIo, "La formula missionaria salesiana", in Centenario

d,elle Missioni Salesiane 1875-1975. Discorsi commemoratiü, LAS, Rome 1980, p.43.
n MB XI, p. 389 - [voir note 57].
1' Lettera à don Pietro A]Iavena (24-9-1885) : Epistolario IV Ceria, p. 339.
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indigènesJ" ;" et quinze jours après il insistait: "Souviens-toi
sans cesse que Dieu veut voir nos efforts aller vers les gens de la
Pampa et les Patagons et vers les enfants pauwes et laissés à
l'abandon"." Que cette prédilection ne fût pas une simple tac-
tique opportuniste se révèle éüdent dans son'Testament', quand
après avoir souhaité "un heureux avenir" à Ia Congrégation "pré-
paré par la divine Proüdence", il ajoute : "Le monde nous recewa
avec plaisir tant que nos préoccupations seront tournées vers les
paTens, vers les enfants les plus pauwes et les plus exposés de Ia
société".'u Servir et évangéliser les jeunes, et parmi er.rx ceux qui
sont le plus dans le besoin, est notre raison d'être dans l'Eglise
(c1. Const.6), un élément caractéristique "très spécifique du cha-
risme de Don Bosco".7t Là où nous serons envoyés, nous devrions
opter pour les jeunes et parmi elrx pour les plus fourvoyés ou lais-
sés à l'abandon, si nous voulons être de wais salésiens. C'est à
nous, présents dans le monde entier et proches de très nombreux
jeunes, qu'il revient d'incarner Dieu et d'insérer la mission salé-
sienne dans la culture.

o Lorsqu'une missùon est eomrnencée, que l'effort soit tou-
jours de fondcr et d.e tnettre en plaee d,es éeoles "

Les missionnaires envoyés par Don Bosco en Argentine ne
'devaient'pas ouwir d'écoles pour apporter leur aide aux émigrés
italiens ni pour évangéliser les indigènes. S'ils se hasardèrent à Ie
faire, ce fut en raison d'inücations précises de Don Bosco. "Lors-
qu'une mission à l'étranger est commencée t...1 - fit-il remarquer
dans le 'Testament spirituel'- que l'effort soit toujours de fon-
der et de mettre en place des écoles"." Et, en effet, la stratégie

7" Lettera à don Giovanni Cagliero (13-7-1876) : Epistolario III Ceria, p. 72.
7a Leltera à don Giovanni Cagliero (1-8-1876) : Epistolarin III Ceria, p. 81. Bien üte

Don Cagüero s'en persuadera.
6 MB XVII, p. 272 ; DoN Bosco, Testament spirituel (extraits) in Consütuüons de

la Société d.e saint Franlois de Sales. Edition 2005, p. 257.
'" PAscuAL CuÂwz, "Discours à Ia clôture du CG26, tn "Da mihi animas, caetera

tolle".Dostments Capitulaires. CG26, Editions S.D.B., Rome 2008, p. 150 - (ÀCG 401).
" MB XVII, p. 273.



42 ACTES DU CONSEIL GÉNÉRAL

missionnaire mise en æuwe dans la Patagonie, pour laquelle Don
Bosco lui-même confessait : "Je désire seulement employer les
derniers jours de ma vie"", se réalisa au moyen de choix pleine-
ment éducatifs : "ouvrir des collèges dans les villes situées aux
confins des terres des Indiens d'Amérique, y accueillir des fiIs de
sauvages [= d'indigènes], approcher au moyen d'eux les adultes.
C'était une tactique analogue à celle que dans la longue expé-
rience d'éducateur et de dirigeant d'æuwes éducatives il avait
trouvée efficace dans les pays civilisés"."

La Missio ad gentes et l'éducation n'étaient pas pour Don
Bosco deux activités apostoliques différentes ou successives ; il
était convaincu (et c'est une caractéristique qui est propre à sa
manière de conduire Ia mission dans l'Eglise)* que pour une mis-
sion efficace on devait se prodiguer dans l'éducation de lajeunes-
se. "Le cæur de l'action et le principe vital de la missiologie salé-
sienne, c'est [...] la rédemption des infidèles au moyen du minis-
tère éducatif exercé parmi lajeunesse et les enfants [...] La où la
mission est salésienne, il est voulu qu'il y ait, à côté de la fonc-
tion sacerdotale et avec elle, l'exercice du ministère et le service
d'enseignement de l'école. Toutes les maisons salésiennes [...]

?" DoN Bosco, Lettera al card,. Alessandro Franchi (10-5-1876) : Epistolario III
Ceria, p. 60.

æ ProtRo Stnr,r,,o" Don Bosco nella Storia della Religiositù cattolica. Vol I : Vita e

Opere, [ÀS, Rome 'z1979, p. L74. Cf. JssÛs BoRREco, "Estrategia misionera de Don
Bosco, in Prrtno Bnamo (ed.), Don Bosco nella Chiesa a seruizio dell'wnanità. Süudi e

testimonianze, LAS, Rome 1987, pp. L52-L64.
æ La préférence de Don Bosco pour l'éducation suscita de bonne heure la surprise

et quelques critiques : "Certains font remarquer à Don Bosco que ses missions en Amé-
rique ne consistent désormais qu'à ouwir des Collèges et à établir des Internats"
(GIoveNNt B. FnaNcnsra, Francesco Ramcllo, chierico salesiano, missionnrio nell'Ane-
ricadel Sud,Tip. Salesiana, San Benigno Canavese 1888, p. 117). Et Don P Colbachini,
scalabrinien, écrivait à un ami prêtre en 1887 : "Les salésiens de Rio, de San Paolo
[= Sâo Paulo], de Monteüdeo, de Buenos Aires, et tous les salésiens du monde ne s'oc-
cupent pas de mission, excepté quelques-uns de la Patagonie t...1 Ils üennent pour faire
les professeurs et les surveillants des collèges d'arts et métiers [...] : voilà une grande
mission, mais eIIe est totalement différente de ce qü est pensé par la plupart des gens"
(M. FnarctscoNr, Inizi della Congregazione Scalabriniana (1886-1888), CSE, Rome
1969, p. 104).
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sont une école [...], un instrument spécifique pour faire entrer
quelque part la üe chrétienne"."

Cette option stratégique de Don Bosco doit, chers confrères,
nous faire réfléchir ; et elle nous invite à repenser, et même,
pourquoi pas, à réorganiser notre offre apostolique : si lesjeunes
sont "la patrie de notre mission" (P Egidio Viganô), leur
éducation est notre chemin ordinaire pour les approcher et Ia
façon permanente de rester avec eux en tant que porteurs de
l'Evangile. Une de nos présences qui ne serait pas clairement
éducative, une Province qui ne favoriserait pas la formation,
formelle ou informelle, des jeunes, ... comment poumait-on les
appeler salésiennes ? Multiplier et renforcer notre offre éducative
dans le monde tout entier et en chacune de nos æuvres est une
manière authentique d'insérer notre charisme dans Ia culture.

o Dieu appela la pauore Congrégation salésienne à fanso-
riser les aoeations ecelésiastiques parmi la jeunesse
pCLUUfe »»

Dès qu'une mission avart été commencée, l'effort pour mettre
en place les écoles eut pour objectif de "recruter quelques
vocations pour l'état ecclésiastique ou quelques Religieuses
parmi les jeunes filles".t'Chercher et former des vocations, ce fut
pour Don Bosco le projet 'caché'qui guidait ses choix les plus
capitaux, surtout dans Ie domaine éducatif.* Comme il l'écriüt
dans le'Testament spirituel', il était convaincu que "Dieu appela
la pauvre Congrégation salésienne à favoriser les vocations
ecclésiastiques parmi lajeunesse pauwe et de basse condition".*

8I ALBERTo Cavrcr-ra, "La concezione missionaria ü Don Bosco e le sue attuazioni
salesiane", in Omnis terra a.dnret Te 24 (1932) pp.5-10.12.20.24-26.

æ MB XVII, 273.* Cf. Asrnun J. Lrxtt, Don Bosco. Historia y Carisma. I : Origen : De I Becchi a
Valdocco. Juan José Bartolomé - Jesûs Graciliano Gonzrilez (eds.), CCS, Madrid 2010,
pp. 495-96 ; Amnun J. LrNtr, Don Bosco. Historia y Caristna. II : Expansiôn : De Val-
docco a Roma. Juan José Bartolomé - Jesris Gracüano GonzâIes (eds.), CCS, Madrid
2011, pp. 558-559.574.

e MB XVII, p. 261.
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Il s'était à peine écoulé six mois depuis la première expédition
quand, en juillet 1876, il avait demandé et reçu la faculté d'ouwir
un noüciat en Amérique ; Ies salésiens - seulement dix et très
jeunestb - avaient trouvé, raconte-t-il à Pie IX, "pas mal de
jeunes, qui manifestent la volonté d'embrasser l'état ecclésias-
tique, et sept d'entre eux furent, à la suite de leur demande,
acceptés dans la Congrégation Salésienne. Leur désir est de
devenir missionnaires et d'aller, disent-ils, prêcher parmi les
sauvages [= les indigènes]".86

Cette expression de Don Bosco, en plus de signaler l'enthou-
siasme pour la vocation que provoqua Ia présence des jeunes
missionnaires, révèle ses intentions profondes : faire en sorte que
'les patagons évangélisent les patagons'. Avoir des vocations indi-
gènes était pour lui l'instrument le plus adapté pour attirer les
adultes vers Ia foi, pour donner à la Patagonie son nouveau visage
chrétien et civilisé.'7 Les vocations de gens du pays étaient, donc,
le moyen à priülégier pour faire progresser et asisurer l'éducation
et l'évangélisation dans les missions. Avaient déjà commencé à se
manifester des vocations parmi les indigènes, et il y avait l'espoir
que d'ici quelques années ne seraient plus nécessaires, sinon
rarement, des expéditions de nouveaux missionnaires.

"Partout où tu iras - écrit-ilà don Fagnano, qui venait d'être
nommé Préfet Apostolique de Ia Patagonie méridionale - cherche
à fonder des écoles, à fonder également des petits séminaires afin
de cultiver ou au moins de chercher quelques vocations pour les
sæurs et pour les salésiens".88 Et, dans le mémoire présenté à

s Tous entre les 37 ans de Don Cagliero et les 20 ans dujeune abbé [Pietro] Gio-
vanni B. Allavena. [Aux notes 72 et 88 n'apparaît que le prénom de Pietro, mais il
s'agit du même confrèrel.

* MB XII, p. 659. Lettera à Pie D( (-7-1876) : Epistolario III Ceria, p. 70.
8' Cf. Prorno Scoeeou" Cornmernorazione ciuile d,i Don Giouanni Bosco nel cente-

nario della suo, fiLorte. Tipografia Don Bosco, Rome 1988, p. 20.
æ Lettera à don Fagnano (10-8-1885) : Epistolario [V Ceria, p. 334. "Si dans les

missions el de n'importe quelle autre façon tu parviens à discerner quelque jewe
ho--e qui donne quelques espoirs pour le sacerdoce, sache que Dieu t'enuoie entre les
mains zz trésor" (Lettera à don Pietro Allavena (24-9-1885) : Epistolario fV Ceria,
p.339. - L'italique est d.e m.oi).
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Léon XIII, il énumérera parmi les objectifs des missions salé-
siennes en Amérique : "ouvrir des internats au voisinage des sau-
vages [= des indigènes1 pour s'en servir comme petit séminaire et
comme abri pour ceux qui sont le plus dans la pauweté et à
l'abandon. Par ce moyen nous frayer un chemin pour la propaga-
tion de l'Evangile parmi les indiens d'Amérique"."

Don Bosco était si convaincu de l'urgence de développer les
vocations parmi les inügènes et du succès immédiat qu'il connaî-
trait, qu'avant d'envoyer les missionnaires, il leur offre - nous
sommes dans les 'Consignes' du départ - un "petit traité" pour
cultiver les vocations ecclésiastiques, totalement centré sur
l'amour, la prévention et Ia fréquentation des sacrements.eo

Que de son vivant il n'ait pas vu Ia réalisation de son rêve,e'
n'enlève pas, et même cela renforce, la ügueur de sa conviction.
Comme lui, nous Salésiens, "nous sommes persuadés que beau-
coup dejeunes sont riches de ressources spirituelles et présen-
tent des germes de vocation apostolique" (Const.28).Le manque
de vocations vécu dans certaines Provinces et la fragilité de Ia vo-
cation qui nous frappe un peu partout nous posent le défr, encore
plus grand de nos jours qu'il ne l'étatt à l'époque de Don Bosco,
'od'établir une culture de Ia vocation dans chaque milieu, de ma-
nière que les jeunes découwent la vie comme un appel".t'

Une pastorale, même si elle était accompagnée d'un projet
bien mené et était efficace au niveau des résultats, ne serait pour-

8e Memoriale sur les Missions salésiennes présenté à Iéon XIII (13-4-1880) : Epis-
tolarinlll Ceria, p. 569.

s Jrsûs Bonnrco, "Recuerdos de San Juan Bosco a los primeros misioneros. Edi-
ciôn critica - Posibles fuentes - Breve comentario en Ia correspondencia de Don Bosco",
RSS 4 (1988) p. 203. Le texte du 18-'conseil se trouve à la p. 208 de cet ouwage [et
dans Constitutions de la Société de saint François de Sales. Edition 2005, p. 2541. Daru
le 'Testament spirituel' il rassemblera, en les smphflrant, ces idees pouvant servir de
base à uae pastorale des vocations.

" Il faudra attendre jusqu'à 1900 pour avoir dans la maison de vocations de Bernal
(Argentine) deux fils d'indigènes parmi les 12 garçons qui proviennent de Ia région du
Rfo Negro (Lnro CansAJAL, Le missioni salesiane nella Patagonia e regioni magalla-
niche. Stuüo storico-stâtistico, Tip. Salesiana, San Benigno Canavese 1900, p. 104).

æ cG26, 53.
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tant pas salésienne au cas où elle ne développerait pas une cultu-
re de la vocation dans nos présences. Comme norme, critère et
parcours d'insertion du charisme salésien dans Ia culture aété et
doit rester la promotion des vocations dans l'Eglise. L'éveil des
vocations n'est pas seulement une preuve de l'efficacité de notre
travail apostolique ; plus encore il est une réalisation de notre
charisme spécifrque.

,, Tou,s, tous, aous pouuez être de urais ouurüers éaangé-
liques "

Lors de la transplantation de Ia vie et de Ia mission
salésiennes en Amérique, Don Bosco compta sans cesse sur
toutes les forces vives qu'il était possible de trouver, tant à
l'intérieur de sa famille religieuse que dans l'Eglise et dans la
société. Premiers entre tous, les Salésiens coadjuteurs, qui ne
manqueront dans aucune e>rpédition, et dès la première ; en effet,
parmi les huit pionniers de la mission en Patagonie, en janüer
1880, il y aura aussi un coadjuteur, comme l'avait promis Don
Bosco à I'Archevêque de Buenos Aires : en plus d'être là pour le
travail catéchistique," il sera là pour enseigner "l'agriculture
ainsi que les arts et métiers les plus usuels".'n

PIus caractéristique de la pensée de Don Bosco fut la
présence opportune et nombreuse des Filles de Marie
Auxiliatrice. Les six premières Salésiennes - dont trois n'avaient
pas atteint I'âge de Ia majorité, tandis que la Supérieure, Sæur
Angela Vallese, avait à peine 24 ans - s'unirent au projet
missionnaire de Don Bosco dans la troisième expédition, à la fin
de 1877.'u Leur présence était plutôt inhabituelle : "c'est la
première fois que l'on verra des Sæurs [...] dans ces régions

" "Don Bosco Ieur donna le titre officiel de catéchistes" (Cnsanr Csnu, Da Torino
alla Repubblica Argentina. Lettere dei missionari salesiani, in Letture Cattoliche 286-
287 (1876), p. 36.

* Lettera à Mgr Aneyros (13-9-1879) : Reu A. ENrRArcAs, Los Salesianos en la Ar-
genüna. III, Plus Ultra, BuenosAires 1969, p.85.

ffi MB XIII, pp.3L4.822-324.
'u "Los verdaderos héroes del desierto", in La Atnérica del Sur 4 (1880) 1 152.
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Iointaines". Mais elle fut vite jugée providentielle ; leur charité
proverbiale contribua "sans aucun doute énormément à Ia
conversion des indiens d'Amérique",'u et à I'éducation de jeunes
filles pauvres et laissées à I'abandon. En 1884, elles avaient
éduqué environ une centaine de filles et conduit un nombre égal
vers une vie édifiante. En 1900, il y avait déjà les premières
professes indigènes.n' S'étant réunis pour la pratique de Ia
mission, Salésiens et Salésiennes transplantèrent ensemble la vie
et Ie charisme salésien en Amérique.

"Co-apôtres de la Patagonie", "instrument de salut de milliers
de jeunes",tt tels furent les Coopérateurs, présents et actifs dans
I'ancien continent et dans le nouveau continent, et considérés par
Don Bosco comme ceux qui mènent le combat de I'extérieur de
ses (Euvres, comme l'appui moral, spirituel et matériel apporté à
ses initiatives apostoliques. Quand, "formellement inüté à
s'occuper des Patagons", il indique qu'est venu "le temps de la
miséricorde pour ces sauvages [= ces indigènes]", iI écrit aux
Coopérateurs en témoignant que c'est seulement "rempli de
confiance en Dieu et dans votre charité que j'ai accepté cette rude
entreprise"."" La foi en Dieu et la confiance dans la charité des
bonnes personnes furent les ressources qui soutenaient ses rêves
apostoliques. C'est précisément pourquoi il considérait la pré-
sence des Coopérateurs comme "une quasi-nécessité pour chaque
maison salésienne, afin qu'elle puisse viwe et se développer".1..

Sans cesse poussé par la nécessité de satisfaire les besoins "de
personnel et d'argent" des missionnaires, Don Bosco voulut dé-

" Voir LtNo Canne,rar,, Le missione salesiane nella Patagonia e regione magalla-
zjclze. Studio storico-statistico, Tip. Salesiana, San Benigno Canavese 1900, pp. 63-
64.104-105.

æ "Tre pensieri di Don Bosco ai Cooperatori e alle Cooperatrici" (28-1-1886), in
BolLettirc Salesinno 3 (1886) p. 32.

s Cf. "Don Bosco ai benemeriti Cooperatori e Cooperatrici", in Bollettino Salesiatw
I (1886) p. 3. Et, dans la préparation de l'expédition de 1886, il fait appel de nouveau à
leur charité : "écotttez vous aussi, à l'égal de moi, Ia voix des chers missionnaires et le
cri que lancent vers nous tant de pauwes déIaissés depuis ces très lointaines contrées"
(Circolare aux Coopérateurs [15-10-1886] : Epistolario fV Ceria, p. 362).

'æ Cf. "Monsignor Cagliero nel Chili", ir BolLettino Salesiano I (188D p. 110.
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velopper le groupe des Coopérateurs. Jeunes et adultes, prêtres
et laïcs, évêques et jusqu'au Pape'o', étaient invités par lui à
prendre en charge son projet apostolique : "tous qui êtes ici", di-
ra-t-il lors de la célèbre conférence donnée à Valdocco le 19 mars
L876, "et prêtres, et étudiants et apprentis et coadjuteurs, tous,
tous, vous pouvez être de véritables ouwiers évangéliques".lo2

Il n'y a pas de doute : après avoir considéré l'immensité de son
projet missionnaire, et conscient de son insuffisance personnelle
et de celle de ses institutions, Don Bosco rechercha des collabo-
rations de plus en plus larges, en étant de fait à I'origine, et pas de
manière inconsciente, d'un mouvement ecclésial tout autant que
civil, "un vaste mouvement de personnes qui travaillent, de di-
verses manières, au salut de la jeunesse [... et1 qui, üvant d'un
même esprit et en communion entre [elles] poursuivent la mis-
sion commencée par lui" (Const.5). Faire de la Famille salésienne
"un véritable mouvement apostolique en faveur des jeunes"l., est
pour nous, outre un processus à mettre en route pour convertir
les cæurs, les mentalités et les structures, un véritable chemin
d'insertion du charisme dans la culture. C'est un exercice de fi-
déIité à Don Bosco. Il nous reüent de donner solidité et efficacité
à tout ce qui tenait tant à cæur à Don Bosco et de le promouvoir
de la même façon que lui et pour les mêmes buts.

« Faites que le monde saehe que aous êtes pauares »

En tête de Ia liste des 'Consignes', comme s'il indiquait que la
première énonçait le principe fondamental de I'engagement des
missionnaires dans l'évangélisation, Don Bosco écrivit : " Cher-
chez les âmes, et non I'argent".Il n'ignorait pas Ia situation dans
laquelle üvaient, pour la plupart, les prêtres italiens qui étaient
venus en Argentine pour accompagner les milliers d'immigrés.

'' MB XIII, pp.496. 606 ;cf. Lettera à don Giovanni Cagliero (1-8-1876) : Episto-
lario lll Ceria, p. 81.

'@ MB XII, p. 626.
'* cG26, 31.
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"Pour Ia plus grande partie, ils viennent, cela me serre le cæur
de le dire - Iui écrivit l'Archevêque de Buenos Aires -, pour ga-
gner de l'argent et pour rien d'autre"'*.

Justement parce que Ie manque de ressources, de personnel,
et de moyens de financer était proverbial dans les entreprises
apostoliques de Don Bosco, et parce que "notre pauweté doit être
une pauvreté effective [...] dans la cellule, dans les habits, dans Ia
table, dans les liwes, dans les voyages, etc.",'ou les premiers mis-
sionnaires vivaient dans Ia gêne et au milieu de grandes diffrcul-
tés ; quand il fut demandé à Don Tomatis ce qu'ils mangeaient
d'habitude en communauté, il répondit avec un sourire : "Le ma-
tin, du pain et de l'oignon ; Ie soir, de l'oignon et du pain".'o'

II n'y a rien d'étrange si Don Bosco n'insistait pas trop sur ce
point dans les lettres qu'il envoyait aux missionnaires ; il se mon-
trait plutôt préoccupé, et combien, par les dettes contractées ou
par les remboursements de prêts, un sujet, celui-là, présent dans
Ies communications transmises aux Coopérateurs à intervalles
réguliers. Sa pauweté fut une pauweté austère, menée avec ha-
bileté, riche d'initiatives ("malgré la gêne dans laquelle nous
nous trouvons nous ferons tous les sacrifices pour vous venir en
aide"'o'), soutenue par une confiance inébranlable dans Ia Proü-
dence. Mais c'est justement pourquoi, étant donné que les pre-
mières communautés pourvoyaient à leurs besoins "au moyen de
prêts et sans une coopération organisée"tot, s'avère beaucoup plus
important le conseil [de la 12è-" ConsigRe] de Don Bosco : "Faites
que le monde sache que vous êtes pauwes dans vos habits, votre

t@ Lettera de Mons. Aneyros à Don Bosco (18-12-1875) : MB XI, p. 603.
'* MB DÇ p. 701.
'* Cronara de San Nicolâs de los Arroyos (1875-1876) p. 10 : ASC F910.

'0' MB XVII, p. 626 ; Lettera à don Giovanni Cagliero (6-8-1886) : Epistolario ll
Ceria, p. 328. Cf. Lettera à Don Giacomo Costamagna (31-1-1881) : Epistolario I\l
Ceria, p. 7 ; Circolare ai Cooperatori Salesiani (15-10-1886) : Epistolario IV Ceria,
pp. 360-363.

'G JuAN E. BsuÀ, Luis Lasagna, el obispo tnisionero. Introducci6n a la historia
salesiana del Uruguay, el Brasil y el Paraguay, Editorial Don Bosco, Buenos Aires 1969,
p. 169.
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nourriture, vos habitations ; et vous serez riches devant Dieu et
vous conquerrezle cæur des hommes".

Pour Don Bosco était une valeur indiscutée la pauweté dans
la vie personnelle, mais pas l'indigence de moyens dans les
æuvres éducatives.'on Comme recommandation fondamentale
adressée à tous les Salésiens, il laissa par écrit dans son 'Testa-
ment spirituel' i "Aintez la pauweté [...] Veillez à ce que personne
ne püsse dire : Ce mobilier n'est pas un témoignage de pauweté ;

cette table, cet habillement, cette chambre ne sont pas cer:x d'un
paulTe. Celui qui donne prise à de tels jugements cause un dé-
sastre à notre Congrégation qui doit toujours se glori{ier du væu
de pauweté de ses membres. Malheur à nous si ceux dont nous
espérons Ia charité peuvent dire que nous menons une vie plus
aisée que la leur !". Et il mit un lien entre l'avenir de la Congré-
gation et la pauweté de vie de ses membres : "Notre Congréga-
tion a devant elle un heureux avenir préparé par la divine Provi-
dence [...] Quand commenceront parmi nous les commodités et
les aises, notre Société aura fini son temps".

De même que Jésus envoya ses premiers apôtres, qui étaient
pauwes, en leur ordonnant de ne rien prendre pour le voyage,
puisqu'ils avaient l'Evangile (cf. Mc 6,8), Don Bosco voulut que
ses salésiens fussent pauvres pour avoir leur trésor dans les
jeunes pauwes : "nos préoccupations seront tournées vers les
parens, vers les enfants les plus pauvres et les plus exposés de la
société. Telle est pour nous la waie commodité, que fpersonne
n'enüera et que] personne ne üendra nous rayir"."o

Nos destinataires prioritaires, à savoir les jeunes qui sont le
plus dans le besoin, sont la raison pour laquelle nous 'épousons'
la pauvreté apostolique, dont Ie témoignage "aide les jeunes à
surmonter l'instinct de possession et les ouwe au sens chrétien

'* On lira I'anecdote, racontée par Don Rinaldi, sur la pensée qu'avait Don Bosco à
propos de la pauvreté salésienne : MB Xfÿ pp. 549-550.

'o MB XVII, p. 271-272. Voir aussi : DoN Bosco, Testament spirituel (extraits) in
Constituüons d.e la Société de saint François de Sales. Edition 2OO5,p.257.
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du partage" (Const.73). Annoncer au moyen du vécu que Dieu
est notre unique trésor, nous détache de tout ce qui rend insen-
sible à Dieu, tandis par cette action nous sommes ouverts et dis-
ponibles aux edgences des jeunes. Viwe réellement la pauweté
évangélique là où nous sommes envoyés, en plus de concrétiser
le wai sens du caetera tolle, rrolus aidera à incarner le charisme
salésien : c'est, en effet, un critère sûr qui guide son implantation
et qui permet d'effectuer des vérifications au sujet de n'importe
laquelle de ses réalisations historiques.

o Aaee la dauceur de Saint François d,e Sales les Salésiens
attireront à Jésus Christ les populations d.e l'Arnérique ,
IMB XVI, p. 394J

Dans lapensée de Don Bosco,l'activité missionnaire enAmé-
rique venait en continuité avec tout ce qu'il avait fait et tout ce
qu'il envisageait de faire à Turin et dans les autres présences
d'Europe. "Ce que souhaitait cette mission", écrivait-il au Pape,
c'étatt "de s'occuper des italiens et de tenter un pas vers les pam-
pas [...] On avait déjà commencé pour Ie premier point [...]
Quant au second, à savoir porter I'Evangile parmi les sauvages

[= les indigènesl, on avait établi d'ouwir des collèges, des inter-
nats, des lieux d'accueil près de ces tribus".t" La préférence salé-
sienne pour l'école et pour les jeunes dans les missions était pour
Don Bosco une conüction affermie ; mais, évangéliser en édu-
quant ou, comme lui-même s'exprime, "s'attacher à Ia masse de
la population au moyen de l'éducation de la jeunesse pauvre",
c'était, en tant que méthode missionnaire, une nouveauté que
tous ne pouvaient pas comprendre. En outre, 1à où elle était déjà
employée, elle prêtait le flanc à quelques insuccès, parce que, pen-
sait Don Bosco, "ceux auxquels on confie l'éducation de jeunes,
ou bien ne suivent pas une méthode adaptée, ou bien n'en possè-
dent pas l'esprit ou bien sont incapables'.t"

"'Relazione offrcielle à Pie D( (16-6-1876), p. 4 : ASC 48290109.
"' Gnfllo BATBERIs, Cronirhetta, Quaderno 8, p. 75 : ASC A0000108. Cf. MB XII,

pp.279-280.
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C'est précisément pourquoi, dans les Consignes' aux mission-
naires, il attire I'attention sur le Système Préventif. En réalité,
ce n'était pas nécessaire. En lançant les siens dans les terres de
mission, il ne faisait rien d'autre que transplanter les grandes op-
tions, Ia méthodologie pédagogique et le style d'éducation qu'il
avait mis en ceuwe à Valdocco et dans lesquels avaient grandi et
étaient éduqués ses missionnaires eux-mêmes. Malgré cela, il in-
sistera pour demander que la charité apostolique - "Cherchez les
â,mes 1...)", "prenez un. soin spécial des malades, des enfants, des
uieillards et des pauures f...)" - soit vécue sous l'angle de la cha-
rité fraternelle - "Aimez-uous, conseillezl)ous, corrigez-uous les
uns les autres ; mais n'ayezjamais ni enuie ni rarucune. Bien plus,
que le bien de I'un soit le bien de tous [...]" - "' et de la charité pé-
dagogique - "Charité, patience, douceu4 jamais de reproches hu-
miliants, jamais de châtiments, mais faire du bien ù qui I'on peut,
du mal à personne. Que cela soit ualable pour les salésiens entre
eu,x, auec les élèues et d'autres personnes, externes ou, internes" -\1n,

Bien que Don Bosco donnât pour acquise la pratique de son
style éducatif, son implantation ne fut pas facile dans les terres
américaines. Ce ne sont pas toutes les maisons salésiennes, écrit
Don Rua à Mgr Cagliero, qü "sont dirigées avec douceur et avec
le système préventif" ; et Don Bosco enverra à Don
Costamagna, Provincial depuis 1880, après la mort de Don
Bodrato, une lettre qui peut être considérée comme un court
tratté de la pensée éducative du Fondateur : "Que le système
préventif nous appartienne en propre ; jamais de châtiments
pénaux, jamais de paroles humiliantes, pffi de reproches sévères
en présence d'autrui [...] Que l'on fasse usage de châtiments
négatifs [suppression de quelque chose d'agréable, laisser croire
à la personne punissable qu'on ne s'occupe pas d'elle, etc. ...], et
toujours de manière à ce que cerD( qui sont avertis deviennent

1É MB XI, pp. 389-390 [voir note 57]. JESûs BoRREco, "Recuerdos de San Juan
Bosco a los primeros misioneros. Eüciôn critica - Posibles fuentes - Breve comentario
en la correspondencia de Don Bosco", .BSS 4 (1988) pp.207-208.

'ln MB XVII, p. 626.
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nos amis plus qu'avant, et ne repartent jamais humiliés par
nous [...]. La douceur dans le parler, dans l'action, dans
l'avertissement gagne tout et tous".ttu

Aujourd'hui comme hier, en d'autres continents comme cela
se produisit dans Ie passé en Amérique, il y a de wais défis pour
la mise en pratique du système préventif, dus à des raisons
culturelles ou aux changements dans les situations des jeunes.
Dans un premier cas, on constate çà et là des difficultés pour le
comprendre et I'appliquer ; et souvent on justifre une attitude
non salésienne üs-à-vis des jeunes en disant qu'en tel endroit du
monde la parole est aux adultes, comme I'est aussi l'action de
protagonistes : aux jeunes, il reüent seulement d'obéir. Dans
d'autres cas, le style éducatif est marqué d'une forme
d'autoritarisme qui ne laisse pas place à la raison et, encore
moins que moins, à l'amour de tendresse. Finalement, en
d'autres parties du monde, il devient waiment difficile de savoir
interpréter et incarner le système préventif, surtout Ià où les
changements culturels ont porté les jeunes à un haut niveau
d'autonomie, de sorte qu'ils ont Ie sentiment d'avoir tous les
droits possibles sans la moindre responsabilité.

Il est absolument nécessaire de bien connaître le système
préventif pour pouvoir développer ses grandes possibilités, pour
en moderniser les applications, pour interpréter de nouveau les
grandes idées de fond ('la plus grande gloire de Dieu et Ie salut
des âmes' ; 'la foi vive, la ferme espérance, la charité théologique
et pastorale' ; 'le bon chrétien et l'honnête citoyen' ; Ia Joie,
étude et piété' ; Ia'santé, étude et sainteté' ; la 'piété, moralité,
culture ; l"évangélisation et civilisation'), Ies grandes
orientations de Ia méthode ('se faire aimer plutôt que se faire
craindre' ; 'raison, religion, amour de tendresse' ; 'père, frère,
ami' ; 'esprit de famille, surtout en récréation' ; 'gagner le cceur'

; 'grande liberté de sauter, de courir, de jouer bruyamment à

"6 Leltera à Don Giacomo Costamagna (10-8-1885) : Epistolarin [V Ceria' pp. 332-
333 ; in MB, XVII, p. 628.
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volonté'). Tout cela pour la formation de jeunes nouveaux,
capables de transformer le monde.

Il me tient à cæur de dire que Ie système préventif est un élé-
ment essentiel de notre charisme, qu'il faut connaître, mettre à
jour selon le développement de la philosophie, de l'anthropologie,
de la théologie, des sciences, de l'histoire, de Ia pédagogie, et que
son insertion dans les contextes aux multiples visages d'ordre
économique, social, politique, culturel et religieux où habitent
nos destinataires est indispensable, si nous voulons waiment être
fidèles à Don Bosco et insérer son charisme dans la culture. Je
me risque à dire que c'est I'un des devoirs les plus urgents de la
Congrégation.

., Reeommandez eonstamment la déaotion ù Marie Auri-
liatrice et à Jésus-Hostie » IMB XI, p. 390 - voir note 57]

La présence de Marie est un élément essentiel dans la mission
salésienne : c'est là une conviction typiquement évangélique
(cf. Jn 2,L.12 ; Ac L,LA) et une certitude de foi vécue intensément
par Don Bosco.t" Cette présence active de Marie dans la vie de
l'Eglise a été bien décrite par le titre d'Auxiliatrice. La 16è-"
consigne de Don Bosco aux missionnaires recommande cette "dé-
votion" qu'il faut cultiver avec assiduité. "Nous ici - exprima-t-il
dans Ie discours d'envoi - nous ne laisserons jamais passer un
jour sans recommander fies premiers missionnaires] à Marie
Auxiliatrice et il me semble que Marie, qui à présent bénit leur
départ, ne pourra pas s'empêcher de bénir Ie progrès de la
mission".ttT

"6 Le souhait adressé par Don Bosco aux missionnaires est constant : que Marie
vous guide pour gagner beaucoup d'âmes, ou pour aller au ciel : cf. Lettera à Mgr Ca-
gliero (10-2-1885) : Epistolarlo IV Ceria, p. 314 ; Lettera à Don Costamagna (10-8-
1885): Epistolaio IY Ceria, p. 333 ; l,ettera à Don Tomatis (14-8-1885) : Epistolario lY
Ceria, p. 337 ; Lettera à Don Lasagna (30-9-1885) : Epistolario IV Ceria, pp. 340-341.

'' MB XI, p. 386. La veille de l'embarquement Don Bosco remit à Don Cagliero
une liste manuscrite de conseils et de commissions, qu'il terminait ainsi : "Faites ce
que vous pouvez : Dieu fera ce que nous ne pouvons pas faire, nous autres, Pour toute
chose, ayez conliance en Jésus Christ au Saint Sacrement et en Marie Auxiliatrice et
vous verrez ce que sont les miracles" (MB XI, p. 395).
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Le titre de "Marie Auxiliatrice" s'imposait : c'est alors que Ie
charisme salésien s'ouwit à Ia perspective missionnaire, et l'ac-
tion missionnaire salésienne se caractérisa par Ia üffusion dans
le peuple de Ia dévotion à Marie Auxiliatrice, par la célébration
des principales fêtes mariales, par la publication de petits liwes et
d'images, par la construction de Sanctuaires mariaux dans
chaque partie du monde, autant d'expressions manifestes du
rayonnement du charisme apostolique et éducatif de Don Bosco.
"La sainte Vierge Marie - écrivit-il dans le 'Testament spirituel' -
continuera certainement à protéger notre Congrégation et les
ceuwes salésiennes si nous continuons à avoir confiance en Elle
et à promouvoir son culte"."'

La tradition, ininterrompue depuis L875, de remettre dans la
Basilique Marie-Auxiliatrice Ie crucifix aux missionnaires en
partance exprime cette conviction et au même instant devient la
condition pour faire naître et renouveler le charisme salésien
dans Ie temps : dans le grand tableau de l'autel principal, dû au
peintre Lorenzone, Marie est présentée comme Ia Mère de
l'Eglise et Ia Reine des Apôtres qui aide et accompagne l'æuwe
salésienne dans le monde. Le crucifix qui est remis exprime la
possibilité concrète d'être appelé par Dieu vers des horizons de
générosité sans limites. Pour de nombreux frls de Don Bosco Ie
courage et la frdélité les ont rendus capables de donner leur üe
par le martyre.

Un fruit typique de ce style pastoral et éducatif, qui rend
visible la présence de Marie Auxiliatrice au moyen de la
construction de sanctuaires et l'élévation de statues qui lui sont
dédiés, apparaît dans Ia victoire sur les logiques d'opposition et
dans les actions de violence pour la promotion d'une culture de
paix et de réconciliation entre les peuples, Ies groupes et les
familles, en exaltant sa présence d' "Etoile de l'évangélisation"
dans la naissance et Ia croissance de l'Eglise.

'É MB XVII, p.261 ; DoN Bosco, Testament spirituel (extraits) in Constitutions de
la Société d,e saint François de Sales. Edition 2005, p. 256.
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Original est Ie rapprochement de la dévotion mariale à la
relation sacramentelle avec le Seigneur Jésus dans l'Eucharistie.
Cela exprime que notre remise entre les mains de Marie trouve
son sommet lorsque nous l'accueillons comme "femme
" eucharistiqus ,""t : plus Marie nous rend'eucharistiques', plus
elle réalise sa mission, qui est de nous porter à Jésus, de nous
faire porter Ie Christ en nous, de nous enseigner à faire de notre
üe un sacrifice agréable à Dieu, en union au sacrifice parfait de
son Fils. Dans une optique typiquement salésienne l'action
d'éducation et l'æuwe d'évangélisation trouvent dans la relation
avec Ie Seigneur Jésus et Marie les "colonnes", le soutien et
I'expression d'une foi forte en Dieu à qui rien n'est impossible et
d'une confiance en Marie en laquelle Dieu "a fait t...1 de grandes
choses" (Lc L,49).

Que penser, chers confrères, de présences salésiennes, parfois
plus que centenaires, dans lesquelles nous n'avons pas réussi à
faire sentir à nos jeunes et aux collaborateurs la présence
maternelle de Marie ou, pire encore, dans lesquelles on a laissé se
répandre un éIoignement progressif d'avec le Christ Eucha-
ristie ? Pourrions-nous les appeler 'salésiennes', même si elles
continuent à éduquer et à évangéliser ? Je crois, sincèrement,
que si nous voulons rester fidèles au projet original de notre
Père, Marie doit revenir comme motif et guide de notre
évangélisation, et l'Eucharistie comme son centre de graüté et
sa forme missionnaire.

Conclusion

Très chers confrères, comme Congrégation, nous avons, nous,
une histoire splendide d'insertion de l'Evangile dans les cultures
des terres de mission. Il y a eu et il y a des salésiens qui se sont
pleinement intégrés darrs les peuples, en apprenant leur langue,

'u Cf. JnaN-Pew II, Ecclesia de Eucharistia. Lettre encyclique sur I'Eucharistie
dans son rapport à I'Eglise (17-4-2003) 53-58.
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en reconstruisant leur vision du monde, en accueillant leurs
traditions et leurs coutumes, en élaborant des grammaires et des
dictionnaires, en défendant leurs terres et leur organisation, en
constituant des fédérations de peuples indigènes. C'est une
histoire dont nous ne pouvons pas ne pas être fiers. A eux notre
gratitude, notre estime et notre admiration, notre reconnais-
sance. Toutefois, dans cette lettre, j'ai voulu plutôt aborder le
thème de l'insertion dans la culture sous l'angle non pas tant de
l'Evangile que du charisme dans le but de montrer que Ie
charisme doit être inséré dans la culture de n'importe quel
continent (Europe, Amérique, Asie, Afrique, Océanie, Continent
numérique), de n'importe quel contexte (social, politique, culturel
et religieux) et de n'importe quel type d'æuvre (d'éducation
formelle, non formelle, informelle, primaire, secondaire,
universitaire, d'évangélisation ou de mission, de promotion
sociale). Voilà le pourquoi de l'engagement à mettre en évidence
les critères indiqués par Don Bosco lui-même dans ses'Consignes'
aux premiers missionnaires. Elles continuent, en effet, à être
notre point de repère. Ni les destinataires, ni la mission, ni la
méthode ne relèvent pour nous du facultatif. Ils nous ont été
donnés comme un héritage à assumer, à garder et à développer.

Il me plaît de conclure par deux textes, aussi éloquents
qu'importants, de l'exhortation apostolique post-synodale
"Vita Consecrata" qui, en parlant précisément de l'enrichis-
sement réciproque entre l'insertion dans la culture et le
charisme, dit : "Les personnes consacrées recevront de
l'inculturation [insertion dans la culture] comme un appel à
une collaboration féconde avec la grâce dans Ia prise de contact
avec les diverses cultures. Cela suppose une sérieuse
préparation personnelle, des dons confirmés de discernement,
une adhésion fidèle aux critères indispensables d'orthodoxie
doctrinale, d'authenticité et de communion ecclésiale.
Soutenues par Ie charisme de leurs fondateurs et fondatrices,
de nombreuses personnes consacrées ont su rejoindre les
différentes cultures dans I'attitude de Jésus qui " s'anéantit
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lui-même, prenant [a] conütion d'esclavs,' (Ph2,7) et, par un
effort de dialogue patient et audacieux, elles ont établi des
contacts profitables avec les peuples les plus divers, annonçant
à tous le chemin du salut"."o Et, au numéro suivant, elle
ajoute : "À son tour, une authentique inculturation [insertion
dans la culturel aidera les personnes consacrées à vivre le
radicalisme évangélique, selon Ie charisme de leur Institut et
Ie génie du peuple avec lequel elles entrent en contact. Ce
rapport fécond suscite des styles de vie et des méthodes
pastorales qui seront une richesse pour tout l'Institut, s'ils se
révèlent conformes au charisme de fondation et à l'action
unifiante de l'Esprit Saint."121

Avec vous je commence la période de trois ans de préparation
au bicentenaire de la naissance de Don Bosco, qui dewa être pour
nous tous un authentique renouveau spirituel, missionnaire, édu-
catif, charismatique. A Marie Auxiliatrice, notre mère et notre
éducatrice,je confie tous et chacun de vous.

î*ffi 7a

,ro vc 79.
p, vc 90.
(*) Cette citation est tirée de ACG 410 (mai-aott 2011), p. 5.
Le traducteur indique une correction à porter au texte français dans Ie n'410

(en bas de cette page 5) : lire " sur l'évangélisation " et non " de l'évangélisation ".



2. ORIENTATIONS ET DIRECTIVES

2.1 oRTENTATToNS poun oÉlÉcuen À ur,l uiê
ou À urue u'iouE UANtMATtoN pRovlNclALE
DE LA COMMUNICATION SOCIALE

PèTE FiIibETtO GONZÂLEZ PLASENCIA
Conseiller général pour la Communication Sociale

La mission', les nécessités concrètes et la lecture que fait le
Magistère salésien sur la nouvelle culture et sur Ia communica-
tion socialez nous font voir, d'une part, la relation intrinsèque
entre éducation - évangélisation - communication sociale et,
d'autre part,le changement d'époque que nous sommes en train
de viwe.'Ces motifs m'ont porté à réfléchir, avec l'équipe du
Dicastère, pour offrir un certain nombre de considérations et de
critères en vue de faire entrer en ce domaine, d'une manière
ouverte et actuelle, des Délégués Provinciaux larques (hommes
ou femmes), eui partagent avec nous I'esprit salésien et la
mission salésienne : cette manière de procéder est justifrée dans
l'Eglise (cf. Vatican II) et par Ie charisme (cf. CG24). Ne pas
entrer avec décision dans ce domaine de la Communication
Sociale est non seulement effectuer un retour en arrière, mais se
tenir en dehors de Ia route, en nous limitant à être des personnes

' Const.43 : " Nous travaillons dans le secteur de la co--unication sociale. C'est
un cho-p d'action significati{, qui relève des priorités apostoliques de la mission salé-
sienne.

Notre Fondateur a perçu la valeur de cette école de masse qui crée une culüure et
diffuse des modèles de üe, et il s'est engagé dans des entreprises apostoliques origi-
nales pour la défense et le soutien de la foi du peuple.

A son exemple, nous valorisons comme dons de Dieu les grandes possibilités que la
communication sociale nous ofte pour l'éducation et l'évangélisation " (cf. également
Regl. 31-34. 41).

' Dow Ecr»ro Vtcatô, Les Communications sociales nous interpellent, ACG 302
(pp. 3-38) ; PÈnr JueN E. Voccru, La Communication dans la missinn salésienne, ACG
370 (pp. 3-47) ; PÈnB Pescer, CnÂvrz, Avec le couroge de Don Bosco sur les nouuelles
frontières d.e la Cornmunicaüon Socinle, ACG 390 (pp. 3-51).

'Cf. Message du Pape Benoît XVI pour Ia 43tu Journée Mondiale des Communica-
tions Sociales (2009) : "Nouvelles technologies, nouvelles relations. Promouvoir une
culture de respect, de dialogue, d'amitié".
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qui se contentent simplement d'observer ou qui critiquent
facilement I'évolution culturelle et technologrque dans laquelle
se trouvent nos destinataires.

L'Eglise s'est rendu compte de l'importance de Ia
communication dans la nouvelle culture ; c'est pourquoi le Pape
Benoît XVI a institué un nouveau Conseil pontifical, celui "pour
Ia Promotion de la Nouvelle Evangélisation", en mettant au
centre l'évangélisation de la nouvelle culture numérique avec ses

nouvelles technologies et ses nouveaux langages. Lui-même, le
P Pascual Châvez, Recteur majeur, quand il traite le sujet, cite
Ie texte du CG26 (nn. 104-105) : " il est nécessaire de convertir
les mentalités et de modifier les structures, en passant [...] d'une
attitude timide et d'une présence sporadique dans les médias à
un usage responsable et à une animation éducative et évangélisa-
trice de plus grand poids ". Je fais remarquer, et non comme un
fait secondaire, que le Pape a nommé le Recteur majeur comme
consulteur dans ce nouveau Dicastère, parce que l'Evangile, Ies
jeunes et la communication sont fondamentaux pour l'avenir de
l'Eglise.

C'est un fait que Ia diminution progressive du nombre des Sa-
lésiens pousse la majeure partie des confrères à rechercher un
plus clair témoignage, qu'il soit personnel ou communautaire, et
qu'elle les porte à une restructuration des Provinces et des
æuwes aflrn d'être présents parmi les jeunes ;d'autres se sentent
amenés à multiplier Ie travail par manque de personnel, en se

remplissant d'anxiété jusqu'à arriver à une usure sur Ie plan de
l'esprit, de l'état physique et de la vocation, avec beaucoup
d'autres conséquences ; certains s'adaptent à Ia situation et s'en
accommodent, en laissant les choses aller peu à peu vers une
mort, car ils ont perdu l'élan et la créatiüté de leur vocation, Ia
passion pour Dieu et pour Ie salut des jeunes. D'où la nécessité
de donner au larc Ia possibilité de développer ses valeurs dans sa

consécration baptismale et dans Ia complémentarité et Ia colla-
boration pleines de richesse qu'il peut offrir dans le domaine re-
ligieux et dans la mission salésienne, surtout quand on n'a pas de
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personnel salésien préparé dans le secteur de la communication
sociale. Assumer la mentalité duCG24 ["Salésiens et Larcs : com-
munion et partage dans l'esprit et la mission de Don Bosco"] est
une manière actuelle de construire l'Eglise et de marcher avec
Don Bosco et avec notre époque.

Je présente tout d'abord quelques considérations générales;

r Nous sommes conscients de l'importance du Secteur de la
Communication Sociale et de la Délégation pour ce Secteur
en faveur de la mission de toute la Province ;r Il y achez nous tous un vif désir de viwe pleinement l'esprit
et les enseignements de Vatican II et du CG24,y compris en ce
domaine et dans cette dimension, et, pour cela, de partager
l'esprit et la mission avec les larcs ;r Nous reconnaissons avec réalisme qu'ily a peu de salésiens
spécialisés dans ce secteur et que ceux-ci disposent d'un temps
trop maigre pour s'y employer à temps plein ;r Nous sommes conscients que faire porter la responsabüté par
un seul salésien produit une fragmentation de la présence
personnelle, Ia faiblesse de l'image donnée, la superficialité
des interventions, la maigreur des résultats ;r Nous développons les valeurs des laïcs en leur apportant des
bases chrétiennes et salésiennes, une préparation et une ex-
périence en ce domaine et une capacité de travailler en sJrner-
gie réciproque avec les autres délégués et les autres secteurs
de la mission salésienne : Pastorale des Jeunes et Missions,
sans oublier Ie secteur de la Formation et l'Economat.a

Sur la base de ces orientations générales je vous offre
quelques critères concrets qui peuvent aider au moment d'accor-
der la Délégation proünciale de la Communication Sociale à un
larc ou à une larque, pratique qui est de plus en plus commune
dans nos Provinces.

n DtnpcttoN GÉNÉner,p CEuvnos DoN Bosco (Dicastère pour la Communication So-
ciale), Lignes d.'orientation pour la Congrégation salésiznne : Systèmc Salésien d.e Corn-
munication Sociale (2''" édition), Rome 20L1.
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1. Toute Délégation est de la compétence du Provin-
cial, c'est pourquoi elle s'effectue sous sa direction, son ani-
mation et sa responsabilité. Donc, Ia Communication Socia-
le, en tant que Secteur de la Mission Salésienne, dépend di-
rectement du Proüncial.

2. Les Délégués pour la Communication Sociale doi-
vent agir en aceord avec les principes du Charisme
et de la Congrégation qui sont présentés dans les Consti-
tutions et les Règlements, dans les Chapitres Généraux,
dans les documents du Magistère (Recteur majeur et son
Conseil) de Ia Congrégation, et d'une manière particulière
dans Ie nouveau Système Salésien de Comrnunication So-
ciale (SSCS 2011) et les autres publications du Dicastère
pour la CS.

3. Le Provincial délègue l'animation de la CS en tant
qu'elle est un secteur, un domaine et une dimension
culturelle, sociale et pastorale de la Mission, mais ne
délègue pas la responsabilité de gouvernement, à des
personnes qui, à un niveau satisfaisant, sont connues et
identifiées, qui ont une formation et une participation salé-
sienne, et pas seulement une compétence dans la CS.

4. La Délégation ponr la CS, tout comme les Déléga-
tions pour les autres secteurs, est en fonction de la
mission de la Congrégation dans une Province
déter-minée et en lien avec la structure et le projet
organique (POI) de cette Province. De là dérivent
d'autres projets spéciflrques, parmi lesquels il y a le Projet
Provincial pour la Communication Sociale (PICS) et à
I'intérieur de celui-ci, avec une importance particulière, le
Projet Provincial pour la Formation à la Communication
Sociale (PIFCS).

5. Le service des Délégués pour la Communication Sociale est
accompli dans des structures et des processus non paral-
lèles, mais en sJrnergie réciproque avec les autres
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Délégués au service de la Mission provinciale. Tous
les dicastères et tous les secteurs sont au service de la mis-
sion : de là naît la nécessité de la synergie réciproque. L'au-
tonomie, au contraire, est nécessaire pour ce qui concerne
les contenus, les méthodologies et les processus spécifiques.

6. Le Frovincial, avec l'accordpréalable de son Conseil,
peut déléguer I'animation provinciale de la CS à un
laic (une laTque), de préférence de la Famille Salésienne,
en fixant pour commencer un temps d'essai, et, après un es-

sai concluant, en établissant un contrat à durée déterminée,
avec la convention que la charge peut être retirée au cas où
le travail ne se déroulerait pas selon ce qui a été stipulé dans
le contrat. Egalement Ie Provincial, à l'expiration du contrat
qui avait été passé, peut confïer le travail de nouveau à Ia
même personne ou se tourner vers quelqu'un d'autre (larc,
laïque ou salésien consacré), qui soit à même d'assurer la
marche du service dans Ia Proünce à temps plein.

7. Il n'y a pas de personnes toutes prêtes pour une Délégation,
comme cela se produit pour les salésiens. Les laïcs se for-
ment progressivement, et l'on ne doit pas leur demander
d'être "comme les religieux", mais de collabore4 avec la
richesse de leur baptême et leur spécialisation, à la
mission salésienne : c'est une pratique déjà commencée
par Don Bosco et maintenant encouragée par le Magistère
salésien.

8. Le Provincial et le Conseil offrent un appui effectif,
au moyen de la formation salésienne et de I'acquisition
d'une aptitude professionnelle, au Délégué (à la Déléguée)
pour la CS, en vue de sa préparation personnelle, du secteur
qui lui est confié et de la mission salésienne conduite dans la
Proünce. Le monde est plongé dans la communication et dé-
pend d'elle. Il ne s'agit pas seulement des moyens de com-
munication, mais du domaine social, culturel, pastoral et
technologique dans lequel nous habitons.
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9. Le Provincial foumit au Délégué (à la Déléguée) une
équipe, pour qu'avec cette équipe, ce Délégué (cette
Déléguée) püsse remplir de la meilleure façon son rôle situé
au niveau proüncial ; il apporte son appui au Délégué (à la
Déléguée) en effectuant les nominations qu'il considère
comme nécessaires.

10. Le Délégué (la Déléguée), en aceord avec son équipe
de CS, élabore et présente les projets provinciaux de
Comrnunication Sociale (établis en partie avec le Dé-
légué pour la Pastorale des Jeunes et le Délégué pour
les Missions) et les projets de Formation en Cornrnu-
nication Sociale (établis avec le Conseiller pour la
Fomation) : ils entreront dans le POI (Projet Organique
Provincial), le PEPSI (Projet Educatif et Pastoral Salésien
Provinciall et le SSCS (Système Salésien de Communication
Sociale : service, animation, formation, information et en-
treprises-production) après avoir été réüsés et approuvés
par Ie Proüncial avec son Conseil.

11. Le Délégué (la Déléguée) rendra compte trimestriel-
lement au Provincial et à son Conseil du projet, du
travail et de l'emploi du temps personnels, selon un
calendrier établi, comme aussi toujours à un moment que Ie
Provincial jugera opportun (réglementation dans le contrat
de travail).

L2. Il convient que travaillent en étroite relation le
Délégué (la Déléguée) provincial(e) pour la CS, le
Délégué pour la Pastorale des Jeunes et le Délégué
pour les Missions, ainsi que le secteur de la Forma-
tion et l'Economat, en suscitant toujours de la synergie
et en constituant une équipe robuste au service de Ia mis-
sion de Ia Province, mais en sachant aussi reconnaître et
respecter la diversité et l'autonomie des secteurs, des
milieux, des méthodologies, des rôles et des tâches, dans un
consentement mutuel, selon des critères écrits, sans dé-
pendre du goût des personnes dont c'est le tour de service.



ORIEMTATrcNS ET DIBECTIVES 65

13. Si le Provineial met le laïc (la laïque) seulement
eornrne Coordinateur (Coordinatrice) et un salésien
comme Délégué, il est nécessaire que même le coordinateur
(la coordinatrice) participe aux rencontres nationales et
internationales de CS, et qu'il (elle) ait une tâche de
collaboration qui ne soit pas seulement nominale, dans le
travail ordinaire avec le Délégué.

L4. Le Provincial expliquera à la Frovince (sdb et laîcs de
nos (Euvres) la décision prise, en la motivant par une réfé-
rence aux critères du Magistère sur lesquels elle est basée :

il présentera le Délégué (la Déléguée), ainsi que son rôle et
ses fonctions à l'intérieur de Ia structure et de l'organisa-
tion de la Province, du POI, conjointement et en s5rnergie
avec les Délégués proünciaux qui sont au service de la Mis-
sion.

II est souhaité que ces orientations puissent aider les Pro-
vinces, et en particulier les Proünciaux et leurs Conseils, pour
un seryice toujours amélioré rendu à la Mission Salésienne. Le
Dicastère de la Communication Sociale, avec son personnel salé-
sien et son personnel larc, est toujours disponible à apporter son
aide. Que Marie Auxiliatrice continue à nous guider dans notre
service envers tous ceux qui nous sont confrés par Ie Seigneur.



4. AcrvrrÉs ou coNSErL cÉruÉnal

4.1 Ghronique du Recteur majeur

- At:ril 2011

Le Recteur majeur commence Ie
mois d'awil au siège de Ia Congré-
gation. Le 1* avril, pendant Ia ma-
tinée, en plus du travail ordinaire
de bureau, il a quelques au-
diences, parmi lesquelles celle
qu'il accorde au P Agostino Sosio,
Provincial de Milan. En fin
d'après-midi, au Vatican, il a une
rencontre avec Son Em. le Card.
Tarcisio Bertone.

Dimanche 3 awil, le matin, il
préside l'Eucharistie pour le
Conseil provincial et les direc-
trices de la Province ILS des
FMA. En fin d'après-midi de ce

même jour il intervient pour la
conférence d'introduction de la
Retraite Spirituelle organisée
pour les Conseils prouinciaux, les
directeurs et les directrices des
Provinces ICC (Salésiens), ILS et
IRO (Filles de Marie Auxiliatrice).

Du lundi 4 au samedi 9 avril le
P Châvez anime la Retraite Spiri-
tuelle, en guidant chaque jour la
méditation le matin et en guidant
un temps de réflexion I'après-mi-
di. La Retraite Spirituelle est ter-
minée par la célébration de l'Eu-
charistie le samedi matin.

Lundi 11, le matin,le P Châvez

reçoit Sæur Apollinaris Yuriko
Shimura, Mère Générale des

Sceurs de la Charité de Jésus, ac-
compagnée des Sæurs du Conseil
Général et des Proünciales. En-
suite il guide un temps de ré-
flexion pour le personnel de l'Im-
primerie du Vatican, et à 11 h. il
fait commencer la Session Inter-
médiaire du Conseil Général, qui
mobilise le Recteur majeur et les
Conseillers jusqu'au mardi 19

mai, avec une ou deux séances par
jour.

Au cours de la semaine, d'autres
engagements ne manquent pas.
Parmi eux, diverses audiences et
rencontres. Parmi les audiences,
on peut rappeler celle qu'il accor-
de le 13 au P Simon Manjooran,
Provincial de Hongrie, et celle où
il reçoit le 14le P Miran Sajoüc et
le P Roberto Spataro de la Faculté
des Lettres Chrétiennes et Clas-
siques de I'UPS. Parmi les ren-
contres, il faut signaler celles des
animateurs et responsables des
Associations pour Ie Volontariat
qui travaillent de diverses ma-
nières et en différents secteurs de
Ia Congrégation.

Jeudi 14, après la première
séance du Conseil, le Recteur va à
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la Chambre des Députés pour le
séminaire d'étude sur les "150
ans d'Italie et de présence salé-
sienne " Faire les Italiens ... au
moyen de l'éducation ,,", à l'occa-
sion de la publication des vo-
lumes : Salesiani di don Bosco in
Italia. 150 anni di educazione
(sous la direction de Francesco
Motto) etLe Figlie diMariaAusi-
liatrice in ltalia (1872-2010). Don-
ne nell'educazione (sous la direc-
tion de Grazia Loparco et de Ma-
ria Teresa Spiga).

Samedi 16, à midi il se rend à la
Nonciature Apostolique. L'après-
midi il reçoit M. Angelo Orsini,
Président du Centre 'Auxilium'
de Chiari (BS), et sa famille.

Dimanche 17, le Recteur majeur
préside la célébration du Di-
manche des Rameaux. En fin de
journée, il adresse le mot du soir
aux confrères de I'UPS et de la
Maison Générale qui sont en Re-
traite Spirituelle au Salesianum.

Marü 19 awil, dans la matinée
se termine la réunion intermé-
diaire du Conseil Général.
L'après-midi, le Recteur majeur
part vers Venise pour deux jour-
nées avec la Communauté salé-
sienne et la Communauté Educa-
tive et Pastorale du Collège Astori
à Mogliano Veneto. A l'arrivée, il
est accueilli par le P Eugenio
Riva, Proüncial, et le P Maurizio

Tisato, directeur de la Commu-
nauté. Parvenu au Collège Astori,
il fait la prière du soir avec la com-
munauté, et après le repas il as-
siste au spectacle "Tracce di cielo"
[traces de ciel], du groupe théâtral
de Chioggia : à la fîn il donne le
mot du soir.

Mercredi 20, an cours de la ma-
tinée, le P Châvez rencontre
toutes les sections de l'Ecole, üsi-
te les différents secteurs de
l'CEuwe et dans l'après-midi il
prêche la récollection spirituelle
pour les membres de Ia Commu-
nauté Educative de Mogliano Ve-
neto et pour les professeurs de
l'CEuwe d'Este. Il termine la ré-
collection par l'Eucharistie.

Jeudi 21, il reüent au siège de la
Congrégation et, le soir, il préside
la célébration de la Cène du Sei-
gneur.

Samedi 23, à22 h., il préside la
Veillée Pascale avec les confrères
de la Communauté de la Maison
Généralice et un groupe de fi-
dèles. Le lendemain, dimanche de
Pâques, avant la célébration le
Recteur majeur reçoit M. Magdi
Cristiano Allam.

Mercredi 27 avnl, à Ia première
heure du jour, accompagné du
P Nino Zingale,le P Châvez part
vers Lubumbashi, pour la célébra-
tion du centenaire de laprésence
salésienne dans ce pays de I'ac-
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tuelle République Démocratique
du Congo, A I'arrivée, ils sont ac-

cueillis par le P Guillermo Ba-
safles, Régional ; par Ie P Joachim
Tshibangu, Provincial, et son
Conseil ainsi que par de nom-
breux confrères ; par Sæur Ber-
nadette Chongo CoIa Provinciale,
et de nombreuses Filles de Marie
Auxiliatrice ; par des membres de

Ia Famille Salésienne, des Amis de

Don Bosco et des jeunes. Ensuite
ils se rendent au 'Theologicum',
où est marqué un moment ofÏïciel
de bienvenue, que le Recteur ma-
jeur conclut par un message. Le
soir, ils sont accueillis pour Ie re-
pas par M. Moïse Katumbi Chap-
we, Gouverneur de la Région, et
son épouse.

Jeudi 28, toute la matinée se

passe au'Theologicum', où le Rec-

teur majeur rencontre la majeure
partie des confrères, salésiens en
formation et prénovices. A l'inter-
vention du P Châvez, donnée sous
forme d'enseignement, fait suite
Ie dialogue avec les participants.
Ensuite le Recteur majeur rend
visite aux confrères malades et
hospitalisés à la Clinique Don
Bosco. L'après-midi il reüent à Ia
Maison Provinciale et en soirée il
effectue une üsite à l'Archevêque,
Mgr Jean-Pierre Tafunga, SDB.

Vendredi 29, dans Ia matinée, à

Ia Cité des Jeunes, le Recteur ma-

jeur célèbre le Centenaire avec les
jeunes du MSJ de la Province et
des garçons et des filles des

ceuwes des SDB et des FMA.
L'après-midi, il rencontre la Fa-
mille Salésienne.

Samedi 30, journée à Kansebu-
Ia. A son arrivée, il est accueilli à

la Cathédrale par l'Evêque, Mgr
Gaston Ruvezi, SDB, accompæné
de prêtres de son Diocèse. Puis il
salue les élèves de l'école primai-
re Shibukeni, du Lycée Kwesu, et
ceux du Collège IMA. Ensuite il
effectue une visite au cimetière
salésien, où il rend hommage aux
six Salésiens pionniers fondateurs
de la présence salésienne au
Congo, puis il rencontre la com-
munauté des novices FMA et le
groupe des FMA qui font leur
Retraite Spirituelle à Kwesu (Ka-

fubu), après quoi, à Kansebula, il
rencontre les novices et les post-
novices SDB. L'après-midi, avant
de revenir à la Maison Provincia-
le, il est accueilli par Mgr Gaston
Ruvezi chez ce dernier, et iI a une
réunion avec quelques-uns de ses

proches collaborateurs, puis il ü-
site l'Ecole.

-Mai2O70
Dimanche 1"' mai, le Recteur

majeur préside Ia concélébration
solennelle du Centenaire, qui voit
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la participation de toute la Famil-
le Salésienne, et au cours de la-
quelle font leur profession perpé-
tuelle 8 confrères, six de cette
Province AFC et deux de la Pro-
vinceAFO.

Lundi 2, accompagné par le
P Guillermo Basaf,es, Régional,le
P Joachim Tshibangu, Provincial,
et d'autres Conseillers, ainsi que
par les directeurs des æuwes de
Kinshasa,le P Châvez part le ma-
tin vers cette ville. Après l'accueil
à l'aéroport ils vont directement à
Masina, où se déroule la célébra-
tion, qui comporte l'inauguration
de la statue de Don Bosco, la béné-
diction de Ia nouvelle cloche pour
l'Eglise Marie-Auxiliatrice, la
Messe solennelle, le repas de midi
et des activités culturelles, qui se

terminent par le mot du soir. Plus
tard, le Recteur majeur visite
l'æuwe "CafléMozart" des FMA,
qui lui offrent le repas du soir.

Mardi soir 3, à Masina a lieu
une réunion, avec célébration de
l'Eucharistie, pour les confrères
des trois communautés du secteur
de Kinshasa. Fait suite le départ
vers l'aéroport pour le voyage de
retour à Rome.

Après le retour à Rome, il faut
mentionner, pour l'après-midi du
4 mai, Ia rencontre qu'a le Rec-
teur majeur pendant laquelle il
adresse ses salutations à un grou-

pe d'Evêques de la Région du
Bengale (Inde) ; parmi eux se

trouvent deux Evêques salésiens :

Mgr Lucas Sirkar, Archevêque de
Calcutta, et Mgr Joseph Gomes
du diocèse de Krishnagar, venus à
Rome pour la Visite "ad limina".

Samedi 7, le matin, en compa-
gnie de son Vicaire, il reçoit
M. Carlo Di Cicco, Vice-directeur
de I'Osservatore Romano. Plus
tard il préside l'Eucharistie de la
communauté de la Maison Géné-
ralice à l'occasion du premier an-
niversaire de la mort du P Pablo
Marin. Le soir, avec les Con-
seillers présents au siège de la
Congrégation, il va au Vatican
dans la communauté salésienne
pour partager le repas.

Dimanche 8le Recteur majeur
part pour la Visite d'Ensemble
dans la Région Europe Nord -
Zone 'Atlantique et Allemagne',
qui a lieu en Allemagne dans la
maison d'Aschau-Waldwinkel du
Iundi 9 au vendredi 13 mai.

Une fois terminée laVisite d'en-
semble, Ie Recteur majeur, le
P Adriano Bregolin et le P Marek
Chrzan se rendent enPologne. A
I'arrivée ils sont accueillis par le
P Slawomir f-ubian, Proüncial de
la Province de Varsovie. A la mai-
son il rencontre les Proünciaux,
avec leurs Vicaires, des autres
Provinces de Pologne.
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La journée du sameü 14 est ré-
servée à la réunion avec les Pro-
ünciaux et les Vicaires proün-
ciaux de Pologne. A midi le Rec-
teur majeur préside l'Eucharistie,
à laquelle prennent part le Supé-
rieur Général des'Michaëlites', la
Supérieure Générale de la
branche féminine des 'Michaë-
lites', les deux Provinciales FMA,
les Proünciaux et les Vicaires de
la Pologne, les confrères de la
communauté et un groupe de
jeunes.

Dimanche 15, après la célébra-
tion de l'Eucharistie, le Recteur
majeur, son Vicaire et le P Marek
Chrzan partent versl'Ukraine. A
leur arrivée à Kiev, ils sont ac-
cueillis par le P Onorino Pistella-
to, Délégué, et par d'autres
confrères. L'après-midi le P Châ-
vez a une réunion avec les
confrères de la Délégation de rite
byzantin ukrainien, puis une
autre avec le Conseil de Ia Déléga-
tion. Fait suite une célébration
mariale à laquelle participent les
FMA, des parents des Salésiens,
des membres de la Famille Salé-
sienne, des amis, des collabora-
teurs et desjeunes.

Lundi 16, le Recteur majeur
participe à la liturgie divine pré-
sidée par l'Archevêque Majeur
Sviatoslav Shevchuk, puis il ren-
contre les confrères de rite latin,

rencontre suivie d'une autre avec
tous les confrères qui se trouvent
en Ukraine. L'après-midi ils par-
tent pour Minsk, en Biélorussie,
où ils arrivent après minuit.

Mardi 17, le P Châvez bénit la
maison de la communauté, puis il
a une réunion avec les confrères
qui se trouvent en BiéIorussie, à
laquelle font suite la üsite au
chantier de la nouvelle église, la
Sainte Messe et le repas de midi.
L'après-midi, le Recteur majeur,
avec ses accompagnateurs, rend
visite à Mgr Tadeusz Kondrusie-
wicz, Archevêque, et ensuite il vi-
site les deux autres ceuwes de
Minsk - Borobliany. De là ils conti-
nuent vers l'aéroport et partent
vers Moscou, en Russie.

Mercredi I-8, pendant la mati-
née, le Recteur majeur rencontre
la majorité des confrères qui ac-
complissent la mission salésienne
dans les différentes ceuwes de
Russie. Après la réunion la Sainte
Messe est célébrée dans la parois-
se de la Cathédrale, à laquelle
prend part également la Famille
Salésienne. L'après-midi, il rend
visite à l'ceuwe Don Bosco de
Moscou - Fili ; il visite aussi une
Galerie d'art.

Jeudi 19 a lieu la réunion avec
le Conseil de la Circonscription,
suiüe de la Sainte Messe. Après le
repas de midi le Recteur majeur
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et son Vicaire rejoignent l'aéro-
port pour le retour à Rome.

Vendredi 20, le matin, le P Châ-
vez se rend à la Congrégation
pour les Instituts de Vie Consa-
crée et les Sociétés de Vie Aposto-
lique en vue d'une réunion du
"Conseil des 16".

Samedi 21, à midi, il se rend à
l'Auxilium pour la Fête patronale
de la Faculté.

Lundi 23, an cours de la mati-
née, a lieu la réunion du Conseil
Exécutif de I'USG à la Maison Gé-
néralice de la Congrégation des
Sacrés-Cceurs de Jésus et de Ma-
rie. L'après-midi, le P Châvez
part vers Turin. En flrn de jour-
née, il adresse, après la prière des

vêpres, la salutation du mot du
soir, dans la Basilique Marie-Auxi-
liatrice, et après le repas il ren-
contre les dirigeants du Group
Musical "Andiamo Ragazzi" .

Mardi 24 mai, fête de Marie
Auxiliatrice. Le Recteur majeur
rencontre le P Pierlui g;t, Zrfifetti,
Directeur de la Procure Mission-
naire de Turin, puis les noüces
d'Europe regroupés à Pinerolo,
ensuite Mgr Cesare Nosiglia, Ar-
chevêque du Diocèse de Turin.
L'après-midi, il a une réunion
avec les FMA et, Ie soir, il préside
l'Eucharistie dans la Basilique en
prenant à Ia Procession tradition-
nelle.

Revenu à Rome, du mercredi 25
au vendredi 27,leP Châvez prési-
de l'Assemblée Semestrielle de
I'USG et, du vendredi 27 au soir
jusqu'au dimanche 29, il prend
part à la Consulte Mondiale de la
Famille Salésienne, à laquelle il
présente la "Charte d'Identité de
la Famille Salésienne", Ia lettre de
mise en route de la période de
trois ans pour la préparation au
bicentenaire de la naissance de
Don Bosco, et le thème de l'Etren-
ne2012.

Lundi 30 mai, tôt le matin, le
Recteur majeur va à Genzano. Il
préside l'Eucharistie concélébrée
avec les directeurs de la Circons-
cription de l'Italie Centrale (ICC)
et, après le petit déjeuner, il leur
fait une conférence. Au début de
l'après-midi il reçoit Mgr Jesris
Jrtârez, SDB, Evêque du Diocèse
d'El AIto (Bolivie).

Mardi 31 mai, après le retour
des Conseillers au siège de la
Congrégation en vue de la session
plénière du Conseil, a lieu pour le
Conseil une réunion de partage à
la maison de Rome - San Tarcisio.

-Juin 201-O

Mercredi 1"" juin est effectuée
l'inauguration de la Session Plé-
nière d'été du Conseil Général, qui
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mobilisera le Recteur majeur et le
Conseil jusqu'à la fin de juillet.

Le travail avec le Conseil est
clairement l'engagement priori-
taire du Recteur pendant les deux
mois de juin et de juillet. Mais il
est accompagné, dans les mo-
ments disponibles, par les nom-
breuses audiences et par d'autres
rencontres et activités, aux-
quelles, en cette chronique, il est
fait brièvement allusion.

Au cours de la soirée du vendre-
di 3 juin, le Recteur majeur effec-
tue une visite à la Communauté
Salésienne d'Etudiants en théolo-
gie, attachée à I'UPS, mais héber-
gée dans l'(Euwe Gerini. Il est ac-

cueilli par Ie P Joachim D'Souza,
Supérieur de la quasi-Province
LIPS, par le P Riccardo Castellino,
Directeur de Ia Communauté, par
le Directeur de I'CEuwe Gerini, et
par les confrères, formateurs et
étuüants.

Parmi les nombreuses ren-
contres qui se succèdent dans la
semaine du 6 au 1L juin on rap-
pelle celles-ci : avec le P David
Jaeger, OFM, représentant légal
des Salésiens en Terre Sainte
pour tout ce qui concerne notre
ceuvre de Beitgemal (lundi 6) ;

avec le P Nihal Kahanawitaliya-
nage, Supérieur de la quasi-Pro-
vince du Sri Lanka (mardi 7) ;

avec Son Em. Ie Card. Tarcisio

Bertone, Secrétaire d'Etat (jeudi
9) ; avec Ie P Simon Manjooran,
Proüncial de Ia Province de Hon-
grie (vendredi 10) ; avec le P Josef
Claes, Provincial de Belgique-
Nord (samedi 11).

Le soir du vendredi 10, le Rec-
teur majeur souhaite officielle-
ment la bienvenue au groupe des
nouueaux Prouinciaur venus au
début de leur mandat pour Ie
cours de formation.

Le cours commence le samedi
11 par la première Eucharistie
concélébrée avec le Conseil et pré-
sidée par le Recteur majeur : ce

dernier passe ensuite une partie
de la matinée avec les Proün-
ciaux.

Le cours des nouveaux Proün-
ciaux continue jusqu'au 24 jûn
avec un programme défrni de ren-
contres avec les Conseillers et les
Dicastères, et de moments de ré-
flexion et de partage. Pendant ces
jours-là le Recteur majeur ren-
contre tour à tour chacun des
Provinciaux, pour réfléchir en-
semble sur tout ce qui concerne le
Provincial lui-même personnelle-
ment et l'animation de Ia Provin-
ce. D'autres audiences et d'autres
engagements, il n'en manque pas.
Parmi eux, la rencontre - à la-
quelle participe le Vicaire - avec le
Conseil Général des FMA, sur in-
vitation de Mère Yvonne Reun-
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goat, en fin de journée, Ie lundi
13, pour partager une réflexion.

Le samedi 18, dans la matinée,
le Recteur majeur anime la récol-
Iection spirituelle avec les Provin-
ciaux, au moyen d'un temps de ré-
flexion et de la célébration eucha-
ristique. Aun moment de la mati-
née il reçoit et s'entretient avec
deux confrères qui sont Evêques
en Inde : Mgr Chinnappa Ma-
layappan, Archevêque de Madras-
Mylapore, et Mgr Joseph Anthony
Irudayaraj, Evêque de Dharma-
puri.

Parmi les rencontres de cette
période, en plus de celles effec-
tuées avec les Provinciaux, avec
quelques Conseillers et des
confrères de Ia communauté, on
rappelle celles accomplies avec le
P Pietro Migliasso, Directeur de
la communauté du Vatican (lundi
20), avec les confrères qui dirigent
l'Imprimerie Vaticane, M. Anto-
nio Maggiotto et M. Giuseppe Ca-
nesso (mardi 21). Il faut égale-
ment signaler la rencontre avec
Son Em. le Card. Raymond Leo
Burke le mercredi 22.

Dans l'après-midi du 23 juin le
Recteur majeur rencontre le Con-
seil Supérieur d'Administration
de I'UPS. Ensuite, il a une réu-
nion avec les Provinciaux, aux-
quels, après la prière des vêpres,
il adresse la salutation du mot du

soir : c'est pratiquement la con-
clusion du cours d'animation.

Vendredi 24 jn:jn, solennité de la
Nativité de Saint Jean-Baptiste,
comme le veut la tradition (dans
le souvenir de la fête que l'on fai-
sait à Valdocco pour Don Bosco),
est célébrée lafête du Recteur ma-
jeur. Le P Châvez préside l'Eu-
charistie, à laquelle participent,
en plus des confrères de la Com-
munauté de la Maison Généralice
et des nouveaux Provinciaux, Son
Em. le Card. Raffaele Farina,
d'autres Provinciaux, différents
directeurs des maisons de Rome,
le Supérieur de la quasi-Province
de I'UPS et le Recteur Magni-
fique, Mère Yvonne avec cinq
Conseillères générales FMA. Les
invités prennent part ensuite au
repas de midi, ainsi qu'à la fête
fraternelle qui suit.

Samedi 25, le matin, le P Châ-
vez préside le 'Curatorium' de
I'UPS.

Du dimanche 26 juin au samedi
2 juillet, Ie Recteur majeur, avec
tout Ie Conseil général, parbicipe
à la Retraite Spirituelle, conduite
par le P Andrea Bozzolo: elle se
déroule dans la maison alpine de
Santa Fosca qui est située dans les
Dolomites et qui dépend de la
maison salésienne de Belluno
(Province Italie Nord-Est).
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- Juillet 2O1O

Le P Châvez revient avec les
Conseillers au siège de la Congré-
gation le samedi 2 juillet. La se-

maine suivante, les travaux de la
session plénière du Conseil re-
prennent, entrecoupés par diffé-
rentes activités et de nombreuses
audiences.

Parmi les audiences et les ren-
contres on rappelle, le 4 juillet,
celle effectuée avec deux mission-
naires comboniens, le P Danilo
Cimitan et le P Firmo, en présen-
ce du P Adriano Bregolin et du
P Guillermo Basafles ; en fin de
journée la rencontre avec Mgr Ri-
cardoEzzati, SDB, Archevêque de
Santiago (Chili).

L'après-midi du jeudi 7, le Rec-
teur majeur se rend, avec tous les
Conseillers, à Castel Gandolfo
pour la réunion commune des
deux Conseils Généraux SDB -
FMA.

Vendredi 8, à l'heure habituelle
du matin,le P Châvez préside la
séance du Conseil et, l'après-midi,
accompagné du Vicaire et du Ré-
gional, il se met en route vers la
Hongrie.Accueillis parle P Simon
Manjooran, Provincial, ils vont à
la maison proünciale, où ils ont
une réunion. Puis a lieu Ie repas
du soir, suivi d'une visite dans la
ville de Budapest.

Le lendemain, samedi 9, le Rec-
teur majeur et ses accompagna-
teurs ont une série de rencontres
personnelles, après lesquelles a
Iieu la réunion avec tous les
confrères de la Province : püs se

déroulent la célébration eucharis-
tique et le repas de midi. En fin de
journée, voyage de retour à Rome.

Dimanche 10 juillet, à la Maison
Généralice, le Recteur majeur
prend part à la célébration du
60è-" anniversaire d'ordination sa-

cerdotale du P Angelo Botta : il
fut longtemps missionnaire en
Equateur, où il fut même Pro-
vincial, et ensuite pendant de
nombreuses années Secrétaire du
Recteur mqjeur.

Parmi les événements de la se-

maine du 11 au 17 juillet, qui ac-
compagnent les réunions du
Conseil Général, on rappelle : lun-
di 11, à midi, la visite de Son Em.
le Card. Raffaele Farina, avec M.
Bruno Bruni, M. Edgardo loziaet
le P Giovanni Caputa ; mercredi
13, Ia rencontre avec Ie Conseil
provincial d'Allemagne ; vendredi
15, une réunion avec les Con-
seillers qui prendront part à laVi-
site d'Ensemble dans la Région
Interaméricaine.

Samedi 16, le matin, le P Châ-
vez rencontre le Conseil Exécutif
des fUS, et il reçoit ensuite le pré-
sident du MSJ en Europe, Daüd
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Viagulasamy, accompagné par le
P Fabio Attard et son Dicastère.

Dimanche 17, à midi, il reçoit
les coordinateurs des Salésiens
Coopérateurs de Ia Région du La-
tium, Paolo et Marina Palombi.

La semaine suivante est réser-
vée principalement aux travaux
de la session du Conseil Général.
Parmi les nombreuses audiences
il faut signaler celle qu'il accorde,
le mercredi 20, à M. Piergiorgio
Bassi qui accompagne une déléga-
tion de chefs d'entreprise. Dans
l'après-midi du jeudi 21, il se rend
à Castel Gandolfo pour faire un
exposé aux nouvelles Provinciales
FMA.

Samedi 23, dans l'après-midi, il
part vers T\rrin, où il est accueilli
par le P Stefano Martoglio, Pro-
vincial, qui le conduit à Châtillon.
De là le matin suivant il atteint
Les Combes, où il rencontre Son
Em. le Card. Tarcisio Bertone, en
prenant part ensuite à la bénédic-
tion de notre maison alpine appe-
lée "Maison des Papes" qui vient
d'être restaurée ; puis a lieu la
concélébration eucharistique.

Le lundi 25, parmi les ren-
contres, on rappelle celle qu'il a
dans la matinée avec un groupe
de Directeurs de la Province AFC
accompagnés par le P Guillermo
Basafies, et Ia réunion, dans
l'après-midi, avec le groupe de

préparation des Journées de Spi-
ritualité de la Famille Salésienne.

Les jours suivants, sont conti-
nués les travaux du Conseil Géné-
ral, entrecoupés par diverses au-
diences. La session plénière d'été
2011 du Conseil se termine le ven-
dredi 29 juillet. La veille, dans le
mot du soir aux confrères, le
Recteur majeur avait tracé un
tableau de la session, en faisant
connaître les thèmes principaux
examinés, ainsi que les décisions
prises.

4.2 Chronique du
Conseilgénéral

Le 1"" juin 20ll a commencé la
session plénière d'été du Conseil
Général, qui a mobilisé les
Conseillers jusqu'au 29 juillet
2011. 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. Pendant la session
s'est déroulé - du 11 au 24 juin -
le regroupement des nouveaux
Provinciaux, qui se sont réunis
avec le Recteur majeur et avec son
Conseil. Les Conseillers ont aussi
apporté leur propre contribution
à des rencontres d'animation, sur-
tout à celles qui ont eu lieu à la
Maison Généralice.
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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 proün-
ciaux et l'approbation de nomina-
tions de directeurs, les ouvertures
et les érections canoniques de
maisons etlou d'actiütés, les dos-
siers concernant des confrères et
les dossiers économiques et admi-
nistratifs.

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

I. Nomination de Provinciaux

Lors de cette session, il y a eu
cinq Provinces pour lesquelles Ie
nouveau Supérieur a été nommé.
Le Conseil Général y a procédé,
avec un discernement minutieux,
en prenant comme base et point
de repère 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 : P Gregory
CHAMBERS, pour la Proünce
d'Australie ; P Claudio CIOLLI,
pour la quasi-Province de Mada-

gascar ; P Pasquale CRISTIANI,
pour la Province Italie Méridiona-
le ; P Jean-Claude NGOY, pour
la Proünce Afrique Centrale ;

P Giovanni ROLANDI, pour la
Province Afrique Est.

Au n. 6.3 de ce numéro desACG
sont indiquées quelques données
sur chacun des Provinciaux nom-
més.

2. Comptes rendus des
Visites extraordl nai res

L'examen des comptes rendus
des Visites extraordinaires aux
Provinces, présentées par les Vi-
siteurs respectifs, constitue pour
le travail du Conseil Général l'un
des moments de plus haute im-
portance en vue de l'animation de
la Congrégation qui s'articule
dans les différentes Circonscrip-
tions locales. L'examen du comp-
te rendu donne l'occasion de ré-
fléchir ensemble sur le chemin de
chaque Province, en rassemblant
tout ce qui a été repéré par le Vi-
siteur et en offrant d'ultérieures
suggestions pour I'action de qui
gouverne. Dérivent de là des indi-
cations utiles pour la lettre de
conclusion du Recteur majeur, en
même temps que des propositions
d'initiatives d'accompagnement
de la part du Conseil Général.
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Durant cette session, ont été étu-
diés les comptes rendus des dix
Proünces ou quasi-Proünces sui-
vantes : la Province de Belgique-
Nord ; la Province de Sâo Paulo
(Brésil) ; la Proünce de Séville
(Espagne) ; la Province de la
Croatie ; la Province du Venezue-
Ia ; la Province du Viêt-Nam ; la
Circonscription Italie Centrale ;

la quasi-Proünce de Madagas-
car; la quasi-Province d'Angola ;

la quasi-Proünce Afrique Méri-
dionale.

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 Ré-
gions, le Conseil a abordé
quelques thèmes qui se rappor-
tent davantage en général au gou-

vernement et à l'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 I'action elles-mêmes du
Conseil. Quelques décisions d'ac-
tion concrète n'ont pas manqué,
en lien avec I'un ou l'autre des
points examinés. On présente les
principaux sujets traités.

-L'Etrenne du Recteur ma-
jeur pour I'année 2012. A l'ou-
verture des travaux de la Session
plénière, le Recteur majeur a pré-
senté le thème de I'Etrenne20l2:

,, Je suis le bon pasteur, le
orai bergen

Le araù berger danne sa vie
pour ses brebis »

(Jn 70'77)
Connaissant et imitant

Don Bosco,
faisons des jeunes la rnission

de notre üe
Le thème de l'Etrenne2012 est

étroitement Iié à la première an-
née de préparation au bicentenai-
re de la naissance de Don Bosco :

cette année est totalement cen-
trée sur la connaissance de son
histoire. Le Recteur majeur re-
commande d'étudier Don Bosco
et, au moyen des événements de

savie, de Ie connaître comme édu-
cateur et pasteur, fondateur, gui-
de, législateur. Il s'agit d'une
connaissance qui conduit à

l'amour et à l'imitation.

- Repenser la pastorale salé-
sienne des Jeunes. Sur présen-
tation du Conseiller général pour
la Pastorale des Jeunes, le Conseil
a examiné le document: Repenser
la Pastorale Salésienne des

Jeunes - Instruntent pour la ré-
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flexion dans les cornmunautés et
dans les Prouinces. C'est une
grille de réflexion qui, accompa-
gnée d'une lettre du Recteur ma-
jeur, sera envoyée aux Directeurs
et aux Confrères des Communau-
tés locales : il leur est demandé
d'offrir leur apport personnel à
cette opération qui üse à repenser
la pratique pastorale de la com-
munauté, afin de pouvoir appro-
fondir les lignes fondamentales de
la pastorale salésienne, et de véri-
fier leur incidence dans la pra-
tique quotidienne.

- DBI (Don Bosco Interna-
tional) [Il s'agit de la constitu-
tion d'une Organisation salésien-
ne de type ONG en lien avec les
institutions européennes dans le
but de proposer des éléments de
notre mission salésienne pouvant
influer sur la vie en Europel. Le
Conseil Général a pris en considé-
ration le Mission Statement ldé-
claration de la Missionl et la car-
te des objectifs stratégiques pour
la période des trois années 2012-
2014 ùt "Don Bosco Internatio-
nal", en confirmant que le point
de départ dewait être d'identifier
son actiüté selon la ligne définie
par les priorités du Recteur ma-
jeur et de son Conseil. DBI veut
être une plateforme institution-
nelle pour le dialogue avec les ins-

titutions européennes et les orga-
nisations salésiennes déjà exis-
tantes pour servir la Congréga-
tion. Les lignes présentées consti-
tueront la base du plan straté-
gique qui sera présenté pour ap-
probation au Recteur majeur et à
son Conseil lors de la session d'hi-
ver (décembre 201-1 - janvier
20L2). L'assemblée générale du
DBI du mois de janvier 2Ol2
adoptera un tel plan.

- Vérification effectuée au
milieu de la période des six
années. La dernière partie de la
session a été réservée à la vérifï-
cation effectuée au milieu de la
période des six années sur le Pro-
jet d'animation et de gouverne-
ment du Recteur majeur et de son
Conseil pour les années 2008-
2014, selon un plan de travail qui,
dans une première partie, a de-
mandé une réflexion sur l'applica-
tion du Projet à chacun des sec-
teurs et à chacune des régions au
moyen d'une série de demandes :

Comment a été communiqué et
perçu le Projet dans la Congréga-
tiorÿdans les Régions ? Combien a
été réalisé de ce qui est au pro-
gramme et avec quels résultats ?

Quelles sont les nouveautés intro-
duites au cours de ces trois an-
nées, qui n'étaient pas program-
mées ? Par contre dans la seconde
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partie ilaété demandé de faire la
vérification du fonctionnement
des dicastères, de leur rapport
avec les Régions et les Proünces,
de leur collaboration avec
d'autres Dicastères et avec les Ré-
gions.

- Etude sur la structure du
gouvernement central de la
Congrégation. En vue de la ré-
ponse à la demande faite par le
CG26 (n. 118),le Conseil Général
a commencé en cette session l'étu-
de du thème important et très
contraignant qui concerne Ia véri-
fication du Gouvernement Cen-
tral de la Congrégation, au sujet
tant de sa composition que de son
fonctionnement. Il a pris en consi-
dération : les chapitres des

Constitutions et des Règlements
Généraux portant sur le service
de I'autorité, le "Vade-mecum
pour la uie et I'action du Conseil
Général" et la synthèse de la ré-
flexion du Conseil GénéraI2002-
2008 sur ce thème de la Vériflrca-
tion du Gouvernement de la
Congrégation.

- Circonscription Spéciale
Europe de l'Est. Le Conseil Gé-
néral a étudié la question de des-
siner à nouveau les présences sa-

lésiennes dans la Circonscription
Europe de l'Est, en prenant en

considération le travail accompli
par une Commission constituée
pour cela par Ie Recteur majeur et
la réflexion menée lors de la ren-
contre du Recteur majeur, de son
Vicaire et du Conseiller pour Ia
Région Europe Nord avec le
Conseil de Ia Circonscription Spé-
ciale Europe de l'Est, qui s'est dé-
roulée à Moscou en mai dernier,
en déterminant les solutions pour
l'avenir.

- Charte de l'Identité de la
J'arnille Salésienne. Au cours
de Ia session a été présentée par Ie
Recteur majeur et approuvée par
le Conseil la dernière ébauche de
laCharte d'Identité d,e la Fa-
mille Salésienne, qui rassemble
la réflexion et I'e:ipérience mûries
ces dernières années à partir des
deux Chartes précédentes, l'une
de la communion dans la Famille
salésienne de Don Bosco, l'autre
de la mission de la Famille salé-
sienne, et qui - en assumant et en
intégrant ces deux Chartes précé-
dentes - décrit l'identité charis-
matique de la Famille Salésienne,
c'est-à-dire tout ce qui se rapporte
à Ia mission, à l'esprit, aux rela-
tions,à la formation, aux mé-
thodes d'éducation et d'évangéli-
sation. La Charte d'Identité de Ia
Famille Salésienne sera traduite
en diverses langues et officielle-
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ment remise à la Famille salésien-
ne en janvier 20L2.

Approbation du Bilan
Consolidé de 2010. Au cours de
la session, le Conseil Général -
sur présentation de l'Econome gé-
néral - a examiné et approuvé,
aux termes des Règlements géné-
raux, le Bilan Consolidé de la Di-
rection Générale des (Euwes Don
Bosco au 31 décembre 2010.

- Distribution "Fonds Mis-
sions". Le Conseil Général a pris
en considération et a approuvé les
propositions faites par la commis-
sion pour Ia distribution n" l-48 -
Juin 2011, des aides du Fonds
Missions. Il s'agit des fonds pro-
venant des Procures Mission-
naires au profit des nombreux
projets et interventions dans la
Congrégation.

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

. La rencontre des deux
Conseils Généraux des SaIé-
siens de Don Bosco et des Filles de
Marie Auxiliatrice, qui s'est dé-
roulée le jeudi 7 juillet 20L1, à la
maison "Santa Rosa" de Castel
Gandolfo, avec l'objectif de parta-

ger et de discuter sur les trois an-
nées de préparation au Bicente-
naire de la naissance de Doru Bos-
co : expériences communes et ex-
périences spécifiques, et sur la
Charte d'Identité de la Famille
Salésienne.

. Retraite spirituelle (Santa
Fosca di Cadore, 26 juin - 2
juillet). La retraite spirituelle à
Santa Fosca di Cadore a été une
expérience très belle et enrichis-
sante : elle fut prêchée par le P
Andrea Bozzolo, enseignant à
l'Institut Théologique Internatio-
nal de Turin-Crocetta, avec pour
thème " Il n'eut rien d'autre à
cæur que les â,mes ", un thème de
réfleion clairement dans la ligne
du commencement de la période
des trois années de préparation
au bicentenaire de la naissance de
Don Bosco.

Sessùon Intermédiaüre d.u
Conseil Général

On donne également un bref
compte rendu de la session inter-
médiaire du Conseil Général, qni
s'est déroulée du 11 au 19 awil
20ll: y étaient présents non seu-
lement le Recteur majeur et son
Vicaire, mais aussi tous les
Conseillers des secteurs et les
deux Conseillers régionaux
concernés par le thème. Le sujet
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principal des réunions a été I'étu-
de attentive de deux Régions : la
Région Amérique latine - Cône
Sud et la Région Interaméricaine.

Pour ce qui concerne la Région
Amérique latine - Cône Sud,
ont été déterminés les défis sui-
vants : Revenir à Don Bosco en
Amérique du Sud, c'est-à-dire pro-
mouvoir, aujourd'hui, dans les Sa-
lésiens l'identité de notre vie
consacrée - Développer la consis-
tance qualitative et quantitative
des communautés salésiennes
pour garantir leur vitalité spiri-
tuelle, fraternelle et apostolique -
Encourager à repenser la Pastora-
le des Jeunes et l'animation des
vocations, en assumant et en réa-
lisant les choix du CG 26, (deuxiè-
me et troisième pôles) - Assurer
une formation de qualité - Tra-
vailler les questions de dessiner à
nouveau les présences salésiennes,
de mener leur gestion et de soute-
nir ce qu'elles offrent de possible.

Pour ce qui concerne la Région
Internrnéricaine les défrs et les
orientations sont les suivants :

Développer la qualité de la vie
consacrée, en cherchant à harmo-
niser l'identité charismatique et
la passion apostolique, afin de
viwe la radicalité évangélique
dans la perspective du CG26 -
Renforcer la proposition de Pasto-
rale des Jeunes et, en celle-ci,

l'animation des vocations (Cf.

Lettre du Recteur majeur présen-
tée dans les ACG 407 et l'Etrenne
2011) au moyen de la participa-
tion coresponsable des larcs - As-
surer une formation initiale et
une formation pernanente orien-
tées vers le vécu de Ia radicalité
évangélique - Mettre en route la
question de dessiner à nouveau
les présences dans les Provinces
pour simplifier les æuvres, rédui-
re leur nombre et commencer de
nouvelles présences, si c'était le
cas - Renforcer la présence de la
Famille Salésienne dans Ia Ré-
gron.

4.3 Chronique des 
-Conseillers généraux

Le vicaire du Recteur majeur

Après la conclusion de la session
plénière d'hiver du Conseil Géné-
ral, le P Adriano Bregolin, Vicaire
du Recteur majeur, s'est rendu à
Lugano, en Suisse, pour la célé-
bration de Ia Fête de Don Bosco.
II y a rencontré Ia communauté
éducative locale et a présidé la cé-

lébration eucharistique solennel-
le du Sl janvier. L'après-midi du
même jour il est revenu à Rome.
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A partir du 3 féwier il a accom-
pli La Visite Canonique dans la
Communauté "Bienheureux Mi-
chele Rua" - Casa Generalizia. La
Visite s'est terminée le 11 féwier.
A fait suite une courte période de
repos. Revenu à Rome, iI est resté
au siège de la Congrégation du 20
au 25 féwier.

Le 26, il est parti vers Bangalo-
re (Inde) pour prendre part à la
Visite d'Ensemble dans la Région
'Asie du Sud". Une fois terminé
cet engagement, le 6 mars, avec le
Recteur majeur il s'est rendu en
Tharlande. Arrivé à Bangkok, il
est reparti le lendemain vers Hua
Hin pour prendre part à laVisite
d'Ensemble dans la Région "Asie
Est - Océanie". La Visite a pris frn
le 12 mars. Pour les journées qui
ont suivi immédiatement, était
programmée une courte visite en
Birmanie, mais le Vicaire du Rec-
teur majeur a dû renoncer en rai-
son de diffrcultés particulières
dans le voyage qui n'auraient pas
permis une rencontre adéquate
avec les confrères. Il est donc res-
té à Hua Hin avec le Recteur ma-
jeur, pendant les journées de la
Retraite Spirituelle que le P Châ-
vez prêchait aux Provinciaux de la
Région. Il est revenu ensuite en
Italie le 16 mars.

Après une courte halte à la Mai-
son Généralice,le P Adriano Bre-

golin est parti Ie 19 mars vers
Santiago (Chili), où il a pris part à
laVisite d'Ensemble dans la Ré-
gion 'Amérique latine - Cône
Sud". A Ia fin de cet engagement,
le samedi 26 mars, avec le Recteur
majeur il a rencontré d'abord les
Directeurs et ensuite une grande
partie des Confrères de la Provin-
ce du Chili, réunis en assemblée,
qui a eu lieu à Macul. L'après-mi-
di du même jour, à la Maison Sa-
lésienne "La Gratitud Nacional"
de Santiago, il a pris part à Ia ren-
contre avec les jeunes du Mouve-
ment Salésien des Jeunes et en-
suite à celle de Ia Famille Salé-
sienne du Chili. Le dimanche 27
mars, avec le P Châvez, il s'est
rendu le matin à la Maison Pro-
vinciale des tr'MA pour Ia Messe et
une rencontre avec Ies Sceurs ;

l'après-midi il a eu une réunion
avec le Conseil Provincial. Le 28,
il est reparti vers Rome.

Du 31 mars au 2 avrrl, il a effec-
tué Ia Visite Canonique à la Com-
munauté "Saint-François de
Sales" duVatican.

Le 3 awil il s'est rendu en Sici-
le, à Zafferana Etnea, où il a eu
une rencontre avec les Directeurs
de la Province de Sicile sur le thè-
me "Animation de la Communau-
té Salésienne et soin à prendre de
la discipline religieuse".

Revenu à Rome, il a du 3 au 9
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avril prêché, de concert avec le
Recteur majeur, la Retraite Spiri-
tuelle aux Directeurs Salésiens de
la Circonscription d'Italie Centra-
le et aux Directrices FMA des
Provinces de Rome et de La Spe-
zia.

Ensuite, la semaine suivante, il
a participé à la Sessioz intermé-
diaire du Conseil Général. Cet en-
gagement s'est terminé le 19
awil. L'après-midi du même jour,
il a accompagné le Recteur majeur
à Mogliano Veneto pour une ren-
contre avec la communauté salé-
sienne et Ia communauté éducati-
ve locale.

Revenu au siège de la Congréga-
tion le 27, rl a passé les fêtes pas-
cales, en restant ensuite à la Mai-
son Généralice jusqu'au 7 mai.

Le I mai, il est parti avec le Rec-
teur majeur vers l'Allemagne, où
s'est déroulée à Aschau-rWaldwin-
kel, en Bavière, la Visite d'En-
semble dans la Zone'Atlantique et
Allem.agne'de la Région Europe
Nord., depuis le soir du 8 au matin
du 13 mai.

A la fin de cet engagement, en
compagnie du Recteur majeur et
du P Marek Chrzan, Conseiller
Régional, Ie Vicaire s'est rendu à
Varsoüe. Au Siège de la Proünce,
Ie 14 mai, il a pris part à la ren-
contre des Provinciaux et de leurs
Vicaires des quatre Proünces de

Pologne. Ensuite il a continué le
15, toujours avec le Recteur ma-
jeur et Ie Conseiller Régional, vers
Lviv (Ukraine), pour une visite de
vérification sur la situation de la
Circonscription'Europe de l'Est'.
Il y a participé aux rencontres
avec les con-frères de la Délégation
de rite byzantin et avec les
confrères de rite latin. Le lende-
main, toujours avec le P Pascual
Châvez et le P Marek Chrzan, il
s'est rendu à Minsk, où dans la
matinée du 17, s'est déroulée une
rencontre avec les confrères salé-
siens qui travaillent en Biélorus-
sie. L'après-midi, avec le Recteur
majeur et Ie Conseiller Régional,
il est parti vers Moscou. Mercredi
18, pendant la matinée, avec le
Recteur majeur il a rencontré la
majeure partie des confrères qui
réalisent leur vocation et leur
mission salésiennes dans les üffé-
rentes æuvres de la Russie. Après
la réunion aété célébrée la Sainte
Messe dans la paroisse de la Ca-
thédrale, à laquelle a pris part la
Famille Salésienne. L'après-midi,
il a rendu visite à l'æuwe Don
Bosco de Moscou - Fili. Jeudi 19,
a été tenue la réunion avec le
Conseil de la Circonscription, sui-
vie de la Sainte Messe ; et dans
l'après-midi a été effectué le re-
tour vers Rome.

Samedi 21 mai, à midi, le Vicai-
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re a accompagné le Recteur ma-
jeur à l'Auxilium pour la Fête pa-
tronale de la Faculté.

Du mercredi 25 au vendreü27,
revenu au siège de Ia Congréga-
tion, iI a participé avec le P Châ-
vez à l'Assemblée Semestrielle de
I'USG et, du soir du vendredi 27
jusqu'au dimanche 29, il aprésidé
la Consulte Monüale de la Famil-
le Salésienne, à laquelle a été pré-
sentée la "Charte d'Identité de la
Famille Salésienne", la lettre de
mise en route de la période de
trois ans pour Ia préparation au
bicentenaire de la naissance de
Don Bosco, et le thème de l'Etren-
ne2Ol2.

Au mois de juin et au mois de
juillet le Vicaire a participé régu-
lièrement aux rencontres du
Conseil Général, ainsi qu'à Ia Re-
traite Spirituelle qui s'est dérou-
lée à Santa Fosca du 26 juin au 2
juillet.

Jeudi 7 juillet, l'après-midi, il
s'est rendu avec le Recteur ma-
jeur et tous les Conseillers à Cas-
tel Gandolfo pour la réunion des
deux Conseils Généraux SDB -
FMA.

Samedi 23 juillet, dans l'après-
midi, avec le Recteur majeur il a
effectué le voyage vers Turin. De
là, accompagné par le P Stefano
Martoglio, Provincial, il s'est ren-
du à Châtillon pour une rencontre

fraternelle avec la communauté et
pour l'hébergement de nuit. Le
lendemain, dimanche 24 juillet, il
atteint avec le Recteur majeur Les
Combes, où iI a rencontré Son
Eminence le Card. Tarcisio Berto-
ne et pris part à la bénédiction de
la "Maison des Papes" qui vient
d'être restaurée. Le même jour, il
est revenu au Siège de la Congré-
gation, à Rome.

Le conseiller
pour la formation

Enféurier 2011, après la conclu-
sion de la session plénière d'hiver
du Conseil Général, le Conseiller
général pour la Formation a par-
ticipé, du 7 au 12, à Rome, au Sé-

minaire théologique de l'Union
des Supérieurs Généraux (USG)
et de l'Union Internationale des
Supérieures Générales (UISG)
sur Ia Théologie de la Vie Consa-
crée Apostolique. Du 13 au 19, il a
eu la rencontre, effectuée au mi-
Iieu de la période des six années
2008-2014, avec les Coordinateurs
régionaux de formation à Quito ;

ensuite, du 19 au Zl,iarendu ü-
site à la maison de vocations et
aux communautés de formation
(prénoviciat, noviciat et postnovi-
ciat) et a rencontré la Commis-
sion provinciale pour la formation
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de Ia Province d'Equateur. Enfin
ùt22 au28, à Mexico, il a visité
les communautés interprovin-
ciales de formation de MEG -
MEM : le prénoviciat à Irapuato,
le noviciat à Coacalco, le postnovi-
ciat à Mexico, la maison d'études
théologiques à Tlaqueplaque, qui
est également en collaboration
avec la Province des Antilles ; il a
rencontré les équipes de forma-
teurs et a participé aux "Curato-
ria" [Le "Curatorium" est un or-
gane de coordination entre le
Centre de formation et les Pro-
vinces Salésiennes concernéesl de
toutes ces communautés ; il a ré-
fléchi avec les Commissions pro-
ünciales pour la formation atta-
chées aux deux Proünces MEM et
MEG.

Au mois de mars 201 1, le 10, à
Rome, il a participé à la célébra-
tion du 25è-" anniversaire du VIS
[- Volontariat International pour
le Développement (= Sviluppo) {.
Du 16 au 18 : il a üsité la maison
d'études théologiques de San Jus-
to et I'Institut Salésien d'Etudes
Théologiques (ISET) de Buenos
Aires ; il a ensuite participé à la
réunion de la Commission proün-
ciale pour la formation attachée à
la Proünce Argentine Sud (ARS).

Les 19 et 20, il a visité la maison
de vocations et les communautés
de formation (prénoviciat, postno-

viciat et maison d'études théolo-
giques) à Santiago (Chili) et a pris
part à la rencontre de la Commis-
sion provinciale pour la formation
attachée à la Province du Chili.
Puis, du 2I at26, il a pris part à
laVisite d'Ensernble dans la Ré-
gion. Arnérique latine - Cône Sud.

Enauril2011, ùt 2 an9, accom-
pagné par le P Marek Chrzarr,
Conseiller régional d'Europe
Nord, il a effectué une visite à Ia
Circonscription EST en rencon-
trant les confrères de Ia Biélorus-
sie à Minsk et à Smarhon, les
confrères de la Russie à Moscou et
à Gatchina, les confrères de
l'Ukraine de rite latin à Korosty-
shiv, à Peremyshlany et à Bibrka,
les confrères de la Délégation
ukrainienne de rite gréco-catho-
lique à Lviv. Après le retour à Ro-
me, iI a participé le L5 awil à la
rencontre du Groupe du person-
nel de I'UPS et le 16 au Conseil
Supérieur d'Administration de
l'(Euwe PAS ; Ie 29, il a participé
au "Curatorium" de la commu-
nauté de formation "San Tomma-
so" de Messine.

Enmai 2011,\e 2 iI a rencontré
les prénoüces italiens à Genzano.
Du 6 au 8, il a rendu visite à la
communauté salésienne et à la fa-
culté de théologie de Benedikt-
beuern ; ensuite, du 8 au 13, il a
participé à la Visite d'Ensernble
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dans la Région Europe Nord - Zo-
ne 'Atlantique et Allernagne', qtti
a lieu en Allemagne dans la mai-
son d'Aschau-Waldwinkel. Puis,
en Afrique, du 19 au 21, iI a effec-
tué la visite et participé au "Cura-
torium" du noviciat et du postno-
viciat de Lomé (Togo), puis iI a
présidé la rencontre de la Com-
mission pour la formation atta-
chée à la quasi-Proünce Atr'O ; du
2l ar27 àYaoundé (Cameroun) il
a visité les communautés de for-
mation (formation spécifique
pour salésiens abbés, formation
spécifique pour salésiens coaq-u-
teurs) et de prénoüciat ; il a parti-
cipé au "Curatorium" de la mai-
son d'études théologiques et a
présidé la rencontre de la Com-
mission pour la formation atta-
chée à la quasi-Province ATE.

Enjuin 2011,|a participation à
la session plénière du Conseil Gé-
néral a été accompagnée par
quelques autres engagements. Le
11, il a présidé Ie "Curatorium" de
la Communauté "Zéphyrin Na-
muncurâ" de Rome-UPS, héber-
gée dans I'Guwe Gerini ; le 13, à
Rome, il a participé à la Commis-
sion Théologique de l'Union des
Supérieurs Généraux ; le 18, à
Turin, iI a présidé le "Curato-
rium" de Ia formation spécifique
des salésiens coadjuteurs de Val-
docco et la Commission pour le

"Projet des Lieux salésiens" ; le
23, à Rome, il a participé au
Conseil d'Administration de
l'(Euwe PAS et le25 atr "Curato-
rium" de I'UPS.

Le conseiller
pour Ia pastorale des jeunes

De féwier à mai 2011, la tâche
principale assignée par le Recteur
majeur au P Fabbio Attard,
Conseiller pour la Pastorale des
Jeunes - tâche qui l'a mobilisé en
priorité et pour la plus grande
partie de son temps - aété, dlu72
féwierjusqu'an2ô mai, celle de la
Visite Extraord,inaire d,ans la
Prouince Belgique Nord, auec la
Délégation de la Hollande.

Avant cette Visite, au début du
mois de féwier, le Dicastère a or-
ganisé deux moments importants
de réflexion. Le premier, du 3 au 6
féwier 20L1, a été la rencontre
d'une équipe internationale sur Ie
processus à suiwe pour repenser
la pastorale desjeunes, et aussitôt
après, du 7 au 10 féwier 2DLL,la
réunion de la Consulte du Dicas-
tère sur -Eeuenir ù DonBosco (pre-
mière voie à suiwe dans le pre-
mier pôle du CG26).

En outre, pendant les mois de
mars et d'awil2011, le Conseiller
a participé à quatre Visites d'En-
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sernble: à Bangalore (Inde), pour
la Région Asie du Sud, du 1* au 5
mars 2011 ; à Hua Hin (Tharlan-
de), pour la Région Asie Est -

Océanie, du 8 au 12 mars 2011 ; à
Santiago (Chili), pour la Région
Amérique latine - Cône Sud, du
2L au26 mars 2011 ; et àAschau-
Waldwinkel (Allemagne), pour Ia
Région Europe Nord - Zone'At-
lantique et Allemagne', du 8 au 13

mai 2011.
A Ia fin du mois de mai 2011, le

Conseiller a été envoyé à Malte
pour présenter une réflexion sur
le thème de la pastorale des
jeunes dans un contexte postmo-
derne à un groupe de respon-
sables de pastorale, liés à la pré-
sence et à l'æuwe accomplie par
les Jésütes sur l'île.

Les mois de juin et de juillet ont
été principalement réservés à la
session plénière du Conseil Géné-
ral.

Le conseiller
pour la communication sociale

Une fois terminée Ia session plé-
nière d'hiver du Conseil Général
le P Filibert o Gonzâlez, Conseiller
pour Ia Communication Sociale, a
effectué un court passage au
Mexique pour résoudre un problè-
me de passeport et, le 9 féwier

2011, il est parti vers Luanda (An-
gola), pour commencer la Visite
Extraard,inaire dans la quasi- Pro-
uince " Mama Muxima" d'Angola,
qui l'a mobilisé en priorité et in-
tensément pendant les mois sui-
vants jusqu'au 7 awil2011. Le 10
féwier, il a arnorcé la Visite à Via-
na dans Ia communauté de la mai-
son de vocations, avec la présence
des confrères de Luanda, Ies post-
novices, les prénoüces et les can-
didats. Le lendemain il a eu une
première rencontre avec Ie Pro-
üncial et avec le Déléeué pour la
Pastorale des Jeunes et son équi-
pe. Le 11, il a tenu une réunion
avec Ie Provincial et son Conseil.
Puis eurent lieu quelques ren-
contres dans Ies jours suivants :

avec Ia Commission pour la For-
mation ; avec I'Econome provin-
cial ; avec le Délégué pour la Pas-

torale des Jeunes ; avec le " Bu-
reau projets " ; et fut effectuée une
visite au siège provincial des FMA.
Après quoi, le L6, le P Filiberto a
commencé Ie parcours de la üsite
à chacune des Communautés, en
rencontrant partout les confrères
(aussi bien un à un que commu-
nautairement), Ies collaborateurs,
les jeunes et les groupes de la Fa-

mille Salésienne présents et à
l'æuwe dans le pays. Voici sché-
matiquement le parcours des vi-
sites accomplies par le Conseiller :
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Luanda-Sâo Pa,ulo (17-21 féwier)
;Cabiri (2L-23 féwier); KalaKala
(23-24 féwier) ; N'Dalatando (24-
27 féwier); Dondo (27 févier - 3
mars) ; Calulo (3-6 mars). Le 7
mars à Cabiri, il y a eu une ren-
contre avec tous les Comités de di-
rection des écoles de la quasi-Pro-
vince, avec le Provincial. A ensuite
été continué le parcours de la
visite aux Communautés : Viana,
maison de vocations (7-9 mars) ;

Benguela (11-15 mars) ; Luena
(L7-2L mars) ; Luanda-Palanca,
postnoviciat (2L-25 mars) ;Cabin-
da (26-27 mars), en rencontrant
également I'Evêque du lieu ;

Luanda -Lixeira (28 mars -4 avnl),
en rencontrant aussi le 29 Ie Non-
ce Apostolique. Une fois terminée
la visite à Lixeira, le Conseiller a
tenu, au siège de la quasi-Provin-
ce, une réunion le 5 awil avec le
Conseil de la quasi-Province pour
tracer les conclusions de la Visite.
Le 6 awil à Luanda-Palanca il a
rencontré lesjeunes confrères du
'quinquennium'. Le 7 awil il a
présenté le rapport final aux Di-
recteurs de la quasi-Proünce, ras-
semblés au siège provincial de
Luanda. Après le repas de midi,
pris avec le Provincial et son
Conseil, les Directeurs, les con-
frères des communautés de
Luanda et les postnovices, il est
parti vers Rome.

Revenu à Rome, le P Filiberto
GonzâLez a pris part, du 11 au 20
awil, aux séances de la Sessloz
Intermédiaire du Conseil Général.
Aussitôt après, accompagné par le
P Julian Fox, iI a présidé, du 23 au
29 avrtlla rencontre des Délégués
Provinciaux pour la CS de la Ré-
gion Asie Est - Océanie à Manila -
Tuloy, et, du 1"'au 6 mai, encore
accompagné par le P Julian Fox, il
a présidé la rencontre des Délé-
gués Provinciaux pour la CS de la
Région Asie du Sud à Tiruchy. Le
thème central de ces deux ren-
contres a été celui présenté dans
le nouveau "Système Salésien de
Communication Sociale" (SSCS),

de 2011.
Du 12 au l-5 mai, accompagné

par le P Julian Fox et le P Donato
Lacedonio, il a présidé, à Genza-
no, la rencontre des Délégués
pour la CS, réunis avec les Cor-
respondants du "Projet Europe".
Du 20 an23, iI a effectué une üsi-
te d'animation dans la Province
de Hongrie, en rencontrant le
Provincial et les membres de son
Conseil, le Délégué pour la CS et
la responsable pour le BS. Les 26
et 27 avnl, à Munich, il a rencon-
tré les Directeurs des Maisons
d'édition : CCS Madrid, ELLEDI-
CI Torino, DON BOSCO Mün-
chen, Ediçôes Salesianas Oporto.

Pendant les mois de juin et de
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juillet, I'engagement du P Filiber-
to a été principalement de partici-
per anx réunions de la session plé-
nière d'été du Conseil Général.

Le conseiller
pour les missions

Aussitôt après la session pléniè-
re d'hiver du Conseil général, Ie
P Vâclav Klement est parti pour
quelques visites d'animation dans
quatre Provinces de Ia Région
Afrique - Madagascar : il visite en
particulier certaines présences
correspondant aux nouveauK
fronts d'action ; il rencontre les
Conseils provinciaux et les
confrères engagés dans l'anima-
tion missionnaire. En Ethiopie
(AET, 30 janvier - 5 féwier) il a vi-
sité six communautés ; au Tchad
et dans Ia République Centrafri-
caine il visité trois communautés
(ATE,6-11féwier) ; au Ghana, en
Sierra Leone, au Nigeria il a visité
six communautés (Atr'W, L2-L91é-
wier) ; en Zambie et au Zimbab-
we il a visité cinq communautés
(ZMB,20-25fiéwier). Sur Ia route
de retour il a effectué un court ar-
rêt à Johannesburg (AFM,26-27
féwier).

Le Conseiller a réservé presque
tout le mois de mars aux Visites
d'Ensemble, aYec le Recteur ma-

jeur et d'autres Conseillers géné-

raux (Asie du Sud, à Bangalore
[Indel ; Asie Est - Océanie, à Hua
Hin [Thailande] ; Amérique latine
- Cône Sud, à Santiago tChilil).
Dans ces Visites d'Ensemble, par-
mi les autres apports, il a présenté
une vision de la 'Culture mission-
naire salésienne' et une première
ébauche de la'Formation mission-
naire des Salésiens de Don Bosco',
préparée avec le Conseiller pour la
Formation. Entre les Visites d'En-
semble et avant le retour à Rome,
il a profité de moments pour effec-
tuer deux courtes üsites d'anima-
tion : une dans la Délégation de
l'Indonésie (ITM) à Jakarta du 13

au 16 mars ; l'autre, dans la Pro-
vince ARS, sur les lieux histo-
riques salésiens de Ia Patagonie
(régions Nord et Centre), du 26
mars au 2 awtl,.

Avant la session intermédiaire
du Conseil Général le P Klement
a participé à la IIIè-" Assemblée
Générale de "Don Bosco Net-
work" à Cracoüe (4-5 awil). Il a
continué avec une courte visite
d'animation du 'Projet Europe'
dans les Provinces de Grande-
Bretagne d'Irlande (6-10 awil), en
rencontrant quelques nouveaux
missionnaires et les Conseils pro-
vinciaux pour vérifier le processus

d'accueil et de formation dans les
deux Provinces.



90 ACIES DU coNs5/. GÉNÉRAL

Pendant la session iruterméd.iai-
re du Conseil Général (Ll-20
awil), à la Maison Généralice, le
Conseiller pour les Missions a co-
ordonné une réunion de Direc-
teurs du Volontariat Missionnaire
(AUL, AUS, CEB GBR,IRL, PLS,
SUE), convoquée sous le signe de
la Journée missionnaire salésien-
ne de 201L sur le Volontariat Mis-
sionnaire (Ll-12 awil). Les Direc-
teurs ont décidé d'échanger d'une
manière permanente les maté-
riaux de formation et les expé-
riences d'accompagnement dans
les communautés qui hébergent
des volontaires. Est ainsi consti-
tué un réseau informel qui gère
avec une plus grande qualité le
Volontariat missionnaire et aide
les Proünces qui sont sur le point
de commencer.

Ensuite le P Klement a effectué
la Visite Extraordinaire dans la
quasi-Prouince " Bienheureux Mi-
chele Ru.a" de Johannesburg
(AFM), dans les trois pays
(Afrique du Sud, Swaziland et Le-
sotho) du 21 awil jusqu'au 26
mai. C'est la plus petite Circons-
cription d'Afrique : elle a 3 no-
vices et 52 confrères, dont 10 en
formation initiale ; elle comprend
7 communautés canoniques et 4
autres présences. En 2011 la qua-
si-Province acélébré 5 ordina-
tions sacerdotales et 3 ordinations

diaconales : cela contribue à re-
lancer l'esprit missionnaire et la
culture des vocations. Il est signi-
ficatif que parmi les 16 confrères
d'origine locale il y ait 5 coadju-
teurs ; à noter aussi que dans les
six dernières années ont été ou-
vertes deux æuwes correspon-
dant aux nouveaux fronts d'ac-
tion (Maseru [Lesotho] et CFP à
Ennerdale).

La dernière étape, avant la ses-
sion plénière du Conseil Général,
a été réservée à la réunion an-
nuelle des Directeurs des cinq
Procures Missionnaires (Bonn,
New Rochelle, Madrid, New Delhi
et Turin), effectuée à Madrid du
27 au.29 mat; y ont également
participé M. Jean-Paul Muller,
Econome général et le P Stanis-
law Rafalko. Le P Klement est re-
venu à Rome au siège de la
Congrégation le 29 mai.

Le 12 juin, jour de la Pentecôte,
a été annoncé le thème de la 25n-"

Journée Missionnaire pour 2012:

" Raconter Jésus ". Des docu-
ments didactiques pour aider
chaque communauté ont déjà été
envoyés aux Proünces (2 DYD
avec des matériaux de formation
et 8 courts documentaires, une af-
fiche, une prière et des documents
imprimés : tout est üsponible sur
le site www.sdb.org).
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L'économe général

Après avoir été nommé Econo-
me Général, Jean-Paul Muller a
employé les deux premiers mois
surtout pour arriver à connaître
les processus de l'Economat et des

üfférentes structures dans la Di-
rection Générale.

Pendant le cours pour les nou-
veaux Economes proünciaux sui-
vi au mois de féwier et le cours
pour les nouveaux Provinciaux
suivi au mois de juin, il a appro-
fondi la connaissance des préoccu-
pations et des nécessités de
chaque Proünce.

La participation aux Visites
d'Ensernble dans la Région Amé-
rique latine - Cône Sud au Chili
et dans la Région Europe Nord -

Zone 'Atlantique et Allemagne',
en Allemagne, a donné à I'Econo-
me Général une bonne occasion
pour se faire connaître et pour ré-
fléchir sur la mise en place du
CG26, surtout sur le thème de Ia
pauweté.

Une première rencontre avec
Ies Economes de la CISI, le 29
awil à Rome - Sacro Cuore, et une
autre rencontre avec le Conseil
d'Edulife (SA), le 6 mai à Vérone,
ont amené l'Econome à com-
prendre les diverses associations
en place.

Deux fois l'Econome Général a

rencontré le Conseil Supérieur
d'Administration de l'CEuwe PAS
pour étudier Ia marche financière
de notre Université à Rome, les
investissements nécessaires et les
synergies possibles entre Ies üffé-
rentes ceuvres salésiennes sur le
terrain.

Avec la participation à l'Assem-
blée générale du "Don Bosco Net-
\ilork" (4-6 awil) à Cracoüe (Po-

logne), et lors de Ia rencontre in-
ternationale des Procures Mis-
sionnaires à Madrid (26-29 mai) il
a approfondi le lien entre la Di-
rection Générale et les diverses
organisations qui travaillent pour
le bien de nos jeunes dans le mon-
de entier.

Le conseiller pour Ia Région
Afrique - Madagascar

Une fois terminée la session plé-
nière d'hiver du Conseil Général,
le P Grrillermo Basafles, Conseiller
pour la Région Afrique - Madagas-
car, est parti vers l'Argentine, où,
du 29 janvier au 14 féwier, il est
resté, surtout en famille. Le 30
janvier, il a présidé à Alta Gracia
lC6rdobal les premières profes-
sions des novices des Provinces
ARN, ARS, PAR et IIRU. Le lende-
main, à C6rdoba, dans la Maison
Provinciale d'ARN, il a célébré le
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25è-" anniversaire de sa propre
profession religieuse, accompagné
de quelques-uns de ses compa-
gnons de noviciat et du P Juan
Cantini qui fut leur Maître des No-
vices. Le samedi 12févie\ ensui-
te, le P Guillermo Basafles a prési-
dé, dans Ia maison salésienne de
Santa Isabel (San Isidro [Buenos
Airesl ; ARS), le 50n*" anniversaire
de mariage de ses parents, Juan
Carlos et Teresita del Carmen.

Revenu en Afrique, il est resté,
du 16 au 25 féwier, dans Ia Pro-
vince AFC pour commencer la
Consultation en vue de la nomi-
nation du nouveau Provincial. En
plus de la réunion avec le Conseil
Provincial, il a présidé dans ce but
différentes assemblées de
confrères : à Lubumbashi le 18 fé-
wier, à Kinshasa le2L et à Goma
iI23. Dans le même but de mener
la Consultation pour le nouveau
Provincial, le Conseiller Régional
s'est rendu en AFE, où il a pu ren-
contrer les confrères soit à Moro-
goro fTanzanie], le 28 féwier, soit
ensuite à Nairobi [Kenya], le 2
mars.

Ensuite, le P Guillermo Ba-
saf,es s'est rendu dans la quasi-
Province AGL pour la bénédiction
de la première pierre du sanctuai-
re Marie-Auxiliatrice à Buterere
[Burundi], le 4 mars, et, le lende-
main, à Kigali [Rwanda], pour la

bénédiction du nouveau siège de
la quasi-Province.

Du 7 mars au 25 awil, il a réali-
sé, au nom du Recteur majeur, la
Visite Extronrdinaire dans la qua-
si-Prouince "Marie Immaculée"
de Mad,agascar (qui comprend
l'Ile Mauricel. Il a rencontré les
confrères dans la totalité des 11
communautés, et aussi Mgr Rosa-
rio Vella, Evêque salésien d'Am-
bada. Pendant la période de la Vi-
site il a pu mener en même temps
la Consultation pour la nomina-
tion du nouveau Supérieur.

Dt 27 awil au 2 mai, il a partici-
pé, avec le Recteur majeur, aux cé-

lébrations du centenaire de la pré-
sence salésienne dans ce pays de
l'actuelle République Démocra-
tique du Congo, qui ont eu lieu à
Lubumbashi et à Kinshasa.

Le 4 mai, dans l'après-midi, il se

trouvait déjà à Kankan [Guinée
Conakryl. Il y a présidé, au nom
du Recteur majeur, les célébra-
tions du 25n-" anniversaire de la
fondation de notre présence dans
cette nation. La cérémonie centra-
le a été la célébration de l'Eucha-
ristie dans la cathédrale de Kan-
kan, où se trouve le tombeau du
P Engelberb Ruhin5rura, premier
salésien africain missionnaire'ad
gentes', mort le 2 décembre I-996.

Le 5 mai, Ie Conseiller a rencon-
tré le Conseil de Ia quasi-Provin-
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ce AFO à Bamako Malil, et aussi-
tôt après il a participé à la Retrai-
te Spirituelle des directeurs et
d'autres confrères de cette quasi-
Proünce, dans le centre de Sébé-
nikoro.

Du 11 au 18 mai, il a effectué
une visite d'animation dans la
quasi-Proünce AFI concrète-
ment au Ghana. Il a participé à
Ashaiman à la réunion provincia-
le des Salésiens coadjuteurs et
aussi à la séance du Conseil de la
quasi-Province. Il a pu même
rendre visite à nos deux commu-
nautés à Sunyani, en réservant
un temps spécial au noviciat.

Les 20 et 21 mai, il a participé,
avec la présence du Conseiller
pour la Formation, au 'Curato-
rium'du noüciat et du postnovi-
ciat d'AFO à Lomé-Gbodjome
[Togo], puis de ceux de I'ATE. La
solennité de Marie Auxiliatrice, Ie

P Basaf,es l'a vécue avec Ia com-
munauté de Lomé.

Le26, au matin, iI est revenu à
Rome au siège de la Congréga-
tion, en vue de la session plénière
d'été du Conseil Général.

Le conseiller pour !a Région
Amérique latine - Cône Sud

Une fois terminée la session plé-
nière d'hiver du Conseil Général,

le P Natale Vitali, Conseiller pour
Ia Région Amérique latine - Cône
Sud, est parti vers le Chili, où le
31 janvier il a célébré la fête de
Don Bosco dans la paroisse Marie-
Auxiliatrice de Puerto Natales.

Il a eu un entretien avec le
P Leonardo SantibâÉez, Pro-
vincial du Chili, et a üsité la
maison de retraites spirituelles de
Lo Ca-f,as (Santiago), pour prépa-
rer laVisite d'Ensemble, qui était
au progÏamme.

Le I féwier, il a voyagé vers Por-
to Alegre (Brésil), pour rencon-
trer le Conseil Provincial, en re-
mettant au Provincial la lettre du
Recteur majeur avec la conclusion
de la Visite Extraordinaire précé-
demment réalisée.

Le 10 féwier il s'est rendu dans
la Prouince di Sdo Paulo (Brésil)
pour commencer, le 14 féwier, la
Visite Extraordinaire en réunis-
sant à Ia fois tous les Directeurs et
le Conseil Provincial.

Les communautés üsitées ont
été au nombre de 22 et il a écouté
147 salésiens ; il a aussi parlé avec
les étudiants de théologie des Pro-
vinces BCG, BMA, BPA et BRE,
qui suivent les cours dans Ia mai-
son d'études de Lapa (Sâo Paulo).

Le L7 mars, il a participé à Ia
rencontre des écoles du "Réseau
Salésien d'Ecoles" dans la ülle de
Brasilia.



a

94 AcTEs DU coNsEIL GÉNÉRAL

Du 21 au 25 mars, il a pris part
àlaWsite d'Ensemble dans la Ré-
gion Amérique latine - Cône Sud,
qui a eu lieu dans la ville de San-
tiago (Chili), avec le Recteur ma-
jeur et le Conseiller pour la For-
mation, le Conseiller pour la Pas-
torale des Jeunes, le Conseiller
pour les Missions et l'Econome
Général. C'était la première fois
que, dans la Région comme telle,
on réalisait la Visite d'Ensemble,
avec la participation de toutes les
Provinces. Au cours de la Visite
d'Ensemble, Mgr Ricardo Ezzati,
sdb, nouvel Archevêque de San-
tiago, est venu présider l'Eucha-
ristie le 24mars.

Du l-l- au 20 avril, le P Natale
Vitali est revenu à Rome pour
participer à la Session Intermé-
diaire du Conseil Général, au
cours de laquelle a été effectuée
l'évaluation de la Région Amé-
rique latine - Cône Sud.

Revenu en Amérique, il a pris
part, le Vendredi saint, à la pro-
cession de "Jésus mort" dans la
Paroisse salésienne "Nossa Sen-
hora Aparecida" à Itaquera (Sâo

Paulo), et le Samedi saint il a ren-
contré Ie P Jonas Abib, Fondateur
de "Cançâo Nova", groupe qui à
présent fait partie de la Famille
Salésienne.

Le 1"'mai, le Conseiller a pris
part à Ia rencontre des jeunes de

la ville de Campinas et, le 4 mai, à
la récollection trimestrielle des
confrères de la "région de Sâo
Paulo".

Le 9 mai, avec les cinq Provin-
ciaux de la CISUR, il a participé
au 'Curatorium' du Noviciat,
dans la ville d'Alta Gracia (C6rdo-
ba) et, Ie 10 mai, au'Curatorium'
du Postnoviciat dans la ville de
Côrdoba.

Le L2mar, il a effectué une réu-
nion avec le Conseil Provincial
dans Ia Province BRE pour prépa-
rer une vérification de la Visite
Extraordinaire, et il fait de même
le 15 mai dans la Province URU.

Le 27 mai, iI a conclu la Visite
Extraordinaire dans Ia Province
de Sâo Paulo (BSP) en réunissant
les Directeurs et Ie Conseil Pro-
vincial et, le 29, il est revenu à
Rome pour prendre part à la ses-

sion plénière d'été du Conseil Gé-
néral.

Le conseiller pour Ia Région
lnteraméricaine

Après la conclusion de la session
plénière d'hiver du Conseil Géné-
ral, le P Esteban Ortiz Gonzéiez,
Conseiller pour Ia Région Inter-
américaine, se met en voyage, le
samedi 29 janvier vers Cochabam-
ba, pour participer - le Sl janvier
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- à l'installation du P Crist6bal
L6pez Romero, nouveau Provin-
cial de Bolivie. Dans la célébration
eucharistique de l'installation,
ont concélébré les trois Evêques
salésiens dont le siège est en Boli-
vie : Mgr Tito Solari, archevêque
de Cochabamba, Mgr Jesris Juâ-
rez, évêque d'El Alto et Mgr Fer-
nando Bascopé, évêque auxiliaire
d'El Alto ; ont participé les Direc-
teurs et un grand nombre de
Confrères.

Le 1"" féwier, le Conseiller Ré-
gional se rend à Guadalajara et
tient une réunion avec le P Salva-
dor Cleofâs Murgufa, Provincial
de la Province MEG, et son
Conseil, pour réfléchir sur la
lettre du Recteur majeur, avec les
orientations données après la ré-
cente Visite Extraordinaire effec-
tuée dans la Proünce.

Le 3, il voyage vers Mexico et
rencontre le P Miguel fuuilar Me-
dina, Provincial de la Province
MEM, et son Conseil.

Le 4 féwier, il va vers San Juan
(Porto Rico) pour une réunion
avec le Conseil de la Délégation en
vue de préparer, entre autres
choses, la Visite Extraordinaire
dans la Province des Antilles, qui
aura lieu pendant la deuxième
partie de cette année 2011 ; dans
le même but il se rend à La Hava-
ne (Cuba), où il tient également

une réunion avec Ie Conseil de la
Délégation Ie 6 féwier. Le 8 fé-
wier, il arrive à Saint-Domingue
(République Dominicaine) pour
rencontrer le P Vfctor Pichardo,
Provincial, et son Conseil.

Le 10 féwie4 le P EstebanOrtiz
Gonzâlez arrive à Caracas (V'ene-

zuela) pour commencer la Visite
Extraordinaire dans la Prouince
" Saint-Luc " du Venezuela (ÿEN ) ;

après une réunion avec le P Lu-
ciano Stefani, Provincial, et Ie
Conseil Proüncial, il commence,
le 11, les visites dans les Commu-
nautés et les réunions avec les
Commissions Provinciales.

Le 9 awil, il interrompt laVisite
Extraordinaire dans la Province
VEN et voyage vers Rome pour
prendre part à laSession Intermé-
diaire du Conseil Général (11-19

awil), au cours de laquelle sont
étudiées les deux Régions d'Arné-
rique : Interaméricaine et Amé-
rique latine - Cône Sud.

Le 21 awil, le Conseiller Régio-
nal retourne dans la Province
du Venezuela pour continuer
Ia Visite Extraordinaire jusqu'au
17 mai : pendant cette période, il
termine le parcours entrepris pour
visiter la trentaine de Communau-
tés de la Province, y compris les
Communautés Missionnaires du
Vicariat de Puerto Ayacucho.

Le 20 mai, il a une réunion avec
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les Directeurs des Communautés
et, le lendemain, il conclut laVisite
Extraordinaire en présentant à
I'Assemblée des Confrères le rap-
port frnal et en participant à la cé-

lébration provinciale du "Jour de
la Fidélité", moment où l'on rap-
pelle les anniversaires des
confrères ; à cette occasion, en par-
ticulier, a été célébré le centième
anniversaire du P Giuseppe Berno,
salésien missionnaire ; pour frnir,
l'après-midi du même jour, le P Es-
teban Ortiz GonzâLez rencontre le
Proüncial et son Conseil.

Le dimanche 22 ma| le Conseil-
ler Régional se rend à Quito et, le
lendemain, il tient une réunion
avec le P Marcelo Farfân, Provin-
cial de la Province ECU, et son
Conseil, pour une vérification de
la mise en place des recommanda-
tions faites par le Recteur majeur
après la Visite Extraordinaire ac-
complie en 2009. Les jours sui-
vants, le P Esteban voyage vers
Guayaquil et Machala pour saluer
Ies Confrères et les frdèles là où il
a travaillé comme Curé au cours
des années passées. Le 24 mar, il
préside l'Eucharistie dans le
Sanctuaire de Marie Auxiliatrice
à Guayaquil et, le samedi 28, il
prend part au repas commémora-
tif du 100è'" anniversaire de la
fondation du Collège 'Crist6bal
Col6n'.

Le 29 mai, il revient à Rome
pour participer à la session plé-
nière d'été du Conseil Général.

Le conseiller pour la Région
Asie Est - Océanie

Une fois terminée la session plé-
nière d'hiver du Conseil Général,
le P AndrewWong, Conseiller Ré-
gional, est parti, le lundi 31jan-
vier 2011, vers Manille (Philip-
pines). Le dimanche 6 féwier, il
s'est joint à la Famille Salésienne
à Makati, en participant à la
concélébration eucharistique, pré-
sidée par Mgr Leo Drona, SDB,
Evêque de San Pablo (Philip-
pines). Le 9 février, il est arrivé à
Cebu, dans la Province Philip-
pines Sud, pour une rencontre
avec le Conseil provincial.

Le 17 féwier, il a quitté Manille
pour se rendre à Saigon (Hô-Chi-
Minh-Ville), auViêt-na,m, pour la
Visite Extraordinaire dans la Pro-
vince, qui a commencé par la visi-
te dans les communautés situées à
la périphérie de cette ülle. Le lun-
di 21 féwier, il s'est rendu dans le
Nord Viêt-nam, pour effectuer la
üsite dans diverses présences sa-

lésiennes ; il a eu également l'oc-
casion de rencontrer l'Evêque de
Hanoi et ceux d'autres Diocèses
dans lesquels travaillent les
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confrères. Le 25 féwier, il est re-
venu dans le Sud Viêt-nam pour
célébrer la fête des Saints Versi-
glia et Caravario dans la commu-
nauté de K'Long, une communau-
té missionnaire qui travaille près
d'une population tribale.

En commençant le mois de
mars 2011, le 2, il a eu une réu-
nion avec le Provincial du Viêt-
nam et son Conseil au postnovi-
ciat de Dalat. Le 3 mars, il a quit-
té Saigon pour se rendre en Thar-
lande, pour préparer la Visite
d'Ensemble dans la Région, qui a
commencé le 8 mars par la concé-
lébration eucharistique présidée
par le Recteur majeur et s'est ter-
minée le samedi 12 mars par la
conférence du Recteur majeur et
la concélébration eucharistique.
Ensuite, du dimanche 13 au mar-
ü L5, le Recteur majeur a prêché
la Récollection spirituelle des Pro-
vinciaux, qui ont eu le moyen de
parler personnellement avec le
Recteur majeur lui-même.

Le mercredi 16 mars, le Régio-
nal a quitté Bangkok pour aller à
Ulaanbaatar (Mongolie), afin de
reprendre la Visite Extraordinai-
re ; la Mongolie, en effet, est une
Délégation de la Province du Viêt-
nam. A cette occasion, le Régional
a également eu le moyen de parler
avec Mgr Wenceslao Padilla,
CICM, Evêque de Ia Mongolie.

Mardi 22 mars, il est revenu
d'Ulaanbaatar à Saigon pour
continuer la Visite Extraordinaire
au Viêt-nam. Le sameü 26, il a eu
une rencontre avec Ia Proünciale
et le Conseil proüncial des FMA
présentes au Viêt-nam. Le mer-
credi 30, il a rencontré le Cardinal
Jean-Baptiste Pham Minh Mân,
Archevêque de Thàn-Phô Hô-Chi-
Minh (Saigon).

Dans lapremière partie du mois
d'awil, il a effectué la visite aux
communautés dans le Sud et le
Centre duViêt-nam. Le dimanche
17, il s'estjoint aux confrères de
la Maison Provinciale pour la cé-
lébration du Dimanche des Ra-
meaux, en restant là aussi pour
les célébrations de toute la Semai-
ne sainte. Le Jeudi saint, il a eu
l'occasion de concéIébrer la Messe
Chrismale avec le Cardinal dans
la Cathédrale de Saigon.

Le jeudi 28 awil, le Régional a
rencontré le Provincial et son
Conseil. Et, le vendredi 29, a eu
lieu la conclusion de la Visite Ex-
traordinaire avec la réunion du
Provincial, de son Conseil et de
tous les Directeurs des commu-
nautés du Viêt-nam. La réunion
s'est déroulée dans la maison de
K'Long.

Le  mai,le P Andrew Wong est
parti de Saigon vers Melbourne
(Australie), pour mettre en route
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la consultation en vue de la nomi-
nation du nouveau Provincial. Il a
effectué des rencontres de
confrères en différents endroits
de l'Australie jusqu'au 13 mai,
moment où il s'est rendu à Suva
(îles Fidji), afin de consulter les
confrères dans la maison de for-
mation de la zone "Pacifique" de
la Province. Le lendemain, 14
mai, des îles Fidji il est passé aux
Samoa pour la consultation. Le
lundi 16, il a quitté les Samoa
pour aller vers Sydney et ensuite
vers Manille.

Jeudi 19, il s'est rendu à Lahore
(Pakistan), pour une assemblée
spéciale des confrères qui tra-
vaillent dans ce pays. Etait présent
le P George Militante, Proüncial
de la Proünce Philippines Sud. Le
24mar,le P Andrew Wong a célé-
bré la solennité de Marie Auxilia-
trice avec les confrères et les étu-
diants de la communauté de Laho-
re. Dans Ia soirée, iI a quitté le Pa-
kistan pour les Philippines. Et, le
vendredi 27 , tl est parti vers Rome,
pour prendre part à Ia session plé-
nière d'été du Conseil Général.

Le conseiller pour la Région
Asie du Sud

Le P Maria Arokiam Kanaga,
Conseiller pour la Région Asie du

Sud, après avoir quitté Rome à la
fin de Ia session plénière d'hiver
du Conseil Général, est arrivé à
Itanagar (Arunachal Pradesh), le
31 janvier, pour Ia fête de Don
Bosco, afin de participer à l'as-
semblée nationale des Anciens
Elèves de l'Inde. Le 1"'féwier, il a
visité différentes maisons salé-
siennes dans l'ouest de l'Aruna-
chal Pradesh. Il a eu aussi une
rencontre avec Mgr Michael Aka-
sius Toppo, Evêque de Tezpur,
avant d'entreprendre le voyage
vers Chennai et Tiruchy. Après
avoir effectué une courte visite à
ses parents, il a participé, le 5 fé-
wier, à l'installation de Fr. Albert
Johnson, nouveau Provincial de
Tiruchy.

Le 6 féwier, il a voyagé vers
Chennai, en rencontrant le
Conseil provincial de la Province
INM. Le 8, s'étant rendu à Banga-
Iore, il a eu une réunion avec
quelques confrères pour défrnir Ie
programme pour la Retraite Spi-
rituelle qui sera assurée par le
Recteur majeur et le programme
pour laVisite d'Ensemble. Le len-
demain, il est arrivé à Guwahati,
où il a présidé l'Eucharistie lors
de la célébration du 25è-" anniver-
saire de I'entrée dans la Famille
Salésienne de la Congrégation
MSMHC.

Le 11 féwier, jour de la fête de
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Notre-Dame de Lourdes,le Régio-
nal a commencé la Visite Extraor-
dinaire dans la Prouince de Gu-
wahati (ING), par une rencontre
avec le Conseil provincial et une
autre avec les Directeurs des com-
munautés de la Province. Ensui-
te, du 12 au 18 féwier, il a üsité
les trois maisons de Ttrra, dans le
District de Garo Hills. Puis, le 21
du mois, il est revenu à Bangalore
pour accueillir le Recteur majeur
et le P Juan José Bartolomé, son
secrétaire. Le Recteur majeur a
ensuite prêché la Retraite Spiri-
tuelle à tous les Provinciaux réu-
nis avec les membres de leur
Conseil et les Maîtres des novices
de la Région.LaVisite d'Ensemble
dans la région Asie du Sud a sui-
vi, sous la conduite du Recteur
majeur, accompagné de quelques
membres du Conseil Général. La
Visite s'est déroulée dans la ville
même de Bangalore, dans le
Centre National Biblique, Caté-
chétique et Liturgique (NBCLC),
du 1"'au 5 mars. Après cet événe-
ment, le Régional a voyagé vers
Hua Hin (Tharlande) pour
prendre part à la Visite d'En-
semble d,ans la Région Asie Est -
Océanie, du 8 au 12 mars. Une
fois terminée cette Visite d'En-
semble, le P MariaArokiam a sai-
si l'occasion pour visiter en trois
jours les maisons salésiennes dans

le sud de la Tharlande. Püs, du 16
au 18, il a effectué également une
visite d'animation dans quelques
communautés du Sri Lanka.

Après cette interruption, due
aux diverses activités mention-
nées, le Régional est revenu dans
la Province de Guwahati pour re-
prendre la Visite Extraordinaire,
en commençant par Agartala
(Etat de Tripura), à partir du L9
mars. Puis, jusqu'au 19 mai, le
Régional a effectué ses visites
dans le Tripura (6 maisons), le
Mizoram (3 maisons), le Bas As-
sam Est (5 maisons), le Jaintia
Hills (3 maisons) ; en outre, dans
les maisons établies dans la ville
de Guwahati et quelques maisons
établies dans le diocèse de Bongai-
gaon (Assam) et le diocèse de
Nongstoin (Meghalaya). Au cours
de ces visites, il a rencontré aussi
les Evêques d'Agartala, d'Aizwal,
de Diphu, de Guwahati et de Tu-
ra pour un dialogue sur les pré-
sences salésiennes dans leur Dio-
cèse. Le Régional a également or-
ganisé, répétée en des lieux üffé-
rents, une rencontre pour un par-
tage sur les problèmes de chacune
des cinq zones de la Province.
Dans chaque présence salésienne,
le Régional a üsité aussi les mai-
sons de groupes appartenant à la
Famille Salésienne, comme celles
des FMA, des MSMHC, des SMI
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(Sceurs de Marie Immaculée) et
des VSDB (Visitation Sisters of
Don Bosco [ShiUonS]). Dans cette
première phase de la Visite, le
Provincial est passé par 38 mai-
sons et présences en tout.

En interrompant le programme
de la Visite, le Régional avoyagé
le 20 mai vers Chennai. Làil a re-

çu les vcerxK perpétuels de deux
confrères de la Province INM, en
présidant l'Eucharistie lors de la
Solennité de Marie Ar:xiliatrice, le
24mar, tandis qu'il faisait aussi le
souvenir du 25n-" anniversaire de
son ordination sacerdotale. Le
lendemain, il a célébré ce jubilé
personnel avec ses parents dans
son pays natal, à Varadarajanpet.
Après une üsite de remerciement,
le 27 mar, à la Basilique du Sanc-
tuaire Marial de Velankanni, le
P Maria Arokiam est revenu à
Rome, le 30 du mois, pour
prendre part à la session plénière
d'été du Conseil Général.

Le conseiller pour la Région
Europe Nord

Après la session d'hiver du
Conseil Général, le P Marek
Chrzan, Conseiller pour la Région
Europe Nord, part vers la Croatie
afin de célébrer la Fête de Don
Bosco. Dimanche 30 janvier, à

Zagreb, il prend part à l'Eucharis-
tie solennelle qui comporte la Pro-
messe de 15 nouveaux Salésiens
Coopérateurs. Le Sljanvier il se

rend à Zepée (Bosnie-Herzégovr-
ne), où il participe, dans l'école sa-

lésienne, à la Solennité de Don
Bosco, en bénissant le nouveau
monument du Père et Maître des
jeunes.

Revenu à Rome, il prend part,
du 4 au 6 féwier, à Ia Maison
Généralice, au séminaire sur
"Repenser Ia Pastorale Salésienne
des Jeunes".

Du 10 au 16 féwier, il se trouve
dans la Province d'Irlande pour
une visite d'animation et de

connaissance. Pendant la üsite, il
participe, à Dublin, à la Fête pour
le 50è-" anniversaire de la parois-
se Notre-Dame de Lourdes,
confiée aux Salésiens, puis il visite
toutes les communautés salé-
siennes établies en Irlande.

Le 24 févier, il commen ce la Vi-
site Extraordinaire dans la Pro-
uince de Croatie. La rencontre à
Zagreb avec le Conseil Provincial
et la visite aux communautés liées
à la Maison Proünciale sont les
premiers pas de la Visite Extraor-
dinaire. Ensuite sont üsitées : la
communauté de Zagreb - KneZija
(Paroisse) ; puis les paroisses
Zagreb - Jarun etZageb - Rude§.
Du 11 au 15 mars, le Régional
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visite la maison de formation à
Zageb - Podsused, püs la maison
de Rijeka (école et trois pa-
roisses); ensuite les maisons de
Zadar, de Split et de Dubrovnik.

Du 2 au 9 awil, le Régional se
trouve dans la Circonscription
EST. Avec le P Francesco Cereda
et Ie P Giuseppe Psllizzari, Provin-
cial, il visite quelques présences en
Biélorussie, en Russie (Moscou et
Saint-Pétersbourg) et en Ukraine,
pour évaluer Ia mission accomplie
et la situation, dans Ia perspective
de la prochaine réorganisation de
la Circonscription.

Le 11 awil, il rend visite aux
confrères Croates qui étudient
dans Ia communauté de Rome -

San Tarcisio ; puis du 12 au 14, il
va à Turin pour rencontrer les
confrères de la Région Europe
Nord, avec une attention particu-
lière pour les confrères Croates,
dans la communauté de forma-
tion théologique à la "Crocetta".
Là, il prend également part au
'Curatorium'.

Le 15 awil, il retourne en Croa-
tie pour continuer laVisite Extra-
ordinaire. Il üsite d'abord la com-
munauté de Zepëe (Bosnie-Herzé-
govine), puis rencontre les
confrères de la communauté de
Badljeüna (Slavonie). Il passe les
Jours saints et Pâques àZagreb
dans la Maison proünciale. Après

Pâques, il rend visite aux
confrères des présences autour de
la communauté de Beli Manastir.
Le29 avril, àZagreb, il conclut la
Visite Extraordinaire, en rencon-
trant le Conseil Provincial et les
confrères venus pour une ren-
contre spéciale de conclusion. Le
30 awil, iI revient à Rome pour
prendre part, le 1"" mai, à la béati-
fication de Jean-Paul II.

Du 7 au 13 mai, il participe à Ia
Visite d'Ensemble dans la Région
Europe Nord - Zone 'Atlantique et
Allemagnc', à Aschau-Waldwinkel
(Allemagne). Le 14 mai, à Varso-
vie, il prend part à la rencontre du
Recteur majeur et de son Vicaire
avec les Provinciaux des Pro-
vinces de Pologne.

Du 15 au 19 mai, avec le Rec-
teur majeur et son Vicaire, il üsi-
te de nouveau la Circonscription
Spéciale ESI en prenant part aux
rencontres avec les confrères en
Ukraine, en Biélorussie et en Rus-
sie. Le 2Lmai, il participe à I'ordi-
nation sacerdotale des confrères
de la Province de Cracoüe à
Auschwitz (Pologne).

Le 23 mai, iI se rend à Bn:xelles
pour participer à la conclusion de
la Visite Extraordinaire dans la
Province Belgique Nord (compre-
nant la Délégation de la Hollan-
de), Visite effectuée par le P Fabio
Attard.
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Les 29 et 30, il se rend à Varso-
üe pour la Conférence des Pro-
vinciaux Salésiens de Pologne
(KSIP) et de I'EST. Le 30 mai, il
reüent à Rome pour prendre part
à la session d'été du Conseil Gé-
néral.

Le conseiller pour la Région
Europe Ouest

A la frn de la session d'hiver du
Conseil Général,le P José Miguel
NriÉez, Conseiller pour la Région
Europe Ouest, quitte Rome et
voyage vers Mérida, afin de parti-
ciper, le 29 janüer, à la célébration
du cinquantenaire de la présence
salésienne dans cette ville. Le 31,
il est encore à Mérida pour célé-
brer avec lesjeunes et avec Ia Fa-
mille Salésienne la fête de Don
Bosco et présider la cérémonie de
la Promesse des Salésiens Coopé-
rateurs.

Le 1* féwier, Ie P José Miguel se

rend à Séuille pour commencer la
Visite Extranrdinaire, au nom du
Recteur majeur, dans cette Pro-
vince. LaVisite est prévue jusqu'à
la fin du mois de mai, avec aussi
quelques internrptions pour l'ani-
mation de la Région et pour
d'autres tâches confiées au Régio-
nal.

Du 6 au 12févier, il se rend au

Mexique pour prêcher une Retrai-
te spirituelle aux directeurs des
deux Provinces (MEG et MEM) à
Guadalajara.

Au retour du Mexique, il re-
prend la Visite Extraordinaire à
Séville.

Le 23 féwier, le Conseiller par-
ticipe à la remise de récompenses
au "Colegio Mayor San Juan Bos-
co" à SéviIIe, lors de I'ouverture
solennelle de l'année académique
universitaire.

Au mois de mars, du 2 au 4, il
préside à Barcelone Ia réunion de
Ia Conférence lbérique des Pro-
vinciaux et la rencontre annuelle
de la Région Europe Ouest, avec
la participation des Provinciaux
et des Délégués de toutes les Pro-
ünces.

Les 5 et 6 mars, il prend part à
Ia rencontre provinciale des
Confréries ("hermandades y co-
fradias" ["Fraternités et Confré-
ries"l) d'Andalousie dans la ville
de La Linea de la Concepci6n (Ca-

dix) et, le 27 mars, à Ia rencontre
des "Hogares Don Bosco"
["Foyers pour jeunes"] à Pozo-
blanco (Cordoue).

Au mois d'awil, le 2, le
Conseiller participe au Conseil
Régional des Anciens Elèves à
Mâlaga. Le 9, il prend part à la
rencontre annuelle des profes-
seurs de la formation profession-
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nelle et tient une conférence
ayant pour titre "Don Bosco et la
formation professionnelle : défis
et perspectives charismatiques
pour une pratique rénovée".

Les 16 et 17 awil,le P José Mi-
guel Nrif,ez préside, à Madrid -

Carabanchel, la réunion des
Conseils provinciaux d'Espagne
pour le processus de Restauration
de la présence salésienne en Es-
pagne. Par la suite, iI présidera
deux autres réunions avec les
Proünciaux pour continuer le
processus, toqjours à Madrid, les
9 mai et le 20 juin.

Encore en awil, du2l au24,le
Régional prend part aux ren-
contres dejeunes organisées pour
Pâques à Sanhicar la Mayor (Sé-

üIle), à San José del Valle (Cadix)

et à Antequera (Mâlaga).

Au mois de mai, le 8, il préside
l'Assemblée proünciale de l'Asso-
ciation de Marie Auxiliatrice à Sé-

ville - Triana.Le 14, dans la Basi-
lique Marie-Auxiliatrice de Sévil-
le, il participe aux ordinations dia-
conales de six confrères d'AFO
(3), d'ATE (2) et de SSE (1), étu-
diants à Séville, et à l'ordination
sacerdotale d'un confrère de SSE.

Le 15, il effectue un vol jus-
qu'aux îles Canaries pour laVisite
Extraordinaire dans les trois mai-
sons salésiennes qui se trouvent
là-bas et pour célébrer la neuvai-

ne de Marie-Auxiliatrice dans les
îles Grande Canarie et Tenerife.

Le 28 mai, la Province célèbre
sa fête patronale, présidée par le
Conseiller Régional dans la Mai-
son Salésienne Séville - Triana,
dont ont lieu les cérémonies du
75è'" anniversaire de la Fondation.
C'est une journée de gratitude par
laquelle se termine aussi la Visite
Extraordinaire dans la Province,
Visite accomplie au nom du Rec-
teur majeur au cours de quatre
mois.

Pendant la Visite, le Conseiller
a également rencontré les
Evêques des Diocèses suivants :

Huelva, Jerez, Cadix, Mérida-Ba-
dajoz, Cordoue, Tenerife, Grande
Canarie et Séville.

Le 31 mai, il revient à Rome
pour participer à la session plé-
nière d'été du Conseil Général.

Le conseiller pour la Région
Italie et Moyen-Orient

Après Ia conclusion de Ia session
d'hiver du Conseil Général, le
P Pier Fausto Frisoli, Conseiller
pour la Région ltalie et Moyen-
Orient, a participé, le 29 janvier,
aux céIébrations du 75è-" anniver-
saire de la Fondation de l'CEuwe
Salésienne de Taranto.

Il a ensuite repris, le 30 janüer



104 AcTEs DU coNsEIL GÉ,NÉRAL

la Visite Extraordinaire dans la
Circonscription " Sacré-Cæur" d,e

l'Italie Centrale (qu'il avait mise
en route en septembre 2010), en
visitant I'une après l'autre les
communautés suivantes : Gênes -
Sampierdarena (où il a céIébré Ia
Solennité de Saint Jean Bosco) ;

Vallecrosia ; Alassio ; Gênes -
Quarto ;Yarazze; La Spezia ; Lo-
rette ; Ancône ; Macerata ; Civita-
nova AIta ; Civitanova Marche ;

Porto Recanati ; Vasto ; L'Aquila ;

Sulmona ; Ortona ; Rome - Don
Bosco ; Rome - Speranza ; Rome -
Beato Filippo Rinaldi ; Rome - San
Tarcisio ; Rome - Testaccio ; Lati-
na ; Frascati ; Genzano ; Arezzo ;

Rome - Borgo Don Bosco ; Rome -
Gerini ; Rome - Sacré-Cæur; Ro-
me - Pie XI.

Le 18 féwier, il a participé au
Conseil national de Direction du
CNOS 'Ecole'. Le 14 mars, puis
les 26 et 27 mar, il a présidé le
Conseil proüncial de la Circons-
cription. Le 28 mai, iI a conclu la
Visite Extraordinaire, en prési-
dant, à Genzano, l'assemblée des
Directeurs et des membres du
Conseil provincial.

Le voyage prévu en S5n'ie avec
les Provinciaux de la Région, pro-
grammé du 1* au 8 mai, aété a*
nulé en raison de l'aggravation de
la situation politique du Pays.

Le secrétaire général

Pour mettre en æuYTe les lignes
fixées dans la programmation de
la période des années 2008-2014,
le Secrétaire général - en accord
avec le Recteur majeur et le
Conseiller régional - a au cours de
ces mois-ci organisé la rencontre
des Secrétaires prouinciaux de la
Région Interaméricaine, qtti s' est
déroulée, du 2 au 6 mai 2011,
dans la maison de retraites spiri-
tuelles "Tabor" à Santa Eulalia
(Chosica, Lima).

Comme indiqué dans la lettre de
convocation, la rencontre avait un
caractère de mise à jour et
d'échange réciproque. Les sujets à
I'ordre du jour ont été ceux qui
concernent Ie Secrétaire provincial
et le Secrétariat provincial, avec
un regard tant sur la documenta-
tion que sur les statistiques, les as-
pectsjuridiques, les archives et les
bibliothèques. Un relief particulier
a été accordé aux archives et aussi
aux diverses démarches juri-
diques. On doit constater la parti-
cipation active des Secrétaires et la
fraternité de la rencontre, qui a
permis aussi une connaissance ré-
ciproque des diverses réalités.

Après la rencontre effectuée à
Chosica, Ie Secrétaire, grâce à la
gentillesse du Provincial et des
différents confrères, a pu visiter
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quelques maisons de la Province,
en admirant la riche variété de la
présence et de I'engagement des
confrères.

Un merci spécial pour l'hospita-

lité et I'accueil salésien est à ex-
primer à la communauté de la
Maison proünciale Lima - San Jo-
sé, qui a hébergé les Secrétaires
avec un accueil tout salésien.



5. DOCUMENTS ET NOUVELLES

5.1 Notre remise entre
les mains de Marie

Voici le texte de I'Iruteruention du
P Pascual Chduez Villanueua,
Recteur majeur; lors de la conclu-
sion du WeftLe Congrès Interna-
tional de Marie Auxiliatrice, qui
s'est déroulé à Czestochowa (Po-

logne) du 3 au 6 aaût 2011, un éué-

nement imporlant pour la Famille
Salésienne tout entière.

l. Marie "avança dans son
pèlerinage de foi"

Je désire commencer cette ré-
flexion sur Marie en proposant
quelques passages de l'encyclique
"La Mère du Rédempteur", dans
lesquels le Bienheureux Pape
Jean-Paul II Ia présente comme
quelqu'un qui "avança dans son
pèlerinage de foi" lLumen Gen-
tium, 58, repris en Redemptoris
Mater, S).

A partir de l'Annonciation com-
mence pour Marie "l'aventure de
la foi" : toute son existence a été
transformée par l'invitation de
Dieu à collaborer au plan qu'Il a
de sauver tous les hommes par
l'intermédiaire de Jésus, le Fils de
Dieu conçu dans le sein de laVier-
ge. Alors Marie "a [...] répondu
de tout sotl « tnoi " humain, fétni-

nin" (Redemptoris Mater, l3).
L'Evangile souligne la croissance
de Marie dans la compréhension
du plan de salut de Dieu ; en di-
verses occasions on dit même
qu'elle ne comprit pas immédiate-
ment ce qui arrivait (cf. Lc 2,L9),
ou ce qui était dit (cf. Lc 2,33 ;

2,51). C'est pourquoi elle gardait
tous ces événements dans son
cæur, en les méditant. Il n'est pas
possible de grandir dans la foi
sans cette attitude de profondeur
spirituelle, dont Marie est le plus
bel exemple.

Nous pourrions aller jusqu'à di-
re que Ia personne qui aida le plus
Marie à grandir dans la foi fut son
Fils Jésus lui-même. Il L'inüta à
parcourir un chemin qui va de la
maternité purement physique à
l'épanouissement complet de tout
ce qui est déjà présent au point de
départ lui-même : la maternité
dans la foi.

Dans cette perspective il est pos-
sible de contempler dans les
textes évangéliques les passages
dans lesquels, l'un après l'autre,
apparaît la Mère de Jésus. Le
Bienheureux Jean-Paul II met en
relief ce processus. Au sujet du
premier de ces textes évangé-
liques, le recouvrement de Jésus
adolescent au Temple, le Pape
écrit : " A tel point que même cel-
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le à qui avatt été révélé plus pro-
fondément le mystère de sa filia-
tion divine, sa Mère, ne vivait
dans l'intimité de ce mystère que
par la foi ! Se trouvant aux côtés
de son Fils, sous Ie même toit, et
« gardant fidèlement l'union avec
son Fils ", elle « auançait dans son
pèlerinage d.e foi ,, t...1. Et il en fut
de même au cours de la vie pu-
blique du Christ [...], de sorte que,
de jour en jour, s'accomplissait en
elle la bénédiction prononcée par
Elisabeth" (Redemptoris Mater,
t7).

A propos des Noces de Cana
(Jn 2,1-LL), Jean-Paul II insiste :

"Dans cet événement se dessine
déjà assez clairement la nouuelle
dirnension,le sens nouveau de la
maternité de Marie. [...] Jésus en-
tend surtout opposer la maternité
relevant du seul fait de la naissan-
ce à ce que cette "maternité" [...]
doit être dans le cadre du Royau-
me de Dieu" (Redemptoris Mater,
2t).

C'est dans ce même sens qu'il
faut comprendre les passages
dans lesquels iI semblerait que Jé-
sus méprise sa mère et qui ont au
contraire l'intention de souligner
ce processus dans la foi. En
Lc 8,19-21, quand on avertit
Jésus : . Ta mère et tes frères se

tiennent dehors ; ils veulent te

voir ,,, il répond : " Ma mère et
mes frères sont ceux qui écoutent
la parole de Dieu et qui la mettent
en pratique ". Jean-Paul II com-
mente : "S'éloigne-t-il par là de
celle qui l'a mis au monde selon la
chair ? [...] Mais on doit observer
que la maternité nouvelle et
différente dont Jésus parle à ses

disciples concerne précisément
Marie de manière toute spéciale.
Marie n'est-elle paslapremière de
« ceu,x qui écoutent la Parole de
Dieu et la mellent en pratique " ?"
(Redemptoris Mater, 20).

De même aussi, quand du milieu
de la foule une femme crie en vou-
lant adresser à Jésus des éloges :

" Heureuses les entrailles qui t'ont
porté et les seins qui t'ont nourri
de leur lait ! ", il répond : " Heu-
reux plutôt ceux qui écoutent la
parole de Dieu et qui l'obser-
vent ! " (Lc LI,27). Dans l'ency-
clique le Pape commente : "Jésus
répond de manière très signifi-
cative à la bénédiction prononcée
par cette femme à l'égard de sa
mère selon la chair [...]. Il veut dé-
tourner l'attention de la maternité
entendue seulement comme un
lien de la chair pour I'orienter vers
les liens mystérieux de l'esprit,
qui se forment dans l'écoute et
l'observance de la Parole de Dieu"
(Redemptoris Mater, 20).
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Mais c'est surtout dans la scène
de la croix, telle que la présente
saint Jean (Jn L9,25-27), où Jésus
associe Marie, sa Mère, à son
anéantissement raücal de lü-mê-
n:re (' kenosis'). C'est précisément
en se dépouillant totalement de la
maternité physique, qu'elle a vis-
à-vis de Jésus, que Marie se

convertit en Mère du Corps mys-
tique du Christ, l'Eglise ; car tout
chrétien, en tant que 'disciple ai-
mé'du Seigneur, est'fils de Marie'
(Origène).

Le sommet de cette maternité
messianique dans la foi et pour la
foi nous le trouvons dans le dernier
passage biblique qui parle de Ma-
rie : le liwe des Actes des Apôtres,
en présentant ces derniers réunis
au Cénacle dans l'attente de l'Es-
prit Saint, nous dit que "Tous,
unanimes, étaient assidus à la
prière, avec quelques femmes dont
Marie la Mère de Jésus, et avec les
frères de Jésus" (Ac l,\4). Marie
est présente à l'origine de I'Eglise,
comme elle le fut dans l'incarna-
tion du Fils de Dieu d'une maniè-
re très spéciale, unique. "Il y a [...],
dans l'économie de la grâce, [...]
une correspondance unique entre
le moment de l'Incarnation du
Verbe et celui de la naissance de
l'Eglise. Lapersonne qui fait l'uni-
té entre ces deux moments est

Marie : Marie à Nazareth et Marie
au Cénarle de Jérusalem. Dans les
deux cas, sa présence discrète,
mais essentielle, montre la voie de
la " naissance par l'Esprit ". Ainsi
celle qui est présente dans le mys-
tère du Christ comme Mère est
rendue présente - par la volonté
du Fils et par l'Esprit Saint - dans
le mystère de l'Eglise" (Redernpto-

ris Mater,24).

2. Marie dans la vie salé-
sienne

La manière particulière salé-
sienne de lire l'Evangile nous in-
vite aussi à une maturité et à une
robustesse dans la dévotion à Ma-
rie, selon l'exemple et l'enseigne-
ment de Don Bosco quant à notre
façon de vivre et de répandre
l'amour filial envers laVierge.

Le charisme salésien est avant
tout Ie fruit de I'initiative diüne :

"pour contribuer au salut de la
jeunesse, [...] I'Esprit Saint susci-
ta, avec I'intervention maternelle
de Marie, saint Jean Bosco"
(Constitutions SDB, art. 1).

L'accent est mis logiquement
sur Dieu, notre Seigneur, qui est
Celui qui a le projet de sauver les
jeunes et - en clef trinitaire - sur
l'Esprit, qui ici agit comme la for-
ce qui traduit dans la réalité de
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l'histoire le salut de Dieu, en sus-
citant des collaborateurs de Dieu.
Le langage évoque le récit de l'An-
nonciation, où l'Esprit Saint est
donné à Marie pour "faire en sor-
te que l'impossible devienne pos-

sible" : incarner le Fils de Dieu.

On veut affirmer la nature cha-
rismatique de Ia Famille Salésien-
ne, qui naît comme projet et ini-
tiative de Dieu, plus que projet et
initiative d'un homme, quoique
avec toute la sensibilité qu'avait
Don Bosco pour faire du bien aux
jeunes. Plus encore, cette sensibi-
Iité est déjà à percevoir comme un
don de l'Esprit, qui suscita Don
Bosco, forma en lui "un cæur de
père et de maître, capable de se

donner totalement" (Const. SDB
1), et Ie guida dans la fondation de
ce mouvement apostolique qu'est
la Famille Salésienne.

Toutefois, l'aspect plus intéres-
sant de cette action de l'Esprit est
que Don Bosco en a fait l'expé-
rience au moyen de la médiation
maternelle de Marie. C'est pour
ainsi dire comme si Marie avait
été pour Don Bosco l'incarnation
de l'Esprit : elle lui a été donnée
comme "Ia Maîtresse sous la con-
duite de qui il apprendrait à obte-
nir la sagesse" (cf. MB I, p.124).
Et, vice versa, Marie lui enseigna
à s'ouvrir à I'action de I'Esprit, à

se laisser conduire par Lui, jus-
qu'à se convertir à être "profon-
dément homme de Dieu, comblé
des dons de l'Esprit Saint [...]"
(Const. SDB 2L). De cette façon,
et "en homme qui voit celui qui
est invisible" (He L7,27), Don
Bosco dédiatoute savie au service
des jeunes et mit son charisme
lui-même au service de l'Eglise,
d'abord au moyen de la Société
Salésienne et ensuite au moyen de
toute la Famille Salésienne.

Dans cette présence active de
l'Esprit Saint et dans I'action ma-
ternelle et auxiliatrice de IaVierge
Marie nous puisons l'énergie de
notre frdélité et le soutien de notre
espérance (cf. Const. SDB l-). Il ne
s'agit, en aucune façon, d'une es-

pèce de personnalisation de l'Es-
prit Saint en Marie ; iI s'agit, au
contraire, d'une union indisso-
ciable, en raison de laquelle l'Es-
prit Saint agit en tant qu'énergie
transformatrice de la personne à
partir de l'intérieur de cette der-
nière elle-même, et en tant que
force qui libère des dynamismes
capables de transformer I'histoire.
De cette manière Marie agit en
tant que "mère et maîtresse", en
tant que modèle et guide, qui nous
éduque dans la foi, et nous en-
seigne à être fils de Dieu, comme
elle le fit avec son divin Fils. Au-
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jourd'hui comme hier, avec nous
comme avec Don Bosco, "l'Esprit
Saint suscite, avec l'intervention
maternelle de Marie", des mis-
sionnaires desjeunes, des apôtres
consacrés à leur salut.

2.7 La présence de Marie d.ans
la Famille So,lési.enne

La présence de Marie est un élé-
ment constitutif de I'identité de la
Famille Salésienne et, par consé-
quent, de la vocation de tout salé-
sien. La dévotion à Marie est es-

sentielle dans notre üe comme el-
le le fut dans Ia vie de Don Bosco
et comme elle le fut dans la fonda-
tion de la Congrégation Salésien-
ne et des premiers groupes de Ia
Famille Salésienne.

Dans la vie de Don Bosco l'ac-
tion de Marie est définie par trois
verbes: "indiquer", "guider" et
"soutenir". La Très sainte Vierge
Marie lui indiqua le champ d'ac-
tion parmi les jeunes, le guida
dans toutes ses entreprises, et le
soutint dans la fondation de la So-

ciété Salésienne et des premiers
groupes de la Famille Salésienne.
Cette présence de Marie est réelle
et possible grâce à l'assomption au
ciel de Marie, qui continue à in-
tervenir avec un empressement
maternel dans l'histoire de l'hu-
manité, comme elle l'a fait aux

noces de Cana. Pour les membres
de la Famille Salésienne cette sol-
licitude qu'a eue Marie à l'égard
d'un jeune couple, qui était sur le
point de voir se produire à l'im-
proviste l'internrption de leur fête
de noces, s'est d'une manière em-
blématique réalisée dans le "rêve
des neufans" du petit Jean Bosco,
qui reçoit de Marie l'indication
des jeunes pauwes, laissés à
l'abandon et en danger, comme
champ spécifique de son activité,
et Ie don de la pédagogie de la bon-
té comme méthode pastorale.

Comme pour le disciple aimé
présent au pied de la croix, Marie
a été donnée à Don Bosco comme
mère et maîtresse pour apprendre
cette spiritualité, ce programme
éducatif et ce système pédago-
gique qu'est le Système Préventif
qui enfonce ses racines dans
I'amour de Dieu, qui préserve
d'expériences négatives capables
de marquer gravement l'existence
des jeunes, et qui libère les
meilleures énergies présentes
dans le cceur de toutjeune.

Pour tout jeune salésien Marie
doit être waiment une mère et
une maîtresse qui le prend à son
école, sous sa discipline, et le fait
acquérir au fur et à mesure les at-
titudes qui rendent possible le tra-
vail éducatif et pastoral au milieu
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des jeunes. La dévotion à Marie
peut s'exprimer par des pratiques
religieuses mais elle est avant tout
une expérience de vie, comme elle
le fut pour Don Bosco.

Avec Don Bosco nous croyons,
nous, que Marie est présente par-
mi nous et qu'elle continue sa
"mission de Mère de l'Eglise et
d'Auxiliatrice des chrétiens" (ex-

pression citée dans l'article 8 des
Const. SDB). I1 convient de re-
marquer que Don Bosco unit avec
une grande maestria le titre
d'Auxiliatrice des Chrétiens et ce-

lui de Mère de l'Eglise. A propos
de cette géniale intuition de Don
Bosco - il faut se souvenir que
c'est seulement à la conclusion du
Concile Vatican II, dans le dis-
cours de clôture, que Paul VI pro-
clama officiellement Marie com-
me "Mère de l'Eglise" - il est im-
portant que nous ne séparionsja-
mais ces deux titres. En tant que
disciples de Jésus nous sommes
l'Eglise, qui a pour mère Marie, et
en tant que chrétiens nous comp-
tons sur la protection de Marie et
nous sommes appelés à être des

'auxiliateurs' des jeunes dans la
prévention et dans la lutte contre
tous les marl,( qui les menacent,
du point de vue physique, écono-
mique et social, jusqu'à l'aspect
moral et spirituel.

De nouveau sont mis en relief
les aspects de'maternité', au sens
d'accueil inconditionné et préfé-
rentiel de ceux qui sont le plus
dans le besoin, et au sens de bonté
comme attitude fondamentale
pour traiter avec lesjeunes ; ces

aspects sont représentés dans ce

double titre avec lequel tout salé-
sien invoque Marie.

Dans cette perspective nous
nous remettons entre les mains de
Marie "humble servante en qui Ie
Seigneur a fait de grandes choses,
pour deveni4 parmi les jeunes, té-
moins de l'amour inépuisable de
son Fils" (Const. SDB 8). Notre
"totus tuus" lentièrement à toi]
nous engage à üwe avec l'esprit
de Marie, l'esprit du Magnificat,
pour üwe notre mission pastora-
le et éducative.

La remise entre les mains de
quelqu'un est un geste filial :

s'abandonner à Marie, comme fait
un jeune enfant dans les bras de
sa marnan, mais avec la conscien-
ce de celui qui se remet entre les
mains d'une personne et se voue à
elle, pour indiquer un don de soi
et une appartenance. De cette fa-

çon notre dévotion à Marie est fai-
te de don de soi, de confiance,
d'appartenance, de disponibilité.
L'évocation du chant du 'Magnifi-
cat' est une invitation à accueillir
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toute l'histoire tourmentée de
l'humanité, qui a commencé à se
rénover en Marie, la nouvelle Eve,
et au moyen d'El1e. De là naît la
mission de tout salésien qui ne
consiste pas à faire des choses,
pour importantes qu'elles soient,
mais à être "témoin parmi les
jeunes de l'amour inépuisable du
Père, manifesté en Jésus".

Jusqu'ici nous avons voulu pré-
senter qui est Marie dans l'Eglise
et dans notre Famille, et ensemble
tracer un programme pour en fai-
re une expérience de vie, de sorte
que notre amour se convertisse en
docilité, en imitation et en enga-
gement pour rendre visible, cré-
dible et efficace l'amour de Dieu
en faveur desjeunes.

2.2 Marie dans notre aie et
dans notreprière

Le motif de notre dévotion ma-
riale est donné par le fait que
"Marie, Mère de Dieu, occupe une
place unique dans l'histoire du sa-

lut" (Const. SDB 92). La dévotion
envers Elle n'est pas une question
d'émotivité et de sentimentalis-
me, mais bien plutôt de foi. Notre
affection pour EIle est, avant tout,
une reconnaissance de son rôle de
Mère de notre Sauveur et de la
mission que le Seigneur lui-même

Lui a confiée en faveur de son
Eglise et de l'humanité. Nous re-
trouvons ici la mariologie de Luc
et de Jean, qui présentent Marie
comme première croyante, corrrme
exemple de disciple et comme for-
matrice du chrétien. Mais nous re-
trouvons aussi la mariologie de
Don Bosco, qui la vénéra comme
Immaculée et Auxiliatrice.

En tant que chrétiens, nous dé-
couvrons quatre traits typiques
qü caractérisent notre dévotion à
Marie et que nous sommes appe-
lés à cultiver et à imiter :

1) sa vie de foi, comme capacité
d'ouverture et d'accueil de la
volonté de Dieu, bien témoi-
gnée dans les évangiles, spécia-
lement par I'Annonciation ;

2) sa sollicitude pour ceux qui
sont dans le besoin, ceux qui,
justement à cause de la pau-
weté ou de l'abandon où ils se

trouvent, ont le plus besoin de
faire l'expérience que Dieu les
aime, comme EIle la frt en üsi-
tant sa cousine ou en étant at-
tentive à Cana ;

3) sa fidélité dans l'épreuve, qui
constitue à la fois une révéla-
tion que le salut se trouve dans
la croix et une participation à
la sou{france : Marie I'apprit et
la vécut en se tenant au pied de
la croix ;
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4) sa joie causée par les mer-
veilles accomplies par le Père,
après avoir constaté la frdélité
de Dieu à ses promesses, et les
merveilles réalisées en nous et,
par notre intermédiaire, dans
les jeunes : nous aussi, nous
pouvons nous unir au chant du
'Magnifrcat'de Marie.

De plus, en tant que salésiens,
nous reconnaissons son travail de
"maîtresse" de Don Bosco, auquel
elle indiqua la mission salésienne
et l'intériorité apostolique qui
conduit à unir admirablement la
passion pour Dieu (qui nous ap-
pelle et nous consacre à Lui) avec
Ia passion pour le Royaume
(l'homme, les jeunes), auxquels
nous sommes envoyés et pour le
service desquels nous donnons
notre üe.

Egalement Ia double invocation
'Immaculée et Auxiliatrice' n'est
pas indifférente pour Don Bosco.
Ce ne sont pas deux titres que l'on
pourrait changer comme tant
d'autres étiquettes. Marie Imma-
culée et Marie Auxiliatrice ont
quelque chose à voir avec la mis-
sion salésienne, avec les destina-
taires de cette dernière et avec la
méthode éducative.

En tant qu'fmmaculée, Marie
représente la pédagogie divine, le

dynamisme de l'amour qui a I'im-
mense pouvoir d'ouvrir les cæurs
d'hommes et de femmes, et donc
des jeunes, qui "fait qu'ils se sen-
tent aimés" - dirait Don Bosco -
et qui les porte à apprendre à "dé-
couvrir l'amour, en ces choses qui
naturellement ne leur plaisent
guère, telles que la discipline,
l'étude, la mortifïcation person-
nelle ; et [...] à les faire avec élan
et amour" (Cf. MB XVII, p. 110 ;

[voir dans Constitutions de la So-
ciété de saint François de Sales.
Edition 2005, p. 246D.

Nous sommes en présence de la
traduction en pédagogie de ce
qu'affîrme saint Jean : "Voici ce
qu'est l'amour : ce n'est pas nous
qui avons aimé Dieu, c'est lui qui
nous a aimés et qui nous a envoyé
son FiIs" (1Jn 4,10). Cela signifie
que l'expérience, vécue et recon-
nue, de l'amour suscite dans la
personne humaine le désir de ré-
pondre en engageant ses meil-
leures ressources, celles qui sor-
tent du cæur. Il n'est en rien
étrange que Don Bosco ait centré
toute sa pédagogie sur l'amour et
sur la bonté. Cela le porta à faire
sien le Système Préventif qui met
l'accent sur le fait d'aller à la ren-
contre des jeunes, en effectuant
toujours le premier pas et en pri-
vilégiant les derniers. L'Immacu-
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lée représente donc pour Don Bos-
co l'incarnation de l'amour pré-
ventif de Dieu, spécialement en
faveur des jeunes pauwes, laissés
à l'abandon et en danger.

En tant qu'Auxiliatrice, Marie
représente beaucoup Ia défense de
ceux qui sont le plus dans le be-
soin, dans leur situation d'aban-
don, comme le soin maternel de
quelqu'un qui prend par la main
et qui guide, éduque et forme. In-
contestablement, aux temps de
Don Bosco, Ie titre d'Auxiliatrice
avait des résonances différentes
de celles qu'il peut avoir à notre
époque. En tout cas, à coup sûr,
les principales üctimes du modèIe
social actuel, néolibéral et larcisé,
ce sont lesjeunes ; ou parce que,
privés du nécessaire, ils voient
être compromis leur développe-
ment normal et ils éprouvent la
tentation de chercher des formes
de vie qui n'en favorisent pas la
plénitude, ou parce que, renfer-
més sur eux-mêmes et dans le
confort, ils perdent Ie sens de la
vie, la capacité de se donner, la
gratuité et Ie service, et ils organi-
sent leur üe en marge de Dieu,
source de la Vie.

Les destinataires de notre mis-
sion, Ies jeunes pauwes, laissés à
l'abandon et en danger (Cf. MB
XIV p. 662;Const. SDB 26) moti-

vent notre dévotion à Marie Auxi-
liatrice. Il s'agit de personnes qui
n'ont pas d'autre aide que celle
qui leur vient de Dieu : ce dernier
est fier d'être leur défenseur.

3. En guise de conclusion... et
de départ

Les défis qui de nosjours se pré-
sentent pour être témoin de Jésus
Christ et pour l'annoncer sont dif-
férents de ceux que rencontrèrent
les disciples de Jésus. Pour les af-
fronter avec succès nous ne
sommes pas seuls, ni démunis.
Aujourd'hui comme hier, nous
avons une mère et un modèle qui
nous éduque dans la foi et nous
enseigne à être des croyants : Ma-
rie.

Si, lorsque le Père envoya son
Fils au monde, il le confia à Marie,
Elle, comme mère et maîtresse,
nous aidera à développer les
grandes attitudes qu'elle vécut et
fut à même de susciter en Jésus :

la recherche incessante de la Vo-
lonté de Dieu, et la pleine accepta-
tion de celle-ci dans notre vie, qui
puisse nous conduire à nous don-
ner, comme ElIe, au service
concret et humble en faveur des
jeunes, en exprimant ainsi notre
amour pour Jésus.
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Si le Père a choisi Marie,
l'humble jeune frlle de Nazareth,
pour qu'elle collaborât avec Lui
au salut des hommes, en faisant
d'elle la Mère de son Fils Jésus
Christ, et Lui accorda la plénitude
de grâce, à laquelle elle répondit
librement, par l'obéissance de la
foi et un don total d'elle-même,
alors Marie nous aidera, nous aus-
si, à savoir accueillir Dieu dans
notre vie, de sorte que, guidés par
l'Esprit Saint, nous puissions pro-
gresser dans la maturation de
notre foi et mériter la béatitude
du Seigneur : " BienheureuK ceux
qui écoutent la Parole de Dieu et
la mettent en pratique ".

Comment concrétiser et intério-
riser notre remise entre les mains
de Marie, en tirant profit du che-
min parcouru pendant la prépara-
tion à ce Congrès et de l'expérien-
ce elle-même du Congrès que nous
avons vécue ?

. Il faut réserver une particulière
attention à la situation actuelle
de la famille, qui est le premier
agent de l'éducation et le pre-
mier lieu de l'évangélisation.
Toute l'Eglise a pris conscience
des lourdes responsabilités dans
lesquelles la famille se trouve et
elle perçoit la nécessité d'offrir
des aides extraordinaires pour
sa formation, son développe-

ment et l'exercice responsable
de satâche éducative. Le charis-
me salésien dans l'animation de
la famille revient à ses origines
et Ia famille dans la rencontre
avec l'esprit de Don Bosco gagne

en dynamisme et enjoie évangé-
lique. Nous aussi, nous sommes
appelés à faire en sorte que la
pastorale des jeunes soit de
plus en plus ouverte à la
pastorale familiale. La pré-
sence de familles et de jeunes
couples qui, sous la conduite de
Marie, suivent ensemble un par-
cours de vie, fait de formation,
de partage et de prière, se révè-
le être un don providentiel de
Marie Auxiliatrice qui prend
soin des nouvelles générations.

. En vue de la célébration du bi-
centenaire de la naissance de
notre Père Don Bosco (16 août
2015) je demande à I'Associa-
tion de Marie Auxiliatrice d'of-
frir à tous les groupes de la Fa-
mille salésienne quelques
pistes de départ, des orien-
tations et des expériences
apostoliques avec les jeunes
pour souligner la dimension
mariale de I'histoire, de la
pédagogie et de la spiritua-
lité de Don Bosco.

. Je voudrais inviter à viwe la
conduite et I'snirnation des
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groupes de la Famille Salé-
sienne, surtout au niveau local,
avec un esprit marial de service,
de communion et de sensibilité
apostolique attentive surtout
envers ceux qui sont davantage
en difficulté.

. Enfin je désire annoncer que le
lrlleme Congrès Internatio-
nal de Marie Auxiliatrice
aura lieu à Turirr et à Colle
don Bosco en 2015 à I'occa-
sion du bieentenaire de la
naissance de Don Bosco. Que
ce soit un événement de la Fa-
mille Salésienne attentif sur-
tout à la famille, en tant que Iieu
prophétique pour l'engagement
d'une nouvelle évangélisation et
d'une actualisation du système
préventif devant l'urgence de
l'éducation à notre époque.

Je termine mon intervention
par la bénédiction de Dieu, en in-
voquant l'aide et l'intercession de
l'Auxiliatrice sur vous tous et sur
toute la Famille Salésienne.

5.2 Publications pour
les 150 ans de
l'Unité italienne

Voici une communicatioru d,e la
part des responsables de I'Institut
Salésien d' Histoire pour ind.iquer
quelque s initiatiu es significatiues
réalisées à l'occasion des célébra-
tions pour les 150 ans de I'Unité
italierurue - o.u nxoyen de publica-
tions et d'autres éuénements - afin
de mettre en éuidence I'action
qu'ont menée des Salésiens et des
Filles de Marie Auxiliatrice au
sein d'æuures de types diuers, sur-
tout dans le domaine de l'éduca-
tion, pendant les cent cinquante
ans d,e présence en ltalie (on peut
renxarquer que la fondation de la
Société Salésienne a eu lieu deux
ans auant la proclamation de
I'Unité italienne).

A I'occasion des I-50 ans de
l'unité italienne (14 mars 1861-
17 mars 20Ll-) différentes études,
apparues dans des volumes et sur
des revues, ont illustré l'action sa-

lésienne menée sur tout le terri-
toire national pendant Ia période
considérée. En particulie4 sont re-
commandés pour chaque biblio-
thèque provinciale les volumes
suivants:

ÿ.-",.4 4.ir"a
P Pascual Châvez Yÿantev a

Recteur majeur
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Salesiani di Don Bosco in ltalia.
L50 anni di educazione (Rome,
LAS 2011), par Francesco Motto ;

Le Figlie di Maria Ausiliatrice
in ltalia (1872-2010). Donne
nell'educazione, par Grazia Lo-
parco - Maria Teresa Spiga (Ro-

me, LAS 20lL);
J. M. PneLLEzo, Scuole Profes-

sionali Salesiane. Momenti della
loro storia (1853-1953) (Rome,

CNOS-EAP 2O1O) ;
G. MaNmu, Salesinni laici per il

rnondo del lauoro, Turin, LDC
2011 (ouwage de vulgarisation).

Egalement le n. 56 §uillet-dé-
cembre 2010) de "Ricerche Sto-
riche Salesiane" est dédié entière-
ment aux 150 ans de l'Unité ita-
lienne.

Deux séminaires d'étude d'une
majeure importance :

- le premier, le 14 awil 2011,
dans la "Salle des colonnes" du
Parlement national, en présence
du ministre de la jeunesse ;

- le second aura lieu le 26 oc-
tobre 2011, dans Ia Salle de la Pro-
tomothèque [Salle de sculptures
de têtes et de bustes) du Capitole
à l'Hôtel de ville de Rome, qui, le
lendemain de Pâques 1934, a vu la
première cérémonie commémo-
rative de Don Bosco proclamé
Saint : y furent présentes les plus
hautes autorités de I'Etat et de
l'Eglise.

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 dejuin -juillet
2011.

l. CHAMBERS Gregory, Prouin-
cial de laProuince ù'AUSTRA-
LIE

A la tête de la Province "Marie-
Auxiliatrice" d' AUSTRALIE a été
nommé le prêtre Gregory CHAM-
BERS.II succède au P Francis J.
Moloney.

Né le 13 octobre 1950 à Mento-
ne (Australie), Gregory Chambers
a émis Ia première profession reli-
gieuse le Sl janvier 1969 au novi-
ciat de Lysterfield. ProGs perpé-
tuel depuis le 31janüer 1975, iI a
été ordonné prêtre Ie lOjuin 1978
à East Bentleigh.

Après l'ordination, dans les pre-
mières années, il a exercé le mi-
nistère éducatifet pastoral dans
Ies maisons de Chadstone et de
Sunbury. Entre L992 et 2005 il fut
successivement directeurs des
communautés de Glenorchy, de
Chadstone et de Ferntree Gully.
De 2005 jusqu'à l'a présente an-
née 2011, il a été, comme Direc-
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teur scolaire, à la tête du "Ru-
pertswood College" de Sunbury.

Conseiller provincial à partir de
L994,tl fut nommé en 2009 Vicai-
re du Provincial, fonction qu'il a
assumée jusqu'à l'actuelle nomi-
nation comme Provincial.

2. CIOLLI Claudio, Supérieur de
la quasi-Prouince de MADA-
GASCAR

Le P Claudio CIOLLI est le
nouveau Supérieur de Ia quasi-
Province "Marie-Immaculée" de
MADAGASCAR.II succède au P
Erminio De Santis.

Claudio Ciolli est né à Rome le
16 janvier 1968 et il est salésien
depuis le 8 septembre 1989, date
de la première profession religieu-
se émise à la fin du noviciat effec-
tué à Lanuüo. Il eut ses premiers
contacts avec Madagascar au
cours de sa formation initiale, en
passant trois années dans les mai-
sons salésiennes d'Ivato "Notre-
Dame de Clairvaux" et de Ijely. Le
1"" septembre 1996, il émit Ia pro-
fession perpétuelle à Betafo
(MDG). Il revint pour les études
théologiques à I'Université Ponti-
ficale Salésienne de Rome. Le 10

octobre 1998, il fut ordonaé prêtre
à Rome.

Revenu àMadagascar, de 1999 à
2004, il a exercé Ie ministère édu-

catif et pastoral dans la maison de
Fianarantsoa. De 2004 à 2009, il
fut directeur de la maison "Notre-
Dame de Clairvaux" d'Ivato. De-
puis 2009 il fut directeur de la
Maison où se trouve Ie Siège de la
quasi-Province. Conseiller proün-
cial, il reçut en 2005La charge de
Délégué pour la Pastorale des
Jeunes de la quasi-Province ; de-
puis 2009, iI assumait aussi les
rôles de Délégué pour les Mis-
sions, pour les Vocations et pour
les Salésiens Coopérateurs.

3. CRISTIANI Pasquale, Prouin-
cial de la Prouince ITALIE
MÉRIDIONALE

A la tête de la Province "Bien-
heureux Michele Rua" {'ITALIE
MERIDIONALE le Recteur ma-
jeur avec son Conseil a nommé le
prêtre Pasquale CRISTIANI. Il
succède au P Pasquale Martino.

Pasquale Cristiani est né le 20
septembre 1951 à Andria, provin-
ce de Bari (Italie). Il a émis la pre-
mière profession religieuse le 12

septembre 1969 au noüciat de Vi-
co Equense. Le 24 septembre
1975 il émit la profession perpé-
tuelle et, une fois terminées les
études de théologie à la maison
d'études de Castellammare di Sta-
bia, il fut ordonné prêtre à Ceri-
gnola le 1* juillet 1978.



DOCUMENTS ET NOUVELLES 119

Après avoir passé les premières
années de sacerdoce au service de
l'apostolat parmi les jeunes de Ce-
rignola et de Torre Annunziata, le
P Cristiani a été curé de la basi-
lique mineure dédiée à saint Do-
minique Saüo de Lecce et fut en-
suite directeur de la même com-
munauté religieuse. De 2000 à
2005 il a assumé la charge de Dé-
légué pour la Pastorale des Jeunes
de la Province d'Italie Méridiona-
le. Au moment de la nomination
comme Provincial le P Cristiani
était directeur à l'Institut "D.
Bosco" de Taranto.

4. NGOY Jean-Claude, Prouin-
cial de la Prouince AFRIQUE
CENTRALE

LeP Jean-Claude NGOY estle
nouveau Provincial de Ia Provin-
ce "Notre-Dame de l'Assomption"
{'AFRIQUE CENTRALE. Il suc-
cède au P Joachim Tshibangu.

Jean Claude Ngoy Wa Kayum-
ba, né à Kabenga, Shaba (Rép.

Dém. du Congo) le 15 mai 1964,a
émis la première profession reli-
gieuse le24 aoùt 1989 au noüciat
de Kansebula. En effectuant l'or-
dinaire parcours salésien pour la
formation, iI a émis la profession
perpétuelle le 9 juillet 1995 et a
été ordonné prêtre à Kipushi le 12
juillet 1997.

Après l'ordination il travailla
pendant deux ans à Kansebula,
puis fut pendant deux ans (1999-

2001) à Rome-UPS dans la com-
munauté "Bienheureux Michele
Rua", dans laquelle il fut aussi
Conseiller. Revenu dans la Pro-
ünce, il passa trois ans dans la
communauté de Lubumbashi-
Imara, puis en 2004ù fut nommé
Maître des noüces à Kansebula.
En 2006, appelé à la maison pro-
vinciale à Lubumbashi, comme di-
recteur, il fut inséré dans le
Conseil provincial, en recevant la
charge de Délégué provincial pour
la Formation et pour la Famille
Salésienne. Depuis 2007, 11 était
Vicaire provincial, tout en assu-
mant ces deux dernières anaées Ia
fonction de directeur de la com-
munauté de formation de Kanse-
bula.

5. ROLANDI Giouanni, Prouin-
cial de la Prouince AFRIQUE
EST

A la tête de Ia Province "Saint-
Jean Bosco" {'AFRIQUE ES? le
Recteur majeur avec son Conseil a
nommé le prêtre Giouanni RO-
LANDI.

Né à Turin le 29 septembre
1963, Giovanni Rolandi a émis sa
première profession religieuse
comme salésien le 8 septembre
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1983 à la conclusion du noviciat
effectué à Pinerolo. Après le post-
noviciat, il partit pour le Kenya,
où il effectua le stage pratique à
Embu et les études théologiques à
Nairobi. Profès perpétuel depuis
Ie 9 septembre 1989, il fut ordon-
né prêtre le 13 awil 1991 à Colle
Don Bosco.

Après l'ordination, il travailla
trois ans dans la maison de for-

mation de Rome-San Tarcisio. Re-
venu dans sa Proünce, iI se trou-
va à Moshi, en Tanzanie, puis en
1995 il passa à Nairobi-Utume, où
de 1999 à 2005 il fut directeur. En
2005, dans la maison proünciale,
il fut nommé Vicaire du Provincial
et Délégué proüncial pour la For-
mation, charges qu'il assumait en-
core au moment de sa nomination
comme Provincial.



DOCUMENTS ET NOUVELLES 121

5.4 Confrères défunts (2n* liste 2011)

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

NOM ET PRENOM ureu ou oÉcÈs DATE AGE PHOV.

L ALFONSlPletro
P AZEVEDO Geraldo da Costa
L BATTISTELLA Alessandrc
L BAZACCO Gluseppê
P BEJARANOCarlos
P BERSANO JuIIo
L BOCCHIOTTI Antonlo
L BoNoM|Pletro (Blno)
P BUSI Domenlco
P BZDOCKKaTI-Helm
P CAMPO GUZIIIÂI.I PAOIO

P CANT|NIJuan Alberto Franclsco
Fut Provincial pendant 18 ans

P CARDENOSO CAMINERO Antonlo
P CASATIC. Annumlo (Nunzlo)
L CELEBIEB Roger
P CELLA Leonardo
P CHAKKRAMAKILJoSeph
L CHIOCCA Pletrc
P CHOAndrewSængTae
P CINTRA Geraldo
P COCC|O Aldo
P DALLAVECCHIALeone
P DEDAPPER Marc
P DELALANDE Gllles
P DESRAMATJT MIcheI
P DEVITO Angelo
L DlÏCGOTarclsio
P DlAz PARDO Pedrc Antonio
P DIVER Paùlck
L DUDÂS Kâroly
P ERBEA Franco
L FARFÂN ZÜNIGA José Gabriel
P FERNÂNDEZ DIIZ IOINO
P FORDVlncent
P FOSKER Roy
P FRONINlAngelo
P FURDYNA Kadmlez
P FURL0TI1 Ermlnlo

VeniseMestre (ltalie)

Belo Horizonte (Brésil)

Turin

Macerata (ltalie)

Bogoté (Colombie)

Sâo Paulo (Brésil)

Rome

Arese (ltalie)

Aræe (ltalie)

Essen (Allemagne)

Logrono (Espagne)

Côrdoba (Argenüne)

1810612011

02J0612011

1510812011

06/08i201 1

0610712011

3110812011

0810712011

1810812011

0110612011

07107t2011

2010812011

1410712011

271A812011

1610712011

2610512011

2910812011

040812011

040512011
201M12011

1310712011

06/05/201 1

261U12011

3110512011

2310412011

1110812011

1310712011

0110612011

1310512011

06i08i201 1

2410512011

0910712011

1710512011

n0612011
040612011
1910412011

0910712011

2610612011

1110712011

Ledn (Espagne)

Sesto San Giovanni (ltalie)

Toulon (Franæ)

Salerno (ltalie)

Kochi, Kerala (lnde)

Milan (ltalie)

Séoul (Corée du Sud)

Sâo Paulo (Bresil)

Turin

VenisÈMestre (ltalie)

Lowain (Belgique)

Mikolongo, Libreülle (Gabon)

Toulon (France)

Molfetta (ltalie)

Rome

Cali(Colombie)
Elizabeth, NJ (USA)

Székeslehérvâr (Hongrie)

Novare (ltalie)

Cusco (Pérou)

Ldn (Espagne)

Le Cap (Afrique du Sud)

Akwatia (Ghana)

ïurin
Aleksandrôw Kujawski (Pologne)

Aræe (ltalie)

79

u
83
71

n
80
78

u
86

76

90

83

88

61

87
79
ot
69
51

88

88

85

65
78

87

89

70

98
68

86
76

85
o(

81

88

86
82

91

INE

BBH

tcP
lcc
c0B
BSP
rcc
ILE
ILE

GEB

sBt
ARN

SLE
ILE
FBB

IME

INK
rcc
KOR
BSP

tcP
INE
BEN

ATE

FRB
IME

lcc
c0M
SUE
UNG
tcP
PER

SLE
AFM
AFW
tcP
PLN

ILE



,122 
ACTES DU CONSEIL GÉNÉRAL

NOM ET PRÉNOM LIEU DU DECES DATE Âoe PRov.

P GARCh RAMOS Isauro
L GÔMEZ MATÉilmoteo
L GONZALEZ GIL Clpriano

Fut Provincial pendant 6 ans

L GRIENBEBGER KaII
P HEMBROM Blmal Batholomew
P HOMMEL PIet

P HOORELBEKE Jean-Piene
L KECKEISSEN Joseph Edward

P LABONTEAdeIad
P LIZN Jullen
L LÔPEZ MARISCAL Pudenclano
P LÔPEZ NÜNEZVictor Manue|

P LUfZThéophlle
P [tlAAS Kees

P MACUAJoSéLuls
L MARINELLI Franco
L MARTENS MIchEI

P MAHIIN Laurence
P MAZEWSKlAndzel
P MERCADO SEPULVEDA Angel
L MINAF Mlchele
P MONTERO MARROQUI ANION|O

P MURPHY Ralph

P NASELLlSalvatore
P NELISSENJan
L NGUYENVanThoGlusepp
P NlEtO CORTES Luls Allonso
P NOIVAKTadeusz
P NOWAKWadIshw
L OLIVEIRA Mârio Plres
P PARDoGluseppe
P PAULAAnt6nloPacheco
P PENZO Pletro
P PIAS SiLVEIBA Manuel Oilental
P PILLET Lorenzo
L PINAKAïTAbraham
P POJERValentino
L ROSSETTO Fellce
P RUBINKIEWCZ Ryszard

L RUFFATO Glorglo
L SALVIATO GIno

L SAllABBlAAntonlo
L sÂNcHEz Marcos
P SEGHI Antonlo
P SL0MP Albano

Cambados (Espagne)

Logrono (Espagne)

Séülle (Espagne)

2810812011

1 3/06/201 1

2710912011

SLE
SBI

SSE

GER
rNc
AFC

BEN

GAM
SUE
FRB

SMA

CAM
FRB

BEN

SBA
ILE
BEN

GBR
UPS

ctL
tcP
SSE

su0
lst

BEN

vlE
coM
PLS
PLS

BBH
rsr

BBH
INE

UBU
rcP
AFE

INE

INE

PLS
INE

tcc
c0B
SBA
tcc
BSP

75

89

75

Buxheim (Allemagne) 08/05/2011 92

Kolkara (lndie) u10512011 48

Lubumbashi (Rép. Dém. Congol 2010612011 Tl
Lowain (Belgique) 1910712011 56

QueEaltenango (Guatemala) 0310412011 86

Woodbridge, NJ (USA) 2410712011 86

Liège (Belgique) fl0712011 n
Aüla (Espagne) 040712011 94

San Salvador (Salrador) 1210512011 87

Toulon (France) 1810712011 89

Driebergen-Bijsenburg(Hollande)09/0U2011 93

Barcelone (Espagne) 220612011 75

Arese (ltalie) 0510712011 80

Helchteren (Belgique) 16/08/2011 90

Hammersmith(GrandeBretagne)2010412011 91

Ljubljana (Slovénie) 27l%nü1 il
Sanüago (Chili) 01i05/2011 79

Turin 1810712011 98

Séülle (Espagne) 3010712011 86

Los Angelæ (USAI 1410712011 U
Messine (ltalie) 0710612011 90

Apeldoorn (Hollande) 10i05/2011 89

Ben Cat, GoVap (Viêtnam) 06/08/2011 67

Medellin (Colombie) 31/05i2011 86

Cracoüe (Pologne) 2910612011 42

Bielsko Biata (Pologne) 1510712011 88

Belo Horizonte (Bresil) 31/05i2011 78

Messine (ltalie) 1610712011 80

Belo Horizonte (Brésil) M10512011 87

Castellranæ Veneto (ltalie) 13/06/201 1 82

Paysandü (Uruguay) 09/08/2011 93

Turin 2110812011 91

Moshiffanzanie) 2310712011 78

VeniseMestre (ltalie) 13/06/2011 86

VeniseMestre (ltalie) 10/05/2011 88

Lublin (Pologne) 3010412011 72

VeniseMætre (lralie) 0710812011 u
Rome 1310712011 96

Neira (Colombie) 18i06/2011 90

Barcelone (Epagne) 2210612011 82

Cagliari(ltalie) 2410712011 94

Campinas (Brésil) 2810712011 92
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NOM ET PRENOM LIEU DU DECES DAIE Âoe PRov.

P SNARSK|Stanishw
P SOLIS ULLAVICENCIO HUMbEIIO

Fut Provincial pendant 6 ans
P SOBANOGluseppe
P SOSAVELAZQUEZ JoséTomés
P STEFANI Dusan
P STRALLAJoSéDomingo
P TATULLI Francesco
P TOPNONathanlel
P TORRAS PENA Allonso
L TBABUCCHICaTIo

P TROADEG Denls
P VERDECCHIAAmedeo

Fut Provinial pendant I ans
P VIK Ladlslav

Fut Provincial pendant 12 ans
P VlOTTl Sebastlano
L VIVAS RIVERO Franclsco
P WARNAKULASURIYA N. Fernando
P XALXOGeorge
P YAO Lucas
P ZAJEC Clrll
P ZANOLO Pletro
P ZUCCHI Romano

Piaseczno (Pologne)

Quito (Equateur)

Messine (ltalie)

Fernando de la Mora (Paraguay)

Venise-Mestre (ltalie)

San Nicolâs de los Anoyos (Arg.)

Salerno (ltalie)

Borgang, Assam (lnde)

Arévalo (Espagne)

Pinerolo (ltalie)

Mulhouse (France)

Civitanova Marche Alta (ltalie)

Praga (Rép.Tchèque)

Turin

Rome

Nochchÿagama (Sri Lanka)

Heseg, Ranchi (lnde)

Chaochou flaiwan)
Belgrade (Serbie)

Lombriasæ (ltalie)

Bra (ltalie)

2310412011

1310412011

81

91

93
oÂ

91

n
65

67

84

71

71

88

88

89

76
29

61

94
83

85
72

PLE
ECU

tst
PAR

INE

ARN

IME
IND

SMA
rcP
FRB

tcc

CEP

tcP
UPS
LKC

INN

ctN
sL0
tcP
tcP

3110712011

03/05/201 1

1110612011

24!06t2011

2310812011

2810712011

0710812011

08/08/201 1

16108t2011

0410612011

u0712011

09/05/201 1

0310712011

1610612011

06/05/201 1

2210812011

u0712011
3110812011

2610812011










